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AVANT-PROPOS 

L ' é tude présentée dans l e s pages qui su ivent t i en t plus de la r é f l e x i o n 

que de l ' a n a l y s e exhaust ive. I l s ' a g i t d ' u n document de t r a va i l qui veut 

amorcer une démarche sur la quest ion de la santé des ferrmes au t r ava i l v i -

sant â mieux comprendre leur s i t u a t i o n et l l ' a r t i c u l e r dans le cadre plus 

général de la problématique de la santé des ferrmes. I l s e r a i t souha i tab le 

q u ' i l s o i t u t i l i s é corrme un instrument de d i s c u s s i o n ; les recherches sur 

le su je t en sont à leur balbut iements, un débat la rge ne peut qu 'en favo-

r i s e r le développement. 

Pour r é a l i s e r cette étude nous avons consu l té d i f f é r en te s personnes imp l i -

quées dans cette quest ion. Nous avons au s s i f a i t une recherche b i b l i o g r a -

phique. Notre démarche personnel le a également p r o f i t é de rencontres , de 

d i s c u s s i o n s et d ' a n a l y s e de s t a t i s t i q u e s autour du r e t r a i t p révent i f de la 

t r a v a i l l e u s e enceinte ou qui a l l a i t e . Cette quest ion spéc i f ique f a i t l ' o b -

j e t de controverse et nous avons bénéf i c ié des r é f l ex i on s de p l u s i eu r s per-

sonnes sur le su je t . 

Même s i les l im i t e s de notre document sont importantes, nous souhaitons que 

cette première amorce s o i t u t i l e et que des débats auront l i eu dans les mi-

l i eux de santé au t r a v a i l . I l s ' a g i t i c i d 'une première étape et la c o n t r i -

but ion des mi l ieux de santé est e s s e n t i e l l e pour que su i vent d ' a u t r e s étapes 

au cours desquel les les femmes prendront, nous l ' e s p é r o n s , de plus en p lus 

la paro le. 

Nous tenons â remercier i c i Lynda Ratté, A l i n e Rodrigue et Andrée Paquet qui 

ont a s su ré la dacty log raph ie du document. Les op in i on s exprimées dans l e 

texte n 'engagent que l ' a u t e u r e . 
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1.0 INTRODUCTION: 

Une^roblémat ique de la santé des femmes au t r a va i l . „ 

pourquoi? 

La santé au t r ava i l comme secteur de recherche et d ' i n t e r v e n t i o n 

es t actuel lement en ple ine expansion, des préoccupations s ' é t a n t 

développées sur le su je t , et c e l l e s - c i ayant été en quelque so r te 

sanct ionnées par l ' e n t r é e en v igueur de la Loi sur la santé et sé-

c u r i t é au t r a v a i l (L.R.Q. c . S - 2 . 1 ) . L ' é l a r g i s sement de la not ion 

de santé, le développement d ' a na l y s e s a s s oc i an t le s cond i t ions de 

v ie à des problèmes de santé ont donné un nouvel essor à la santé 

au t r a v a i l , phénomène qui n ' e s t d ' a i l l e u r s pas l im i té au Québec. 

Longtemps a s s im i l ée à l ' h y g i è n e i n d u s t r i e l l e , e l l e déborde mainte-

nant cette approche. 

Dans l e cadre de cette Loi et du développement de la santé au t r a -

va i l au Québec, une quest ion concerne par t icu l iè rement les fermes, 

s o i t c e l l e du r e t r a i t p révent i f de la t r a v a i l l e u s e enceinte ou qui 

a l l a i t e . Cette mesure spéc i f ique aux femmes a dra iné depuis l ' e n -

trée en v igueur de la Loi une bonne pa r t i e des énerg ies qui leur ont 

été consacrées. I l faut p réc i se r qu ' ayant été mise en a p p l i c a t i o n 

rapidement, cette mesure a également serv i d ' expér imentat ion p lus 

l a r ge pour la L o i . De toutes façons , i l n ' e s t pas nouveau que la 

maternité s o i t la quest ion cent ra le par l aque l l e on s ' i n t é r e s s e aux 

fermies. Dans le cas de la santé au t r a v a i l , cet te s i t u a t i o n f r ô l e 

t ou te f o i s l ' e x c l u s i v i t é . 
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L ' app l i c a t i on du r e t r a i t prévent i f de la t r a va i l l e u s e enceinte 

ou qui a l l a i t e a f a i t r e s s o r t i r le peu de connaissances dévelop-

pées sur la santé des femmes au t rava i l et cec i , mène en ce qui 

concerne la reproduction (Mess ing, 1982 A). Mais, ce qu 'a au s s i 

f a i t r e s s o r t i r cette app l i ca t i on , c ' e s t l ' i m p l i c a t i o n de ce type 

de mesure et de la s i t u a t i on générale des femnes sur le marché 

du t r a v a i l . A i n s i , des inquiétudes sont nées rapidement sur les 

ef fets d 'une t e l l e mesure sur l 'embauche des femmes. 

Les questions soulevées su i te à l ' a p p l i c a t i o n du r e t r a i t p révent i f 

débordent donc le champ t rad i t ionne l de la santé au t r ava i l et per-

mettent de questionner 11 i n f r a s t ruc tu re du monde du t r a v a i l . Mesu-

re conçue en premier l ieu pour les t r a v a i l l e u s e s exposées à des 

r i sques chimiques et physiques, son app l i ca t i on s ' e s t d 'abord con-

c ré t i sée dans les mi l ieux où les r i sques sont ergonomiques mais 

auss i ou l ' o n retrouve les t r a v a i l l e u s e s le s p lus syndiquées et les 

mieux informées. 

Les i n te r rogat ions soulevées par le r e t r a i t p réven t i f , l e s problêmes 

concrets de son app l i ca t i on , le s d i f f i c u l t é s rencontrées par le s 

intervenant-e-s auprès des t r a v a i l l e u s e s , nous ont permis de cons-

tater au cours des dern ier s mois que le besoin d ' une approche i n t é -

grée de la santé des femmes au t r ava i l se f a i s a i t s e n t i r . Pendant 

que les intervenant-e-s s 1 i n ter rogent sur les e f fe t s â long terme 

du r e t r a i t prévent i f sur l 'embauche des femnes, de nombreuses femmes 

et des m i l i t an te s synd ica les i n s i s t e n t sur la "double tâche" cornue 

un problème majeur de santé a l o r s que l ' e x p e r t i s e sur le su je t e s t 
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pratiquement i nex i s t an te . Dans ces deux ca s , cornue dans bien 

d ' a u t r e s , la nécess i té d ' une approche g loba le appa ra î t ; cette 

approche dev ra i t permettre de v é r i f i e r s i des l i e n s ex i s ten t en-

t re l e s d i f f é r en te s s i t u a t i o n s auxquel les sont confrontés (es) 

les i n te rvenant -e - s et quels sont ces l i e n s . Une approche g l o -

bale n ' e s t donc pas nécessa i re uniquement pour f a i r e avancer la 

r é f l e x i on théor ique, mais aus s i pour f a v o r i s e r la cohérence dans 

l e s i n te rvent i on s auprès des femmes. 

1.2 La santé des femmes au t r a v a i l , en guo^_est-e[ l_e_spécif ique? 

Cette quest ion es t sans doute la première à l aque l le i l f aut répon-

dre à l ' amorce d 'une r é f l e x i on sur la santé des femmes au t r a v a i l . 

I l e x i s t e t rè s peu d ' i n fo rmat i on s sur le s u j e t , s i ce n ' e s t sur la 

maternité. Les ana lyses développées depuis quelque temps sur la san-

té des femmes se sont peu attardées sur le su jet ^ et du côté de la 

santé au t r a v a i l , peu d ' a t t e n t i o n spéc i f ique n ' e s t accordée à la 

( 2 ) quest ion v ' . 

(1) Au lendemain de la pub l i ca t i on de la po l i t i q ue d 'ensemble Pour le s 
québécoises: E g a l i t é et Indépendance par le C . S . F . , Mona-Josée Gagnon de 
la F.T.Q. a va i t dénoncé par un a r t i c l e dans le s journaux l e peu d ' i m p o r -
tance accordée à la santé au t r a v a i l . 

(2) Cette in format ion peut être confirmée par l ' é t u d e des programmes de 
formation en santé, s écu r i t é au t r a v a i l . 
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Quelques pub l icat ions récentes et quelques regroupements (notamment 

aux Etats -Un i s ) témoignent toutefo i s de l 'émergence d 'une analyse 

d i s t i n c t e de ce l l e plus générale de la santé au t r a v a i l . 

Deux éléments peuvent expl iquer l ' absence d ' e x p e r t i s e . Le premier 

est le concept même de " t r a v a i l " qui évacue tout le t r a v a i l domest i -

que auquel se consacre à temps p le in une bonne par t ie des femmes. 

Comme nous le verrons dans la part ie 2.0, la notion de t r ava i l 

s ' e s t graduellement réduite aux a c t i v i t é s rémunérées et peu de 

chercheurs et chercheuses se sont préoccupés de la quest ion des r e -

l a t i on s ex istantes entre le t rava i l non rémunéré et la santé. 

Le second élément est le type de problèmes auxquels le s femmes sont 

confrontées sur le marché du t rava i l proprement d i t . Comme l ' e x p e r -

t i s e en santé au t rava i l s ' e s t beaucoup a r t i c u l ée autour des r i s que s 

p ro fes s ionne l s , les t r a v a i l l e u r s ont d 'abord f a i t l ' o b j e t des préoccu-

pat ions. I l s sont effectivement non seulement plus nombreux sur le 

marché du t r a v a i l , mais beaucoup plus exposés à des r i sques d ' a c c i -

dents (mortels bien souvent) que ne le sont le s femmes. Les m i l i eux 

à r i sques dramatiques, c ' e s t - à - d i r e mortels ou provoquant des incapa-

c i t é s permanentes sont des mi l ieux où t r a v a i l l e n t su r tou t des hommes ^ 

(1) Les secteurs p r i o r i t a i r e s c h o i s i s par la C . S . S .T . pour l ' a p p l i c a t i o n 
de la Loi sur la santé et la sécur i té au t r a v a i l , l ' o n t été à p a r t i r 
de ces c r i t è r e s . C ' e s t pourquoi i l s ' a g i t de secteurs où l ' o n r e -
trouve peu de fermies. 



5 . 

Les femmes sont , de leur côté, concentrées d ' abord à la maison, 

puis dans ce r t a i n s emplois spéc i f i ques dont la grande majorité 

sont dans le secteur t e r t i a i r e . 

A p r i o r i ce secteur présente moins de r i sques que le s aut res . Le 

t r a v a i l dans l e s bureaux, les magasins, les écoles et les hôpitaux 

pa ra î t r a s su ran t . Pourtant, des s im i l i t ude s avec le t r a va i l i ndus -

t r i e l appara i s sent de plus en plus avec l ' i n t r o d u c t i o n de changements 

technologiques (Bélanger, Bel lemare, 1982). Malgré ce phénomène, les 

cond i t i on s dans l e sque l l e s sont placés le s t r a v a i l l e u s e s et t r a v a i l -

l eu r s du t e r t i a i r e ne sont pas cons idérées de façon générale comme 

présentant des r i sques importants. Ces dern ie r s se ra ient p lus au 

niveau du développement de problèmes à long terme que d ' a c c i d e n t s . 

Jeanne M. Ste l lman, qui étudie depuis p l u s i eu r s années la quest ion 

de la santé des femmes au t r a v a i l , expl ique que la s i t u a t i o n t i en t 

à la nature même des maladies i n d u s t r i e l l e s . Ces de rn i è re s , à l ' i n -

verse d ' une mort sub i te ou d ' un accident s pec tacu l a i r e , se développent 

lentement et de façon impercept ib le. E l l e donne comme exemple l ' h y p e r -

tens ion ou le cancer (Ste l lman, 1981, p. 251). Pour ces r a i s on s l e s 

in format ions sur le su jet ne sont pas nombreuses. Bien s û r , c e r t a i -

nes femmes t r a v a i l l e n t de façon rémunérée dans le s mêmes mi l ieux que 

l e s hommes. On assume généralement q u ' e l l e s sont, dans ces m i l i eux , 

exposées aux mêmes r i s q u e s . Pa r f o i s e l l e s l e sont , mais souvent , 

e l l e s sont concentrées dans ce r ta in s postes de t r a v a i l , et les hommes 

dans d ' a u t r e s . Les r i sques encourus ne sont donc pas nécessairement 

l e s mânes. 
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Sur quoi repose la s p é c i f i c i t é de la santé des femmes est donc 

une question à laque l le i l est d i f f i c i l e de répondre si on u t i -

l i s e les o u t i l s t r ad i t i onne l s de la santé au t r a v a i l . Sauf pour 

ce qui est de la maternité, les cond i t ions des femmes en cette 

matière sont à explorer. 

1.3 Le champ de la santé_au_travai 1 »„guel iques -Qotes_ëpistémo : 

logiques : 

L 'approche g lobale de la santé au t rava i l des femmes que nous souha i -

tons développer a des impl icat ions qui la d i s t i n gue au départ de l ' a p -

proche développée de façon p r i o r i t a i r e en santé au t r a v a i l . Cette 

dernière a les ca rac té r i s t i que s su ivantes : 

1. découpage: le t r a v a i l l e u r ( la t r a v a i l l e u s e ) p r i s (e) sous l ' a n -

gle du t rava i l rémunéré seulement; 

2. accent mis sur l ' a dap ta t i on de l ' i n d i v i d u au mi l ieu et sur le 

développement de mécanismes de protect ion pour f a i r e face à un 

m i l i eu agresseur ; 

3. p r i o r i t é des études quant i ta t i ves dans le but de mesurer des 

phénomènes et des r i sques (notamment par 1 ' ép idémio log ie ) . 



L ' a n a l y s e de la santé des femmes au t rava i l peut con s t i t ue r un 

vo le t de ce type d 'approche en santé au t r a v a i l . Exposées dans 

l eu r s emplois à des r i sques de maladies et d ' a c c i d e n t s , les fenmes 

t r a v a i l l e u s e s ont aus s i besoin de la mesure de ces r i s que s et du 

développement de moyens pour y f a i r e face. 

Par cont re , ce qui force à é l a r g i r la préoccupation et l ' a n a l y s e , 

c ' e s t la s i t u a t i o n même des femmes. Comme nous le verrons plus l o i n 

le t r a v a i l domestique, le modèle de la présence des femmes sur le 

marché, leur concentrat ion dans ce r ta i n s emplois, ob l i gen t lorsque 

l ' o n se penche sur la santé des femmes au t r a v a i l , à intégrer d ' a u -

t res cons idé ra t i ons que des con s idé ra t i on s d ' o r d r e st r ictement s a n i -

t a i r e . 

Le premier écueil pour l ' approche t r a d i t i o n n e l l e v ien t de la grosses 

se en m i l i eu de t r a v a i l . I l s ' a g i t d ' u n écueil parce que la g rosses 

se en mi l i eu de t r a v a i l i n t r o d u i t dans la sphère " p u b l i q u e - t r a v a i l " 

une s i t u a t i o n qui re lève de la sphère "pr ivée-non t r a v a i l " . La 

complexité de ce r ta in s cas soumis à l ' é t ude su i t e à une demande de 

r e t r a i t p révent i f s ou l i gne bien la d i f f i c i l e l im i t e entre les deux 

(ex. : les pertes sanguines de l a feirme enceinte s o n t - e l l e s a t t r i bua 

bles â ses cond i t i on s d 'emplo i ou à " l ' é t a t " de la t r a v a i l l e u s e en-

ce in te ) . 

I l e x i s t e deux opt ions pour le développement d ' une approche. La pre 

mière permet d ' é v i t e r d ' é t u d i e r globalement la ques t ion. I l s ' a g i t 
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de l im i te r l ' é t ude de la santé des femmes au t r ava i l à cette 

s i tua t i on de g ros sesse. L ' a s s o c i a t i o n femme-grossesse est encore 

dominante dans la plupart des mi l ieux de santé au t r a v a i l . Ceci 

permet de f a i r e dans ce champ, un cas marg ina l : ce lu i des femmes 

qui devient ce lu i de la g ros ses se en mi l ieu de t r a v a i l . Ce f a i -

sant, le s autres condi t ions sont mises de côté et la s i t u a t i o n des 

femmes sur le marché du t rava i l est a s s im i lée â c e l l e des hommes. 

C ' e s t a i n s i qu 'au Québec, dans le s mi l ieux de santé au t r a v a i l l o r s -

que T o n parle des femmes, c ' e s t habituellement en référence au r e -

t r a i t prévent i f de la t r a v a i l l e u s e enceinte. S ' e n t e n i r à cette ap-

proche équivaut à évacuer la r é a l i t é des femmes sur le marché du 

t r a v a i l , a i n s i que la p o s s i b i l i t é d ' é t a b l i r des l i e n s entre les con-

d i t i on s générales de v ie et la s i t u a t i o n au t r a v a i l . 

La deuxième option est essent ie l lement d i f f é ren te . La quest ion de 

la g ros ses se en mi l ieu de t r ava i l peut être posée de façon à démontrer 

que la santé, conrne la personne, ne peut être découpée en fragments. 

Mais ceci est va lab le en autant que le d r o i t des femmes au t r a v a i l 

est reconnu et q u ' e l l e s sont cons idérées comme étant â leur place sur 

le marché du t r a v a i l , au même t i t r e que les hommes. Car s i tel e s t le 

cas , le marché d o i t être organisé de façon â permettre la g r o s s e s s e 

en mi l ieu de t r a v a i l . Ce f a i s an t on ouvre sur une perspect ive plus 

la rge. Les revendicat ions des femmes autour de la quest ion de la ma-

te rn i té témoignent bien de l ' a s p e c t fondamental de la remise en quest ion 

inhérente â c e l l e - c i . 
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L ' é tude de la santé des femmes au t r ava i l peut donc aus s i s ' a r t i -

cu le r en fonct ion d 'une perspect ive qui intègre le t r a va i l des fem-

mes, l ' a r t i c u l a t i o n du t r ava i l domestique et du t r ava i l rémunéré, 

11 i n f r a s t r u c t u r e du marché, la s i t u a t i o n des femmes, leur place sur 

le marché et f inalement les cond i t i on s de t r a v a i l . C ' e s t un ensem-

ble complexe mais cette complexité est r é e l l e et par l ' i n v e s t i g a t i o n 

de ses d i f f é r e n t s éléments, l e s cond i t ions de t r ava i l des femmes et 

le s r i sques auxquels e l l e s sont exposées peuvent être ana lysés et com-

p r i s . 

I l s ' a g i t donc d ' un déf i pour le champ de recherche et d ' i n t e r v e n t i o n 

q u ' e s t la santé au t r a v a i l . Défi parce que cette étude implique que 

l ' o n t ienne compte non seulement des condi t ions immédiates dans l e s -

que l l e s la t r a v a i l l e u s e es t placée mais au s s i de cond i t ions plus l a r -

ges. La g ro s se s se en mi l i eu de t r a va i l et l 'ensemble de la "double 

tâche" sont le s éléments c l é s pouvant f a i r e déborder l ' a n a l y s e du ca-

dre des r e l a t i on s immédiates entre des cond i t i on s spéc i f iques de t r a -

va i l et la santé. 

De plus en plus de chercheuses et chercheurs tentent d ' é l a r g i r l ' a p -

proche en santé au t r a v a i l , notamment par l ' a n a l y s e des r i s que s q u a l i -

f i é s de psychosociaux re jo i gnant a i n s i la remise en quest ion du modèle 

médical des facteurs de r i sques (Maschewsky, 1982). Des études i n -

c luent maintenant des aspects de l ' o r g a n i s a t i o n du t r a v a i l comme la 

forme de rémunération, le c l imat o rgan i sa t ionne l et i n tèg rent au s s i 

p a r f o i s des éléments r e l a t i f s aux cond i t i on s de v ie des t r a v a i l l e u s e s 

et t r a v a i l l e u r s . Le développement de la recherche sur la santé au t r a -

va i l des femmes est potent ie l lement une vo ie i n té re s san te pour le 
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développement de ce type d 'approche, ne s e r a i t - ce que par l ' é -

clatement de la notion de t r a v a i l . 

Mais e l l e peut auss i opposer un contre courant â l ' o r i e n t a t i o n que 

prend une par t ie de la recherche en santé au t r a va i l a i n s i qu 'à ce r -

taines pratiques qui en découlent. Selon une opt ion de p roduc t i v i t é 

et de r en tab i l i t é â tout p r i x , un type de recherche v i se â permettre 

le t r i génétique des t r a v a i l l e u s e s et t r a v a i l l e u r s en fonct ion de 

leurs v u l né r ab i l i t é s aux d ivers r i sques présents dans le s mi l ieux 

de t rava i l (Bonnot, 1982). Ceci permet d ' é l i m i n e r de ce r t a i n s emplois 

le s personnes qui sont le plus vulnérables aux r i s que s inhérents à 

ces emplois. Le développement d 'une expert i se sur la santé des fem-

mes au t r ava i l qui questionne l ' o r g a n i s a t i o n du t rava i l et qui met 

l ' a c cen t sur l 'ensemble de la personne permet de contester le s fonde-

ments de la recherche sur le t r i génétique et f a i t r e s s o r t i r l e s choix 

idéologiques inhérents â ce type d ' o r i e n t a t i o n . L 'approche es t e s sen-

t ie l lement d i f fé ren te puisque les préoccupations soulevées dans une 

démarche sur la santé des femmes au t r ava i l v i s e plus une adaptat ion 

du m i l i eu du t r ava i l aux ind iv idus que l ' i n v e r s e . 

LE TRAVAIL DES FEMMES: 

Aborder le t r ava i l des femmes implique au point de départ une remise 

en quest ion de la notion même du t rava i l dans notre soc ié té 

Voir à ce su jet l ' a r t i c l e de Louise Vandelac: " E t s i le t r a v a i l tom-
ba i t ence inte " , dans, Soc i o l og i e et S o c i é t é s , octobre 1981, pp. 67-81. 
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Cette not ion a en e f f e t été rédu i te aux a c t i v i t é s donnant l i e u S 

des t r an sac t i on s marchandes. Ce f a i s a n t , ne sont plus cons idérées 

comme t r a va i l l ' ensemble des a c t i v i t é s l i ée s â la reproduction et à 

l ' e n t r e t i e n de la main-d 'oeuvre. Or cette par t ie du t r ava i l est le 

l o t des femmes. 

La d i v i s i o n du t r ava i l entre les sexes n ' e s t pas nouvel le. Ce n ' e s t 

pas l e l i e u i c i d ' en analyser le s o r i g i n e s . Ce qui do i t t ou te fo i s 

être sou l i gné est que la d i v i s i o n product ion/reproduct ion met en op-

po s i t i o n le s a c t i v i t é s l i é e s à la reproduct ion et à l ' e n t r e t i e n de la 

main-d 'oeuvre, t r a v a i l des femmes, aux a c t i v i t é s d i t e s product ives de 

b iens et s e r v i c e s , r e spon sab i l i t é des hommes. Les premières se vo ient 

conf inées à la sphère pr ivée, n ' o n t pas de valeur marchande; i l s ' a -

g i t d ' u n t r a v a i l i n v i s i b l e . Les secondes sont r éa l i s ée s dans la sphè-

re marchande et sont cons idérées comme les seules a c t i v i t é s p roduc t i -

ves. 

La d i s t i n c t i o n n ' a pas toujours été a i n s i tranchée puisque la repro-

duct ion au sens l a rge n ' é t a i t au t re fo i s pas aus s i d i s s oc i ée de l ' e n -

semble des a c t i v i t é s de production dans la mesure où la f am i l l e - l i e u 

de la reproduct ion - é t a i t elle-même une uni té de product ion. La rup -

ture entre la production et la reproduct ion s ' e s t donc accentuée au 

fur et à mesure que le s b iens et se rv i ces p rodu i t s par la f am i l l e ont 

été récupérés par la sphère marchande. La production des femmes s ' e s t 

a l o r s par t ie l lement transformée puisqu 'une pa r t i e de c e l l e - c i e s t 
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devenue de la consommation ( a l l e r chercher le s biens et s e r v i ce s 

nécessaires p lutôt que les produire soi-même). 

Mart in Meissner (1975) résume a i n s i la s i t u a t i o n : "La production 

publique s ' e s t concentrée sur les biens matér ie l s et l e s se r v i ce s 

impersonnels, dans les o rgan i sa t ions qui prennent l e s ê t res humains 

conme ressources et qui n ' on t pas pour f i n s immédiates la s a t i s f a c -

t ion des besoins et les buts des i nd i v i du s q u ' e l l e s u t i l i s e n t a i n s i . 

La production pr ivée s ' e s t s péc i a l i s ée dans le s s e r v i ce s aux person-

nes et l e s b iens de consonmation immédiate au se in d ' u n i t é s domesti-

ques généralement des f am i l l e s " , (p. 331). 

La d i v i s i o n production/reproduction c r i s t a l l i s e la d i v i s i o n du t r a -

vai l selon l e s sexes. D'un côté, la product ion, la va leur marchande 

et les hommes; de l ' a u t r e la reproduct ion, l ' ab sence de valeur mar-

chande, l e s femmes. Cette s i t u a t i on est généra l i sée dans l e s s o c i é -

tés i n d u s t r i e l l e s . Les études portant sur le s soc iétés p r é - i n d u s t r i e l -

les et l e s soc ié té s contemporaines n o n - i n d u s t r i a l i s é e s démontrent que 

la transformation des cond i t i on s de v ie ma té r i e l l e s conduit à une aug-

mentation des d i f fé rences entre le t r a va i l des hommes et ce lu i des 

femmes (Oakley, 1981). 

2.1 Le t rava i l_non_rémunéré: 

Le t r ava i l "domestique", s o i t le t r a va i l non rémunéré soc ia lement dé-

volu aux femmes, accompli dans la sphère p r i vée , comporte une f ou l e 

de tâches et d ' a c t i v i t é s qui font appel à des exper t i se s et h a b i l i t é s 

d i ve r se s . 
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Ces a c t i v i t é s s ' a r t i c u l e n t autour de l ' e n t r e t i e n de la " f a m i l l e " 

et du mi l i eu domestique. 

Fami1 le : 

Reproduction b io log ique ; 

So in s physiques aux enfants 

s o i n s courants - so ins de santé 

Education des enfants 

apprent i s sage 

so in s a f f e c t i f s 

a c t i v i t é s d ' i n s e r t i o n s o c i a l e ; 

Se r v i ce s au con jo i n t . 

Mi_l ieu_domestique: 

Préparat ion des repas ; 

Ent ret ien ménager - r épa ra t i on s ; 

En t re t ien des vêtements; 

Comptabil1 té ; 

Consommation de la f ami l l e ( cou r se s ) . 

L 'ensemble de ces a c t i v i t é s n ' e s t pas cons idéré coirme ayant une va -

leur marchande. Certa ines d ' e n t r e e l l e s ont une va leur dans la me-

sure où e l l e s sont exécutées en fonct ion d 'une entente autre qu 'une 
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entente f am i l i a l e . A i n s i le so in aux enfants , leur éducat ion, la 

préparation des repas, l ' e n t r e t i e n ménager peuvent être cons idérés 

comne ayant une valeur marchande l o r s q u ' i l s sont d i spensés comme 

des se rv i ces . Le se rv ice domestique a d ' a i l l e u r s été longtemps 

un emploi important pour les fertmes cana l i s an t la moit ié des t r a -

v a i l l e u se s rémunérées en 1981 (Lepage, Gauth ier , 1981). 

Les cond i t ions de t r ava i l des ménagères sont mal connues. Par exem-

ple, le nombre d 'heures q u ' e l l e s consacrent à leur t r a va i l dépasse 

dans la majorité des cas le nombre d 'heures maximal f i x é à 44 hrs/ 

sem. par la Loi des normes minimales de t r a va i l au Québec 

D 'après Monique Proulx dans son étude i n t i t u l é e "Cinq m i l l i o n s de fem-

mes" (1978), le nombre d 'heures t r a v a i l l é e s en moyenne par les ménagè-

(2 ) 
res canadiennes s e r a i t de 50 hrs/semaine 

Au-delà de 44 hrs/semaine, l 'employeur es t tenu de payer les heures 
supplémentaires à taux et demi. 

Une c r i t i q u e dé t a i l l é e des d i f f é ren te s éva luat ions du temps de t r a va i l 
des ménagères a été r éa l i s ée au Consei l du s t a t u t de la femme dans le 
cadre d 'une recherche sur le t r a va i l ménager devant êt re publ iée sous 
peu. 
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Andrée Michel (1978) a quant à e l l e , évalué â 46 heures en moyenne 

le nombre d ' heures de t r ava i l d 'une fenme avec deux enfants en 

France. L ' é v a l u a t i o n de Ann Chadeau et Annie Fouquet (1981) t r a -

ç a i t le p r o f i l su i vant : 

Nombre moyen d 'heures de t r a va i l consacré au t r a va i l domestique se lon 

1e nombre d ' e n f an t s : 

Nombre heures/semaine 

36 

50 

59 

73 

Nombre d ' en f an t s 

Aucun 

Un enfant de 2 à 16 ans. 

Un enfant en bas âge. 

T ro i s enfants et p lus . 

L ' amér i ca ine Joan Vanek é c r i v a i t en 1974 que le nombre d ' heures de 

t r a va i l domestique a va i t s u i v i l ' é v o l u t i o n su i vante : 

1926-27 : 51 hrs/semaine 

1929 : 53 Hrs/semaine 

1953 : 53 hrs/semaine 

1955-56 : 55 hrs/semaine 

Anne Oakley (1974) confirme cette augmentation du nombre d ' heu re s 

entre 1929-1971. Ces éva lua t ions re jo ignent c e l l e qui a v a i t été 

effectuée par Kathryn Walker en 67-68 dans la v i l l e de Syracuse où 

l e s heures de t r a v a i l des ménagères à temps p le in se s i t u a i e n t â 

8 h r s/ jour (Walker, 1969). 
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Contrairement à l ' o p i n i o n de p l u s i eu r s , le nombre d 'heures n ' a pas 

diminué malgré l ' a p p a r i t i o n de mul t ip les appare i l s ménagers qui 

théoriquement devaient f a c i l i t e r les tâches parce que, p a r a l l è l e -

ment au développement de ces appa re i l s , les c r i t è r e s pour le t r a -

vai l sont devenus plus sévères. On connaît l ' é v o l u t i o n des normes 

d 'hyg iène. Que ce s o i t le mi l ieu domestique, les vêtements, l e s 

so ins au corps, dans tous ces cas l e s exigences d ' e n t r e t i e n sont 

nettement plus importantes q u ' e l l e s ne l ' é t a i e n t a u t r e f o i s , ce qui 

en augmente l ' a s p e c t r é p é t i t i f et conséquemment la monotonie (CSF, 

1982). 

Une des r e spon sab i l i t é s pour laque l le les c r i t è r e s se sont r a f f i n é s 

beaucoup est l ' éduca t i on des enfants. Les d i f f é ren te s écoles en psy-

cholog ie des enfants ont exercé au cours des dern ières décennies des 

press ions importantes sur les mères leur d i c t an t d i ve r s comportements, 

d i ve r se s a t t i tudes et d i ve r s so ins à donner aux enfants (Ehrenre ich , 

Eng l i s h , 1982). Les femmes se retrouvent grandes responsab les de 

l ' é q u i l i b r e a f f e c t i f des enfants (et aus s i des époux et de la f a m i l -

le ) et cette r e spon sab i l i t é f a i t pa r t ie de l eu r s f onc t i on s . La d im i -

nution du nombre d ' en f an t s e s t , sur le plan des ex igences, compensée 

par " l ' e xpan s i on de leur s besoins i n d i v i d u e l s " , ceux-c i requérant de 

plus en plus de temps et d ' éne r g i e ( S o k o l o f f , 1980). 

I l faut sou l i gner également que le s b iens qui au t r e f o i s é ta ien t pro-

du i t s et qui aujourd 'hu i sont consommés cont inuent de représenter une 

charge de t r a v a i l . Les mul t ip les achats nécessa i res pour la f a m i l l e 
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requ ièrent des heures de t r ava i l non seulement au moment des achats 

comme t e l s mais aus s i de leur p l a n i f i c a t i o n . Cet aspect du t r ava i l 

domestique qui se t r adu i t par la consommation permet de s a i s i r l ' é -

v o l u t i on du t r a v a i l ménager mais aus s i sa complexité. 

Toute fo i s l ' a s p e c t le p lus complexe de ce t r a va i l est sans con t red i t 

son côté a f f e c t i f . L ' a u r éo l e morale dont on entoure les rô le s de 

"mères" et même d ' épouses , permet de s i t u e r l ' a n a l y s e du t r ava i l des 

femmes à un niveau autre qu'économique. Conme le sou l i gne Nata l i e 

S o ko l o f f , même s i on reconna î t de plus en plus l ' e x i s t e n c e d ' u n t r a -

va i l caché dans l ' e n t r e t i e n de la f am i l l e et du foye r , la fonct ion 

a f f e c t i v e des femmes cont inue d ' ê t r e perçue comme pass ive et émotive 

donc comme n ' é t an t pas va lab le sur le s plans po l i t i que s et économi-

ques ( S o k o l o f f , 1980). La quan t i f i c a t i on des heures consacrées aux 

so in s a f f e c t i f s à la f a m i l l e et surtout l ' a t t r i b u t i o n à ces so ins 

d ' une va leur marchande peut être une approche e f f i cace pour fo rce r 

la reconnaissance de l ' a s p e c t p roduct i f de cette fonct ion mais cons-

t i t u e au s s i une concess ion à une approche p roduc t i v i s t e dont a déjà 

c r i t i q u é le réductionnisme. Sans chercher à apposer une valeur à 

cette pa r t i e du t r a v a i l des femmes, on peut en sou l i gner l ' i m p o r t a n -

ce en i n s i s t a n t sur la charge mentale qu ' impl ique une t e l l e responsa-

b i l i t é . 

Cette charge v ient notamment du f a i t que ces r e s p o n s a b i l i t é s ex igent 

un engagement de la personne et de sa v ie a f f e c t i v e dans l ' a c c o m p l i s -

sement de son t r a v a i l . Cette a s s i m i l a t i o n es t d ' a u t an t plus ex igeante 
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l o r s q u ' i l s ' a g i t des a c t i v i t é s p r i n c i pa l e s . A i n s i , on attend de 

la "mère de fami l l e à temps p le in " une impl i cat ion personnel le a f -

fec t i ve continue impensable dans un métier ou une p ro fe s s i on . On 

tente pourtant d ' e x i g e r les express ions de certa ines de ces q u a l i -

tés "maternel les " dans les métiers et p ro fes s ions qui sont des ex-

tens ions du rô le " fémin in" comme part ie intégrante de ces métiers ou 

p ro fes s ions . Cette approche a s s im i l e des comportements à la nature 

des femmes, occultant le f a i t q u ' i l s ' a g i t de con t r a i n te s . 

L ' e x i s t ence de t e l l e s attentes sur le marché du t r ava i l (par exemple 

l ' é cou te des i n f i rm iè re s ) soulève un questionnement sur l ' impor tance 

du maternage dans notre soc iété. Fonction i n v i s i b l e dans la sphère 

pr ivée, son extension dans la sphère publique témoigne bien q u ' i l 

s ' a g i t d 'une fonct ion soc ia le nécessa i re v i s an t à combler des beso ins 

r ée l s . En période de c r i s e économique cette fonct ion de maternage dans 

la sphère privée est renforcée du f a i t de la d iminut ion des s e r v i c e s 

dans la sphère marchande. A i n s i , que ce s o i t dans le s se r v i ce s aux 

personnes âgées, aux malades, ou dans l ' é d u c a t i o n , les femmes jouent 

le r ô le de tampon, le s pouvoirs pub l i c s d i r i g e a n t vers la sphère p r i -

vée les se rv i ces q u ' i l s ne veulent plus f inancer dans la sphère pub l i -

que. Comme l ' é c r i t Nathal ie Soko l o f f , c ' e s t par ce b i a i s notamment 

que l ' o n constate le l i en caché que les femmes entret iennent entre la 

v i e pr ivée et la v i e publique ( Soko l o f f , 1980, p. 223). 

Le t r ava i l non rémunéré des femmes, c ' e s t donc cet ensemble de fonc-

t ions exécutées dans la sphère pr ivée mais au s s i leur extens ion dans 
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dans la sphère publ ique. La reproduct ion et l ' e n t r e t i e n de la main-

d ' oeuvre sont e s s e n t i e l s dans une économie et leurs cond i t i on s d ' e x e r -

c i ce ne peuvent d i s s imu le r ce caractère. 

Des mu l t i p l e s éva luat ions avancées, une nous pa ra î t par t icu l iè rement 

éloquente. E l l e nous v i en t de Ann Chadeau et Annie Fouquet (1981), qui 

ont estimé qu 'en France pour 41 m i l l i a r d s d 'heures de t r a va i l d i t " p ro -

d u c t i f " , on pouvait compter 48 m i l l i a r d s d 'heures de t r a va i l d i t "non-

p r o d u c t i f " . Le t r a v a i l partagé entre le s sexes donnait c ec i : 50 m i l -

l i a r d s d ' heures accomplies par les fermes (domestique et s a l a r i é ) et 

39 m i l l i a r d s par le s hommes. 

2.2 j J s r ip lo i : 

Les ferrmes représentent au jourd ' hu i au Québec une part importante de 

l a main-d 'oeuvre: 39,5%. Leur taux d ' a c t i v i t é ^ s e s i t u a i t à 45,9% 

en 1982 ( S t a t i s t i q u e Canada, 1983). Cette p a r t i c i p a t i o n des femmes a 

grandement évoluée depuis l e début du s i è c l e p u i s q u ' e l l e se s i t u a i t 

a l o r s autour de 15% (Bar ry , 1977). Cette éva luat ion s e r a i t t ou te fo i s 

en pa r t i e remise en cause, le s femmes qui e f fec tua ient à l ' époque un 

t r a v a i l rémunéré n ' ayant pas toutes été comptabi l i sées ( C . S . F . , 1982). 

Ce terme "taux d ' a c t i v i t é " qui réfère à la populat ion " a c t i v e " d é s i -
gne la pa r t i e de la populat ion qui se retrouve sur le marché de l ' e m -
p l o i . Ceci provoque une a s s o c i a t i o n entre l ' a c t i v i t é et l ' e m p l o i . 
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Le taux d ' a c t i v i t é des femmes, d ' ap rè s les s t a t i s t i q u e s d i s p o n i b l e s , 

a augmenté. Cette augmentation ne s ' e s t pas produite au même rythme 

pour les d i f f é ren t s groupes d ' â ge . A i n s i , dans le cas des fenmes 

âgées de 45 à 54 ans, on a pu observer une augmentation marquée de 

la main-d 'oeuvre de 1941 à 1971, s o i t près de 20% (Bar ry , 1977). 

Le changement le plus profond v ient de la p a r t i c i p a t i o n des femmes 

mariées sur le marché du t r a v a i l . On remarque que les t r a v a i l l e u s e s 

qu i t tent le marché au moment ou e l l e s ont des enfants p lu tôt qu ' ap rès 

leur mariage et q u ' e l l e s reviennent une f o i s l e s enfants autonomes. 

Entre 1940 et 1970 les femmes aura ient progressivement abandonné le 

modèle de séjour court sur le marché pour adopter un modèle en deux 

phases (Bar ry , 1977), et de plus en plus une présence cont inue ( C . S . F . , 

1983). 

Les femmes mariées sont passées de 7,6% de la main-d 'oeuvre féminine 

en 1941 à 48,4% en 1971 (Barry 1977). Le phénomène a été p a r t i c u l i è -

rement important chez les ouvr iè res où la p a r t i c i p a t i o n des femmes 

mariées est passée de 9,5% en 1941 à 38,1% en 1961 (Bar ry , 1977). Et , 

de 1975 â 1982 au Canada, la proport ion de femmes avec enfant qui t r a -

v a i l l e n t ou cherchent un emploi e s t passée de 41% â 54% ( S t a t i s t i q u e 

Canada, 1982). C ' e s t donc d i r e qu 'une femme sur deux, présente sur 

le marché du t r a v a i l , a une charge f am i l i a l e . Ces données sont s i g n i -

f i c a t i v e s pour déc r i r e le marché du t r a v a i l . La présence massive des 

fenmes sur ce marché f a i t entrer dans c e l u i - c i des préoccupat ions qui 

relèvent habituel lement de la sphère pr ivée. En e f f e t , dans l e s m i -

l i eux exclusivement mascu l ins , les préoccupations r e l a t i v e s â l ' e n t r e t i e n 
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domestique et à la f am i l l e sont généralement absentes, ce qui 

n ' e s t p lus le cas l o r s q u ' o n y i n t r odu i t des femmes. 

La p a r t i c i p a t i o n a c t ue l l e des fermies au marché du t rava i l ne d o i t 

t ou te fo i s pas permettre d ' o c c u l t e r le t r a va i l antér ieur des fem-

mes, mais d e v r a i t p lu tôt s u s c i t e r des quest ions sur son évo lut ion 

et sur la t rans format ion du t r a va i l au t re fo i s accompli au se in de 

la f a m i l l e et maintenant exécuté dans le secteur marchand. 

2 .2 .1 . La r é p a r t i t i o n des femmes sur^l_e_marché_de_remploi : 

L 'augmentat ion du nombre de ferrmes sur le marché du t r a va i l ne s i g n i -

f i e pas que leur présence a augmenté partout de façon égale. Malgré 

une p a r t i c i p a t i o n de plus en plus importante, les femmes demeurent 

concentrées dans ce r ta i n s secteurs d ' a c t i v i t é s et dans ce r t a i n s em-

p l o i s . Les j u s t i f i c a t i o n s données pour cette concentrat ion sont d ' o r -

dres d i v e r s i nc luant des r a t i o n a l i s a t i o n s b io log iques (Mess ing , 1982B). 

Même s ' i l ne s ' a g i t pas d ' un phénomène récent la c o n s t i t u t i o n des 

ghettos d ' emp lo i s n ' e s t pas un phénomène périmé comme le démontre l ' a -

na ly se r é a l i s é e par l e c o l l e c t i f C l i o de l ' emp lo i des i n f i rm iè re s 

( C l i o , 1983). A i n s i , en novembre 1982, on retrouve au Québec 2% des 

t r a v a i l l e u s e s dans le secteur pr ima i re , 16% dans l e secteur secondaire 

et l e r e s t e , s o i t 82% dans le secteur t e r t i a i r e . La branche d ' a c t i v i -

té oû l ' o n ret rouve le plus grand nombre de femmes est c e l l e des 

s e r v i c e s , s o i t 47,5% des t r a v a i l l e u s e s ( S t a t i s t i q u e Canada, 1983). 
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Les c h i f f r e s cons idérés sous l ' a n g l e des p ro fes s ions témoignent 

bien de cette concentrat ion. En 1982, le t i e r s des fenmes (34,7e.) 

f a i s a i t du t rava i l admin i s t r a t i f et 26,8% se re t rouva ient dans la 

catégor ie " d i r ec t i on et profess ions l i b é r a l e s " , ca tégor ie qui i n -

c l u t les employées des fonct ions publ iques. 

Les emplois occupés par les femmes cons t i tuent des prolongements du 

t r ava i l i d e n t i f i é comme t rava i l féminin ( S oko l o f f , 1980), s o i t du 

maternage dans son sens la rge. T r ava i l l eu se s des se rv i ces sociaux 

et de santé, enseignantes, s e c r é t a i r e s , serveuses , ces p ro fe s s i on s 

correspondent sur le marché à des fonct ions exécutées dans la sphère 

pr ivée. D 'après Anne Oakley (1981), en plus d ' a v o i r comme caracté -

r i s t i q u e de promouvoir le b ien-être des au t re s , l e t r a va i l des femnes 

a comme ca rac té r i s t i que d ' e x i g e r peu d 'entra înement, peu d ' i n i t i a t i v e 

i n t e l l e c t u e l l e et cons i s te souvent de tâches qui peuvent être i n t e r -

rompues et qui ont une durée l imi tée. 

I l f aut noter aus s i que dans le secteur secondaire, le s t r a v a i l l e u s e s 

sont concentrées dans cer ta ines i n d u s t r i e s . A i n s i , on l e s retrouve 

dans des i ndu s t r i e s ou le t r a va i l est plus important que le c a p i t a l , 

les s a l a i r e s représentant la part la p lus importante des coûts 

(Morton, 1980). Les femmes se retrouvent en e f f e t dans l e s i n du s t r i e s 

à f a i b l e p roduct i v i té où le s s a l a i r e s sont le s moins é levés . Les f a c -

teurs bas s a l a i r e s , f a i b l e p roduc t i v i té et emploi féminin important, 

semblent co inc ider (Armstrong et Armstrong, 1978). 
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Dans ce secteur en 1980, près du t i e r s de t r a v a i l l e u s e s (30%) éta ient 

dans 1 ' i n du s t r i e de l ' h a b i l l ernen t et de la bonne te r i e , 7,7 e; dans les 

a l iments et bo i s s on s , 6,6% dans le t e x t i l e , 6,0% dans 1 ' impr imer ie , 

même proport ion dans les produ i t s é l ec t r i ques et les produits chimiques. 

Donc, 60% des femmes é ta ient concentrées dans s i x i n du s t r i e s . 

Tableau 1 Populat ion en emploi se lon les 
seconda i re , Québec.1980 

a c t i v i t é s du secteur 

Secteur d ' a c t i v i t é économique* 

Bonneter ie * * 
I n d u s t r i e de l ' h ab i l l emen t 
I ndu s t r i e du c u i r 
I n du s t r i e s manufactur ières d i ve r se s 
I n d u s t r i e chimique 
I n d u s t r i e du t e x t i l e 
Imprimerie et é d i t i o n 
Fabr i ca t i on de produ i t s é l ec t r i que s 
I n d u s t r i e des al iments et bo i s sons 
I ndu s t r i e du meuble 
Fab r i ca t i on de produ i t s en métal 
I n du s t r i e du papier 
Fab r i ca t i on d'équipements 
de t ranspor t s 
Entrepreneurs généraux 
Entrepreneurs s p é c i a l i s é s 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
et p l a s t i que 
I n d u s t r i e du bo is 
Première t rans format ion 
des métaux 
Fab r i ca t i on de machines 
Fab r i ca t i on de produ i t s minéraux 
non méta l l iques 
Fab r i ca t i on de produ i t s du pétro le 
et du charbon 

remmes 

100,0 
76,7 
58,3 
41.2 
33.3 
32.4 
31,4 
29.7 
20,0 
17,4 
15.8 
12,0 
10,0 

8,9 
8,6 

(25,0) 

Hommes 

23,3 
41.7 
68.8 
66,7 
67,6 
68,6 
70.3 
80,0 
82,6 
84,2 
88,0 
90.0 

91.1 
91.4 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

(75,0) Taux moyen 
* Ce r t a i n s secteurs ne sont pas i n c l u s , le nombre de t r a v a i l l e u r s 

fpuçpO v étant i n f é r i eu r à 4 000. . , 
* * On ret rouve des hommes dans la bonneterie mais leur nombre est 

i n f é r i e u r à 4 000. 

Source: MESSIER, Suzanne, Ch i f f r e s en mains, tableau 1102, page 45 
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En plus d ' ê t r e l imitées â certa ines i n d u s t r i e s , nous savons que 

les fermies sont l imi tées â ce r ta in s emplois à l ' i n t é r i e u r de c e l -

l e s - c i . Les s t a t i s t i q u e s d i spon ib le s sur les occupations datent 

de 1971 puisque ces données ne sont r e c u e i l l i e s que l o r s de recen-

cement. La s i t ua t i on n ' a toutefo i s guère évolué depu i s . 
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Tableau 2: Nombre et r é p a r t i t i o n des t r a v a i l l e u s e s se lon la 
p ro fe s s i on dans cer ta ines a c t i v i t é s du secteur 
seconda i re, Québec, 1971) 

! 

Tex t i l e - (Nombre des p ro fe s s i on s du t e x t i l e = 11) 
N 

Inspecteurs , e s sayeur s , t r i e u r s et échant i1 lonneurs 1 075 16,2 
Manoeuvres et t r a v a i l l e u r s a s s im i l é s i i 015 15,3 
Ouvr ie r s du t e x t i l e N.C.A. 1 055 15,9 

TOTAL: 6 640 100,0 

Fab r i ca t i on , montage et réparat ion ( a r t i c l e s en t i s s u 
en four rure et en cu i r ) - (Nombre de p ro fe s s i ons = 11) N 0/ 

T a i l l e u r s et cou tu r i e r s 11 765 22,7 
Piqueurs à la machine ( t i s s u s et matériaux connexes) 27 190 52,6 
T r a v a i l l e u r s , N.C.A. ( f a b r i c a t i o n , montage et 4 645 9,0 
réparat ion d ' a r t i c l e s en t i s s u , en fourrure et 
en c u i r ) 

TOTAL: 51 730 100,0 

A l imentat ion , bo i s sons et secteurs connexes -
(Nombre de p ro fe s s i on s = 12) 

Bou langers , p â t i s s i e r s , c o n f i s e r i e s et autres N % 

cu i seu r s a s s im i l é s 1 465 26,9 
Abat teur s , dépeceurs, conserveurs , fumeurs et 1 015 18,6 
cond i t ionneurs de viande 
Manoeuvres et t r a v a i l l e u r s a s s im i l é s (a l imentat ion 965 18,0 
bo i s sons et secteurs connexes) 

TOTAL: 5 455 100,0 

Source: S t a t i s t i q u e Canada, Catalogue 94,717 vo l . I I I , pa r t i e 2 
( B u l l e t i n 3 . 2 - 3 ) , Septembre iy/4, pp. 'i-'ù â z -20. 

*N.B. - Les p ro fe s s i on s é ta ien t i d en t i f i é e s au mascul in pour le 
recencement (Catalogue 94-727, vo l . I I I , pa r t i e 2 ( B u l l e t i n 
3 . 2 -13 ) . 

Les p ro fe s s i on s dans l e s que l l e s sont concentrées le s t r a v a i l l e u s e s du 

secteur secondaire sont aus s i dans cer ta in s cas du t r a v a i l passé de la 

sphère pr ivée à la sphère marchande (ex. : cou tu r i è re s ) et généralement des 

p ro fe s s i on s qui demandent peu de q u a l i f i c a t i o n s . 
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Mart in Meissner (1975) rappel le un f a i t s i g n i f i c a t i f à cet égard 

même s ' i l n ' e s t pas actuel . En 1919 l e s us ines Renault ava ient 

dressé une l i s t e des métiers pratiques chez eux. P l u s i eu r s mé-

t i e r s éta ient a i n s i énumérés, puis s u i v a i t à la f i n de la l i s t e , 

" l e s femmes". C ' é t a i t donc à pa r t i r de leur genre et non pas d ' u n 

métier que les femmes éta ient i d en t i f i é e s . 

La ségrégat ion p ro fe s s i onne l l e en fonct ion des sexes est a s s o r t i e 

de cond i t ions p a r t i c u l i è r e s . Comne les femmes se retrouvent le p lus 

souvent dans des emplois peu v a l o r i s é s et/ou peu q u a l i f i é s , et que, 

dans le secteur secondaire, e l l e s sont concentrées dans des i ndu s t r i e s 

à p roduct i v i té l im i tée , leurs cond i t ions de t r a va i l sont pour p l u s i eu r s 

d ' e n t r e e l l e s des cond i t ions minimales. Une l i t t é r a t u r e abondante 

ex i s te sur le su je t ; aus s i nous ne fa i sons i c i que re lever ce r ta ine s 

ca rac té r i s t i que s de ces cond i t i on s : 

1. Les femmes const i tuent la majorité des personnes dont la seu le 

protect ion est la Loi des Normes minimales de t r a v a i l (Lepage, 

Gauthier, 1981). 

2. Les femmes ont un taux de s y n d i c a l i s a t i o n i n f é r i e u r à ce l u i de 

leurs co l lègues mascu l ins , s o i t 28,7% contre 34% en 1976 

(Mes s i e r , 1982). 

3. Leur s a l a i r e est de façon générale nettement i n f é r i e u r ci c e l u i 

des hommes. A i n s i , se lon Lepage et Gauthier (1981) , les hommes 
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des en t rep r i se s syndiquées gagnent 12,3% de plus que les 

femmes dans la même s i t u a t i o n a l o r s que ceux qui t r a v a i l l e n t 

dans des ent repr i se s non syndiquées, ont un s a l a i r e de 23;: 

plus élevé que les non-syndiqués. 

4. E l l e s cons t i tuent la majeure par t ie de la main-d 'oeuvre à 

temps p a r t i e l . 

Ces éléments t racent quelques grandes l i gne s générales. Les cond i -

t i on s physiques et normatives dans l e sque l l e s une grande par t ie des 

t r a v a i l l e u s e s se retrouvent se calquent sur ces l i g n e s . Peu de sé -

c u r i t é d ' emp lo i , peu d 'avantages et une s i t u a t i o n généralement pré-

c a i r e . E l l e s sont également touchées de façon importante par le 

chômage. En 1982, le taux de chômage des t r a v a i l l e u s e s québécoises 

s ' é l e v a i t à 14,0% ( S t a t i s t i q u e Canada, 1983). 

Un groupe de t r a v a i l l e u s e s r e s s o r t comme le groupe de femmes dont le 

s t a t u t sur le marché du t r a va i l est le plus défavorab le , s o i t ce lu i 

des t r a v a i l l e u s e s inmigrantes. Leur s i t u a t i o n conjugue à la f o i s la 

p o s i t i o n des femmes sur le marché et c e l l e des immigrants; or , dans 

l e s deux ca s , i l s ' a g i t de po s i t i o n s au bas de l ' é c h e l l e (Lepage, 

Gauth ier , 1981). A l o r s q u ' e l l e s se ret rouvent souvent concentrées 

dans des emplois où les protect ions sont minimales, fréquemment e l l e s 

ne conna i s sent même pas l eu r s d r o i t s . 
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Au-delà de ces condi t ions qui ju squ 'à un ce r ta in point cons t i tuent 

la l im i te des condit ions d i f f i c i l e s que l ' o n peut rencontrer sur 

notre marché du t r a v a i l , un des problèmes avec lequel do ivent com-

poser avec acuité p lus ieur s d ' en t re e l l e s est le dilemme t r ava i l 

domestique/travail rémunéré Les c o n f l i t s qui peuvent se v i -

vre à ce niveau sont d i ve r s selon la cu l tu re d ' o r i g i n e . I l est 

c l a i r que pour les femmes de certa ines communautés c u l t u r e l l e s , l e 

t rava i l rémunéré s ' impose pour des r a i son s d ' o rd re économique mais 

le s place dans une s i t u a t i on c o n f l i c t u e l l e avec leurs va leurs c u l t u -

r e l l e s ; i l s ' a g i t d 'une dimension de la s i t u a t i on des t r a v a i l l e u s e s 

immigrantes qu i , dans cer ta in s cas , est la d i f f i c u l t é majeure q u ' e l l e s 

rencontrent. 

Des représentantes de communautés c u l t u r e l l e s nous ont sou l i gné que 

l ' u ne des d i f f i c u l t é s premières rencontrées par les t r a v a i l l e u s e s im-

migrantes est leur isolement. I l va sans d i r e que compte tenu des con-

d i t i on s de t r ava i l déc r i te s précédemment, les communications sont 

d i f f i c i l e s dans le mi l ieu de t r ava i l et la charge de t r ava i l global ne 

f a vo r i s e pas des échanges dans le m i l i eu de v ie . 

(1) Nous avons eu l ' o c c a s i o n en 1982, l o r s d 'une rencontre tenue dans le s 
locaux du C.S.F. à Montréal, de d i s cute r avec des représentantes de 
corimunautés c u l t u r e l l e s sur le thème de la santé au t r a v a i l des fem-
mes . 



29 . 

2.2.2 : Le^temps_partiel : 

Le t r a v a i l a temps pa r t ie l comme d ' au t r e s formes de t r ava i l i n s t a -

ble ( i n t é r i m a i r e , suppléance, e t c . . . ) connaît un développement im-

portant depuis quelques années. A i n s i , paral lè lement à l ' augmenta-

t ion du taux d ' a c t i v i t é des femmes, on a vu augmenter la proport ion 

de t r a v a i l l e u s e s à temps pa r t ie l au Québec. En 1982, on comptait 

au Québec 214 000 t r a v a i l l e u s e s â temps pa r t ie l sur une populat ion 

de 1 001 000, s o i t un taux de 21,8% a l o r s qu 'en 1975, on en comptait 

115 000 sur 843 000 pour un taux de 13,6%. C ' e s t donc d i r e q u ' a l o r s 

que le nombre de t r a v a i l l e u s e s augnenta i t de 18,7%, ce lu i des t r a -

v a i l l e u s e s â temps pa r t i e l augmentait de 86,1%. Cette donnée est 

importante dans la mesure où cette forme de t r a va i l donne un s t a t u t 

p a r t i c u l i e r à cause des l im i te s de la protect ion qui l 'accompagne. 

Ce type de t r a va i l convient souvent à des femmes qui ont des respon-

s a b i l i t é s f a m i l i a l e s - nous rev iendrons ultér ieurement sur cette 

quest ion - mais s 'accompagne de cond i t i on s moins avantageuses que 

c e l l e s qui encadrent l e t r a v a i l à temps p l e i n , que ce s o i t au niveau 

du revenu ou de la s t a b i l i t é d ' emp lo i . 

Le p o r t r a i t des personnes qui t r a v a i l l e n t à temps pa r t i e l est en ce 

sens s i g n i f i c a t i f . 
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Tableau 3: Répart i t ion des t r a v a i l l e u r s et t r a v a i l l e u s e s selon 
le sexe, l ' â g e , et le s ta tut temps p le in ou p a r t i e l , 

Québec, 1982. 

GROUPES D'AGE 

Sexe 

Hommes 

T -P le in T -Par t ie l 

Femmes 

T -P l e i n T -Pa r t i e l 

15 - 24 ans 

25 - 44 ans 

45 - 54 ans 

55 - 64 ans 

65 ans et plus 

TAUX MOYEN: 

77,2 

98,1 

98 ,'5 

97,6 

76,0 

93,9 

22,8 

1 ,9 

1,5 

2,4 

24,0 

6,1 

73,2 

81,7 

78,2 

80,6 

61 ,5 

78,6 

26,8 

18.3 

21 ,8 

19.4 

38.5 

21,4 

Source: S t a t i s t i que Canada, La populat ion a c t i ve , décembre 1982, cata 
logue 71-001 mensuel, janv ie r 1983, tableau 85. 
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Les femmes t r a v a i l l e n t p lus fréquemment à temps pa r t ie l que les 

hornnes et ce, quelque s o i t le groupe d ' â ge (une ferrme sur c inq en 

moyenne). Le t r a v a i l à temps par t ie l dans le cas des hommes r e s -

so r t comme une cond i t i on de jeunes t r a v a i l l e u r s et de t r a v a i l l e u r s 

p lus âgés, ce qui n ' e s t pas l e cas des femmes qu i , malgré une pro-

port ion plus importante aux âges extrêmes, sont toujours bien r e -

présentées dans la populat ion des t r a v a i l l e u r s à temps p a r t i e l . 

L ' é t a t matrimonial permet de f a i r e une hypothèse entre les responsa-

b i l i t é s f a m i l i a l e s et le temps p a r t i e l . 

Tableau 4: Répar t i t i on des t r a v a i l l e u s e s et t r a v a i l l e u r s 
se lon le sexe, l ' é t a t matr imonial, le temps 
p l e i n ou p a r t i e l , Québec, 1982. 

Sexe 

ETAT MATRIMONIAL 
Hommes Femmes 

ETAT MATRIMONIAL 

T -P le i n T -Pa r t i e l T -P le i n T -Pa r t i e l 

Mariées 97,9 2,1 77,7 22,3 

Cé l i b a t a i r e s 80,8 19,2 77,8 23,2 

Autres 96,2 87,6 12,4 

Source: S t a t i s t i q u e Canada, La populat ion a c t i v e , décembre 1982. 
j anv ie r 1983, tableau 85, Catalogue 71-001. 

A i n s i , l e s hommes mariés sont t rè s major i ta i rement à temps p l e i n , ce 

qui permet de poser l ' hypothèse q u ' i l s se consacrent au t r a v a i l rému-

néré a l o r s que chez les femmes mariées, une par t ie de ce l l e s qui sont 

â temps pa r t i e l assument sans doute le t r a v a i l domestique. C ' e s t chez 

le s femmes que la catégor ie " au t r e s " que se ret rouve la proport ion la 

p lus élevée de t r a v a i l l e u s e s â temps p l e i n , probablement parce que dans 

ce t te ca tégor ie se s i t uen t de nombreuses femmes sout ien de f am i l l e . 
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Les r a i son s formulées par les t r a va i l l eu se s et t r a v a i l l e u r s à temps 

part ie l confirment ce type d ' e x p l i c a t i o n . Ces informations r é su l t en t 

d 'une enquête et ne sont qu ' i n d i c a t i v e s mais e l l e s permettent de mieux 

s a i s i r la r é a l i t é du temps pa r t i e l . 

Tableau 5: Rpnart i t inn Hps t r a va i l l eu se s et des t r a v a i l l e u r s à temps 
part ie l selon la ra i son donnée pour l ' emplo i S temps 
p a r t i e l , 1982, Québec. 

Raison invoquée 

SEXE Obl igat ion personnel le Etudes N 'a pu trouver Ne vou l a i t pas Autres 
ou fami1ia le d 'emploi à de t r a va i l à 

temps p le in temps p le in 

Hommes - - 42,6 40,4 1 U 7 6,4 

Femmes 15,0 15,0 33,2 33,6 2,8 

Source: S t a t i s t i que Canada, La population act i ve 1979-1982, Catalogue 71 -001 , 
mensuel janv ier 1983, tableau 88 • 

Non seulement les fermes d i sen t avo i r eu recours à du temps pa r t i e l à 

cause d ' o b l i g a t i o n personnel le ou f a m i l i a l e mais une proport ion impor-

tante d i t ne pas avo i r voulu t r a v a i l l e r à temps p l e i n . Cette dern iè re 

a s se r t i on que les données de S t a t i s t i q u e Canada nous présente comme 

ayant été la réponse de 38% des femmes de 25-54 ans t r a v a i l l a n t à temps 

part ie l ( S t a t i s t i que Canada, 1983) nous appara î t comme pouvant s ' e x p l i -

quer en part ie par les r e spon sab i l i t é s f a m i l i a l e s . 

Le temps part ie l est une option de nombreuses femmes ayant de t e l l e s 

r e spon sab i l i t é s . Le t r ava i l domestique peut donc être cons idéré com-

me un facteur déterminant pour une proport ion importante des femmes; 

et i l en va auss i de leur s ta tut comme s a l a r i é e s . 



33 . 

2.2 .3 : Le t r a v a i l à domic i le: 

Une forme de t r a v a i l actuellement en recrudescence et qui cons t i tue 

en quelque sorte la s i t u a t i o n exacerbée à la f o i s au niveau des con-

d i t i o n s de t r a v a i l et du cumul t r a va i l domest ique/travai l rémunéré 

est ce lu i qui est effectué â domic i le . Ce dern ier est en nette 

augmentation à l ' h e u r e a c tue l l e et la conjoncture économique en 

f a v o r i s e l ' e xpan s i on . Cer ta in s t r a i t s c a r a c té r i s en t le t r a va i l a 

domic i le ^ . 

1. La main-d 'oeuvre effectuant du t r ava i l à domic i le est t rè s 

major ita irement féminine et le t r ava i l se f a i t souvent de 

façon non déc larée, c ' e s t - à - d i r e "au n o i r " . 

2. Le t r a v a i l à domic i le se prat ique de façon importante dans 

le vêtement. Tou te fo i s , d ' a u t r e s tâches peuvent être conf iées 

aux t r a v a i l l e u s e s - emballage, p l i a ge , e t c . . . - et depuis que l -

que temps, t r a v a i l de bureau, dont t r a v a i l sur écrans ca thod i -

ques ( L i p s i g - t a m é , 1982; P e l l e r i n , 1982). 

(1) Une revue de l i t t é r a t u r e sur le t r a v a i l à domic i le a été r é a l i s é e 
par Andrée V e i l l e u x , au Se r v i c e de la santé au t r a v a i l du M .A . S . , en 
1982. Les in format ions l i v r é e s i c i sont en major i té t i r é e s de cette 
revue. 
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3. Selon Car ia Lipsig-Mummé (1982), les ent repr i se s qui font 

exécuter du t rava i l à domici le répondent aux c r i t è r e s s u i -

vants: 

a) importance des coûts de main-d 'oeuvre dans les coûts 
de production; 

b) f a c i l i t é du t ransport des matériaux impl iqués; 

c) indépendance du t rava i l exécuté par rapport aux 
autres opérat ions nécessa i res à la product ion. 

4. Les t r a va i l l eu se s à domici le proviennent de c l a s se s d é f a v o r i -

sées et sont souvent des immigrantes (Lipsig-Mummé, 1981; 

Cl imenko Johnson, 1981). Pour des r a i s on s d 'accès au marché 

du t rava i l ou de d i s p o n i b i l i t é ces femmes y trouvent une orga-

n i s a t i on pour s ' a s s u r e r un revenu (Leboeuf, 1981; Archambault, 

1981). Les avantages que le s femmes peuvent trouver dans le 

t rava i l â domic i le sont souvent l i é s à la double tâche. Combi-

ner à la f o i s le t r a va i l rémunéré et une présence au foyer est 

a l o r s perçu comme une façon de résoudre le dilemme. L 'absence 

de ressources adéquates pour les so in s aux enfants s e r a i t dé te r -

minante dans la déc i s i on d ' e f f e c t ue r du t r a va i l à domic i le , se-

lon Laura C. Johnson et Robert E. Johnson, (1982). 

5. Les cond i t ions d ' exécut ion de ce t r a va i l sont des cond i t i on s 

d i f f i c i l e s . Dans le cas notamment du vêtement, à des périodes 

de t r ava i l chargées succèdent des périodes c reu se s ; la 
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rémunération est peu élevée et basée sur le rendement; la 

t r a v a i l l e u s e d o i t f ou rn i r le local et souvent les instruments 

de t r a v a i l (Johnson et Johnson, 1982). Une cond i t i on nous 

pa ra î t devoi r être part icu l iè rement sou l ignée et c ' e s t c e l l e 

de l ' i s o l e m e n t (Johnson et Johnson, 1982). 

Cette s i t u a t i o n de t r a v a i l l e u s e â domic i le n ' e s t donc pas at t rayante 

et permet d ' ap rè s de nombreux auteurs , une e xp l o i t a t i on importante. 

Dans le contexte d 'une problématique g loba le deux axes de r é f l e x i o n 

peuvent être développés, le premier étant ce lu i des cond i t i on s généra-

les de t r a v a i l et l e second ce lu i du t r a va i l à domic i le comme un exem-

ple extrême de la double tâche. 

Les cond i t i on s générales dans l e sque l l e s s ' e xe r ce le t r a va i l â domic i -

le peuvent êt re perçues cornue ce l l e s de l ' a c t i v i t é p ro fe s s i onne l l e 

que les t r a v a i l l e u s e s exercent dans leur f oye r , doublées d ' une o r g a n i -

s a t i on axée sur la p roduc t i v i t é . A i n s i l e s t r a v a i l l e u s e s du vêtement 

ont des cond i t i on s s i m i l a i r e s à c e l l e s que l ' o n ret rouve en u s i ne , 

machine bruyante, pous s i è re s , e t c . . . (Johnson et Johnson, 1982), dou-

blées de cond i t i on s comme des hora i res t rè s l ong s , des d é l a i s d ' e xécu -

t i on r é d u i t s , une rémunération au rendement, e t c . . . 

Le deuxième axe sous lequel peut être cons idéré l e t r a v a i l â domic i l e 

e s t c e l u i de ce type de t r a v a i l cormie l 'exemple c l é du double t r a v a i l 

dont nous par lerons p lus l o i n . Le t r a v a i l â domic i le permet de 
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c o n c i l i e r le t r a va i l domestique et le t r a va i l rémunéré en un seul 

l i eu et d ' ê t r e à la f o i s ménagère et t r a v a i l l e u s e . D ' après l ' e n -

quête menée en 1980-81 par le min i s tère du Trava i l québécois au-

près des t r a va i l l eu se s à domici le i n s c r i t e s au comité p a r i t a i r e 

du vêtement pour dames, la ra i son p r i nc ipa le pour l aque l l e ces fem-

mes ont " c h o i s i " de t r a v a i l l e r à domici le est la présence d ' e n f a n t s . 

E l l e s invoquent majoritairement cormie avantage du t r ava i l à domic i le 

la p o s s i b i l i t é de combiner leurs r e spon sab i l i t é s f a m i l i a l e s ( s u r t ou t 

les soins aux enfants) et le t rava i l rémunéré (Jean, J u i l l o t e a u , 1982). 

I l va sans d i r e que pour de nombreux employeurs ce type de t r a va i l 

représente des avantages importants dont le moindre n ' e s t pas l ' i m p o s -

s i b i l i t é de regroupement de ce l l e s et ceux qui l ' e xécu ten t . Les pos-

s i b i l i t é s du développement d 'une t e l l e o rgan i sa t i on du t r a va i l dans 

le cadre des changements technologiques (Drou in, 1980) j u s t i f i e n t que cette 

o rgan i sa t ion s o i t analyséenon seulement dans ses imp l i ca t i on s s o c i a -

le s sur le t r ava i l rémunéré, mais aus s i par le b i a i s de la g r i l l e de 

la d i v i s i o n du t r ava i l entre le s sexes. 

2.3 L ' a r t i c u l a t i o n du t r ava i l rémunéré et non rémunéré: 

Globalement, le t r a va i l rémunéré et non rémunéré s ' a r t i c u l e selon 

les besoins de l ' o r g a n i s a t i o n s oc i a l e . Coirnie on l ' a vu plus haut, 

l 'avènement des soc iétés i n d u s t r i e l l e s a accentué l a d i v i s i o n entre 

le t r ava i l des femmes et le t r a va i l des hommes et l e s beso ins économi-

ques vont, selon le moment, tracer la l im i t e entre les deux a i n s i que 

l e s normes permettant de la f a i r e respecter . 
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L ' ouv rage de Geneviève Auger et Raymonde Lamothe, De la poële à 

f r i r e a la 1igne de feu (1981) propose une exce l lente démonstra-

t ion du l i e n i n t r i n sèque entre les besoins économiques et le d i s -

cours sur le t r a va i l des femmes. Les besoins en main-d 'oeuvre 

pendant la guerre ont donné l i eu à un d i s cou r s venant cont recar rer 

des " v é r i t é s n a t u r e l l e s " . Que ce s o i t sur les " c apac i t é s " des fem-

mes ou sur le s attentes soc i a l e s face à leur rô le maternel, le d i s -

cours en période de guerre f a i t mentir l e s propos tenus avant cette 

pér iode, et ap r è s . . . 

Barbara Ehrenre ich et De i rdre Eng l i s h (1982) ont de leur côté f a i t 

l ' a n a l y s e du d i s cou r s dominant sur l e s femmes au cours du dern ie r 

s i è c l e dans un ouvrage i n t i t u l é Des experts et des femmes . Selon 

l e s beso ins et les périodes c e l u i - c i change. Ce q u ' i l faut noter 

i c i c ' e s t que les femmes à t ravers ces d i ve r se s périodes cont inuent 

toujours d 'assumer le t r a va i l l i é à la reproduct ion et à l ' e n t r e t i e n 

de la main-d 'oeuvre q u ' e l l e s occupent ou non des emplois rémunérés. 

Cette fonct ion "consacrée" r é s u l t e d 'une d i v i s i o n sexue l l e fondamen-

talement r i g i d e du t r a va i l qui n ' e s t jamais remise en cause. Q u ' e l l e s 

so ient ou non sur le marché du t r a v a i l , ce sont l e s femmes qui assument 

la product ion domestique et qui conséquemment devront supporter la 

r e s p o n s a b i l i t é de l ' o r g a n i s a t i o n de cette production pour y a jouter 

le t r a v a i l exécuté dans la sphère marchande. C ' e s t cette r e spon sab i -

l i t é qui appara î t comme Té lément charn ière de l ' a r t i c u l a t i o n du t r a -

v a i l rémunéré et non rémunéré. 
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Ce que les t r a va i l l eu se s s a l a r i ée s v ivent quotidiennement comme 

un double t r ava i l résu l te de la d i v i s i o n sexue l le du t r ava i l où, 

malgré une présence de plus en plus importante sur le marché, e l -

l e s continuent col lect ivement à assumer la production domestique 

dans un cadre qui f a i t reposer cette r e spon sab i l i t é sur e l l e s i n -

div iduel lement. L ' exe rc i ce de leur d r o i t au t r a va i l soc ia l est 

donc condit ionnel à 1 'accomplissement du t r ava i l domestique pu i s -

q u ' i l n ' y a pas eu de vé r i t ab le d iminut ion de leurs r e s p o n s a b i l i t é s 

face à la sphère domestique (Glazer, 1980). 

Mais i l y a plus. Cette r e spon sab i l i t é que les fermies assument est 

fonct ion du rapport q u ' e l l e s ont avec la reproduct ion dans son sens 

la rge. Chenal et Kergoat (1981) font remarquer que ce rapport est 

d i r ec t a l o r s que ce lu i des hommes est "médiat isé d 'emblée" . Ce qui 

s i g n i f i e que pour les femmes, la reproduction est l i é e directement 

à leur cond i t i on , ce qui n ' e s t pas le cas pour les hommes. A u s s i , 

on remarque une d i f fé rence dans " l a représentat ion qu ' on t les deux 

sexes du temps â long terme: l e s fermies abordent toujours le temps 

biographique sous l ' a n g l e du temps quot id ien dont i l s ' a g i t de pré-

vo i r l'aménagement concret; au con t r a i r e , le s homnes l ' é voquent tou-

jour s en termes de séquences longues qui ne se succèdent pas dans une 

perspect ive dynamique et cohérente mais se juxtaposent sans p r i nc ipe 

de cont inu i té et sans qu'aucune référence ne s o i t f a i t e â la quot id ien -

neté future " (p. 119). Ces cons idérat ions sont s i g n i f i c a t i v e s pour 

comprendre à la f o i s les choix et les cheminements des femmes . " C ' e s t 

en référence à leur a f fec ta t i on p r i o r i t a i r e à la f a m i l l e que se r é a l i s e 
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leur i n s e r t i o n p ro fe s s i onne l l e et par conséquent dans des cond i -

t i on s et à des places radicalement d i f f é ren te s de c e l l e s des hom-

mes' ' (Recherches et f a m i l l e s , 1983, p. 113). 

E l l e s entrent et sortent du marché du t rava i l en a r t i c u l a t i o n avec 

l eu r s r e s p o n s a b i l i t é s f a m i l i a l e s . Ce "manque de s t a b i l i t é " peut en 

soi d é q u a l i f i e r le cheminement profess ionnel par le s interrupt!"ons 

success i ves. 

2 .3 .1 Le.double t r a v a i l : 

Le double t r a v a i l q u a l i f i é l e plus souvent de "double tâche" r ep ré -

sente pour de nombreuses - t rès nombreuses - femmes, une quest ion ma-

jeure dans leur s i t u a t i o n . Les femmes qui ont des r e spon sab i l i t é s 

f a m i l i a l e s , et on a vu précédemment que leur proport ion parmi les t r a -

v a i l l e u s e s a l l a i t en augmentant, do i ven t , en sus de leur s heures de 

t r a v a i l rémunéré, accomplir un ce r t a i n nombre d 'heures de t r a va i l do -

mestique. Le total des deux es t t rè s é levé. 

A i n s i , dans l ' enquête q u ' e l l e a menée auprès de t r a v a i l l e u s e s québé-

co i s e s en 1977, Kim Chi Tran Van (1980), a évalué à 36,2 en moyenne, 

le nombre d ' heures consacrées par l e s t r a v a i l l e u s e s à l ' é d u c a t i o n et 

aux tâches domestiques en sus des heures consacrées à leur emploi. 

C ' e s t donc à une semaine de 70 à 76 heures que do ivent f a i r e face le s 

t r a v a i l l e u s e s avec charge d ' e n f a n t s . Ces données re jo i gnent g l oba l e -

ment l e s études qui ont été f a i t e s a i l l e u r s sur le su jet (Chadeau, 

Fouquet, 1981; M iche l , 1978). I l conv ient de rappe ler i c i que 
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l ' au tomat i sa t i on et l ' i n t r o d u c t i o n d ' a p p a r e i l s ménagers dans l e s 

foyers n ' on t pas provoqué de diminution rée l l e des heures de t r a -

vai l domestique. 

De p lus , le "mythe" du partage des tâches en est bien un. Mar t in 

Meissner (1975), su i te à une étude portant sur les hab i tan t s de 

hu i t quart ie r s de Vancouver, con s t a ta i t que la part du mari d é c r o i s -

s a i t lorsque la contra inte d ' un deuxième emploi et d ' un enfant s ' a c -

cumulait. I l nota i t que la présence d 'un enfant de moins de d ix ans 

provoquait une réduction du l o i s i r du père à peu près équ iva lente de 

la moit ié de ce l l e de la mère. Une enquête effectuée auprès d ' o u v r i è -

res de c inq us ines de la région de Québec a r r i v e quant à e l l e à la 

conclus ion que les tâches se ra ient relat ivement bien partagées au se in 

du couple (V inet , 1983). Cette enquête malheureusement ne cont ient 

aucune information sur le partage en termes d ' h eu re s , ni des responsa-

b i l i t é s , ce qui à nos yeux est e s sent ie l pour en évaluer l ' impor tance. 

En e f f e t , pour les femmes, le mot " tâche" ne ré fère qu 'à des a c t i v i t é s 

préc ises et non pas au t r ava i l domestique. Ce dern ie r comporte une 

dimension de r e spon sab i l i t é s que ne t r adu i t pas le mot tâche. Que ce 

s o i t la r e spon sab i l i t é a f f e c t i v e ou la p l a n i f i c a t i o n des d i f f é r en te s 

a c t i v i t é s , c e l l e s - c i représentent beaucoup plus que des tâches, mais 

bien un t r a va i l complexe dont le partage avec le conjo in t ne s e r a i t 

toujours pas très répandu. 

Une étude québécoise sur l e s femmes et le marché du t r a v a i l a de son 

côté f a i t r e s s o r t i r que "dans l ' accompl i ssement des tâches domestiqu 
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l e s hommes ont p lu tô t tendance à s ' é l o i g n e r des tâches r é p é t i t i v e s 

et f a s t i d i e u s e s ( lavage, ménage, préparat ion des repas) pour accom-

p l i r des tâches moins monotones (payer les comptes, b r i c o l a ge , 

c o u r s e s . . . ) . (M.A.S . , 1982). Cette dern iè re informat ion ajoute 

donc un aspect q u a l i t a t i f à la quest ion des heures de t r a v a i l . 

En p lus de démys t i f i e r le partage des tâches e l l e présente de l ' i n -

térêt dans la mesure où e l l e q u a l i f i e le s tâches accomplies par les 

fennies cormie une con t i nu i t é de l eu r s tâches rémunérées. I l r e s s o r t 

en e f f e t c la i rement de l ' é t ude des d i f f é r e n t s emplois à concentrat ion 

féminine que la monotonie en est une ca r ac té r i s t i que fréquente 

y I Aî î -Mç. ' i ?^ : 

Le double t r a v a i l est d ' abord un cumul, une sonne de deux ensembles 

de tâches, dont chacun dans la grande major ité des cas peut c o n s t i -

tuer un t r a v a i l â temps p l e i n . Se lon l e s c h i f f r e s de Kim Chi Tran 

Van, la semaine de t r a v a i l des fermes ayant des enfants e s t â peu 

près également partagée entre le t r a va i l rémunéré et le t r a v a i l non 

rémunéré. Le cumul a des e f fe t s sur la charge to ta le de t r a v a i l . 

T ou te f o i s , i l ne faut pas nég l i ge r les e f f e t s qui découlent de l ' a r -

t i c u l a t i o n des deux o r gan i s a t i on s du t r a v a i l (pour des a c t i v i t é s qui 

souvent sont de même nature). Non seulement l e s journées et le s s e -

maines n ' en f i n i s s e n t p l u s , mais e l l e s sont f a i t e s de la c i r c u l a t i o n 

(1) Voi r l ' annexe sur les r i sques p r o f e s s i onne l s . 
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entre deux "mil ieux de t r a v a i l " . Cette not ion du mi l ieu f a m i l i a l : 

mi l ieu de t rava i l est évidemment très c l a i r e dans le cas des ména-

gères. E l l e l ' e s t beaucoup moins dans le cas des t r a v a i l l e u s e s 

rémunérées pour le sque l le s on met le mi l ieu f am i l i a l comne un 

l i e u de repos en oppos i t ion au mi l ieu de t r a v a i l . Pourtant, avant 

de se rendre â leur l i eu de t rava i l rémunéré, les femmes ont sou-

vent complété une part ie de leur journée de t r ava i l et ce, à même 

le mi l i eu domestique. Les heures qui su ivent le t r a va i l rémunéré 

se passent selon le même modèle a i n s i que le s jour s de repos et les 

jour s f é r i é s , V i n tens i té de la s i t ua t i on va r i an t selon le nombre 

d ' en fant s à charge et l ' â g e de ces dern ie r s (Amstrong et Amstrong, 

1978). 

Les déplacements entre le domic i le et le l ieu de t r a va i l font éga le -

ment par t ie intégrante du t r ava i l dans la mesure où i l s se conjugent 

avec le t ransport des membres de la f am i l l e et le s cour ses . Les r e -

cherches portant sur cette quest ion " s ou l i gnent la c o n t i n u i t é , l ' i m -

b r i c a t i on des tâches l i é e s au serv ice de la f am i l l e et du t r a v a i l 

profess ionnel au cours du vécu j ou r na l i e r des femmes" (Recherches 

et f a m i l l e s , 1983, p. 114). 

La c o n c i l i a t i o n : 

La c o n c i l i a t i o n des tâches est un aspect du double t r a va i l qui se 

d i s t i n gue du cumul. Rarement abordée comme t e l l e , la c o n c i l i a t i o n 
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des " r ô l e s " de mère, d 'épouse et de t r a v a i l l e u s e est pourtant à 

l ' o r i g i n e de nombreuses revend icat ions et aus s i de choix d ' o r g a -

n i s a t i o n du t r a va i l comme ce lu i du temps p a r t i e l . Conc i l i e r s i -

g n i f i e r é u s s i r à f a i r e le double t r ava i l de façon e f f i cace et 

complète sans que l ' u n ne nu i se à l ' a u t r e . Les t r a v a i l l e u s e s d o i -

vent s ' a s s u r e r que le mi l ieu domestique est sur tout l ' é duca t i on des 

enfants ne se ressentent pas de leur p a r t i c i p a t i o n au marché du t r a -

v a i l , c ' e s t - à - d i r e de la d iminut ion de leurs heures de d i s p o n i b i l i t é 

à la maison. Mais c o n c i l i e r , c ' e s t aus s i s ' a s s u r e r que l eu r s respon-

s a b i l i t é s domestiques n ' ent ravent pas leur t r a va i l rémunéré. 

Malgré l ' e x i s t e n c e pour le s femmes d ' un d r o i t au t r ava i l rémunéré, 

et malgré l ' o b l i g a t i o n économique pour la p lupart d ' e n t r e e l l e s de 

pa r t i c i pe r au marché du t r a v a i l , le d i s cou r s dominant demeure norma-

t i f et c u l p a b i l i s a n t pour e l l e s . Non seulement do i ven t - e l l e s accom-

p l i r un double t r a va i l mais i l ne faut pas que cela pa ra i s s e , et i l 

ne faut pas que cela dérange. Les grandes revend icat ions des t r a v a i l -

leuses rémunérées sont i s sues de ce besoin de c o n c i l i a t i o n . Congés de 

matern i té , g a r de r i e s , congés parentaux, ces revend icat ions ont pour 

but de permettre aux t r a v a i l l e u s e s de rempl i r correctement les deux 

" r ô l e s " . 

Le congé de matern i té , revendicat ion fondamentale des t r a v a i l l e u s e s , 

c on s t i t ue en quelque so r te l'aménagement nécessa i re au po int de r e n -

contre entre ces deux " r ô l e s " . Le r e t r a i t p révent i f de la t r a v a i l l e u -

se enceinte v i e n t , par a i l l e u r s , renforcer cette mesure de c o n c i l i a t i o n . 
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I l r e s s o r t clairement dans le cas de la maternité, que des aménage-

ments s ' imposent pour que les deux fonct ions pu i s sent être remplies 

adéquatement. 

Cet exemple ne do i t toutefo i s pas camouffler le quot id ien de la con-

c i l i a t i o n des r ô l e s . Les mu l t ip le s aménagements néces sa i re s à la garde 

des enfants t iennent, dans ce r ta in s cas, de l 'épopée et les conséquen-

ces de ces d i f f i c u l t é s peuvent a l l e r t rès l o i n . A i n s i , des femnes d ' une 

communauté c u l t u r e l l e envoient à Montréal leurs enfants dans l e s écoles 

pr ivées car les hora i res de ces dern ières correspondent bien aux ho r a i -

( 1 ) 

res de leurs us ines v . Pourtant, i l s ' a g i t de femmes dont le s a l a i -

re peu élevé dev ra i t pouvoir être u t i l i s é â d ' a u t r e s f i n s . 

Ce problême de garde des enfants r e s s o r t comme une quest ion majeure 

et comme une cause de problèmes de santé. Le s t r e s s occasionné par 

le s inquiétudes et les souc i s l i é s à cette garde sont souvent mis de 

l ' a v a n t comme des problèmes plus sér ieux que n ' e s t ce lu i de l ' ab sence 

(2) 

de s a l ub r i t é dans ce r ta i n s mi l ieux v Les maladies d ' en f an t s sont 

une des s i t u a t i on s évidentes des press ions que v ivent les fenmes et 

des choix auxquels e l l e s sont souvent poussées en conséquence de l ' a b -

sence de ressources . C ' e s t donc d i r e que l ' é t u d e du double t r a va i l ne 

(1) Information r e c u e i l l i e auprès de représentantes de communautés c u l t u -
r e l l e s l o r s de la rencontre mentionnée précédemment. 

(2) C ' e s t a i n s i notamment que se sont exprimées l e s femmes l o r s de cette 
mène rencontre. 
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d o i t pas se l i m i t e r au cumul mais do i t aus s i cons idérer la conc i -

l i a t i o n comme inhérente au double t r ava i l et source autonome de 

problèmes. 

Le beso in de c o n c i l i a t i o n est aus s i à l ' o r i g i n e de s o l u t i on s dans 

l ' o r g a n i s a t i o n du t r a va i l tel le t r a va i l à temps p a r t i e l . S i des 

femnes souhai tent cette formule, c ' e s t q u ' e l l e permet justement de 

c o n c i l i e r les " r ô l e s " . Les c r i t i q u e s négat ives o r i g i n a n t des syn -

d i c a t s sont p lu tôt à l ' e f f e t que les aménagements de cette nature 

renforcent la po s i t i on des femmes ccmme responsables du t r ava i l do-

mest ique. Abordé de cette façon, le t r a va i l à temps par t ie l appa-

r a î t donc comme un recul pour le d r o i t au t r a va i l des femmes. Selon 

cette l og ique , ce d r o i t ne s ' exe rce ra en e f f e t réellement que l o r s 

d ' une remise en quest ion de la d i v i s i o n entre le t r a v a i l exécuté dans 

la sphère pr ivée et ce lu i de la sphère publ ique, la première étant 

féminine et la seconde mascul ine. Le t r ava i l à temps par t ie l - s o l u -

t i on pour les femnes - s o l i d i f i e dans le contexte actuel cette d i v i -

s i on en contournant les é c u e i l s par des aménagements dont les fenmes 

font seules l e s f r a i s . L ' o r g a n i s a t i o n s o c i a l e ne t i en t en e f f e t pas 

compte du double t r a va i l ( h o r a i r e s , s a l a i r e s , absence de d î ne r s dans 

les éco le s , heures d ' ouve r tu re des commerces, e t c . . . ) . "Tout se pas-

se conme s i le t r a v a i l s a l a r i é et le t r a v a i l domestique ne concer-

na ient pas l e s mêmes personnes". ( Recherches et f a m i l l e s , 1983, p. 90 ) . 

Par l ' augmentat ion du temps p a r t i e l , la remise en quest ion e s t évacuée, 

puisque la p a r t i c i p a t i o n à la sphère publique se f a i t dans des 
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condi t ions qui n 'entravent pas le t r ava i l dans la sphère pr ivée. 

I l n 'en demeure pas moins dans le contexte actuel que le temps 

part ie l est attrayant pour cer ta ines femmes dans la mesure où i l 

leur permet de mieux composer avec les exigences ac tue l le s du quo-

t i d i en . 

L 'enquête de Chenal et Kergoat (1981) les a amenées à f a i r e des 

d i s t i n c t i o n s sur les " s t r a t é g i e s " des femmes face au temps p a r t i e l . 

Ces d i s t i n c t i o n s sont en r e l a t i on avec les c l a s se s s o c i a l e s . A i n s i 

a l o r s que pour les ouvr ières le temps par t ie l é t a i t la seule façon 

de pouvoir continuer sur le marché du t rava i l quand e l l e s ava ient 

des enfants, pour les autres i l s ' a g i s s a i t de c o n c i l i e r les r ô l e s . 

Toutefo i s , i l ne faudra i t pas conclure que l ' augmentat ion du t r a v a i l 

à temps part ie l s e r a i t dû à la demande des femmes. E l l e s ' e x p l i q u e 

beaucoup plus par l ' o r g a n i s a t i o n du temps de t r ava i l se lon les be-

so ins du marché (Recherches et f am i l l e s , 1983). 

2 .3 .2 : La j j ro s se s se_enJ5 Ï I i eu_de_t rava i^ : 

La g ros ses se en mi l ieu de t rava i l et le s aménagements q u ' e l l e imp l i -

que const i tuent le l i e u de rencontre entre le t r a v a i l domestique et 

le t r a va i l s a l a r i é , entre la sphère pr ivée et la sphère publ ique. 

C ' e s t pourquoi le congé de maternité est la revend icat ion première 

des t r a va i l l eu se s s a l a r i é e s . Lorsque la g ro s se s se en m i l i e u de t r a v a i l 

n ' e s t pas permise, le d r o i t des femmes au t r a va i l rémunéré n ' e s t pas 
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reconnu. Les aménagements apportés par les l é g i s l a t i o n s et les 

convent ions c o l l e c t i v e s en reconnaissant une " ce r t a i ne " valeur â 

la matern i té, posent les ja lons d 'une admission que la maternité 

es t en f a i t une ( re) product ion, c ' e s t - à - d i r e dans cer ta ines s i t u a -

t i on s p a r t i c u l i è r e s , une valeur marchande peut être a t t r ibuée à la 

g ro s se s se sans q u ' i l ne s ' a g i s s e d ' une équivalence mesurée. En 

f a i t , ces mesures d ' except i on t r ah i s s en t p lus le s con t rad i c t i on s i n -

hérentes à l ' o r g a n i s a t i o n ac tue l l e q u ' e l l e s n ' a t t r i b u e n t une valeur 

au t r a v a i l domestique. 

La r e l a t i o n é t r o i t e entre la maternité et le d r o i t des femmes au 

t r a v a i l rémunéré est sou l ignée de mu l t ip le s façons : 

des l im i t e s dans la formation ( "de toutes façons, e l l e va 
rent re r chez e l l e quand e l l e aura des p e t i t s " ) ; 

la j u s t i f i c a t i o n de la d i s c r im i na t i o n à l 'embauche sur cette 
base (des femmes..."ça" tombe ence in te ) ; 

l e congédiement au moment d ' une g r o s s e s s e ; 

la j u s t i f i c a t i o n de cond i t i on s i n fé r i eu re s en référence aux 
i n s t a b i l i t é s dues à des matern i tés e t c . . . 

Cette r e l a t i o n matern i té/dro i t au t r a va i l rémunéré est le fondement 

de l a place cent ra le qu 'occupe le congé de maternité dans les reven-

d i c a t i o n s des t r a v a i l l e u s e s s a l a r i é e s . C e l l e s - c i ont deux p r i n c i pe s : 
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1. les g rossesses ne devra ient pas entraver le d r o i t au 
t r ava i l rémunéré des femmes; 

2. les femmes ont d r o i t à des cond i t ions sa ines au moment ou 
e l l e s v ivent leur s g ro s se s se s . 

Jusqu 'en 1978, le congé de maternité n ' e x i s t a i t pas au Québec pour 

l 'ensemble des t r a v a i l l e u s e s . Aujourd 'hu i encore, seul le d r o i t â 

la sécur i té d 'emploi est reconnu pour une major i té d ' e n t r e e l l e s . 

Certa ines syndiquées ont obtenu d ' a u t r e s cond i t ions a l l a n t j u s qu ' à 

la reconnaissance du pr inc ipe qu'aucune perte de revenu ne dev r a i t 

être subie par une t r a va i l l e u se au moment d 'une g ro s se s se . 

L ' a r t i c u l a t i o n des revendicat ions des t r a va i l l e u se s s a l a r i ée s r e l a -

tivement au congé de maternité permet de vo i r que c e l l e s - c i pou r su i -

vent de façon concrète un ob j e c t i f de c o n c i l i a t i o n : ce congé es t e s -

sent ie l pour permettre aux t r a v a i l l e u s e s d ' a v o i r des enfants. E l l e s 

n 'en sont pas moins porteuses d 'une revend icat ion plus fondamentale 

sur la d i v i s i o n du t r a v a i l , ce qui peut expl iquer le s d i f f i c u l t é s é -

prouvées pour en a r r i v e r à leur s a t i s f a c t i o n . La g ro s se s se en m i l i eu 

de t r ava i l v i en t en e f fe t bousculer l ' o r g a n i s a t i o n du t r a v a i l . E l l e 

v ient questionner une o rgan i sa t i on d ' où est exclue la reproduct ion au 

sens la rge. Concrètement, o rgan i ser le t r a va i l rémunéré pour f a i r e 

place à la matern ité, puis éventuellement aux r e s pon s ab i l i t é s parenta-

l e s , implique ouvr i r sur une o rgan i sa t i on du t r a va i l au sens l a rge . 

La g ros ses se est en quelque sorte le double t r a va i l v i s i b l e pour l e -

quel des aménagements doivent nécessairement être f a i t s . Les aménage-

ments concernent t ou te fo i s , par le f a i t même, le double t r a v a i l de 

façon é l a r g i e . 
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La mesure du r e t r a i t p révent i f de la t r a v a i l l e u s e enceinte ou qui 

a l l a i t e contenue dans la Loi sur la santé et la s écu r i t é au t r a va i l 

perçue sous cet angle comporte un in té rêt ce r ta in p u i s q u ' i l s ' a g i t 

d ' un "aménagement" de première importance. Reconnaissant à la t r a -

v a i l l e u s e enceinte le d r o i t d ' ê t r e af fectée à d ' a u t r e s tâches ou 

r e t i r é e de son t r a v a i l s i ses cond i t i on s de t r ava i l présentent un 

danger pour e l l e ou l ' e n f a n t à n a î t r e , le r e t r a i t prévent i f c o n s t i -

tue une mesure s i g n i f i c a t i v e . Le r e t r a i t prévent i f reconnaît l ' e x i s -

tence du t r a va i l pr ivé et l u i reconnaît , par la compensation, une va-

leur équiva lente au t r ava i l s a l a r i é . 

Cette analyse est bien théorique puisque dans l e s f a i t s l ' a p p l i c a t i o n 

du r e t r a i t prévent i f présente de nombreuses d i f f i c u l t é s . Au cours de 

l ' a nnée 1982, 3 912 femmes f a i s a i e n t une demande de r e t r a i t 

Ces c h i f f r e s représenta ient une augmentation sur l ' année précédente, 

première année de son app l i c a t i on . Depuis l o r s , le nombre g r and i s s an t 

de demandes a donné l i e u à une r e s t r i c t i o n dans son app l i c a t i on . 

Comme le congé de matern i té, le r e t r a i t prévent i f e s t une arme a double 

tranchant. I l est c l a i r que cette mesure conteste l ' o r g a n i s a t i o n a c t u e l -

l e du t r a v a i l et c ' e s t en pa r t i e ce qui peut expl iquer la controverse 

qui l ' e n t o u r e . A l ' i n s t a r du congé de maternité, le r e t r a i t p révent i f 

(1) S t a t i s t i q u e s obtenues auprès de la C . S . S .T . 
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peut être u t i l i s é pour contrer le d r o i t des femmes au t r a v a i l r é -

munéré. Pour p l u s i eu r s , la menace que représente une t e l l e mesu-

re pour l'embauche des femmes est p r i o r i t a i r e sur le s autres a s -

pects de la question. Mesure d 'except ion v i s an t à c o n c i l i e r mater-

n i té saine et t rava i l rémunéré, e l l e devient rapidement un prétexte 

pour tenter de démontrer que production et reproduct ion ne sont 

conc i l i ab le s qu'au pr ix de l ' e x cep t i on . 

Depuis l ' e n t r é e en vigueur de la L o i , la prat ique du r e t r a i t préven-

t i f a été axée sur le r e t r a i t du m i l i eu de t r ava i l p lutôt que la r é -

a f f ec ta t i on , ce qui l u i r e t i r e le caractère correcteur q u ' i l a u r a i t 

pu jouer face aux cond i t ions de t r a v a i l , et marg ina l i s e la cond i t i on 

de g ros ses se . La g ros ses se en m i l i eu de t r ava i l est donc la concré-

t i s a t i o n ult ime du double t r a v a i l , et en ce sens pose le problème de 

façon ouverte, devenant un enjeu fondamental. 

Les_expl_i_cations théor iques: 

La s i t ua t i on de découpage de la production et de la reproduct ion 

qui donne l i e u â une d i v i s i o n du t r a va i l selon le sexe a été et con-

t inue d ' ê t r e interprétée de p l u s i eu r s façons, notamment selon l e s 

d i s c i p l i n e s qui en t r a i t en t . Certa ines ana lyses tentent d ' e x p l i q u e r 

la s i t u a t i on à pa r t i r des r ô le s sexue l s , r ô l e s occupés par les fem-

mes et r ô le s occupés par les hommes et transmis par la s o c i a l i s a t i o n 
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D ' au t r e s ana lyses remettent en cause l ' o r d r e économique duquel 

découlera une t e l l e d i v i s i o n du t r a v a i l . 

L ' au teu re Na ta l i e Soko l o f f dans son l i v r e Between Money and Love 

(1980) regroupe en quatre grands courants les .analyses théor iques 

portant sur l ' a b sence de reconnaissance au t r ava i l domestique et la 

place des fermes sur le marché du t r a v a i l . E l l e présente ces cou-

rants de la façon su ivante: 

1. La théor ie des r ô l e s . Cette façon d ' i n t e r p r é t e r la s i t u a t i o n 

repose sur la démonstration que les r ô l e s sexuels sont à l ' o -

r i g i n e des d i f f i c u l t é s que le s femmes rencontrent sur le mar-

ché du t r a v a i l . I l faut donc, pour modi f ier cette s i t u a t i o n , 

t r a v a i l l e r à changer l ' é duca t i on , les a s p i r a t i o n s , les va leurs 

et le s a t t i t ude s face aux r e spon sab i l i t é s f am i l i a l e s et au 

marché du t r a v a i l . Cette théor ie ne remet pas en cause la 

s t ruc tu re du marché du t r ava i l a i n s i que l ' o r g a n i s a t i o n du t r a -

va i l domestique, c ' e s t - à - d i r e n ' a t t r i b u e pas à des r a i s on s éco-

nomiques le s i néga l i t é s ex i s t an te s . 

2. La théor ie du double marché. Une autre théor ie , assez répan-

due, est c e l l e du double marché du t r a v a i l . Selon c e l l e - c i 

i l e x i s t e deux marchés du t r a v a i l : un marché pr imaire et un 

marché secondai re. Cette o r gan i s a t i on s e r a i t s t ruc tu re l 1ement 

désavantageuse pour le s femmes. 
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Les femmes sera ient recrutées dans le marché secondaire 

dont les emplois sont plus suscept ib les d ' ê t r e i n s t ab l e s 

et se retrouvera ient dans des i ndus t r i e s où le cap i ta l e s t 

peu important, les p r o f i t s peu élevés. Les t r a v a i l l e u r s 

(euses) de ce marché se ra ient peu organ i sés ( e s ) , la mobi-

l i t é et l 'avancement l im i tés et le roulement élevé. I l va 

sans d i r e que les s a l a i r e s sont bas. 

Les hommes ont plus de chance de se ret rouver du côté du mar-

ché primaire. Ce dern ier o f f r e des emplois plus s tab le s et 

comprend une mobi l i té ve r t i c a l e encouragée s t ructure l lement 

par une c a p i t a l i s a t i o n importante et de plus gros p ro je t s , 

le s s a l a i r e s y sont plus élevés que dans le marché secondaire. 

On y retrouve de bonnes cond i t ions de t r a v a i l , de la sécur i té 

d ' emp lo i , des occas ions d'avancement à t raver s des éche l le s 

de ca r r i è re et l ' a d m i n i s t r a t i o n repose sur une base d ' é q u i t é . 

Les tenants (es) de cette théor ie c r o i en t donc qu 'un changement 

dans l e s ca rac té r i s t i que s du cap i ta l humain féminin, c ' e s t - â -

d i r e par la s o c i a l i s a t i o n et des mod i f i cat ions au niveau des 

va leur s , mod i f i e r a i t peu de choses sur le marché à moins que la 

s t ructure du marché ne s o i t organ i sée pour permettre l ' i n t é g r a -

t ion progres s i ve dans le marché pr imaire. Ce ne sont donc plus 

les rô le s qui sont mis en cause mais bien p lu tôt la s t r uc tu re 

du marché du t r a v a i l . Tou te fo i s , la s t ruc tu re du t r a v a i l do-

mestique et la r e spon sab i l i t é des femnes face aux enfants et à 
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l ' e n t r e t i e n du foyer n ' e s t pas remise en quest ion. 

3. La théor ie marx i s te . Comme tro i s ième courant, on retrouve 

la théor ie marx i s te du marché du t r a v a i l . Le facteur qui 

expl ique la po s i t i on des ferrmes sur le marché s e r a i t le ca-

p i t a l i sme. Selon Marx, la s t r a t i f i c a t i o n du marché selon le 

sexe a i n s i que la s t r a t i f i c a t i o n occupat ionnel le s ' e x p l i q u e n t 

par les r e l a t i o n s de c l a s se s qui ex i s ten t dans une soc ié té 

c a p i t a l i s t e . Selon cette thèse, les femmes se ra ient dominées 

premièrement et su r tout par le cap i ta l e t , seulement de façon 

secondaire par les hommes. Les changements souha i tés , en plus 

du changement du système économique, se s i t uent globalement au 

niveau de la s o c i a l i s a t i o n et de la c o l l e c t i v i s a t i o n des tâ -

ches domestiques. Certa ines fémin i s tes marx i s tes ont tou te fo i s 

dépassé l ' approche marx i s te t r a d i t i o n n e l l e en i n s i s t a n t sur le 

r ô l e diomestique des femmes. Ce l u i - c i leur appara î t comme une 

cause majeure de leurs problèmes dans la s oc i é té ; e l l e s a s s o -

c i en t la place des femmes sur le marché à la m y s t i f i c a t i o n de 

leur t r a va i l à la maison. 

4. Les fémin i s tes marx istes du cap i ta l i sme p a t r i a r c a l : Ces f é -

min i s te s cons idèrent que le cap i ta l i sme est déterminant pour 

le s problèmes que les femmes rencontrent sur le marché. Toute-

f o i s , e l l e s a t t r i buen t également au pa t r i a r c a t un r ô l e impor-

tant. Les e f f e t s du pa t r i a r c a t sont perçus comme autonomes, mais 
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auss i comme l i é s au cap i ta l i sme. A i n s i , le r ô l e domestique 

des femmes au foyer et leur place sur le marché se ra ien t les 

r é su l t a t s du cap i ta l i sme en conjuguaison avec le pa t r i a r ca t . 

A i n s i les hoirmes, comme groupe, n ' on t pas à f a i r e la part 

plus importante du t rava i l non rémunéré au foyer. I l s sont 

donc d i spon ib le s pour les me i l leures po s i t i on s sur le marché 

pour lesque l les les fermies ne compétit ionnent pas avec eux. 

Les hommes, quel le que s o i t leur c l a s se s o c i a l e , béné f i c i en t 

du t rava i l de certa ines femmes, a l l a n t jusqu 'aux hommes de la 

c l a s se dominante qui bénéf i c ie ra ient du t r ava i l des femmes à 

p lu s ieu r s t i t r e s : t r a va i l de leurs épouses, t r a va i l g r a t u i t 

des épouses des employés, t r a va i l g r a t u i t effectué par l e s em-

ployées elles-mêmes et t r a va i l mal rémunéré des femmes sur le 

marché. Ces fémin i s tes argumentent que le s r e l a t i o n s p a t r i a r -

ca les dans la soc iété c a p i t a l i s t e se sont transformées d 'une 

exp lo i t a t i on i nd i v i due l l e des fentnes et des enfants basée sur 

la fami l le pour i nc lu re une e xp l o i t a t i on c o l l e c t i v e des ferrmes 

centrée sur l ' i n d u s t r i e . 

Ces théor ies se s i t uent donc S des niveaux d ' a n a l y s e d i f f é r e n t s . Leur 

seul point commun est de reconna î t re que le s femmes font gratuitement 

une quantité importante du t r a va i l dans notre soc iété et occupent sur 

le marché une place de second cho ix. 
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3.0 LA SANTE DES FEMMES: 

d e s femmes: 

L ' a n a l y s e développée au cours des dern iè res années sur la santé des 

femmes l i e de façon in t r in sèque leur s i t u a t i o n en ce domaine à leurs 

cond i t i on s s o c i a l e s . 

P l u s i eu r s études ont en e f fe t permis de constater que les femmes ont 

recours fréquemment aux se r v i ce s médicaux, q u ' e l l e s consonment beau-

coup de médicaments, q u ' e l l e s connaissent un taux d ' i n t e r v e n t i o n s 

c h i r u r g i c a l e s élevé et q u ' e l l e s font appel aux s e r v i ce s de support 

psychosoc ia l de façon importante ( S a i l l a n t et a l . , 1981). Ces compor-

tements, s i on peut les appeler a i n s i , ont été au cours des dern ières 

années ana ly sés par des personnes soucieuses de mieux s a i s i r la cond i -

t i on féminine et le s mécanismes sociaux qui maintiennent les femmes 

dans une s i t u a t i o n de su jé t i on . 

Les grands axes de cette ana lyse sont les s u i van t s : 

1. le s femmes v ivent dans notre soc ié té une cond i t ion de 
domination; 

2. cette s i t u a t i o n se t r adu i t pour e l l e s dans des problèmes 
de santé; 

3. l e d i s cou r s dominant sur la santé des femmes et l e s s e r v i -
ces qui sont o f f e r t s con s t i t uen t des mécanismes qui les 
maint iennent dans leur s i t u a t i o n . 
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La santé est d ' a i l l e u r s un des l ieux où les l u t tes des femmes ont 

témoigné d 'une grande v i t a l i t é ces dern ières années, d ' une part à 

cause de leur vécu, d ' au t re part pour contrer leur a l i é n a t i o n . 

Mani festat ion de leur s i t u a t i o n , les d i f f i c u l t é s dans le domaine 

de la santé témoignent auss i de l ' importance de l ' e n j e u . La santé 

n ' e s t plus dans ce cadre perçue comme uniquement l ' ab sence de maladie 

mais comme un état plus large. 

L ' ana l y se qui a été f a i t e par les femmes de leur s i t u a t i o n force le s 

l imi tes du concept t rad i t ionne l de la santé. C ' e s t à des cond i t i on s 

soc ia le s d i f f i c i l e s que sont a t t r ibués l e s mala ises provoquant la 

consu l ta t ion médicale fréquente, l i eu faci lement acce s s i b l e pour la 

formulat ion de p la in te s . C ' e s t auss i aux d i f f i c u l t é s rencontrées et 

â la médica l i sa t ion qu ' e s t a t t r ibuée la consormiation importante de 

médicaments et part icul ièrement de médicaments du système nerveux cen-

tral (Guyon et a l . , 1981). 

Cette médica l i sa t ion est questionnée dans l ' a n a l y s e développée sur la 

santé des feimies par le b i a i s de leur rapport avec le pouvoir médical. 

Ce l u i - c i est perçu cornne ayant un r ô l e c lé dans leur domination. C ' e s t 

pourquoi les m i l i t an te s dans le domaine de la santé des feirmes ont une 

approche de " r ep r i s e de pouvo i r " , approche qui va encore plus l o i n que 

ne le f a i t la santé communautaire (Mar iesk ind, Ehrenre ich, 1975). E l -

le v i s e à développer chez les femnes une connaissance d 'e l les -mêmes et 

de leur santé de façon à ce q u ' e l l e s pu i s sent devenir autonomes, b r i -

sant a i n s i leur état de dépendance face au pouvoir médical. 
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Par le r des ferimes et de la santé, c ' e s t donc par ler non pas s eu l e -

ment de maladie, mais de cond i t i ons de v i e , de pouvoir et de con-

t r ô l e sur l 'env i ronnement. En santé au t r ava i l ce même type d ' a p -

proche peut être développé. Sans mettre de côté l ' a n a l y s e des r i s -

ques p ro fe s s i onne l s (conme, dans le cadre de l ' a n a l y s e plus généra-

l e de la santé, les études épidémiologiques ne sont pas mises de 

cô té ) , des cons idé ra t i ons sur les cond i t i ons a f fec tant la s i t u a t i o n 

des femmes ne peuvent être év i tées . Nous avons vu au chap i t re 2.0 

que le t r a v a i l des femmes r é su l t e d 'une d i v i s i o n entre le s sexes. 

C e l l e - c i f a i t pa r t i e des cond i t i ons de v i e des femnes et d o i t , pour 

cette r a i s o n , êt re intégrée à l ' a n a l y s e de la santé et du t r a v a i l . 

De cette façon, l ' a n a l y s e ne se s i t ue pas en marge de cet ensemble 

que con s t i t ue la problématique de la santé des femmes, mais en r e -

présente un vo le t . L ' e x c l u s i o n de la quest ion de la santé des fem-

mes d ' une r é e l l e préoccupation sur la santé au t r a v a i l , et v ice ver -

s a , peut expl iquer l ' é t a t peu avancé des analyses a c t u e l l e s . Le déve-

loppement d ' une problématique s ' a r t i c u l a n t à p a r t i r des deux champs 

d ' i n t é r ê t dev ra i t permettre de f a i r e progresser la r é f l e x i o n sur le 

s u j e t . 

3 -2 Santé^et_t rava i l _do^ 

L ' é tude des r e l a t i o n s entre la santé et le t r a v a i l domestique es t 

t rè s peu développée comme nous l ' a v o n s déjà cons taté . I l s ' a g i t 

effect ivement d 'une quest ion complexe. Cer ta ines tâches sont commu-

nes à l ' ensemble des ménagères, d ' a u t r e s non. Les cond i t i on s dans 

l e s q u e l l e s e l l e s sont exécutées va r i en t . La charge de t r a v a i l a u s s i . 
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I l faut donc au moment où on aborde cette quest ion reconna î t re 

que la s i t ua t i on des fermies par rapport au t rava i l domestique 

n ' e s t pas uniforme et peut va r i e r beaucoup. A i n s i , la ferme qui 

est seule responsable d 'une fami l l e de deux ou t r o i s enfants , et 

qui est béné f i c i a i r e d ' a i de s o c i a l e , n ' a pas les mêmes cond i t i on s 

de t r ava i l que la femme de c l a s se moyenne qui n ' a pas d ' e n f an t s 

en bas âge et qui est ménagère à temps p l e i n , ni que la s a l a r i é e 

de c l a s se ouvr ière qui a des enfants d ' âge p ré s co l a i r e . Certa ines 

constantes peuvent toutefo i s être observées. 

Le tableau su ivant présente les cond i t ions de t r ava i l domestique, 

les tâches et le s r i sques communs l i é s à ce type de tâches. Pour 

r é a l i s e r ce tableau, nous avons d 'abord regroupé le s tâches domes-

t iques hab i tue l l e s auxquel les nous avons a t t r i bué le s r i sques géné-

ralement reconnus comme inhérents à ce type d ' a c t i v i t é s . Ce r ta i n s 

facteurs ob jec t i f s ag i s sen t sur ces cond i t i ons le s rendant plus ou 

moins d i f f i c i l e s . Les d i f f é ren te s combinaisons de ces fac teur s avec 

les cond i t ions de t r ava i l vont déterminer à la f o i s la présence et 

l ' importance des r i s que s . 

Procéder a i n s i , c ' e s t - à - d i r e quan t i f i e r en quelque sorte le s r i sques 

p ro fes s ionne l s du t r ava i l domestique r e s s o r t de la log ique c l a s s i que 

en santé au t r a v a i l . Cet exerc ice s ' impose t o u t e f o i s . I l permet en 

e f fe t de sou l i gne r : 



ABLEAU 6: RISQUES PROFESSIONNELS L IES AU TRAVAIL DOMESTIQUE 

i f f é r en t s facteurs ob jec t i f s inf luencent les cond i t ions dans la mesure où i l s peuvent plus ou 
ioins atténuer les r i sques présents. Ces facteurs sont déterminants pour la charge de t rava i l , 
our l ' importance des a c t i v i t é s devant être quotidiennement ou fréquemment repetees et pour la 
u 1 t i p l i c a t i on de certaines a c t i v i t é s . 

acteurs ob ject i f s devant être p r i s en l i gne de compte l o r s de 1 'éval_uat^on_des_risques : 

. P o s s i b i l i t é s f i nanc iè re s . Ces dernières sont déterminantes que ce s o i t pour le logement, 
les instruments de t r ava i l ou la p o s s i b i l i t é d ' a v o i r recours à des s e r v i ce s ex té r ieur s . 

. Le nombre et l ' â g e des enfants. 
La présence ou non d ' un conjo int. 

. La pa r t i c ipa t i on ou non du conjo int . 

. L ' add i t i on ou non d 'un t rava i l rémunéré 

Condit ions de t rava i l Risques p ro fe s s i onne l s 

ieu: Logement plus ou moins exigu et env i -
ronnement extér ieur 

Risque psycho-soc ia l ( e x i gu i t é avec enfant-s) 
et r i sques physiques ( b r u i t . . . ) 

nstruments de t r a v a i l : 

Apparei l s ménagers 
Produits u t i l i s é s (agents de nettoyage, 

e t c . . . ) 

Risques ergonomiques 
Risques chimiques 

âches â exécuter: 

Préparation des repas: 

Entret ien ménager: 
- entret ien de la cu i s ine 
- entret ien régu l i e r de la maison ( f a i r e les 

l i t s , a sp i ra teur , e t c . . . ) 
- entret ien i r r é g u l i e r de la maison ( l aver 

les fenêtres, e t c . . . ) 
- entret ien des vêtements ( lavage, repassage, 

couture) 

Soins aux enfants: 
- so ins au corps 
- so ins a f f e c t i f s 
- éducation 
- a c t i v i t é s d ' i n s e r t i o n soc ia le 

Courses pour la fami l l e . Transport des mem-
bres de la fami l le 

Dnditions normatives de t r a v a i l : 

Horaire 

P o s s i b i l i t é d'avancement 

Sécur i té d 'emploi ( l i e n du t r a v a i l : l i e n 
conjugal) 

Risques physiques ( acc ident s , coupures, brû-
l u re s ) et r i sques ergonomiques ( s t a t i on de-
bout prolongée) 

Risques ergonomiques su r tou t : soulèvement de 
po ids, s t a t i on debout prolongée, e t c . . . 

Risques ergonomiques (soulèvement de poids...) 
psycho-sociaux (charge a f f e c t i v e , d i spon ib i -
l i t é continue * d i f f é r e n t s facteurs pouvant 
causer du s t r e s s ) . 

Risques physiques ( f a t i gue ) 

Risques ergonomiques (heures longues souvent 
interrompues) 
Risques psycho-sociaux (monotonie, peu de 
mot ivat ion) 
Risques psycho-sociaux (charge a f f e c t i v e ) 

* P e n t e s dans ce tableau correspondent aux r i sques i d e n t i f i é s dans les mi-
l ieux de t rava i l ou es contra intes sont s i m i l a i r e s à ce l l e s que T o n retrouve dans le 
milieu^domestique. L a s soc ia t i on entre ces r i sques et les cond i t i ons de t r a v a i l t e l l e 
que présentée est une hypothèse que nous formulons â p a r t i r des études f a i t e s dans d ' au -
tres mi l ieux Voir à ce propos l ' annexe sur les r i s qu e s profes s i on n e 1 s Le Women's 
Occupational Health Resource Center a produit un court texte qui e x p l i c i t e l e s r i sques 
encourus dans la mi l ieu domestique (1979). 
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1. que le t r a v a i l domestique do i t f a i r e l ' o b j e t de préoccupa-
t i on s en santé au t r a va i l et, 

2. que l ' approche à p a r t i r de r i s que s p ro fe s s i onne l s l im i te 
l ' a n a l y s e compte tenu de la nature même du t r ava i l domes-
t ique et de l ' impor tance de la quest ion " a f f e c t i v e " dans 
c e l u i - c i . 

Les données présentées dans le tableau 6 font bien r e s s o r t i r que p lu -

s i eu r s tâches domestiques peuvent aisément être comparées à des tâches 

exécutées sur le marché du t r a v a i l . Par contre, i l r e s s o r t aus s i 

qu 'une pa r t i e du t r a va i l exécuté est d i f f i c i l e à cerner et à quant i -

f i e r dans ses imp l i ca t ions et ses cond i t ions d ' e xécu t i on , et cette 

pa r t i e e s t c e l l e qui d i s p a r a î t sous la not ion de " r ô l e de mère et d ' é -

pouse" 

L 'exemple le p lus éloquent est ce lu i des so in s aux enfants. La p lu -

part d ' e n t r e nous rebute à décomposer les a c t i v i t é s l i ée s à ces s o i n s 

perçus conme découlant de l ' amour. Selon la log ique de g r a t u i t é et 

d 'amour, ces a c t i v i t é s ne sont pas perçues conme du t r a v a i l , donc ne 

peuvent être analysées sous l ' a n g l e des r i s que s p ro fe s s i onne l s . 

A cet te première d i f f i c u l t é v i en t s ' a j o u t e r c e l l e du type de r i sques 

encourus par un t r a va i l dont une pa r t i e importante des exigences est 

p l u tô t de nature à exercer une charge psychosoc ia le . L ' i m p l i c a t i o n 

(1) L ' u t i l i s a n i o n que nous f a i s on s du concept " r ô l e " dans les pages qui 
s u i ven t ne d o i t pas être interprétée conme f a i s a n t référence à la 
théor ie des r ô l e s . I l s ' a g i t pour nous p lu tô t d ' u n terme global qui 
permet d ' évacuer la dimension économique des a c t i v i t é s domestiques. 
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a f fec t i ve des ind iv idus dans un t rava i l n f e s t pas une préoccupa-

t ion rée l l e en santé au t r a v a i l . Les e f fe t s de t e l l e s s i t u a t i o n s 

sont très d i f f i c i l e s â mesurer et à ana lyser . On peut également 

avancer que les ef fets peuvent être longs à appara î t re , rendant 

d i f f i c i l e leur évaluat ion. 

En plus de re f l é te r les d i f f i c u l t é s inhérentes à leur ana ly se , la 

ré f l ex ion sur les a c t i v i t é s a f fec t i ve s du t r ava i l domestique nous 

interroge sur la notion même de t r a v a i l . Ou est la l im i te entre le 

t r ava i l et " l 'amour ' 1 ? Et quand l 'amour d e v i e n t - i l t r a v a i l ? Dans 

quel le mesure les rô les de ménagères, de mères et d 'épouses permet-

t e n t - i l s de d i s s imuler que les a c t i v i t é s exercées dans le cadre de 

ces rô les sont du t r a v a i l ? 

Ces exigences sur le plan a f f e c t i f ne sont toute fo i s pas l im i tées 

exclusivement à la sphère domestique pu i squ 'on les retrouve dans l e 

cadre de certa ines a c t i v i t é s exercées dans la sphère marchande contre 

rémunération. A i n s i , l e s attentes face aux enseignantes et en se i -

gnants a i n s i qu'aux i n f i rm iè re s , révèlent que l ' i m p l i c a t i o n a f f e c t i -

ve est considérée comme f a i s an t part ie du t r a va i l - pa r t i e g r a t u i t e 

i l va sans d i re . Or les conséquences de cette imp l i ca t i on sur la san-

té ne sont pas souvent évaluées comme dignes de cons idéra t ion . Le 

récent développement dans les recherches sur l ' épu i sement p r o f e s s i o n -

nel ( "burn out " ) remet toute fo i s en cause cette min imi sat ion des e x i -

gences pour la santé inhérentes au t r ava i l au se rv i ce des aut res . Les 

emplois cons idérés comme ceux qui r i squent le plus de provoquer l ' é -

puisement sont des emplois occupés majoritairement par des femmes 

(B ib! iography S e r i e s , 1981). 
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Encore une f o i s , nous devons t r a v a i l l e r avec des hypothèses. Pour-

tant pour p l u s i e u r s , les exigences du t r ava i l domestique et p a r t i -

cu l ièrement les exigences sur le plan a f f e c t i f , ont des conséquen-

ces sur la santé et des conséquences importantes, qui se s i t uen t du 

côté de la santé mentale, mais aus s i se t radu i sent dans la santé 

physique. 

Barbara Ehrenreich r appor ta i t en 1979 que l ' A nnua i r e in te rnat iona l 

de neu ro l o g i e , p s y ch i a t r i e et neuroch i ru rg ie comportait dans la l i s -

te des maladies, " l a maladie de la ménagère". Les symptômes de c e l -

l e - c i i n c l ua i en t l ' i n e r t i e , le tremblement aux mains, les maux de 

tête, les p a l p i t a t i on s card iaques , les étourdissements, le tout abou-

t i s s a n t pa r f o i s dans des dépres s ions . 

Cet aboutissement, s u i t e aux d i f f i c u l t é s rencontrées par le s femmes 

sur le plan de la santé mentale a f a i t l ' o b j e t de préoccupations chez 

des p r a t i c i e n s (nés) et chez le s fémin i s te s depuis quelques années 

(uuyon et a l . , 1981). Leur ana lyse é t a b l i t une r e l a t i o n de cause l 

e f f e t entre le " r ô l e " de femme (mère, épouse, ménagère) et les d i f f i -

c u l t é s mentionnées. Dans cette approche, un autre aspect est éga le -

ment développé, s o i t ce lu i de la consommation de médicaments. Les 

médicaments su r tou t mis en cause sont ceux qui a g i s s e n t sur le s y s t è -

me nerveux centra l (Cooperstock, 1976; S a i l l a n t et a l . , 1981; 

Guyon et a l . , 1981). 
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L 'étude récente de Raymonde Mar in ier (1982) v ient confirmer le s 

hypothèses avancées au sujet des ménagères: " . . . I l semble donc 

que les femmes mariées, sans emploi à l ' e x t é r i e u r comptent pour 

la plus grande proportion des fortes consommatrices de la présente 

étude. La présence d ' en fant s au foyer est plus fréquentent rencon-

trée chez le s consomma t r i ce s que chez les abst inentes de psychotro-

pes" (page 20). 

La "maladie p ro fe s s ionne l le " des ménagères s e r a i t donc d 'abord des 

problèmes d ' o rd re mental et des manifestat ions physiques r é v é l a t r i -

ces de ce type de problèmes. Ce que les analyses mentionnées ont 

f a i t r e s s o r t i r à ce sujet est moins l ' importance de la charge de t r a -

va i l a f f e c t i f que les problèmes majeurs dans l ' o r g a n i s a t i o n du t r a -

va i l des ménagères ( S a i l l a n t et a l . , 1981). En e f f e t ce sont l e s 

cond i t ions dans le sque l le s se v i t la s i t ua t i on de ménagère qui sont 

fortement remises en question comme " fac teur s de r i s q u e s " : i so lement, 

absence tota le de reconnaissance, absence de l o i s i r s , abandon par l e 

conjo int et le s enfants l o r s q u ' i l s sont sa tu ré s , e t c . . . Or cet ensem-

ble de cond i t ions dans l e sque l le s se retrouvent les ménagères ne sont 

certes pas généralement reconnues comme des cond i t ions de t r a v a i l . 

I l nous para î t essent ie l dans le cadre d 'une démarche en santé au t r a -

va i l de passer de la conception du rô le de ménagère à c e l l e du t r a -

va i l domestique. Une part ie du t r ava i l domestique peut être a s s im i l ée 

au t r ava i l rémunéré (par exemple entret ien ménager) a l o r s que l ' a u t r e , 

effacée souvent par le terme " r ô l e " , l ' e s t beaucoup moins. I l f a u d r a i t 
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donc, pour étud ier la santé au t r a va i l des femmes, f a i r e cette 

t raduct ion r ô l e - t r a v a i l et décort iquer le s a c t i v i t é s . Or, le 

tableau 6 et les con s idé ra t i on s présentées plus haut démontrent 

bien les problèmes inhérents à une t e l l e approche notamnent 

ce lu i l i é aux r i s que s plus d i f f u s de type p sycho - soc i a l . Dans 

ce dern ie r cas , i l nous semble que les études r éa l i s ée s r e l a t i v e -

ment aux d i f f i c u l t é s qui découlent des r ô l e s de "mère et d 'épouse" 

ont t ou te fo i s posé les premiers j a l on s d ' un vaste champ de recher-

che. 

3-3 Ana]_ogie_des^risques du t r a va i l domestique avec ceux des 

I l e x i s t e une ana log ie importante entre le s r i s que s l i é s au t r a -

v a i l domestique et ceux que les femmes encourent dans une grande 

pa r t i e des emplois rémunérés q u ' e l l e s occupent. Cette ana log ie 

se s i t ue â deux niveaux. Ce lu i des fonct ions et ce lu i de l ' e n c a d r e -

ment. 

Fonct ions : 

Les femmes se retrouvent major i ta i rement dans le secteur t e r t i a i r e , 

dans l e s s e r v i c e s . Les emplois q u ' e l l e s y occupent en étant , sous un 

c e r t a i n ang le , des prolongements des fonct ions remplies dans l e m i l i e u 

domestique (Oakley, 1981) peuvent comporter l e s mêmes r i s q u e s . 
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Ce l l e s qui sont dans la re s tau ra t i on et l 'hébergement encourent 

le s r i s que s - souvent m u l t i p l i é s - de ceux que s u s c i t e l ' e n t r e t i e n 

de la maison. Les enseignantes et les i n f i rm iè re s encourent des 

r i s que s b i o l og iques et ergonomiques également a s s im i l ab le s à ceux 

encourus par le s ménagères. 

Ha i s su r tout l ' a n a l o g i e peut être f a i t e au niveau des exigences du 

prolongement du " r ô l e " des femmes. Une s e c r é t a i r e , une serveuse, 

une in f i rm iè re , ; une hôtesse, une enseignante, do ivent être des femmes 

au t r a v a i l . Comme dans la sphère pr ivée où le t r a va i l des femmes 

confondu dans un r ô l e est doté d ' ex i gences face à la personne, dans 

la sphère marchande, pour p l u s i e u r s , être feirnie f a i t par t ie du t r a -

v a i l . La s i t u a t i o n d ' e x p l o i t a t i o n de la personne que peuvent v i v r e 

le s ferimes dans la sphère pr ivée se retrouve donc sur le marché du 

t r ava i 1 . 

Une enquête effectuée en France auprès de jeunes t r a v a i l l e u s e s par 

Dan i e l l e Kergoat et Od i le Chenal (1981) a f a i t r e s s o r t i r une d i f f é -

rence à ce niveau entre les t r a v a i l l e u s e s du t e r t i a i r e et l e s t r a -

v a i l l e u s e s d ' u s i n e s . C ' e s t a i n s i que pour les premières " l eu r s t r a -

vaux sont toujours a s s i gné s sexuel lement. . . c ' e s t à p a r t i r de cette 

donnée que se s t ruc tu re la r é a l i t é quot idienne de l eu r s r e l a t i o n s 

avec le t r a v a i l . . . e l l e s ne peuvent oub l ie r q u ' e l l e s ont un corps de 

femme et cela à aucun moment q u ' i l s ' a g i s s e de l 'embauche ou des r ap -

ports de t r a v a i l quo t id ien s " (p. 131). A l o r s que " l e s ouv r i è re s s é -

para ient le l i e u de l ' e x p l o i t a t i o n ( l e t r a v a i l s a l a r i é ) et ce l u i de 
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l ' o p p r e s s i o n (l 'enfermement dans la fami l le) 1 1 . Ce l l e s pour qui 

les tâches sont sexuellement ass ignées v ivent la r e l a t i o n i n t r i n -

sèque entre deux l ieux (p. 131). 

Ces cons idérat ions sont intéressantes dans la mesure où la cond i -

t ion des ouvr ières se vo i t d i s t i ngue r de la cond i t ion des autres 

sa la r iées du f a i t que leurs fonct ions ne sont pas sexua l i sée s au 

même t i t r e . Dans le cadre de leur emploi, même s i leur sexe es t 

déterminant sur le type de tâches q u ' e l l e s rempl i s sent , i l n ' i n -

te rv ient pas de façon auss i d i rec te sur le contenu du t r a v a i l . 

Encadrement: 

Cette d i s t i n c t i o n pour ra i t â prime abord l a i s s e r c r o i r e que la con-

d i t i o n d ' o u v r i è r e présente des avantages sur c e l l e des s a l a r i ée s du 

t e r t i a i r e . Notre analyse ne nous mène pourtant nullement à cette 

conc lus ion. Dans le cas des t r a v a i l l e u s e s de s e r v i c e s , i l est c l a i r 

que dans p l u s i eu r s emplois le l i e n entre l e " r ô l e " de femme et l e s 

exigences de l ' emplo i présente des d i f f i c u l t é s et augmente l e s f a c -

teurs de r i sques l i é s à l ' e x p l o i t a t i o n sexue l l e . 

Par contre, dans la cond i t ion des ouv r i è r e s , le l i e n moins év ident 

demeure. D'une part, on f a i t appel aux femmes pour des emplois spé-

c i f i q ue s souvent parce q u ' i l s ' a g i t aus s i t rad i t i onne l lement de 

fonct ions remplies par les ferrmes (ex.: l e s cou tu r i è re s ) ou parce 
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qu 'on a s s o c i e ce r ta ines hab i le tés à des caractères sexuels (ex . : 

a c t i v i t é s de f i n i t i o n ) . D ' au t re part , s i les feirmes se retrouvent 

sur le marché avec de mauvaises c ond i t i on s , comme nous l ' a v on s vu 

au chap i t re 2, cette s i t u a t i o n n ' e s t pas indépendante de leurs 

r e s p o n s a b i l i t é s face au t r a va i l domestique. A u s s i , les c a r a c t é r i s -

t iques des emplois des fermies sont proches de c e l l e s des ménagères. 

A i n s i les ouv r iè re s sont conf inées dans des emplois monotones, ne 

comportant pas de p o s s i b i l i t é s de c r é a t i v i t é , e l l e s ont peu de pos-

s i b i l i t é s d 'avancement, sont souvent mal payées et j ou i s s en t de peu 

de sécur i té d ' emplo i . Ces ca r ac té r i s t i que s re jo ignent les cond i t i ons 

fondamentales du t r ava i l domestique. Ce type de cond i t ions par les 

t en s i on s , l ' a n x i é t é et le s t re s s q u ' e l l e s peuvent générer présentent 

des r i sques psycho-sociaux (Me Queen, S i e g r i s t , 1982). 

La con t i nu i t é entre le t r a va i l domestique, ses cond i t ions d ' exécu -

t ions et le t r a v a i l s a l a r i é viennent mettre l ' a c cen t sur la d i v i s i o n 

du t r a va i l entre les sexes comme comportant en soi des facteurs de 

r i s que s pour la santé. Ces facteurs sont présents dans le t r a va i l 

g r a t u i t des fermies a i n s i que dans le t r a va i l s a l a r i é comme prolonge-

ment du t r a v a i l g r a t u i t et dont les cond i t i on s découlent de la s i t u a -

t ion des femmes. Ces cond i t i ons peuvent entre aut re s , générer de 

l ' i n s a t i s f a c t i o n , cause de s t re s s (Ste l lman, 1981). 

P r i s e sous l ' a n g l e de la santé, la d i v i s i o n du t r a v a i l pou r ra i t donc 

f a i r e l ' o b j e t d ' a na l y s e comme facteur déterminant de problèmes de 

santé. 
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Ces cons idérat ions peuvent, â p r i o r i , sembler t rès théor iques 

parce que poser des quest ions sur les cond i t i on s d ' e x e r c i c e du 

t r ava i l domestique et sur la s i t u a t i o n des fennies sur le marcné 

du t r a v a i l , implique une r é f l e x i o n théorique sur l ' o r g a n i s a t i o n 

du t r a va i l dans son sens l a rge . Pourtant, e l l e s font références 

à des s i t u a t i on s concrètes. L ' i n s a t i s f a c t i o n , l ' é t a t de su jé t i on 

combinés aux r e spon sab i l i t é s f am i l i a l e s sont des fac teur s de r i s -

ques à la santé couine l f a démontré l ' é t u d e de Framingham sur l e s 

maladies coronariennes (Haynes, Fe in leb, 1980). 

3.4 R i sgues l_iés_à J^]_emgl_oi_des_femmes : 

Nous avons vu qu 'une par t ie des r i sques encourus par l e s t r a v a i l l e u s e s 

dans le cadre de leurs emplois sont a s s im i l ab l e s â ceux qu 'encourent 

l e s femnes dans l ' é xécu t i on du t r a va i l domestique et ceux plus géné-

raux l i é s à un s ta tu t i n f é r i e u r . 

Par contre d ' a u t r e s r i s que s , et i l s sont m u l t i p l e s , découlent des con-

d i t i o n s spéc i f iques dans l e sque l l e s les femmes exercent l eu r s emplois. 

Présentés sous forme de tableaux dans l ' annexe préparée par Johanne 

Huot et i n t i t u l é e Risques p ro fe s s i onne l s dans l e s emplois où l ' o n 

retrouve une concentrat ion de femmes , ces r i s que s sont d i v e r s se lon 

l e s emplois, r i sques phys iques, b i o l o g i q u e s , chimiques et au t re s . I l 

faut noter dans ces tableaux l ' impor tance des r i s q u e s ergonomiques et 

aus s i des r i s que s phycho-sociaux, secteurs de préoccupat ions moins dé-

veloppés en santé au t r a v a i l . 
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Ces données confirment ce que nous avons avancé en 2.1 à savo i r 

que les cond i t i on s f a i t e s aux fermies sur le marché du t r a va i l se 

d i s t i nguen t de ce l l e s des hornnes et nécess i tent le développement 

de connaissances nouvel les notarmient sur les r e l a t i o n s qui e x i s -

tent entre les cond i t i on s générales de t r a va i l et la santé et sur 

les r i sques psycho-soc iaux. L ' I n s t i t u t de recherche américain 

NIOSSH dans une étude r éa l i s ée en 1977, a procédé au classement 

des emplois ou l ' o n retrouve une incidence élevée de maladies l i é e s 

au s t r e s s . L 'emploi qui se c l a s s a i t le deuxième (après ce lu i des 

manoeuvres) é t a i t ce lu i des s e c ré t a i r e s . Ce type d ' i n f o rmat i on 

v ient donc quest ionner de vieux préjugés et ouvre la porte â de 

nouve l le s hypothèses. 

On ne peut i c i passer sous s i l ence le s d i f f é r e n t s courants de r e -

cherche sur l ' é t i o l o g i e des maladies chroniques. Ces dern ières a f -

fectant l e s femmes au cours de la major i té des années d 'espérance 

de v i e q u ' e l l e s ont gagnées sur les hommes ( O i l l a r d , 1983), sont 

explorées a f i n de permettre l ' i d e n t i f i c a t i o n des facteurs qui en 

permettent le développement (Me Queen, S i e g r i s t , 1982). Ce type 

de préoccupation dev ra i t éventuellement permettre que les s i t u a -

t ions problématiques des femmes ne so ient plus cons idérées comme 

moins importantes que c e l l e s des hommes parce que plus d i f f u s e s . 
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Finalement, i l importe de savo i r qu 'en 1979, les acc idents de t r a -

va i l sub i s par des t r a va i l l eu se s et ayant entraîné un versement 

d ' indemnités de la part de la C .S .S .T . se r é p a r t i s s a i e n t comme 

s u i t : 37% dans les i ndu s t r i e s manufactur ières, 25% dans le s s e r -

v ices médicaux et sociaux, et 1 I/o dans le commerce. Pour ce qui 

est des maladies p ro fe s s i onne l l e s , 37% des maladies ont a f fecté 

des t r a va i l l eu se s des i ndu s t r i e s manufactur ières, et 36% des fem-

mes t r a v a i l l a n t dans le s serv ices médicaux et soc iaux. Les mala-

d ies l e s plus importantes sont les maladies infectueuses et p a r a s i -

t a i re s (22%), maladies du système musculetto-squel1ett ique (22%) 

et maladies de la peau (18%). Les mi l ieux le s plus â r i sques d ' a c -

cidents et de maladies p ro fe s s i onne l l e s sont dans les se rv i ces mé-

dicaux et sociaux, les hôpitaux généraux et p sych ia t r i ques , et dans 

le secteur comnerce, le s magasins à rayons et le s supermarchés 

(Mess ie r , 1982, p. 37 et 38). 

Le harcèlement sexuel const i tue pour de t rès nombreuses femmes une 

condi t ion présente dans leur mi l ieu de t r a v a i l . Outre les ag re s s i on s 

physiques on entend par harcèlement ce qui s u i t : 

"Le harcèlement sexuel pour une femme i n c l u t l e s s i t u a t i o n s su i van -

tes: 

se f a i r e proposer d ' a v o i r des r e l a t i o n s s e xue l l e s ; 

se f a i r e toucher sans y con sen t i r ; 
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se f a i r e suggérer une i n t im i té physique par le ton ou 
la descr i pt ion; 

entendre des hommes déc r i r e son corps de façon v ivante; 

êt re forcée d 'écouter des remarques ou blagues s exue l l e s ; 

se f a i r e montrer des photographies ou f i lms pornographiques ; 

l ' o b l i g a t i o n de se v ê t i r de façon " sexy " sans q u ' e l l e n ' a i t 
été informée au préalable que cela f a i s a i t pa r t ie du t r a v a i l " . 
(Morse, Fu r s t , 1982, page 268 - t raduct ion l i b r e ) . 

Ce dern ier exemple f a i t sursauter mais i l est éloquent car i l permet 

d ' e n t r e v o i r le l i e n é t r o i t entre la s i t u a t i on des femmes sur la mar-

ché du t r a v a i l et le harcèlement sexuel . Les auteurs sous-entendent 

i c i que pour cer ta ines fenmes l e port de vêtements ayant pour objet 

de provoquer des réact ions de type sexuel f a i t pa r t i e du t r a v a i l . 

Cette a f f i rma t i on r e j o i n t l ' é lément déterminant du harcèlement: L ' a b -

sence de consentement. Le harcèlement sexuel est par d é f i n i t i o n coe r -

c i t i f (Attenborough, 1981). Par contre cette d é f i n i t i o n f a i t aus s i 

appel à un élément c lé dans la compréhension du phénomène, s o i t , l ' é r o -

t i s a t i o n de la po s i t i on subordonnée des femmes sur l e marché du t r a -

v a i l ( S t o r r i e , Dyks t ra , 1982). 

Nous avons déjà sou l i gné que dans p l u s i eu r s emplois le f a i t d ' ê t r e une 

femme f a i t pa r t i e du t r a v a i l . Ceci implique que T o n attend des fermies 

q u ' e l l e s a i en t ce r t a i n s comportements a s s im i l é s au t r a va i l de mère et 

d ' épouse . Ma i s , cela implique aus s i la dimension sexue l l e . La sexua-

l i s a t i o n d ' une pa r t i e de l ' emp lo i des femmes crée une s i t u a t i o n f a vo r a -

b le au harcèlement sexuel. Cette s e xua l i s a t i o n q u ' e l l e s o i t c l a i r e , 
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par exemple dans le cas de cer ta ines serveuses, ou q u ' e l l e s o i t 

d i f f u s e , par exemple dans ce r t a i n s emplois de s e c r é t a i r e s , rend 

le s t r a va i l l eu se s plus vulnérables à du harcèlement. Les serveu-

ses dans les bars font souvent l ' o b j e t de harcèlement cormie s ' i l 

s ' a g i s s a i t là de leur fonct ion. 

Cette s i t ua t i on n ' e s t donc pas étrangère à la s i t u a t i o n plus g loba-

le des femmes sur le marché du t r a v a i l . Le harcèlement sexuel n ' e s t 

pas non plus e xc l u s i f aux mi l ieux ou les attentes sont c la irement ex-

primées par rapport à cette quest ion. Les femmes de façon générale, 

et quels que soient leurs emplois, sont exposées à du harcèlement à 

des degrés d i ve r s et dans des cond i t ions d i ve r se s . Les emplois sexua-

l i s é s sont évidemment à r i sques plus é levés que les aut res . Selon 

les auteures S t o r r i e et Dykstra (1982), le harcèlement d o i t être per-

çu comme résu l tant de la r e l a t i on de pouvoir inégale entre le s honmes 

et les femmes. Ma i s , selon e l l e s , i l est également important de la 

s i t ue r dans un contexte d ' é r o t i s a t i o n de la po s i t i on subordonnée des 

femnes. E l l e s font aus s i remarquer que, par la s e x u a l i s a t i o n , les 

femnes se trouvent reléguées à l ' e x t é r i e u r du monde profess ionne l neu-

tre. Par l ' approche sexue l le , le s femmes se voient r e fu se r une p a r t i -

c ipa t ion sur la base de c r i t è r e s t e l s l eur s capac i tés i n t e l l e c t u e l l e s 

(p. 28) . Cette analyse f a i t référence à des s i t u a t i o n s concrètes où 

des femmes dans le cadre de réunions, par exemple, se vo ient margina-

l i s ée s par rapport aux hommes présents par des remarques à a l l u s i o n 

sexue l le . 



73. 

Perçu de cette façon, le harcèlement sexuel est donc l i e i n t r i n s è -

quement à la po s i t i on secondaire des femmes sur le marché du t rava i l 

et con s t i t ue un instrument pour les marg ina l i se r . Les emplois ou 

le s r i sques sont le s p lus importants demeurent toutefo i s ceux où la 

s exua l i t é est cons idérée corroie par t ie prenante du t r a v a i l . Le harcè-

lement sexuel crée un c l imat noc i f , a l l a n t du désagrément jusqu 'à la 

s i t u a t i o n de danger. D ' au t re s facteurs a f fectent aus s i l ' i n t e n s i t é 

des problèmes qui en découlent t e l s l ' impor tance des menaces (ex. : 

s é cu r i t é d ' emplo i ) l e s r e l a t i on s avec le harceleur (ex . : patron ou 

co l l ègue de t r a v a i l ) et la fréquence du harcèlement. Ses e f fe t s ont 

été résumés a i n s i par Susan Attenborough (1981): tens ion , co lè re , peur 

et f r u s t r a t i o n ; maux de tête, perte de concentrat ion, u lcères et au-

t res désordres nerveux. Les auteures Backhouse et Cohen (1978) qua-

l i f i e n t de syndrome du harcèlement sexuel , l ' ensemble de la réact ion 

des v ic t imes du harcèlement. Ce syndrome comporte de la tens ion, de 

l ' a n x i é t é , de la f r u s t r a t i o n et la co lè re , ce qui in f luence le t r a v a i l 

et conséquemment provoque un sentiment de c u l p a b i l i t é . La p lupart des 

v i c t imes se sentent psychologiquement dép re s s i ve s ; p l u s i eu r s ont des 

man i fe s ta t i on s physiques comme des maux d 'estomac, des maux de tête, 

la nausée, des spasmes muscula ires i n v o l o n t a i r e s , de l ' i n s o m n i e , de 

l ' h y p e r t e n s i o n , e t c . . . Un ce r t a i n nombre v ivent une dépress ion nerveu-

se (pp. 45 -46 ) . 

Ces informat ions c o l l i g é e s auprès de femmes témoignent bien des e f f e t s 

du harcèlement sexuel sur la santé. Ces dern ie r s mér i te ra ien t d ' ê t r e 

exp lorés p lus à fond. Encore une f o i s , ces s i t u a t i o n s concrètes nous 
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renvoient à une analyse théorique g lobale en i n t rodu i san t les 

rapports homme/femme cornue source de d i f f i c u l t é s dans le mi l i eu 

de t r a v a i l . 

3. 5 La santé_et_[e_doubl_e^travail_: 

C ' e s t â pa r t i r des perspect ives du cumul et de la c o n c i l i a t i o n 

que nous considérons les r e l a t i on s entre la santé et le double t r a -

v a i l . Le cumul des tâches f a i t en soi référence à une somme de t r a -

v a i l . Cette somme peut about i r à une charge de t r a va i l importante et 

â des hora ires t rès longs. Le cas re lat ivement fréquent de t r a v a i l -

leuses sa l a r i ée s avec de jeunes enfants dont le nombre d ' heu re s de 

t rava i l hebdomadaire t o t a l i s e 70 à 76 heures est un exemple de cette 

s i t ua t i on . I l est reconnu qu 'un nombre auss i élevé d 'heures de t r a -

va i l cause de la fa t i gue . Nous posons l ' hypothèse qu 'une t e l l e cha r -

ge de t rava i l est aus s i à l ' o r i g i n e de con su l t a t i on s médicales pour 

des problèmes corrme les maux de dos , l e s maux de tê te , e t c . . . La 

tens ion et le s t r e s s ré su l tant de journées sans f i n et de semaines 

interminables peuvent également être a s soc ié s au double t r a v a i l 

(Stel lman, 1977). 

Le cumu1 présent dans l e double t r ava i l do i t également êt re cons idéré 

sous l ' a n g l e de la mu l t i p l i c a t i on des r i s que s . Ce r ta i n s r i sques pré-

sents dans le m i l i eu du t r ava i l peuvent se ret rouver dans le m i l i eu 
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domestique et leur e f fe t combiné peut entra îner le dépassement des 

normes acceptables. L 'exemple que donne Jeanne Stel lman (1977) est 

ce lu i du b r u i t . Une t r a v a i l l e u s e exposée au b r u i t dans son m i l i eu 

de t r a v a i l (pensons au t e x t i l e ) 40 heures par semaine et qui est 

exposée en p lus au b r u i t d ' a p p a r e i l s ménagers dans le mi l i eu domes-

t ique peut de cette façon f ranch i r la l im i te de l ' a ccep tab le . Mais 

i l y a sur tout le f a i t que de nombreuses femmes do ivent assumer une 

double journée de t r a v a i l . 

On peut au s s i penser à une t r a v a i l l e u s e de mi l ieu h o s p i t a l i e r dont 

une pa r t i e du t r a va i l ex ige le soulèvement de poids et qui à la mai-

son exécute des tâches qui comportent les mêmes exigences - ce qui 

est souvent le cas avec de jeunes enfants , ou qui do ivent f a i r e t r a -

v a i l l e r des muscles déjà épuisés par le t r a va i l ex tér ieur (Welch 

c i t é par Stel lman, 1981, p. 259). 

Sur le plan de la santé mentale, le cumul peut également présenter 

des r i s que s . A i n s i , une feame qui t r a v a i l l e auprès de jeunes en-

fant s ou auprès de personnes dépendantes et qu i , après ses heures de 

t r a va i l rénuméré, d o i t répondre à des beso ins s i m i l a i r e s dans l e 

mi l ieu domestique, peut sub i r une charge mentale de t r ava i l qui s o i t 

exces s i ve . Ce qui peut être acceptable dans un m i l i eu ne l ' e s t plus 

lo r sque l ' e x p o s i t i o n à ce r i sque est mu l t i p l i ée par une double tâche. 

L ' a u t r e aspect du double t r a v a i l , ce lu i de la c o n c i l i a t i o n , peut, 

en s o i , comporter des r i s q u e s , par t icu l iè rement en santé mentale. 
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Nous avons déc r i t en 2.3 ce qu ' imp l ique la c o n c i l i a t i o n des fonc -

t i on s l i é e s au t r a va i l domestique avec c e l l e s du t r a va i l rémunéré. 

L'aménagement cont inu entre ces fonct ions peut être source de 

s t r e s s . En f a i t , i l ex i s te t rès peu d ' a n a l y s e s sur la charge que 

peut représenter cette nécess i té de c o n c i l i a t i o n , s i ce n ' e s t des 

témoignages de femmes (Chenal, Kergoat, 1982; De Koninck, Vandelac, 

1983). L 'é lément c l é s e r a i t la c u l p a b i l i t é vécue par p l u s i e u r s . 

Cette c u l p a b i l i t é r é su l t e du sentiment que le t r a v a i l domestique -

et part icu l iè rement le s so ins aux enfants - ne d e v r a i t pas s o u f f r i r 

d ' une pa r t i c i p a t i o n au marché du t r a v a i l . D ' ap rè s le s représentantes 

de communautés c u l t u r e l l e s é t ab l i e s à Montréal , ce type de s i t u a t i o n 

s e r a i t vécu t rès d i f f i c i l e m e n t par ce r ta ine s fenmes immigrantes 

Les problèmes de santé r é s u l t an t de s i t u a t i o n s qui peuvent deven i r 

c o n f l i c t u e l l e s ne do ivent donc pas ê t re i gnorés même s ' i l s sont peu 

documentés. Les r i sques psycho-soc iaux de la c o n c i l i a t i o n inhéren-

te au double t r a v a i l , peuvent ent ra îner de la f a t i g u e , une i n s a t i s -

fact ion chronique a t t r i buab l e â l ' i m p o s s i b i l i t é - r é e l l e - de rem-

p l i r parfaitement le s f onc t i on s découlant du double t r a v a i l , et par 

là générer du s t r e s s . 

(1) Nous f a i s on s toujours référence à la même rencontre tenue en 
j u i n 1982. 
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La c o n c i l i a t i o n peut créer une charge excess ive de t rava i l et ce, 

autrement que le cumul. Ceci s ' e x p l i q u e par le f a i t que la gymnas-

t ique nécessa i re a f i n d 'assumer le double t r a v a i l , peut en so i r e -

présenter une cont ra in te . A i n s i concrètement, préparer les enfants 

pour l ' é c o l e avant de se rendre soi-même au t r ava i l représente deux 

f onc t i on s d i s t i n c t e s qui s 'accumulent. Mais l ' e x i g ence de rempl i r 

ces f onc t i on s , de façon à ce q u ' e l l e s ne s ' en t r aven t pas l ' u n e l ' a u -

t r e , crée une pres s ion qu i , indépenderrment de la somme de t r a v a i l , 

peut générer du s t r e s s ou de la tens ion. Le double t r a va i l n ' e s t 

pas une préoccupation en santé au t r a v a i l . Pourtant, pour bien des 

femmes que nous avons consu l tées au cours de l ' é l a b o r a t i o n de notre 

problématique, i l s ' a g i t lâ du problème majeur. Que ce s o i t l ' i m p o r -

tance de la charge de t r a v a i l , les exigences a f f e c t i v e s , l ' i n s a t i s f a c -

t i on inhérente, i l s ' a g i t de cond i t ions qui sont de plus en plus r e -

connues cormie ayant des e f f e t s sur la santé (Me Queen, S i e g r i s t , 1982; 

Dolan, A r senau l t , 1980). 

3.6 La Hiaternité_et_]_e_travail : 

La maternité en m i l i eu de t r a va i l cons t i tue à notre point de vue un 

des aspects pr inc ipaux du double t r a v a i l . Mais e l l e n ' e s t pas né-

cessairement perçue a i n s i dans tous l e s m i l i eux . A l o r s que le double 

t r a v a i l ne f a i t pas l ' o b j e t de préoccupations dans l e s mi l ieux s p é c i -

f i que s , la maternité dev ient souvent la préoccupation exc l u s i ve l o r s -

q u ' i l s ' a g i t des femmes. Cette s i t u a t i o n s ' e x p l i q u e du f a i t que 
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la maternité en mi l i eu de t rava i l n ' e s t pas perçue cornrie f a i s a n t 

part ie d 'un double t rava i l qui a bien d ' a u t r e s aspects et que 

l ' a s s o c i a t i o n femme-materni té est une façon f a c i l e de maintenir 

les femmes dans une pos i t i on marginale sur le marché du t r a v a i l . 

Sur le plan de la santé, la maternité vécue dans un mi l ieu de t r a -

va i l est dans les f a i t s une s i t u a t i o n part i cu l i è re . Ceci peut 

s ' exp l i quer par la charge supplémentaire qu 'une g ro s se s se représen-

te pour une femme, a i n s i que par la v u l n é r a b i l i t é du foetus porté 

par la femme enceinte. Toutefo is cette s i t u a t i on p a r t i c u l i è r e de-

v r a i t s'accomoder de cond i t ions d i te s normales. 

La l imi te est encore aujourd 'hu i mal tracée entre le sa in et le 

malsain au moment d 'une g ro s se s se sur le plan environnemental. Les 

connaissances para i s sent beaucoup mieux a r t i c u l ée s sur les habitudes 

de v ie , que ce s o i t le tabagisme, la consommation de l ' a l c o o l , l ' a -

l imentat ion, les a c t i v i t é s phys iques, e t c . . . De façon générale, on 

reconnaît qu'une g ros ses se ne do i t pas se dérouler dans un m i l i eu 

malsain et que le congé de maternité d o i t f a v o r i s e r une i s sue f avo ra -

ble. Par contre, la d é f i n i t i o n des cond i t i ons permettant de rencon-

trer ces exigences su sc i tent de mul t ip les débats. 

Deux éléments jouent i c i un r ô l e déterminant. Le premier e s t la p l a -

ce secondaire que les femmes occupent sur le marché et les l i e n s de 

c e l l e - c i avec les mesures de type p ro tec t i onn i s t e . A i n s i Na ta l i e 

Soko lo f f (1980) dés igne le s mesures r e l a t i v e s â la protect ion de la 
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de la maternité dans le cadre de la santé au t r a va i l corrme un des 

instruments qui r i squent de se développer dans le contexte de sou s -

emploi a s soc i é à la c r i s e économique. 

Le deuxième élément est ce lu i du peu de connaissances a r t i c u l ée s sur 

le su je t . Certa ines cond i t i ons peuvent (Mess ing, 1982) présenter 

des r i s que s pour la t r a v a i l l e u s e enceinte et son foetus. Ces de rn i è -

res a g i s s en t à d i f f é r e n t s moments et de d i f f é ren te s façons. Une pre-

mière ca tégor ie de cond i t i on s , c e l l e de la présence d ' a gen t s mutagè-

nes, ne concerne pas seulement les fenmes mais aus s i les hornnes. 

Pourtant, cette préoccupation face à la capacité reproductr ice des 

hommes est peu développée et seules les femmes semblent concernées. 

Dans l e cas des cond i t ions présentant des r i sques une f o i s l ' e n f a n t 

conçu, des études permettent d ' en i d e n t i f i e r ce r ta ines . Pour les au-

t r e s , l ' i n c e r t i t u d e sub s i s t e . 

I l e s t c l a i r que des cond i t i on s " n o r m a l e s " ^ ' de t r ava i l cons t i tuent 

un encadrement pour une femne enceinte qui ne dev ra i t pas poser de 

problèmes. Par " cond i t i on s normales " , nous entendons les cond i t i on s 

su i van te s : 

(1) Le Co l lège américain des ob s t é t r i c i en s et gynécologues a publ ié en 
1977, une s é r i e d ' i n d i c a t i o n s sur la g ro s se s se et le t r a v a i l s péc i -
f i a n t qu 'une femme ayant une g ro s se s se normale et un foetus normal 
qui exerce un emploi dans des cond i t i ons qui ne présentent pas p lus 
de r i s que s que c e l l e s que l ' o n retrouve dans une v i e quot id ienne no r -
male, d e v r a i t pouvoir t r a v a i l l e r j u squ ' au moment de son accouchement 
(ACOG, 1977). 
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condit ions normatives de t r ava i l comportant une cer ta ine 
souplesse (par exemple p o s s i b i l i t é de pauses), un ho ra i re 
stable qui n 'excède pas une durée de 40 hrs/semaine, ab-
sence de contra intes créant une press ion pour la p roduc t i -
v i t é , e t c . . . ; 

cond i t ions physiques et ergonomiques: respect des normes 
( b r u i t , e t c . . . ) absence de charges lourdes, de r a d i a t i o n s , 
mouvements qui ne créent pas de tens ions exce s s i ve s , pas de 
prolongement dans une seule s t a t i o n , e t c . . . ; 

condi t ions chimiques et b io log iques : pas d ' e x p o s i t i o n à des 
agents noc i f s . La manipulat ion de produits pouvant être no-
c i f s devra i t se f a i r e dans le cadre de cond i t ions qui é l i m i -
nent l e s r i sques (ex. : v e n t i l a t i o n , durée d ' e x p o s i t i o n , e t c . . . ) . 

Cette énumération de cond i t i on s , tout en n ' é t an t pas e x c l u s i v e , est 

s u f f i s an te pour témoigner de l ' e s p r i t des exigences permettant d ' a s -

surer l ' i n t é g r i t é des capac i tés reproductr ices et la reproduct ion. 

Cet e s p r i t réfère à une s i t ua t i on dans l aque l l e les t r a v a i l l e u s e s et 

t r a v a i l l e u r s ne sont pas exposés â des agents noc i f s pour leur santé 

physique et mentale. I l est évident que ce que nous entendons par con-

d i t i on s normales peut être q u a l i f i é de souhai table par c e r t a i n s . Nous 

maintenons toutefo i s ce q u a l i f i c a t i f . Les changements phys io log iques 

qui appara issent chez les femmes enceintes ( r e s p i r a t o i r e s , c i r c u l a t o i -

r e s , e t c . . . ) servent de baromètres pour le "normal" car s i les cond i -

t i on s environnementales deviennent menaçantes c ' e s t qu 'une ce r ta ine 

l im i te "normale" é t a i t sans doute déjà a t t e i n te . Sauf dans le s cas 

de grossesses â r i sques ou dans les cas de surcharge déjà e x i s t an te , 

les femmes devraient donc pouvoir v i v r e des matern i tés tout en mainte-

nant leurs a c t i v i t é s p r o f e s s i onne l l e s , et ce, au moins pendant l e s 

deux premiers t r imestres de g ro s se s se . 
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Depuis le début de 1 ' a p p l i c a t i o n de l ' a r t i c l e du r e t r a i t p réven t i f 

de la t r a v a i l l e u s e enceinte ou qui a l l a i t e , le nombre de demandes 

formulées et les r a i s o n s invoquées ( p l u s i e u r s sont d ' o r d r e économi-

que) font r e s s o r t i r que dans p l u s i eu r s emplois les cond i t i on s de 

t r a v a i l posent un problème et n ' a s s u r e n t pas les cond i t i ons susmen-

t ionnées . L ' a n a l y s e des demandes porte à c r o i r e que le r e t r a i t 

p réven t i f dans ce r t a i n s cas dev ient une " s o l u t i o n i n d i v i d u e l l e et 

temporaire à des problèmes c o l l e c t i f s et permanents vécus par l ' e n -

semble des t r a v a i l l e u s e s et t r a v a i l l e u r s " (Bhérer et a l . , 1982). 

Cette observat ion t r adu i t bien comment une s i t u a t i o n v i s an t à a s s u r e r 

de bonnes cond i t i on s de t r a v a i l r i s que de devenir une s i t u a t i o n qui 

f a i t r e s s o r t i r des cond i t i on s néfastes et qui f inalement peut deve-

n i r p ré jud i c i a l be aux femmes. 

L ' a p p l i c a t i o n d 'une mesure except ionne l le porte évidemment en e l l e le 

germe d ' une ma r g i n a l i s a t i o n . Dans un contexte de connaissances l i m i -

tées et de cond i t i on s de t r a v a i l d i f f i c i l e s , e l l e r i sque de devenir 

carrément néfas te en nu i sant à l 'embauche et en f a i s a n t des femmes un 

groupe à part . L ' i n f r a s t r u c t u r e néces sa i re pour qu 'une mesure d ' e x -

cept ion s ' a d r e s s a n t aux femmes ne les péna l i se pas sur le marché es t 

q u ' e l l e s n ' y occupent pas une place secondaire - tant q u ' e l l e s s ' y 

t rouvent dans une po s i t i o n p réca i re , ce type de mesure peut se tourner 

contre e l l e s . La g ro s se s se en m i l i e u de t r a v a i l soulève donc des i n -

t e r r o g a t i o n s théor iques sur la d i v i s i o n sexue l l e du t r a v a i l et sur l e s 

aménagements du double t r a v a i l . 
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Ceci nous renvoie à nos ré f lex ions précédentes. Les ferrmes sont 

considérées comme responsables de la reproduct ion. E l l e s sont donc 

également responsables de sa qua l i té . Nous avons déjà f a i t r e s s o r -

t i r la charge mentale a t t r ibuab le à la c o n c i l i a t i o n du t r a va i l 

rémunéré et non rémunéré. I l ne nous para î t pas être autrement 

dans le cas de la g ros ses se en mi l ieu de t r a v a i l . I l s ' a g i t d ' un 

double t rava i l et la re sponsab i l i t é de sa qua l i t é semble reven i r aux 

femmes. Auss i les mécanismes d ' a u t o - r é gu l a t i on de c u l p a b i l i t é se 

v o i e n t - i l s mis en place. Le quot idien des femmes se joue souvent 

à ce niveau. L ' i nqu iétude importante q u ' e l l e s ont récemment mani fes -

tée autour des e f fet s pos s ib le s de l ' u t i l i s a t i o n des écrans ca thod i -

ques témoigne bien de cette s i t ua t i on . A l o r s que le s experts se que-

re l l en t sur le bien-fondé des accusat ions qui sont f a i t e s aux écrans 

cathodiques comme responsables de d i f f i c u l t é s de g ro s se s se s et de 

malformations chez les nouveaux-nés (Canada, 1982), les femnes n ' o n t 

comme recours que la mesure du r e t r a i t qui dans ce cas spéc i f i que 

n ' e s t pas accordé automatiquement. 

Cet exemple f a i t r e s s o r t i r le type de d i f f i c u l t é s encourues par e l l e s 

pour f a i r e respecter leur d r o i t (et leur " devo i r " en fonc t i on du " r ô l e " 

de mère) à des g ro s se s se s sa ines . C ' e s t aus s i i c i que se manifeste la 

r e sponsab i l i t é q u ' e l l e s portent face au t r ava i l domestique, devant c o l -

lectivement assumer les conséquences du recours aux mesures e x i s t a n t e s , 

pour bien f a i r e ce t r a v a i l . Au l i eu de f a v o r i s e r des g r o s se s se s s a i -

nes, donc, de permettre la reproduction en mi l ieu de t r a v a i l , ce qui 

dev ra i t améliorer leur place sur le marché, la mesure ex i s t an te semble 

p lutôt avo i r un e f fe t cont ra i re . 



8 3 . 

Cette s i t u a t i o n nous pa ra î t donc l i é e à la d i v i s i o n du t r a v a i l . 

Qui pose des quest ions sur les cond i t i ons des ménagères qui portent 

un enfant ? N ico le Mamelle (1980) dans "T rava i l et Grossesse1 ' f a i t 

pourtant r e s s o r t i r que le taux de prématurité chez les femmes auprès 

desque l l e s e l l e a f a i t son étude est plus élevé chez les enfants 

des femmes au foyer que chez c e l l e s qui ont des a c t i v i t é s p ro fe s s i on -

n e l l e s . Malgré l ' i m p o s s i b i l i t é en l ' ab sence d ' a u t r e s va r i ab le s - de 

conc lure sur la r e l a t i o n entre le t r a va i l ménager et la prématurité, la 

quest ion es t posée. Quel les sont les cond i t i ons nécessa i res pour pro-

téger l ' i n t é g r i t é des g ro s se s se s des fenmes à la maison? 

Ce type de préoccupation questionne et pour y répondre i l faut d ' abord 

r é f l é c h i r sur le t r a va i l domestique. Son in té rêt v ient de ce q u ' i l se 

s i t ue à un niveau qui permet de r é f l é c h i r sur les r e l a t i on s matern i té-

t r a v a i l dans le cadre plus large du t r ava i l des fermies. 

4 . 0 LES T R A V A I L L E U S E S ET L ' O R G A N I S A T I O N : 

Le synd ica l i sme demeure encore au jourd ' hu i la formule p r i v i l é g i é e 

dont d i sposent les t r a v a i l l e u r s et t r a v a i l l e u s e s pour défendre le s 

cond i t i on s dans l e sque l l e s i l s et e l l e s exercent l eu r s emplois. L ' é -

v o l u t i on du synd ica l i sme chez nous en a f a i t une vé r i t ab l e i n s t i t u t i o n 

qui e s t cons idérée comme un des acteurs pr inc ipaux de la v i e c o l l e c -

t i v e . La p a r t i c i p a t i o n de plus en plus fréquente des cent ra le s 
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syndica les québécoises à t i t r e de partenai res dans les organismes 

publ ics qui gèrent la vie économique et s o c i a l e , témoigne bien de 

ce rô le. En santé au t r a v a i l , des synd icats (ou regroupements de 

syndicats ) sont a in s i représentés à la C .S .S .T . dont l ' a d m i n i s t r a -

t ion se f a i t sur une base pa r i t a i r e pat rona le/synd ica le . 

D 'abord des regroupements str ictement l im i té s â des revend icat ions 

sur le s a l a i r e , puis la sécur i té d ' emp lo i , les synd icat s ont dans 

ce r ta in s cas réuss i à f a i r e des gains qui se s i t uen t du côté de la 

qua l i té des condi t ions de t r ava i l et à s ' i n s c r i r e sur le t e r r a i n 

plus général des revendicat ions s oc i a l e s . D ' i n t e r l o c u t e u r s c o l l e c -

t i f s face à un patron dans une ent repr i se , ce r ta in s s ynd ica t s (ou 

regroupements de synd icats ) sont devenus des " représentant s " des c l a s -

ses ouvr ières et popula ires dans l ' o r i e n t a t i o n de po l i t i que s et la 

p r i se de déc i s ions dans la communauté. Le rô le q u ' i l s jouent dans 

notre société en est donc un d ' importance, malgré une po s i t i on s t r u c -

t u r e l l e qui n ' e s t pas dominante ( i l s ne possèdent pas le s moyens de 

production et représentent des s a l a r i é - e - s ) . 

S i nous f a i s on s r e s s o r t i r cette dimension du rô le des s ynd ica t s c ' e s t 

que le taux de s y n d i c a l i s a t i o n des femmes et la place q u ' e l l e s occu-

pent dans ces o rgan i sa t i ons revêtent une importance d ' au tan t plus 

s i g n i f i c a t i v e q u ' i l ne s ' a g i t pas seulement d ' un regroupement pour 

l u t te r au niveau des cond i t ions de t r a v a i l , mais auss i d ' u n accès à 

une pos i t i on po l i t i que plus v i s i b l e dans la soc ié té . 
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4.1 Le taux de s y n d i c a l i s a t i o n 

Les femmes, on l ' a déjà s ou l i gné , sont moins syndiquées que les hommes. 

Le p o r t r a i t de leur s y n d i c a l i s a t i o n ^ est le su i van t : 

! 
Tableau 7: Taux de s y n d i c a l i s a t i o n des t r a v a i l l e u s e s 

du secteur secondaire selon le sous - secteur 
Québec 1976 

Secteur d ' a c t i v i t é 
Nombre de femmes 

en emploi 
Taux de synd ica-
1 i s a t i o n % 

Secteur secondaire 173,000 34,2 

Al iments et bo i s son 
Cu i r 
T e x t i l e 
Bonneter ie 
Habi l lement 
Papier et a c t i v i t é s connexes 
Imprimerie, éd i t i on et 
a c t i v i t é s annexes 
Fab r i ca t i on de produ i t s en 
métal ( sau f machines et 
équipement de t ranspor t ) 
Fab r i ca t i on d'équipements 
du t ranspor t 
Fab r i ca t i on de produ i t s 
é l ec t r i que s 
I ndu s t r i e chimique 
I n d u s t r i e s manufactur ières 
d i ve r se s 
Const ruct ion - Entrepreneurs 
s p é c i a l i s é s 

15,000 
8,000 

12,000 
8,000 

58,000 
5,000 
8,000 

4,000 

4,000 

9,000 

9,000 
7,000 

50 

27.3 
30,9 
40,8 
13,5 
44,2 
41,8 
18,7 

18,2 

15,7 

57.5 

13.4 
22.6 

1,0 

Source: LEPAGE, F . , GAUTHIER, A . , 1981, S v n d i c a l i s a t i o n : D ro i t à ac-
q u é r i r , o u t i l a conquér i r , i bh , pp. Ibtt-lby. Nous avons 
omis le s taux indéterminés et les secteurs ou les e s t i -
mations sont i n fé r i eu re s à 4 000 t r a v a i l l e u s e s au t o t a l . 

Nous ne présentons pas le secteur p r ima i re , le s femmes y 
étant en nombre inf ime. 
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Tableau 8: Taux de s y n d i c a l i s a t i o n des t r a v a i l l e u s e s 
du secteur t e r t i a i r e se lon le s ou s - s ec teu r 
Québec, 1976 

Secteur d ' a c t i v i t é Nombre de femmes 
en emploi 

Taux de syndi 
c a l i s a t i o n % 

Secteur t e r t i a i r e 

T ran spo r t s , communications, 
et autres s e r v i ce s pub l i c s 

Transports 
Communications 

Commerce 
Commerce de gros 
Commerce de dé ta i l 

F inances, assurances et 
immeubles 

I n s t i t u t i o n s f i nanc i è re s 
As sureur s 
Agences d ' a s su rance et 
a f f a i r e s immobi l ières 

Se rv i ce s s o c i o - c u l t u r e l s , 
commerciaux et personnels 

Enseignement et s e r v i ce s 
annexes 
Se rv i ce s médicaux et 
soc iaux 
Organ i sa t i on s c u l t u r e l l e s 
D iver t i s sements et l o i s i r s 
Se rv i ce s f ou rn i s aux 
en t rep r i s e s 
Se rv i ce s personnels 
Hébergement et restauratioiji 
Se rv i ce s d i ve r s 

Admin i s t r a t i on publ ique et 
défense 

Admin i s t r a t i on fédéra le 
Admin i s t r a t i on p r o v i n c i a l e 
Admin i s t r a t i on l oca le 

681,000 

39,000 

14,000 
22,000 

140,000 
22,000 

118,000 
68,000 

44,000 
13,000 
11,000 

385,000 

92,000 

137,000 

12,000 
8,000 

27,000 

37,000 
59,000 
13,000 
49,000 

20,000 
20,000 
9,000 

30,0 

49.3 

26.4 
64,0 

8,6 
4.7 
9 ,4 
2,4 

2,4 
1.8 
3,0 

37,3 

78.3 

48.2 

2,4 
8 ,8 
1,6 

1,7 
5,2 
4,4 

56.4 

35,0 
67,0 
80.3 

Source: Idem, pp. 170-171. 
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Les femmes sont proport ionnel lement plus syndiquées dans le sec-

teur secondaire que t e r t i a i r e . Leur taux de s y n d i c a l i s a t i o n dans 

ce secteur ne dépasse t ou te fo i s jamais 50% sauf dans l ' i n d u s t r i e 

chimique. Là où e l l e s se retrouvent nombreuses et où leur taux 

de s y n d i c a l i s a t i o n est relat ivement élevé, i l s ' a g i t de secteurs 

où le s synd icat s sont reconnus cornne étant peu combatifs. Du côté 

du t e r t i a i r e , le secteur pub l i c , fortement syndiqué, expl ique le 

taux g lobal de s y n d i c a l i s a t i o n de 30%. Ce secteur a connu un dé-

veloppement t rè s important au cours des dern ières années et les 

synd icat s y sont bien implantés. A u s s i , les s a l a r i ée s de l ' e n s e i -

gnement, des se rv i ces médicaux et sociaux a i n s i que des admin i s t ra -

t i o n s publ iques ont un p o r t r a i t de s y n d i c a l i s a t i o n bien d i f f é r e n t de 

ce l u i des s a l a r i é e s du secteur de l ' e n t r e p r i s e pr ivée. Cette impor-

tante s y n d i c a l i s a t i o n du secteur publ ic f a i t souvent oub l ie r que le 

groupe le plus nombreux du secteur pr ivé dans le t e r t i a i r e , le s 

140 000 t r a v a i l l e u s e s du commerce ne sont syndiquées qu 'à 8,6% et 

que l e s 68 000 t r a v a i l l e u s e s du secteur f i nances , assurance et immeu-

b l e s , ne le sont de leur côté qu 'à 2,4%. 

Des études ont été r é a l i s é e s a f i n d ' a na l y s e r cette s i t u a t i o n et d ' y 

t rouver des e xp l i c a t i on s . Parmi c e l l e s - c i l ' a n a l y s e du Consei l du 

S t a t u t de la femme, S y n d i c a l i s a t i o n : d r o i t à acquér i r , ou t i l à con-

qué r i r ( lepage, Gauth ier , 1981) et c e l l e du Consei l c o n s u l t a t i f cana-

dien de la s i t u a t i o n de la femme, Les femmes et le synd ica l i sme 

(White, 1980). Ce r ta in s é léments-c lés r e s so r ten t pour exp l iquer à 

la f o i s que le s femmes so ient moins syndiquées que l e s hommes, et que 
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leur taux de s y n d i c a l i s a t i o n s o i t s i f a i b l e dans c e r t a i n s s e c t eu r s . 

Parmi ceux-c i notons q u ' e l l e s se re t rouvent en p lu s grand nombre 

dans des en t repr i se s de pet i te t a i l l e , or l a s y n d i c a l i s a t i o n s e r a i t 

f onc t i on de cette t a i l l e (White, 1980). On conna î t l à - d e s s u s l e 

Code du t r a v a i l qui ne permet pas l ' a c c r é d i t a t i o n s e c t o r i e l l e . Ce 

f a i s a n t les mi l ieux de t r a v a i l où l e s employé-e-s sont peu nombreux 

(euses) ne peuvent a vo i r accès à la s y n d i c a l i s a t i o n . P l u s i e u r s s e c -

teurs dans le sque l s l e s ferrmes t r a v a i l l e n t sont re la t i vement nouveaux 

( ex . : commerce et s e r v i ce s ) donc sans t r a d i t i o n s y nd i c a l e . A l ' e x -

cept ion de ceux qui re lèvent de 1 ' a d m i n i s t r a t i o n pub l ique, i l s on t 

peu syndiqués (White, 1980). Une autre e x p l i c a t i o n s e r a i t que l e s 

employeurs se sont opposés de façon importante à la s y n d i c a l i s a t i o n 

dans c e r t a i n s secteurs de l ' e n t r e p r i s e p r i vée , ce qui l ' a u r a i t s e n s i -

blement f r e i née . A ce su je t , J u l i e White donne l ' exemple des banques. 

Au Québec on a connu de longs c o n f l i t s dans ce sec teu r , ou depu i s l a 

mécan i sa t ion, l e s e f f e t s d ' une grève sont pratiquement a n n i h i l é s . En-

f i n , comme nous l ' a v o n s constaté dans l a p a r t i e 2 . 0 , l e s femmes s on t 

concentrées dans des en t rep r i s e s dont la p r o d u c t i v i t é e s t l i m i t é e , ce 

qui a f f e c te la capac i té f i n a n c i è r e de ces de rn i è re s et atténue l e rap -

port de force que peuvent co l lec t i vement développer l e s t r a v a i l l e u s e s 

et t r a v a i l l e u r s (Lepage, Gauth ie r , 1981). 

Ces quelques e xp l i c a t i on s témoignent des r e l a t i o n s qui e x i s t e n t ent re 

la s i t u a t i o n g l oba le des femmes et leur s i t u a t i o n c o l l e c t i v e su r l e 

marché du t r a v a i l . Leur f a i b l e taux de s y n d i c a l i s a t i o n peut en e f f e t 
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être a t t r i bué - tout au moins part ie l lement - à leur po s i t i on sur le 

marché qui découle de la d i v i s i o n sexue l le du t r a v a i l . Sans f a i r e 

l ' a p o l o g i e des s ynd i ca t s , force est de constater que leur présence 

- l o r s q u ' e l l e est m i l i t a n t e - f a vo r i s e l ' a m é l i o r a t i o n des cond i t i ons 

de t r a v a i l en comnençant par c e l l e s des s a l a i r e s (Lepage, Gauth ier , 

1981). Para l lè lement à cette s i t u a t i o n , on constate que les fermies 

représentent la major i té dont la seule protect ion est la Loi des 

normes minimales de t r a v a i l . Or, cette Loi ne donne, comne son non 

l ' i n d i q u e , qu 'une protect ion minimale et ne couvre ni le t r a va i l a 

domic i le ni les gardiennes d ' e n f an t s . 

Cette absence de regroupement des t r a v a i l l e u s e s s ' a v è r e importante 

dans le contexte de la santé au t r a va i l pour deux r a i s on s majeures. 

La première est l ' e f f e t que la s y n d i c a l i s a t i o n a sur les cond i t i ons 

de t r a v a i l et la seconde est l ' impor tance concrète de la présence de 

synd icat s pour f a v o r i s e r la mise en oeuvre de la Loi sur la santé et 

la s écu r i t é au t r a v a i l . 

Les r a i s o n s données plus haut peuvent certes expl iquer en par t ie le s 

problèmes de s y n d i c a l i s a t i o n que connaissent le s femmes et qui t i e n -

nent à leur place sur le marché. Mais d ' a u t r e s r a i s on s peuvent éga-

lement êt re évoquées. I l n ' y a pas s i longtemps les s ynd ica t s se 

f a i s a i e n t l e s défenseurs des emplois pour le s hommes et du t r a v a i l 

ménager pour l e s femmes. Ceci peut s ' e x p l i q u e r à la f o i s par les r e s -

p o n s a b i l i t é s f a m i l i a l e s conf iées aux fenmes, mais auss i par la menace 
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qu ' e l l e s présentaient sur le marché; d 'une part, pour les emplois, 

mais auss i pour les condi t ions. A ceci Baxandall et a l . (1976), a -

joutent que leurs revenus étant i n fé r i eu r s , leurs cont r ibut ions syn-

d ica les ne présentaient pas beaucoup d ' i n t é r ê t . Ce peu d ' en thou s i a s -

me des syndicats à se r a l l i e r les femmes const i tue sans doute un au-

tre facteur d ' e xp l i c a t i on . 

4.2 Les syndicats: un out i l PûurJ_es_feimies? 

Des ra isons d 'un autre ordre peuvent auss i être avancées dans une 

ré f lex ion sur le regroupement des fenmes t r a v a i l l e u s e s ; c e l l e s - c i 

tiennent à leur t rava i l dans son sens large. Le t r ava i l que les 

fenmes accomplissent in f lue leur regroupement à deux niveaux, le 

premier est ce lu i de leur sentiment d 'appartenance au monde du t r a -

va i l et le second celu i du fonctionnement des synd icats . 

Les femmes sont d 'abord responsables du t rava i l domestique. Encore 

aujourd 'hu i , cornue nous l ' a von s vu en 2.0, leur pa r t i c i pa t i on sur le 

marché du t rava i l rémunéré est fonct ion de cette s i t ua t i on . D 'une 

part, la g ra tu i té et les condit ions d 'exécut ion du t r ava i l domestique 

peuvent atténuer la pr i se de conscience comme t r a va i l l e u se . A i n s i , 

une ménagère (et la travai l leuse-ménagère) f a i t son t r a va i l g r a t u i t e -

ment, n 'a pas d ' h o r a i r e , pas de vacances, pas de congés maladie, 

e tc . . . I l devient d i f f i c i l e pour e l l e de développer une conscience 

conme t rava i l l eu se rémunérée et d ' e x i ge r des cond i t ions décentes. 
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(Baxanda l l , 1976). Cette conscience de " t r a v a i l l e u s e s " et de l ' e x -

p l o i t a t i o n dont e l l e s peuvent f a i r e l ' o b j e t n ' e s t pas f a c i l e à 

conc ré t i s e r parce que souvent en con t rad i c t i on avec l ' a t t i t u d e que 

l ' o n attend d ' e l l e s dans le cadre du t r ava i l domestique. Tout le 

d i s cou r s sur le r ô l e de femnes-mères-épouses adressé aux femmes 

porte, bien entendu, sur le t r a va i l domestique, mais comment peut-

i l ê t re évacué par les femmes dans la sphère marchande? 

Les ob s t ac l e s rencontrés dans une démarche de s y n d i c a l i s a t i o n peu-

vent avo i r un e f fe t important dans un contexte où les femmes sont 

déva l o r i s ée s et où f a i r e respecter leur d r o i t au t r ava i l rémunéré 

demande déjà des énerg ies . A i n s i , dans p l u s i eu r s l u t t e s , des femmes 

ont à a f f r o n t e r non seulement un employeur qui r é s i s t e à l ' a m é l i o r a -

t i on des cond i t i on s de t r a va i l mais aus s i q u ' i l faut convaincre de 

l ' e x i s t e n c e du d r o i t au t r a v a i l . La récente expansion du temps par-

t i e l comporte probablement en pa r t i e ce vo let . En imposant le temps 

p a r t i e l , un employeur nie le d r o i t au p le in s a l a i r e qui dans le cas 

des femmes n ' e s t pas vraiment reconnu. C ' e s t donc une lu t te sur deux 

f r o n t s qui d o i t être menée. Les p re s s i ons soc ia le s sont souvent t rè s 

f o r t e s , su r tout dans une période de sous-emplo i , pour axer le débat 

sur le d r o i t au t r a v a i l p lutôt que sur ses cond i t i ons d ' e x e r c i c e . 

Le double t r a v a i l d o i t auss i être perçu comme déterminant dans de 

nombreux cas face à la vo lonté et la p o s s i b i l i t é de regroupement. 
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Le " s 1 a 1 on1f ^ e n t r e la sphère privée et la sphère marchande peut 

comporter en soi un ef fet démobi l i sateur face aux nécessa i res 

changements à apporter dans un mi l ieu corrme dans l ' a u t r e . La con-

c i l i a t i o n des " r ô l e s " dont nous avons t r a i t é en 2.0 peut donc être 

considérée comme un facteur qui nuit au regroupement â cause de la 

pos i t i on "double" dans l aque l le e l l e place le s femnes. 

A pa r t i r de ce point de vue, on peut constater que du côté des ména-

gères, la mise en commun est t rès peu développée. Les cond i t i on s 

d 'exécut ion du t rava i l domestique et son i n v i s i b i l i t é en font un t r a -

vai l ind iv iduel et i s o l é . Cette dern ière c a r a c t é r i s t i que souvent 

considérée comme une des cond i t ions des plus importantes à l aque l l e 

sont confrontées les ménagères, rend leur regroupement très d i f f i c i -

le â r é a l i s e r . Les d i f f é ren te s étapes â f r anch i r impliquent une r e -

mise en quest ion fondamentale, s o i t : premièrement percevoir le t r a -

va i l domestique comme un t r a v a i l , deuxièmement percevoir ses cond i -

t ions d ' e xe rc i ce conrne des cond i t i ons de t r a va i l et f inalement mettre 

en comnun ces de rn iè re s , ce qui rev ient â percevoir sa s i t u a t i o n pro-

pre comme une s i t ua t i on c o l l e c t i v e . L ' o p p o s i t i o n ménagère - t rava i l l eu -

se correspond à une d i s t i n c t i o n f i c t i v e entre une s i t u a t i o n ramenée à 

l ' i n d i v i d u e l en oppos i t ion à une s i t u a t i o n c o l l e c t i v e . Les s i m i l i t u -

des ont souvent été mises de côté pour f a i r e r e s s o r t i r l e s d i f f é rence s . 

(1) Cette express ion nous v ient de Louise Vandelac. 



T o u t e f o i s , dans un cas conme dans l ' a u t r e , les regrouoerents adap-

tés à la s i t u a t i o n des femmes face au t r a v a i l ne serraient c-as avo^r 

pu se r é a l i s e r . 

Les c r i t i q u e s des femnes adressées aux prat iques dévelopoées car l e s 

s y n d i c a t s se f on t de p lus en p lus p r é c i s e s . Ces c r i t i q u e s ne remet-

tent jamais en cause le s ynd i c a l i sme , c ' e s t - à - d i r e le regroupement 

sur la base du t r a v a i l . Ce q u ' e l l e s remettent en cause ce sont les 

p ra t iques s y n d i c a l e s , p ra t iques qui dans le fondement de leur o r g a n i -

s a t i o n et dans leur c o n c r é t i s a t i o n l a i s s e n t peu de p lace: à une ap-

proche du pouvoi r d i f f é r e n t e de c e l l e du pouvoi r i n s t i t u t i o n n a l i s é , à 

du m i l i t a n t i s m e qui t ienne compte du t r a v a i l domestique et aux cond i -

t i o n s s p é c i f i q u e s des femmes. 

Dans le premier c a s , ne s e r a i t - c e que par le r ô l e que jouent l e s s y n d i -

c a t s su r l e plan de la c o l l e c t i v i t é , i l e s t év ident que leur f onc t i onne -

ment comporte des ana l og i e s avec les i n s t i t u t i o n s t r a d i t i o n n e l l e s dans 

notre s o c i é t é . A u s s i , i l n ' e s t guère surprenant de cons ta te r que l e s 

femmes n ' y sont pas c la i rement représentées corrme e l l e s ne le sont pas 

a i l l e u r s . Les grandes négoc i a t i on s du secteur pub l i c et pa ra -pub l i c 

avec le gouvernement québécois présentent une image éloquente en ce 

sens. A l o r s que l e s syndiquées concernées sont major i ta i rement des 

femmes, l ' i m a g e publ ique e s t exc lus ivement - ou presque - mascu l i ne . 

I l s e r a i t s i m p l i s t e d ' a c c u s e r les s ynd i ca t s de ne pas f a i r e de p lace 

aux femmes et prétent ieux de proposer une ana ly se exhaus t i ve de cet te 

s i t u a t i o n . I l e s t néce s s a i r e t o u t e f o i s de sou lever des i n t e r r o g a t i o n s 

dont c e r t a i n e s ont déjà été formulées par des femmes. L ' a n a l o g i e 
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entre le syndical isme tel que vécu i c i actuellement et le pouvoir 

i n s t i t u t i o n n e l , ne permet-elle pas de penser q u ' i l s ! a g i t de l ' e x e r -

c ice d 'un type de pouvoir dans lequel les femmes "ne fonct ionnent " 

pas. Et ne peut-on poser une seconde hypothèse à savo i r que l ' e x e r -

c ice de ce type de pouvoir repose sur un " pa r tage " , sur une d i v i s i o n 

du t rava i l qui structuel1ement empêche les femmes d ' y p a r t i c i p e r ? 

Margaret Maruani dans son l i v r e Les synd icats à l ' ép reuve du fémin i s -

me (1979), dégage le contraste entre les modes d ' o r g a n i s a t i o n du syn-

d ica l i sme et du féminisme, en ca rac té r i san t la contes tat ion de ce 

dernier mouvement d ' a n t i - a u t o r i t a i r e , an t i - pouvo i r , an t i - h i é r a r ch i que 

(p. 243). E l l e é c r i t auss i " q u ' i l y a antagonisme parce que ces deux 

lu t tes apparaissent con t r ad i c t o i r e s , ou plus exactement parce q u ' e l l e s 

impliquent des prat iques con t r ad i c to i r e s , produisent des s t r a t é g i e s 

inverses : l u t te an t i - pouvo i r , a n t i - s t r u c tu re d ' un côté, l u t te pour 

l ' é g a l i t é et le partage des pouvoirs entre hommes et femmes de l ' a u t r e " . 

(P- 244). 

Cet "antagonisme féminisme/syndical isme" témoigne possiblement (même 

s i l ' o r i e n t a t i o n du mouvement fémin i s te lu i est spéc i f ique) d ' u n mala i -

se plus général des fermes dans ce type d ' o r g a n i s a t i o n . Cette quest ion 

mér i te ra i t une exp lorat ion importante et une autoc r i t i que de la part 

du mouvement synd ica l . 

La deuxième c r i t i q u e adressée aux prat iques s ynd i ca le s , et ce de façon 

t rès l a rge, porte sur les exigences du m i l i t an t i sme. Ces exigences 



i gnorent le t r a v a i l domestique et demandent aux femmes, déjà aux 

p r i s e s avec le double t r a v a i l , de se s i t u e r dans un cadre ^ui im-

p l i que souvent une " t r i p l e charge " . Le Comité de la cond i t i on f é -

min ine de la C .S .N. (1982) s ' e s t i n t é r e s s é l o r s du de rn i e r congrès 

de la c en t r a l e à cette ques t ion . Ayant d ' abo rd constaté la f a i b l e 

r ep r é s en t a t i o n des femmes aux d i v e r s e s i n s tances et que " ce t te ten-

dance va en s ' a c cen tuan t aux niveaux plus ex igeants et p lus d é c i -

s i o n n e l s " , l e Comité f a i t une c r i t i q u e sévère des prat iques et d o i t 

se rendre â l ' é v i d e n c e que l e s femmes qui se re t rouvent dans les 

i n s tances se d i s t i n g u e n t de 1 'ensemble des syndiquées parce q u ' e l l e s 

sont " p l u s j eunes , gagnent un s a l a i r e supér ieu r et sont généralement 

c é l i b a t a i r e s " . Ce type de c r i t i q u e face aux p rat iques n ' e s t pas 

nouveau; par con t re , e l l e dev ient de plus en plus a r t i c u l é e devant 

l e beso in qu ' ép rouvent l e s syndiquées de v o i r l eu r s r evend i ca t i on s 

véh i cu l ée s par l e s s y n d i c a t s . Pourtant des femmes ont m i l i t é et mi-

l i t e n t (Lepage, Gauth ie r , 1981) et ce r ta i ne s des l u t t e s menées par 

des femmes ont été importantes (Maruan i , 1979); i l ne s ' a g i t donc 

pas de r e f u s de m i l i t a n t i s m e , mais b ien d ' u n questionnement sur sa 

forme a c t u e l l e q u i , en cont inuant de prendre pour acqu i se la d i v i s i o n 

a c t u e l l e du t r a v a i l entre l e s sexes , r i s que f o r t de la perpétuer. 

Le d e r n i e r élément à sou lever i c i e s t c e l u i des c o n d i t i o n s s p é c i f i -

ques des ferrmes qui sont ana ly sées dans des comités de femmes, et 

pour l e s q u e l l e s des changements sont revendiqués par ces comités . Ces 

r e v e n d i c a t i o n s se vo i en t fréquemment a s soc i ée s à ces comités et ne 

f on t pas nécessa i rement l ' o b j e t de préoccupat ion à un niveau p lus l a r g 
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Ces revendicat ions des fanmes dans les synd icats sont souvent l i é e s 

au t r ava i l domestique (congé de maternité, ga rder ie s , congés pa-

rentaux) et à la d i v i s i o n sexuel le du t rava i l (ghettos d ' emp lo i ) . 

E l l e s sont porteuses de changement et remettent en cause une o r gan i -

sat ion soc ia le qui dépasse largement les cond i t ions de t r a v a i l . La 

nature de ces revendicat ions peut donc expl iquer en par t ie q u ' e l l e s 

ne so ient pas toujours facilement véhiculées de façon large par les 

synd icat s . Par contre, la remise en quest ion q u ' e l l e s cont iennent 

permet, comme le sou l igne Margaret Maruani (1979), de f a i r e pénétrer 

à l ' i n t é r i e u r des synd icat s , dont l ' o r g a n i s a t i o n v i se le t r a va i l 

s a l a r i é , des préoccupations r e l a t i v e s au t r ava i l domestique. I l 

s ' a g i t donc en soi d 'une démarche dont les impl icat ions peu apparen-

tes n 'en sont pas moins porteuses de changement, p u i s q u ' e l l e s cher -

chent â mettre f i n à la rupture entre le t r a va i l dans la sphère p r i -

vée et ce lu i de la sphère marchande. 

Cet ensemble de cons idérat ions nous amène â constater que le regrou-

pement des fermes sur la base de leur t r a va i l n ' a pas encore p r i s une 

forme intégrée face au t rava i l q u ' e l l e s assument dans notre soc i é té . 

D 'une part i so lées comme ménagères, d ' a u t r e part regroupées dans des 

synd icats dont les prat iques ne leur permettent pas de prendre pos ses -

s ion véritablement de cet instrument que peut être le s ynd i ca l i sme, 

les fermes ont donc face au t r a v a i l , l bâ t i r des s o l i d a r i t é s qui leur 

permettraient d ' a g i r sur leurs cond i t i ons . 



PAS DE CONCLUSION . . . QUELQUES ELEMENTS DE DISCUSSION: 

L ' a p p l i c a t i o n de la Loi sur la santé et la sécur i té au t r ava i l r i s -

que de se f a i r e dans le cadre de s t ruc tu re s où les femmes seront 

peu présentes. Pourtant, comme nous l ' a v o n s vu, p l u s i eu r s cond i -

t i on s néce s s i t e r a i en t des a c t i on s , ce que confirment également les 

tableaux présentés dans l ' annexe t r a i t a n t des r i sques profes s i onne l s 

dans le s emplois où l ' o n retrouve une concentrat ion de femmes. Pour 

a g i r sur les cond i t i on s de t r a v a i l s a l a r i é , la s y n d i c a l i s a t i o n de-

meure un instrument à p r i v i l é g i e r malgré la nécessa i re démarche c r i -

t ique. Par contre, ce type de regroupement, s ' i l ne permet pas une 

i n t ég r a t i on des revend icat ions r e l a t i v e s au t r a va i l domestique, peut-

i l mod i f ie r les cond i t i on s l i ée s à la d i v i s i o n sexue l le du t r a v a i l ? 

Une ac t ion sur des cond i t i on s de t r ava i l s a l a r i é ne d o i t - e l l e pas 

ten i r compte du t r a va i l domestique, des ghettos d ' emp lo i , e t c . . . ? 

Les revend icat ions face à la santé, notamment c e l l e s qui entourent 

la reproduct ion, peuvent êt re développées à p a r t i r d 'une remise en 

quest ion de cette d i v i s i o n du t r a v a i l . Le développement d ' une t e l l e 

approche pou r r a i t sans doute f a vo r i s e r des s o l i d a r i t é s nouve l les 

entre feimies t r a v a i l l e u s e s , q u ' e l l e s so ient ou non rémunérées. 

L ' o p p o s i t i o n qui se manifeste dans d i ve r s mi l ieux sur l e r e t r a i t 

p réven t i f de la t r a v a i l l e u s e enceinte ou qui a l l a i t e , dev r a i t être 

mise en échec au nom du d r o i t au t r a va i l des femnes. Cette mesure 

pou r r a i t f a i r e l ' o b j e t d'aménagements (Bhérer, et a l . , 1982) dans l e 

but d ' é v i t e r q u ' e l l e ne s o i t une attaque 1 ce d r o i t p lu tô t que d ' e n 
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assurer l ' e x e r c i c e . La protect ion de la t r a v a i l l e u s e enceinte d o i t 

demeurer sur le te r ra in c o l l e c t i f . Le r i sque d 'une t e l l e mesure 

d 'except ion, surtout sous la forme d 'un r e t r a i t p lutôt que d 'une a f -

fec ta t ion , s i e l l e ne s'accompagne pas d ' i n t e r v e n t i o n s pour l ' a s s a i -

nissement des mil ieux de t r a v a i l , f a i t porter à la personne la r e s -

ponsab i l i té du problème. Pourtant . . . ce type d 'approche entre en 

contrad ic t ion avec l ' e s p r i t de la Loi sur la santé et la s é cu r i t é au 

t r a v a i l . Le r e t r a i t prévent i f de la t r a v a i l l e u s e enceinte ou qui 

a l l a i t e peut donc être perçu comme une quest ion à l aque l l e des éner-

g ies peuvent être consacrées non seulement pour la protect ion de la 

santé des fermes concernées, mais auss i comme moyen de f a i r e reconna î -

t re le double t r ava i l des fermes. Des quest ions pour ra ient , dans ce 

même cadre, être soulevées sur les femmes qu i , ence intes , assument des 

charges de t rava i l importantes dans le m i l i eu domestique et qui peu-

vent e l l e s aus s i être exposées à des r i sques pour leur santé. 

La question de la reproduction ne dev ra i t toutefo i s pas c a n a l i s e r 

toutes les énergies même s ' i l s ' a g i t de la porte ouverte dans le do-

maine de la santé au t r a v a i l . Les autres cond i t i ons de t r a v a i l qui 

présentent des r i sques - inc luant le double t r ava i l - do ivent au s s i 

être remises en quest ion. Dans ce sens, une impl i cat ion des femmes en 

santé et sécur i té au t r ava i l s e r a i t e s s e n t i e l l e . I l est c l a i r que 

c e l l e - c i ne pourra se r é a l i s e r sans l e s prérequis que sont la p r i s e 

de conscience et le regroupement. Que ce s o i t pour a s s a i n i r leur mi-

l i eu de t r ava i l ou pour remettre en quest ion la d i v i s i o n du t r a v a i l , 

l ' i m p l i c a t i o n des ferrmes s ' impose. 
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C e l l e - c i peut toute fo i s se f a i r e sur la base même de ce t r a v a i l , 

de ces r e s pon s ab i l i t é s q u ' e l l e s partagent. Des représentantes de 

communautés c u l t u r e l l e s nous ont informé q u ' e l l e s c roya ient que les 

t r a v a i l l e u s e s immigrantes souha i te ra ien t sans doute qu 'on leur per-

mette de mettre en commun leurs problèmes de garde d ' e n f a n t s . Des 

rencontres qui s ' a d r e s s e r a i e n t à e l l e s spécifiquement pour q u ' e l l e s 

pu i s sent b r i s e r leur isolement face à cette quest ion, se ra ient une 

amorce de regroupement qui pour ra i t éventuellement s ' é l a r g i r à d ' a u -

t res cond i t i ons de v ie. 

Cet exemple es t une i nd i c a t i on de p o s s i b i l i t é s de regrouper les fem-

mes. Seules avec l e double t r a v a i l , e l l e s peuvent d i f f i c i l e m e n t ag i r 

sur l eu r s cond i t i on s et s ' imp l i que r dans des changements sur des ques-

t i on s de santé et sécur i té . Mais sur leur base, à pa r t i r de leur s 

préoccupat ions , la mise en commun appara î t comme une voie à exp lorer . 

S i nos hypothèses sont fondées, le développement de la conscience de 

t r a v a i l l e u s e , qui f a vo r i s e l ' a c t i o n sur le s cond i t ions de t r a v a i l , 

pourra ê t re f a vo r i s é par une mise en commun et une démarche c r i t i q u e 

face au t r a va i l g lobal assumé par les femmes. Dans leur cas , i l 

f a u d r a i t donc s o r t i r des s e n t i e r s battus de l ' approche comnunautaire 

sur la base du t r a v a i l . Le s logan "d 'abord ménagères" ré fè re à cette 

s i t u a t i o n que partagent le s femmes et qui f a i t éc la te r la d i v i s i o n 

t rava i l leuses/ménagères . Le t r a va i l des femmes au delà du seul t r a -

va i l rémunéré est la base vé r i t ab l e d ' u n regroupement po s s i b l e . Les 

s t r uc tu re s ac tue l l e s ( t e l l e s le s s ynd ica t s ) do ivent être dépassées 
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pour une mise en comnun plus large. On peut poser l ' hypothèse que 

les femmes se regrouperont sur la base du t rava i l l o r squ ' on recon-

naî t ra â c e l u i - c i le sens q u ' e l l e s l u i donnent. 

Finalement, l ' importance de l ' en jeu que représente le développement 

d 'un secteur santé et sécu r i té des femmes au t r ava i l pour le champ de 

recherche et d ' i n t e r ven t i on qu ' e s t la santé au t r ava i l ne d o i t pas 

être minimisée. La h ié ra rch ie dans le s r i s que s qui a f a i t mettre de 

côté p lu s ieu r s r i sques auxquels les femmes sont exposées dans l eu r s 

emplois et l ' approche souvent obtue de la quest ion de la reproduct ion 

méritent un questionnement. La r e l a t i on entre le t r a va i l des femmes 

et leur u t i l i s a t i o n des se rv i ces de santé dev ra i t f a i r e l ' o b j e t d ' e x -

p lo ra t ion , remettant en cause la d é f i n i t i o n même du t r a v a i l . Les 

p la intes q u ' e l l e s formulent réfèrent à une s i t u a t i o n g loba le dont l ' a m -

pleur provoque une réact ion d 'évitement vers des d i a gno s t i c s d i f f u s 

( S a i l l a n t et a l . , 1981). C ' e s t d 'abord en b r i s an t le fondement i n d i -

v i d u a l i s t e de ce type d ' i n t e r ven t i on qu 'une démarche de v é r i t ab l e 

remise en question peut être amorcée. Mais i l faut auss i avec les 

ferrmes questionner la notion même de " r i s q u e s " . Leur h i é r a r ch i e des 

r i sques face à ce l l e des experts ( tens ions r é su l t an t des problèmes de 

garde des enfants versus la s a l ub r i t é de ce r ta i n s mi l ieux de t r a v a i l ) 

dev ra i t être p r i se en compte. 

L 'ergonomie, l ' é tude des e f fet s des cond i t i on s de t r a v a i l sur la san-

té, la santé mentale et le t r a v a i l , cons t i tuent de nouve l les avenues 
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pour la recherche et l ' i n t e r v e n t i o n . Ce sont aus s i des approches 

p r i v i l é g i é e s pour analyser la santé des femmes au t r a v a i l . Les 

préoccupations do ivent donc être véhiculées dans ces domaines pour 

que la quest ion des femmes ne s o i t plus en santé au t r ava i l qu 'une 

quest ion de matern i té. 
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SECTEUR DE LA BONNETERIE ET DE L'HABILLEMENT 

Données socio-démographiques 

Au Québec en 1979, le secteur de la bonneterie t o t a l i s e 11 915 t r a -
* 

va i l l eu se s et t r a v a i l l e u r s r épa r t i s dans 174 établ i ssements . 

En 1979, l ' hab i l l ement regroupe 1 517 établ i ssements et 62 757 t r a -

va i l l eu se s et t r a v a i l l e u r s , s o i t 11,5% de l 'ensemble des emplois du 

secteur manufacturier . L ' i n d u s t r i e du vêtement pour homnes et pour 

dames rassemble la majorité des établ issements (72,3%) et des t r a v a i l -

leurs et t r a v a i l l e u s e s (83,8%). 

En 1976, au Québec, la population en emploi dans le secteur de la bon-

neter ie se c h i f f r e à 13 489 personnes dont 66,7% sont des fercmes 

Dans le secteur de l ' h ab i l l ement , les c h i f f r e s correspondants pour 1980 

(2) 

sont: 73 000 personnes dont 76,7% sont des femmes v . 

Opérations où sont concentrées le s t r a v a i l l e u s e s : 

Les t r a v a i l l e u s e s sont concentrées S la conception, la f i n i t i o n , l ' i n s -

pection et à l ' emba l lage des vêtements. 

* S t a t i s t i q u e Canada, Bonneter ie, 1979. Cat. 34 - 215. Annuel, août 1981, 
tableaux 1, 6 et 11. 

* * S t a t i s t i q u e Canada, cat. 34-216, 34-217, 23-213, 34-212, 34-218, Annuel 
1981. 

1) Lepage, F . , Gauthier, A . , 1981, S y n d i c a l i s a t i o n , d r o i t â a c q u é r i r , ou t i l 
â conquér i r , CSF, Québec, page 167. ~~ 

2) Mess ie r , Suzanne, C h i f f r e s en mains, CSF, tableau 1102. 



TABLEAU 10 

TITRE: Tableau synthèse des r i s que s dans le secteur de la bonneter ie et de l ' h ab i l l emen t 

R i sques phys iques Risques chimiques Risques ergonomiques Risques psycho-soc iaux Risques mécaniques 

Température ( f r o i d , cha-
l eu r humide) 

Bru i t 

E c l a i r a g e (mauvais 
é c l a i r a g e ) 

V i b r a t i o n s transmises 
au corps e n t i e r (basse 
fréquence) 

V i b r a t i on s t ransmises 
aux membres supér ieu r s 
(moyenne e t haute f r é -
quence) 

Pou s s i è re s 

Te intures de benzidine 
et de bêta-naphtylamine 

Chlopréne 

Formaidéhyde 

S i l i c o n e 

Styrène 

Fumées de nylon 

Détachants ( t r i c h l o r o é -
thylène et perch loroé-
thylène) 

Co l l e s 

Pe s t i c i de s (3 groupes 
p r inc ipaux : halogénés, 
organophosphorés, 
d i th iocarbamates) 

Posture debout p ro lon -
gée 

Posture a s s i s e p ro lon -
gée 

Autres postures anor-
males ( s u i t e à une 
mauvaise o r gan i s a t i on 
de l ' e space de t r a v a i l 
ou s u i t e à 1 ' u t i l i s a -
t ion d ' o u t i 1 s mal des-
s inés ou mal adaptés) 

Soulèvement ou t r an s -
ports de charges 

Autres e f f o r t s muscu-
l a i r e s l o c a l i s é s 

Charge senso r i -mot r i ce 
augmentée se lon la 
charge de t r ava i 1 

L 'ambiance 

P a r c e l l i s a t i o n et mono-
tonie de la tâche 

Absence de c r é a t i v i t é 
dans le t r a v a i l 

Rémunération basée en 
tout ou en p a r t i e , 
sur le rendement 

Re lat ions de t rava i 1 
tendues ( s upe r v i s i on 
é t ro i te) 

Absence de pauses vo-
l on ta i r e s 

Favori tisme 

O rgan i s a t i on physique 
des l i eux (encombrement 
des a l l é e s ; p lancher 
g l i s s a n t ; entassement 
du matér iel et de la 
machiner ie) 

Equipement défectueux 
(équipement é l ec t r i que 
défectueux; machinerie 
mal entretenue) 

Fquipeinent dangereux 
(absence de d i s p o s i t i f s 
s é c u r i t a i r e s sur les 
machi nés) 

SOURCE- Goulet , L . , Lebel» P . , 1982, Risques p ro fes s ionne l s pour la femme enceinte dans le secteur de la bonneterie et de 
l ' h a b i l l e m e n t , D.S.C. Hôpital Sacré-Coeur, publ ié par le min i s tère des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 107 pages. 
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SECTEUR DU TEXTILE 

Nombre d 'étab l i s sements 

Les us ines de t e x t i l e au Québec en 1979 é ta ien t au nombre de 370*. 

Nombre d'employées 

En 1980, on comptait 12,000 t rava i1 leuses dans l ' i n d u s t r i e du t e x t i l e 

au Québec. Du côté des hommes, leur nombre s ' é l e v a i t à 25 ,000 * * . 

* B.S.Q. - Serv ice des ent repr i se s 1979. 

* * Lepage, F . , Gauthier, A . , 1981, S y n d i c a l i s a t i o n , d ro i t â a c q u é r i r , 
ou t i l â conquér i r , C . S . F . , Québec, p. 167. 



TABLEAU 10 

TITRE: Tableau synthèse des r i sques dans le secteur du t e x t i l e 

Risques phys iques Risques ergonomiques Risques psycho-soc iaux Risques chimiques 

B r u i t 

Humidité et cha leur 

V i b r a t i o n du corps en t i e r 

Pou s s i è re s ( f i b r e s de coton, 
f i b r e s s yn thé t i que s ) 

« — - — 

S ta t i on debout prolongée 

S ta t i on a s s i s e prolongée 

Po s i t i o n courbée 

Levée de poids 

Cadence 

Tâches monotones et r épé t i -
t i ve s 

Su r ve i l l ance 

Rémunération au rendement 

Hora i res de t r a v a i l ( t r a v a i l 
posté, de n u i t , semaine com-
primée) 

De nombreux produ i t s sont 
employés. Pour obten i r de 
p lus amples renseignements 
consu l te r la monographie 

SOURCE: Huot» J. , 1982, Monographie sur le s cond i t ions de t r a va i l dans le secteur du t e x t i l e . M in i s tè re des A f f a i r e s 
s o c i a l e s . Se r v i ce de la santé au t r a v a i l , Québec, 123 pages. 
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SECTEUR DE LA FABRICATION DE PRODUITS ELECTRIQUES 

Nombre d 'étab l i s sements 

Les établ issements de fab r i ca t i on de produits é l ec t r i ques en 1979, 

au Québec, é ta ient au nombre de 262. 

Nombre de t r a va i l l eu se s 

En 1980 on comptait 11,000 t r a va i l l eu se s s o i t 29,7% des employé(e)s 

du sec teur * 

* Mess ie r , Suxanne, 1981, Ch i f f r e s en mai n, Con se i1 du s ta tut de la 
femme, tableau 1102. 



TITRE: 

TABLEAU 10 

Tableau synthèse des r i s que s dans le secteur de la f a b r i c a t i o n de produ i t s é l ec t r i que s 

Risques phys iques Risques ergonomiques Risques psycho-soc iaux Risques chimiques 

B r u i t S t a t i on debout prolongée Tâches monotones et r é p é t i - Acides 
t i ves 

Chaleur et humidité S ta t i on a s s i s e prolongée Gaz 

V i b r a t i o n s transmises aux 
Charge senso r i -mot r i ce 

V i b r a t i o n s transmises aux E f f o r t s muscula i res l o c a l i -
Charge senso r i -mot r i ce 

Hu i le de coupe 
membres supér ieur s sés Rémunération au boni 

Hu i le de coupe 

So lvants 
Hora i res de t r ava i l ( t r a v a i l 
de s o i r et de nu i t ) Métal 

Re lat ions tendues 

- SOURCE: Huot, J . , 1982, Monographie sur les cond i t ions de t r a va i l dans le secteur de la f ab r i c a t i on de produits 
é l e c t r i q u e s . M i n i s t è re des A f f a i r e s s o c i a l e s . Serv ice de la santé au t r a v a i l , Québec, 46 pages. 
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SECTEUR DE L ' IMPRIMERIE 

Nombre d 'é tab l i s sements 

En 1977 i l e x i s t a i t environ 1,700 établ issements d ' impr imer ie au Qué-

bec*. 

Nombre de t r a va i l l eu se s 

Sur les quelques 30,000 personnes employées dans le secteur de l ' i m p r i -

merie, le pourcentage des t r a va i l l e u se s é t a i t de 29,7% en 1980. 

Postes de t r a va i l occupés par les femmes 

Les femmes se retrouvent essent ie l lement à t r o i s pr inc ipaux postes de 

t r ava i l : 

Le t r ava i l de bureau 

La photocomposition 

La f i n i t i o n des documents imprimés 

* T i ré de: Etude sur l ' i n d u s t r i e de l ' impr imer ie au Québec, M i n i s t è re 
des Communications, Editeur o f f i c i e l du Québec, 1979. 



TABLEAU 10 

TITRE : Tableau synthèse des r i s q u e s dans l ' i m p r i m e r i e 

R i sques chimiques 

Vapeurs tox iques p rove -
nant de deux c a tégo r i e s 
p r i n c i p a l e s de p r o -
d u i t s : ac ides e t s o l -
vants 

Man i pu l a t i on de p ro -
d u i t s tox iques 

Gaz e t fumées tox iques 
(ozone et CO) 

Pou s s i è r e de carbone 

Pou s s i è r e de pap ie r 

R i sques phys iques 

Bru i t 

V i b r a t i o n s 

Rad ia t ions ( rayons ul-
t r a - v i o l e t s et r a d i a -
t i on s n o n - i o n i s a n t e s ) 

Ecar t s de température 

Risques psycho- soc iaux 

P re s s i on s du début de 
la chaîne 

Monotonie 

Absence de cont rô le sur 
le rythme de t r a v a i l 

A l i é n a t i o n face à 
l ' o u t i 1 ou au p rodu i t 
du t r a v a i l 

Quarts 2 x 3 - 3 x 8 
e t surtemps 

Risques ergonomiques 

Cont ra in te v i s u e l l e 

Cadence de t r a v a i l 
rapide 

Pos tures i ncon fo r ta 
b les ( a s s i s e ou de-
bout en permanence) 

R i sques mécaniques 

Risques d ' a c c i d e n t s , 
d ' i n c e n d i e et d ' e x p l o 
s i o n 

SOURCE' B e a u v a i s , A . , 1982, Imprimerie. Se s s i on d ' i n f o rma t i on sur les r i sques p ro fe s s i onne l s pour les femmes ence intes 
C . L . S . C . ' c e n t r e - V i l i e , pub l ié par le m in i s tè re des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 59 pages. 



TITRE: Facteurs de r i sques spéc i f iques au poste de t rava i l ou se retrouve le personnel féminin dans le secteur de 
11 imprimerie 

1. Poste de photocomposition 

Risques physiques Risques psycho-sociaux Risques ergonomiques Risques chimiques 

Brui t 

Rad iat ions non- ion i santes 

B r u i t 

Cadence rapide 

Press ion du début de la chaîne 

Monotonie 

Trava i l de s o i r et de nu i t 

Surtemps 

Facteurs de r i sques provenant c 

Po s i t i on a s s i s e immobile 

Contrainte v i s u e l l e 

es autres postes de t r ava i l 

Vapeurs toxiques (dévelop-
peurs de photo, produits 
pour gravure, développeurs 
de plaques, encres, laques, 
c o l l e s , so lvants pu i s sants 
u t i l i s é s pour nettoyer les 
b a s s i n s , le développement, 
les presses et autres machi-
nes) 

Brui t 

Rad iat ions non- ion i santes 

B r u i t 

Vapeurs toxiques (dévelop-
peurs de photo, produits 
pour gravure, développeurs 
de plaques, encres, laques, 
c o l l e s , so lvants pu i s sants 
u t i l i s é s pour nettoyer les 
b a s s i n s , le développement, 
les presses et autres machi-
nes) 

o 



TABLEAU 5 ( s u i t e ) 

2. F i n i t i o n des documents 

Risques phys iques Risques psycho-soc iaux Risques ergonomiques Risques chimiques 

B r u i t 

Eca r t s de température 

B r u i t 

Cadence rapide 

Absence de contrô le sur le 
rythme de t r a v a i l 

A l i éna t i on par rapport à 
1 ' o u t i l de t r a v a i l 

T rava i l de s o i r et de nu i t 

Surtemps 

Facteurs de r i sques provenant c 

P o s i t i o n debout sans déplace-
ment 

Po s i t i on a s s i s e 

Po s i t i on courbée vers l ' a v a n t 

E f f o r t s muscula i res l o c a l i s é s 

Transport de charges ( p i l e s 
de documents) 

es autres postes de t r a va i l 

Pouss ière de papier 

Vapeurs toxiques provenant 
de la co l l e 

Vapeurs toxiques de l ' e n -
semble des produ i t s u t i l i -
sés 

B r u i t 

Eca r t s de température 

B r u i t 

Pouss ière de papier 

Vapeurs toxiques provenant 
de la co l l e 

Vapeurs toxiques de l ' e n -
semble des produ i t s u t i l i -
sés 

SOURCE: Beauva i s , A . , 1982, Imprimerie: Ses s ion d ' i n fo rmat ion sur les r i sques p ro fe s s i onne l s pour les femmes 
ence i n te s , C . L . S .C . C e n t r e - V i l l e , publ ié par le min i s tère des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 59 p a g e s ? " 
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SECTEUR DES ALIMENTS 

Nombre d 'étab l i s sements 

En 1979 le secteur des al iments regroupa i t 1,150 étab l i s sements au 

Québec*. 

Nombre de t r a va i l l eu se s 

Le nombre de t r a va i l l eu se s s ' é l e v a i t a l o r s à 3,153 sur un total de 

25,026 personnes en emploi dans ce secteur. 

* S t a t i s t i q ue Canada. Catalogue 21-203. I ndu s t r i e s manufactur ières 
du Canada: niveau nat ional et p r o v i n c i a l . 
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TABLEAU 6 

DEPARTEMENTS OU SONT AFFECTEES LES TRAVAILLEUSES 

PAR SOUS-SECTEURS, DANS LE SECTEUR DES ALIMENTS 

Sous - secteur s Départements Commentai res 

Boulangerie et p â t i s s e r i e Enrobage, f i n i t i o n , con-
t rô l e de la qua l i t é et de 
1 'emballage 

Exclusivement des t r a v a i l -
leuses 

Con f i s e r i e V é r i f i c a t i o n , emballage 
e t empaquetage 

Essent ie l lement des t r a v a i l -
leuses 

Chocolater ie Emballage e t moulage Concentration de t r a v a i l l e u -
ses 

Conditionnement de la 
viande 

Emballage et empaquetage Les t r a v a i l l e u s e s sont p r i n -
cipalement af fectées dans 
ces départements 

F ru i t s et légumes Opération du cannage Concentration de t r a v a i l l e u -
ses 

Traitement du l a i t Emballage et empaquetage Concentrat ion des t r a v a i l -
leuses 

SOURCE* Cyr , M., S e i f e r t , A.M., P e l l e t i e r , R. , 1982, Condit ions de t r a v a i l et 
r i s gue s ' p ou r la santé. I ndu s t r i e des al iments - pub l ié par le m in i s tè re 
des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 157 pages. 



TITRE: 

TABLEAU 10 

Tableau synthèse des r i sques dans le secteur des aliments 

Risques physiques 

Température ( f r o i d , 
cha leur ) 

B r u i t 

Risques chimiques 

Acëtaldhêhyde 

Acétate de n-buty le 

Acétate d 'amyle 

Acide acétique 

Acides b icarboxy l iques 

Acro lé ine 

Ammoniac 

Anhydride carbonique 

Anhydride su l fureux 

Bromoéthane 

Dichlorométhane 

Ethylène diamide 

Formaidéhyde 

Ozone 

Peroxyde d 'hydrogène 

Détergents 

I n sec t i c i de s (organo-
ch lo ré s , organophospho 
rés ) 

Risques b io log iques 

Microorganismes 
(bac té r ie s , champi-
gnons, v i r u s ) 

Risques ergonomiques 

Posture debout 

Posture a s s i s e 

Soulèvement ou trans 
port de charges 

Risques psycho-sociaux 

Charge sensor i -motr ice 

Monotonie 

Horaires de t r a v a i l : 
équipes a l ternantes 
répart ies sur 24 heures 

)URCE: Cyr , M., S e i f e r t 
a l iments , publ ié 

A.M., P e l l e t i e r , R., 1932, Condit ions de t r ava i l et r i sques pour la santé 
par le min i s tère des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 157 pages. 

I ndus t r ie des 
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SECTEUR DU CUIR 

Nombre d ' é tab l i s sement s 

En 1981, le s e r v i ce de la Réparation de la C .S . S .T . e s t ima i t à 292 

le nombre d ' é t ab l i s s emen t s * du secteur du cu i r au Québec. 

Nombre d 'employées 

Selon S t a t i s t i q u e Canada le nombre de t r a v a i l l e u s e s s ' é l e v a i t à 

7,000 en 1980 s o i t 58,2% de l 'ensemble des employés du s e c teu r * * . 

Etapes de f a b r i c a t i o n 

Les t r a v a i l l e u s e s sont af fectées aux étapes de f ab r i c a t i on su i vantes : 

le t a i l l a g e et p lus par t i cu l iè rement la couture et la f i n i t i o n . "La 

proport ion de t r a v a i l l e u s e s que l ' o n retrouve à la couture peut en 

e f f e t , fac i lement a t te indre 50% de t ou s ( te s ) les t r a v a i l l e u r s ( e u s e s ) 

d 'une us ine de c h a u s s u r e s . " * * * 

* Pour l a C . S . S . T . , un "é tab l i s sement " correspond à une unité de co-
t i s a t i o n . A i n s i une en t rep r i se peut regrouper p l u s i eu r s é t a b l i s s e -
ments . 

* * S t a t i s t i q u e Canada, D i v i s i o n de l ' enquête sur la populat ion a c t i v e , 
moyennes annuel les 1980, données non pub l iées . 

* * * G u e r t i n , C . , 1933, Le secteur du cu i r au Québec. Risques pour la 
santé des t r a v a i l l e u s e s ence in tes , du foetus et r i sques r e l i é s à 
l ' a l l a i t e m e n t , D.S.C. - C .H.U.L. , p. 27. 



TABLEAU 10 

TITRE: Tableau synthèse des r i sques dans le secteur du cu i r 

Risques chimiques Risques physiques Risques psycho-sociaux Ri sques mécaniques Risques ergonomiques 

Teintures 

Col les : 

- adhés i f s à base de 
latex 

- adhés i f s "hot melt" 

- adhés i f s à base de 
so l vant s 

B r u i t 

V ib rat ion 

Chaleur 

Ec la i rage inadéquat 

Pouss ières ( c u i r , 
t i s s u , crêpe) 

Rémunération au rende-
ment 

Tâches monotones et r é -
pé t i t i v e s 

Rapidité d 'exécut ion 

Machines vétustés et 
dépourvues de protec-
teurs adéquats 

Po s i t i on a s s i s e pro-
longée 

Pos i t i on debout pro-
longée 

Soulèvement de poids 

So lvants 

Laques 

Vernis 

lURCE: Guert in , C . , 1983, Le secteur du cu i r au Québec. Risques pour la santé des t r a v a i l l e u s e s ence intes, 
du foe tu s , et r i sques r e l i é s à l ' a l l a i t e m e n t , D.S.C. - C.H.U.L. , publ ié par le min i s tère des A f f a i r e s 
s o c i a l e s , Québec, 79 pages. 
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SECTEUR DE LA FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES 

Nombre d ' é tab l i s sement s 

En 1979, l ' i n d u s t r i e chimique regroupa i t 315 é tab l i s sement s * 

Nombre de t r a v a i l l e u s e s 

En 1979, le nombre de t r a v a i l l e u s e s du secteur s ' é l e v a i t à 2,842 sur 

un total de 12,592 per sonnes * * . 

* S t a t i s t i q u e Canada: S t a t i s t i q u e s p r i n c i pa l e s des rég ions économi-
ques par groupes i n d u s t r i e l s ; 1979: données non pub l iées . 

* * S t a t i s t i q u e Canada: S t a t i s t i q u e s p r i n c i pa l e s des rég ions économi-
ques par groupes i n d u s t r i e l s ; 1979: données non pub l i ée s . 



n s 

TABLEAU 9 

DEPARTEMENTS OU SONT AFFECTEES LES 

TRAVAILLEUSES PAR SOUS-SECTEURS 

Sous-secteurs Départements Commentaires 

Fabr icat ion de produits 
pharmaceutiques 

Conditionnement (mise en 
b o u t e i l l e , emballage, 
ét iquetage) 

Major i té de t r a v a i l l e u s e s 

Fabr icat ion de peinture et 
de vern i s 

Conditionnement et con-
t rô le de la qua l i té 

Les t r a v a i l l e u s e s occupent 
pr incipalement ces postes 

Fabr icat ion de savon et 
de produits de nettoyage 

Emballage et ensachage Les t r a v a i l l e u s e s ne sont 
pas nombreuses 

Fabr icat ion de produits 
de t o i l e t t e ou cosmétiques 

Conditionnement et expé-
d i t i o n 

Major i té de t r a v a i l l e u s e s 

Fabr icat ion de produits 
chimiques i n d u s t r i e l s 

Laborato i res et cond i -
tionnement 

Les t r a v a i l l e u s e s occupent 
pr inc ipalement ces postes 

Fabr icat ion de produits 
chimiques d iver s 

Conditionnement et labo-
r a to i r e s 

Les t r a v a i l l e u s e s occupent 
pr inc ipa lement ces postes 

SOURCE: L a n g l o i s , A . , et a l . , 1982, Monographie sur le s r i sques pour la santé 
des femmes ence intes , du foetus et de l ' e n f a n t a l l a i t é dans le secteur 
de la f ab r i ca t i on de produ i t s chimiques. D.S.C. Lakeshore, publ ié par 
le min i s tère des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 180 pages. 



TABLEAU 10 

TITRE: Tableau synthèse sur les r i sques a s soc i é s au secteur de la f a b r i c a t i o n de produ i t s chimiques 

Risques phys iques Risques ergonomiques Risques psycho-soc iaux Risques b i o l og iques Risques chimiques 

B r u i t 

Chaleur et humidité 

Rad ia t i on s non-
i o n i s a n t e s 

P o s i t i o n a s s i s e p ro lon -
gée 

Po s i t i o n debout p ro lon-
gée 

Cadence 

Monotonie 

Charge sensor i -mot r i ce 

Manipulat ion de souches 
de micro-organismes. I l 
peut su r ven i r des pa-
thogènes te l s que 
sa lmonel la , e t c . . . 

De nombreux p rodu i t s 
sont employés. Pour ob-
ten i r de plus amples 
renseignements, con su l -
ter la monographie 

L ' é c l a i r a g e 

SOURCE: L a n g l o i s , A . , et a l . , 1982, Monographie sur les r i sques pour la santé des femmes ence intes , du foetus et de 
l ' e n f a n t a l l a i t é dans le secteur de la f ab r i c a t i on de produits chimiques, D.S.C. Takeshore", publié' ' "par"Te 
m in i s t è re des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 180 pages. 



SctïbUR TERTIAIRE: 

TRAVAIL DEVANT ECRAN CATHODIQUE 

Nombre de t r a va i l l eu se s 

Le nombre de t r a va i l l eu se s de bureau s ' é l e v a i t à 398,000 en f é v r i e r 

1982 s o i t 35,6% de la main-d 'oeuvre féminine. 

On les retrouve principalement dans les admin i s t ra t ions publ iques et 

oara-publ iques, les i n s t i t u t i o n s f i nanc iè res et dans les compagnies 

d ' a s su rances . 



TABLEAU 10 

TITRE: Tableau synthèse des r i sques a s soc ié s au t r a v a i l devant écran cathodique 

Risques ergonomiques Risques psycho-soc iaux Risques physiques 

Charge v i s u e l l e importante Déqua l i f i c a t i on Rad iat ions i on i s an te s et 
non i on i san te s 

S t a t i on a s s i s e prolongée P a r c e l l i s a t i o n des tâches 

E f f o r t s muscula i res l o c a l i s é s I n sécu r i té à cause de congé-
diements découlant de l ' i n -
fo rmat i sat ion 

Hora i res r o t a t i f s i nc luant 
le t r a v a i l de nu i t 

SOURCE: Bé langer , S . , Bel lemare, M., 1982, Le t r ava i l de bureau inc luant le t r a va i l devant écran 
cathodique et ses conséquences sur la santé des t r a v a i l l e u s e s . C .L .S .C. Cen t r e -V i l l e , 
pub l ié par le min i s tè re des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 71 pages. 
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SECTEUR DE L'HEBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION 

Nombre d 'étab l i s sements 

Le Bureau de la s t a t i s t i q u e du Québec, selon un relevé é tab l i pour 1931, 

dénombrait 32,459 établ issements excluant les pensions de fami l l e et 

hôtels pr ivés a i n s i que les te r ra in s de camping et les parcs à r o u l o t t e s . 

Nombre d 'emplois 

Selon le f i c h i e r des employeurs (min istère du Revenu) on dénombrait 

39,904 emplois en 1979 pour l 'hébergement (exc luant l 'hébergement s a i -

s onn ie r ) . Notons que ce c h i f f r e représente des emplois et non des em-

ployés pu i squ 'un employé peut cumuler plus d 'un emploi. 

Ce même f i c h i e r , toujours pour 1979, dénombrait 111 952 emplois 

pour les res taurants (avec et sans permis d ' a l c o o l ) et 19 344 dans les 

bar s , tavernes et sa lon-bar s . 

Sexe de la main-d 'oeuvre 

L ' h ô t e l l e r i e a une concentrat ion de main-d 'oeuvre re lat ivement élevée 

par rapport à l 'ensemble des secteurs d ' a c t i v i t é québécoise. En 1977, 

au Québec, les hommes occupent 64% de l ' emplo i t o t a l , le s femmes 36%. 



Les emplois féminins dans le secteur de la re s taurat ion et de 
1'hébergement 

Dans le secteur de l 'hébergement les femmes occupent les postes de 

femmes de chambres et d ' e n t r e t i en des vêtements. Pour ce qui e s t de 

la r e s t a u r a t i o n , les emplois occupés par les femmes sont les su i vant s 

c u i s i n i è r e , serveuse, barmaid et danseuse - serveuse. 



TABLEAU 10 

TITRE: Tableau synthèse des r i sques dans le secteur de la res taurat ion et de l 'hébergement 

Risques chimiques et 
b io log iques 

Risques physiques Risques psycho-sociaux Risques ergonomiques Risques mécaniques 

Monoxyde de carbone Chaleur Monotonie Stat ion debout pro- Chûtes 

Produits de nettoyage 
longée 

Produits de nettoyage Froid Déva lo r i sa t ion de la 
longée 

Entorses 

Al iments 
tâche Stat ion a s s i s e pro-

Al iments Ec la i rage longée Foulures 
Mode de rémunération 

longée 

Micro-organismes B r u i t (pourboire) Postures de déséqui- Brû lures et échaudures 
1 ibre 

Fours micro-ondes Horaires de t r a va i l Coupures 
( longues heures, temps Transport de charges 

Coupures 

supplémentaire o b l i g a -
Transport de charges 

t o i r e , t r ava i l de nuit 
et de f i n de semaine, 
heures de repas i r r é gu -
l i è r e s , pauses i n s u f f i -
santes) 

Press ions l i ée s aux e x i -
gences du c l i e n t 

Absences d 'avantages 
sociaux - d i f f i c u l t é s de 
s y n d i c a l i s a t i o n 

In sécur i té d 'emploi et 
1 d i s c r im ina t i on 

Impo s s i b i l i t é de promo-
| t ion 

Alcool isme 

.UURCE: Ro l fe , S . , 1982, Les r i sques p ro fe s s i onne l s pour les femmes enceintes dans le secteur de la re s taurat ion 
et de l 'hébergement. C.L .S .C. - S .O.C. , publ ié par le min i s tère des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 136 pages. 
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TABLEAU 13 

IABLEaM SYNTHESE DES RISQUES PAR TYPE D'EMPLOI DANS LE SECTEUR HEBERGEMENT - RESTAURATION 

PROFESSION RISQUES 

Chimiques et 
B io log iques Physiques j Psycho-sociaux 

emme de chambre Produ i t s de 
nettoyage 

Postures 
Chutes 
Entorses - foulures 
Charge physique de t rava i l 
Coupures 
Changements de température 
Transport de charges 

Faible rémunération 
Monotonie 
Déva lo r i sa t i on de la tâche 
I n sécur i té d 'emploi 
Impo s s i b i l i t é de promotion 

réposée à l ' e n t r e -
ien 

P rodu i t s de 
nettoyage 
Produ i t s c o r r o -
s i f s 

Posture 
Chutes 
Entorses et fou lures 
Charge physique de t r a va i l 
Coupures 
Changements de température 
Transport de charges 

Faible rémunération 
Monotonie 
Déva lo r i sa t i on de la tâche 
I n sécur i té d 'emploi 
Impo s s i b i l i t é de promotion 

ms imere Produ i t s de 
nettoyage 
Manipu lat ion 
des a l iments 

Coupures 
Brû lures - échaudures 
Chaleur - humidité 
Chutes - g l i s s ade s 
Transport de charges 
Posture 
Odeurs 
Charge de t r a v a i l , Micro-ondes 

Fa ib le rémunération 
Horai res 
Insécur i té d 'emploi 
Impo s s i b i l i t é de promotion 

èrveuse Mi c r o -
organismes 

Posture 
Chutes - g l i s s ade s 
B rû lu res - échaudures 
Charge de t r a va i l 
Chaleur 
Rapid ité du t r ava i l 
B r u i t 
Fumée de c i ga re t te s (CO) 

Mode de rémunération 
Horaires - heures longues 
I n sécu r i té d 'emploi 
Harcèlement sexuel 
Compétition dans le m i l i eu 
Image 1iée à 1 'emploi 

armai d M ic ro -
organismes 

Posture 
Rapid i té du t r a v a i l 
B r u i t 
Fumée de c i g a re t t e s (CO) 
Ec la i rage 

Horaires - heures longues 
I n sécu r i t é d 'emploi 
Image l i ée et l ' emp lo i 
Harcèlement sexuel 
A lcool i sme 

îanseuse-
erveuse 

M i c r o -
organismes 

Posture 
Chutes 
Entorses - fou lures 
B r u i t 
Fumée de c i g a re t t e s (CO) 
Ec l a i r age 

Hora i res - heures longues 
Mob i l i t é 
Harcèlement sexuel 
I n sécu r i t é d 'emploi 
Image l i é e à 1 'emploi 
A lcool i sme 
Car r iè re courte 

SOURCE: Ro l f e , S . , 1982. Les r i sques p ro fe s s i onne l s pour les femmes enceintes dans le 
secteur de l a r e s t au ra t i on et de l 'hébergement: C .L . S .C . - S . 3 . C . , pub l ié par 
le m in i s tè re des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, p. 53. 
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SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES 

Parmi les catégor ies d 'é tab l i s sements à l ' é t u d e * , on compte 333 é ta -

bl issements pub l i c s , regroupant 143,335 employés r é gu l i e r s à temps 

p le in et à temps pa r t i e l ou 186,883 employés (en i nc luan t les occa-

s ionne l s et le remplacement). 

Sexe 

En 1979, près de 75% des e f f e c t i f s totaux sont de sexe féminin. 

Les catégor ies d 'emplois où l ' o n retrouve un pourcentage** important 

de t r a va i l l e u se s sont par ordre décro i s sant : 

- i n f i rm iè res ; 

- a s s i s t an te s techniques ( i n f i rm iè re s a u x i l i a i r e s , e t c . . . ) 

- techniciennes ( inhalothérapeute, e t c . . . ) 

- p ro fe s s i onne l l e s 

* Regroupant le s un i tés su i vantes : hôpital généra l ; centre ho sp i -
t a l i e r de so in s pro longés; hôpital psych iat r ique ; centre d ' a c cue i l 
d 'hébergement; centre d ' a ccue i l de réadaptat ion. 

* * D i rect ion générale des Re lat ions de t r ava i l (M .A . S . ) , Répar t i t i on 
des e f f e c t i f s par catégor ie d 'emplo i s se lon le sexe pour le s s a l a -
r i é s de niveau syndicable du secteur des a f f a i r e s s o c i a l e s , 1979. 



r 
TABLEAU 10 

TITRE: Tableau synthèse sur les risques associés au secteur des Affaires sociales 

î — 

Risques ergonomiques Risques chimiques Risques biologiques Risques physiques Risques 
Psycho-sociaux Risques mécaniques 

Station debout pro-
longée 

Soulèvement de poids 

Médicaments 

Désinfectants 

Produits de net-
toyage 

Formaidéhyde 

Solvants organiques 

Oxyde d'éthylène 

Gaz anesthésiques 

Maladies contagieu-
ses (hépatite, tu-
berculose, rubéole, 
etc.. . ) 

Radiations ionisan-
tes et non ion i -
santes 

Longues heures de 
travai1 

Horaires répartis 
sur 24 heures en 
équipes alternan-
tes 

Charge mentale 
l iée â 1 'exposi-
tion régulière â 
la maladie et à 
la mort 

Blessures diverses 

SOURCE: Gallant, C., et a l . , 1981, Problématique de la santé et de la sécurité du travail dans le secteur des 
Affaires soc ia les , Québec, 68 pages. 

PO --J 



TABLEAU 10 

TITRE: Tableau synthèse des r i sques a s soc ié s aux occupations de c a i s s i è r e s et vendeuses 

1. Vendeuse Risques ergonomiques Risques physiques Risques psycho-sociaux 

S ta t i on debout prolongée 
Postures f l é ch i e s 
Manutention de poids 

B ru i t 
Ambiance thermique 
Déf ic iente 

S a l a i r e ou sécur i té d 'emploi au 
rendement 

Tension nerveuse (nombre élevé 
de c l i e n t s à s a t i s f a i r e en pé-
riode de po inte, superv i s i on des 
vendeuses non régu l i è re s ) 

2. Ca i s s i è r e 

S ta t i on debout prolongée 

Tors ion fréquente au niveau du 
tronc car la c a i s s i è r e t r a v a i l l e 
sur deux surfaces perpend icu la i -
res 

Ambiance thermique 
( f r o i d , courant d ' a i r ) 

B r u i t 

Charge v i s u e l l e élevée 

Charge de mémorisation 

Charge d ' a t t en t i on 

Cadence de t rava i l élevée 

Une f l e x i on l a té ra le causée par 
le f a i t de t r a v a i l l e r sur deux 
hauteurs de plan d i f fé rentes 

C l i en t s d i f f i c i l e s 

Une charge au niveau dorsal et 
s capu la i re causée par les mouve-
ments des bras et le maintien du 
bras d r o i t levé 

Des mouvements de rotat ion du 
cou cont inus 

Trava i l r é p é t i t i f : 
- bras d r o i t s ta t ique 
- main d ro i te dynamique 
- bras gauche: manutention 

SOURCE: L o r t i e , M., 1982, Les r i sques p ro fe s s i onne l s pour les femmes enceintes pour les occupations de c a i s s i è r e s 
et vendeuses, Ecole polytechnique de Montréal, publ ié par le min i s tère des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 
90 pages. 
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ENTREPRISES DE NETTOYAGE A SEC ET LES BUANDERIES 

Données socio-démographiques 

D 'après l ' A s s o c i a t i o n p ro fe s s i onne l l e des nettoyeurs et buandiers du 

Québec, i l y a env i ron 600 magasins. Ces ent repr i se s emploient 1,240 

personnes dont 600 à 700 t r a v a i l l e u s e s ( s i T o n se f i e aux données 

provenant d ' a u t r e s pays ) . 

Pour ce qui e s t des buanderies au Québec, on dénombre environ 120 

en t r ep r i s e s ( r épe r to i r e des employeurs de la C . S . S . T . ) . E l l e s emploient 

quelques 2,000 personnes dont sans doute la moit ié sont des femmes, s i 

l ' o n se f i e également aux données venant d ' au t re s pays. 

Postes oû sont concentrées le s t r a v a i l l e u s e s 
dans un étab l i s sement de nettoyage à sec 

Les postes où sont concentrées le s femmes sont les postes de préposée 

au comptoir e t de repasseuse, ce qui n ' e x c l u t pas q u ' e l l e s t r a v a i l l e n t 

au nettoyage comme t e l . 



TABLEAU 10 

TITRE: Tableau synthèse sur les r i sques a s soc ié s aux ent repr i se s de nettoyage à sec 

Risques chimiques Risques ergonomiques Risques physiques 

Varsol ( i l e s t cependant de moins 
en moins u t i l i s é ) 

Tétrachloroëthyl ène 
(perchloroéthylène) 

Fluorocarbones 

S ta t ion debout 

Port de charges 

Contraintes thermiques 
(chaleur et humidi té ) 

c 



TABLEAU 10 

TITRE: Tableau synthèse sur l e s r i sques a s soc i é s aux buanderies 

R i sques phys iques Risques chimiques Risques b io log iques Risques ergonomiques Risques mécaniques 

Pous s i è re s ( inprëgnant ) Savons + g r a i s s e s , Agents i n fec t i eux S ta t i on debout pro - B ru lu res 

l e s vêtements) s o l van t s ( imprégnant l e s ( b a c t é r i e s , v i r u s , longée 
Chutes ( su r faces g l i s -

l e s vêtements) 
vêtements) champignons, p a r a r i - Chutes ( su r faces g l i s -vêtements) 

tes ) Port de charge santes ) 

Chaleur e t humidité Détergents 
E lec t rocut ion 

Détergents 
E lec t rocut ion 

Adoucisseurs d ' eau 

Agent de blanchiement 

Neu t r a l i s an t 

Ammoniaque 

SOURCE- Deniers, H., 1982, Monographie sur les cond i t i ons de t r a va i l dans le s en t repr i se s de nettoyage à sec e t l e s 
buander ies . D.S.C. Haisonneuve-Rosemont, publ ié par le min i s tère des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 41 pages. 

C-aJ 



TABLEAU 10 

TITRE: Tableau synthèse des r i sques présents dans les sa lons de co i f fu re 

Risques chimiques Risques physiques Risques ergonomiques Risques psycho-sociaux 

Shampoings (3 types ) : Infrarouges S tat ion debout prolongée Plus de 40 heures par semaine 

- anionique 
- cat ionique 
- non eonique 

U1t rav io le t s Autres postures : f l ex ion 
dorsale et l a té ra le du 
tronc, e t c . . . 

de t rava i l 

Rémunération à s a l a i r e avec 
commission ou seulement à 

Teintures (3 types ) : 
commi s s i on 

- shampooings ë c l a i r c i s - Exigences de la c l i e n t è l e 
sants 

- co l o ra t i on s semi-
permanentes 

- co l o ra t i ons permanentes 

Crèmes de maquil lage 

Vernis à ongles 

Dép i la to i res 

Parfums contenus dans le s 
produits de beauté 

>gents de conservat ion dans 
es cosmétiques 

)URCE: Roberge, D. , 1982, Les sa lons de c o i f f u r e , D.S.C. Hôpital flaisonneuve-Rosemont, publ ié par le min i s tère 
des A f f a i r e s s o c i a l e s , Québec, 17 pages. 

CO 
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