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Maternité et carrière: identité et gestion des sphères d'activités 

Armelle Spain, Lucille Bédard 
Université Laval 

R é s u m é 

Les auteures p r é s e n t e n t une synthèse de leurs travaux sur lajonction entre la m a t e r n i t é et la 
c a r r i è r e dans la vie de deux groupes définis par l 'âge des femmes à la naissance de leur 
premier enfant La parole leur fut d o n n é e pour tenter de cerner le rô le sur leur grossesse, 
des motivations et de la décision à devenir m è r e , et des stratégies e m p l o y é e s pour concilier 
vie professionnelle et vie familiale. L ' a p p r é c i a t i o n de leur scénar io de vie a aussi é té é t u d i é e . 
De l'analyse des résultats, deux m o d è l e s conceptuels ont é t é é l a b o r é s , montrant la nécessité 
d'une approche globale, ouverte et souple dans la c o m p r é h e n s i o n du cheminement 
vocationnel des femmes. L ' ident i té agit comme principe organisateur de ce cheminement 
et s'articule davantage autour des processus d'attachement et d'affiliation que de ceux 
d'autonomie et de séparat ion. Des recommandations pour la pratique de l'orientation sont 
tirées. 

Abstract 

T h e authors present a synthesis of their studies on motherhood and career as experienced 
by two groups of women according to their age at the birth of their first child. Professional 
aspects prior to pregnancy, motivations and decision to become a mother, and strategies used 
to combine professional and family lives were scrutinized to shed light on the vocational 
development of these women. T h e evaluation of their life scenarios was also taken into 
account. From the analysis of results, two conceptual models have emerged, underlying the 
importance of a global, open and flexible perspective for understanding the vocational 
development of women. Identity, as an organizing principle of this development, is based 
mainly on affiliation processes. Recommendations for career counsellors are suggested. 

S ' O R I E N T E R D A N S U N E É C O N O M I E P L A N É T A I R E P O S E D E N O U V E A U X D É F I S A U X 
F E M M E S E T A U X P E R S O N N E S Q U I L E S C O N S E I L L E N T 

Les nouveaux défis se posent aux femmes parce que, par leur travail , 
elles c o n t i n u e n t d 'appor ter leur c o n t r i b u t i o n au développement de l e u r 
famil le , de leur province , de leur pays et de leur planète et ce, dans u n e 
société en rapide évoludon. Les nouveaux défis s ' annoncent surtout parce 
que les femmes tentent d ' é n o n c e r c la i rement à la fois p o u r el les-mêmes et 
p o u r les autres, en quels termes leur idendté est touchée et se développe 
dans l ' interface avec les changements sociaux. L e u r c o n t r i b u d o n requier t 
maintenant d 'autant plus de plani f i ca t ion que les enjeux en sont 
importants : nécessité p o u r chacune de gagner sa vie et celle de ses enfants, 
longévité et baisse de la natalité, d u m o i n s dans les pays for tement 
industrialisés, identité personnel le et estime de soi fortement liées à 
l ' investissement profess ionnel et à la réalisation de son potent ie l h u m a i n . 

Les nouveaux défis se posent aussi aux personnes q u i les consei l lent 
parce qu 'e l les doivent tenir compte d ' u n contexte social beaucoup plus 
large dans l eur travail d ' o r i e n t a t i o n , et surtout changer les prémisses sur 
lesquelles l eur idée d u développement féminin repose. 
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P o u r faire face à ces défis, nous devrons redéfinir la recherche , é laborer 
des p r o p o s i d o n s créatrices, assouplir les cadres d'analyse habituels et 
trouver des moyens innovateurs de re jo indre les femmes. 

Q u e l rôle a j o u é l ' o r i e n t a t i o n auprès des femmes? N o t r e analyse, 
préparatoire à cette étude, a montré q u ' a u cours de son histoire , 
l ' o r i e n t a t i o n a tantôt considéré la maternité c o m m e la carrière de 
prédilect ion p o u r les femmes, tantôt ignoré le désir de materni té 
coexistant au c h o i x d ' u n e carr ière . L a maternité avait alors été qualif iée 
de p h é n o m è n e fantôme en or ienta t ion (Spain & Bédard , 1982). 

Cette i n c o m p r é h e n s i o n d u désir b i e n légitime des femmes de trouver 
des façons viables d ' intégrer carrière et maternité a c o n d u i t à la 
d i c h o t o m i s a d o n et à la polar isat ion de ces deux volets de la vie, d ' u n e part, 
et d 'autre part, à la conf l i c tua l i sa t ion , c'est-à-dire à construire 
cogni t ivement c o m m e conf l ic tuels et irréconcil iables ces deux volets. O r , 
l 'évolution des sociétés, et part icul ièrement de la société nord-américaine, 
s'est chargée d ' a p p o r t e r des changements s tructuraux q u i font é c h e c à ces 
perspectives de l ' o r i e n t a t i o n . L 'espérance de vie cons idérablement accrue , 
la taille des famil les v is ib lement d iminuée et la structure des famil les 
p r o f o n d é m e n t modif iée ont r e n d u u t o p i q u e , voire m ê m e indésirable, la 
vis ion de la materni té c o m m e une carrière en soi . 

Par a i l leurs , l ' e x c l u s i o n d u projet de maternité d u processus de c h o i x 
v o c a t i o n n e l , tout en évitant les difficultés inhérentes à la définition m ê m e 
d u terme "carr ière" et à l 'organisat ion d u marché d u travail , réduisait la 
réalité telle q u ' e l l e se présente dans l 'esprit d ' u n e f e m m e q u i pense à son 
avenir . A l o r s que l ' e x c l u s i o n d u projet de maternité dans l ' o r i e n t a t i o n des 
filles, au m i e u x , constitue une tentative de niveler les différences entre les 
sexes, au p i re , el le frise l ' i m p e r t i n e n c e et elle cont r ibue à m a i n t e n i r le 
statut q u o d ' u n m o n d e stéréotypé. Q u a n t à la polar i sa t ion 
materni té/carr ière , el le cont r ibue à a l i m e n t e r le stress, les confl i ts de rôles, 
la c o n f u s i o n psychologique au p lan de l ' identité et le d i l e m m e n o r m a t i f 
d o n t souffrent les femmes. C o m m e q u o i les fantômes ne sont pas 
inoffensifs ! 

N o t r e analyse s'est poursuivie par la c lar i f icat ion de ! ' in te r re la t ion des 
aspects profess ionnels et f a m i l i a u x dans la p lan i f i ca t ion et la réalisation d u 
cho ix de carr ière des femmes. L a théorie de l 'évolution de l ' adul te de 
L e v i n s o n , appl iquée à u n échanti l lon féminin (Stewart, 1977) a servi de 
toile de f o n d à notre étude. 

Cette analyse (Spain , Bédard, & Paquet , 1983) a d ' a b o r d montré que les 
femmes interviewées par Stewart diffèrent des h o m m e s ayant participé à 
l 'étude de L e v i n s o n et de ses col laborateurs q u a n t à l ' o r d r e dans l e q u e l 
elles accompl issent les tâches spécifiques aux divers stades de la vie des 
j eunes adultes et q u a n t aux difficultés qu'e l les a f f rontent dans la f o r m a t i o n 
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d ' u n e structure de vie sadsfaisante. Les points de divergence se re trouvent 
dans la qualité d u rêve élaboré au début de la v ingta ine . C e rêve 
c o m p o r t e des lacunes q u i ont p o u r conséquences possibles de l i m i t e r le 
processus d ' e x p l o r a t i o n et de croissance q u i p r e n d r a place dans la 
d é c e n n i e suivante. L e c o n t e n u d u rêve des femmes étudiées revêt une 
forte composante re la t ionnel le : i l c o m p r e n d les projets de vie mar i ta le et 
famil ia le par o p p o s i t i o n à ceux des h o m m e s de l 'étude de L e v i n s o n d o n t 
le rêve comporte des composantes indiv iduel les axées u n i q u e m e n t sur la 
carr ière . L a qualité et la f o n c t i o n des relat ions significatives, telles le 
m e n t o r o u ! ' " h o m m e important " , sont affectées c o n t r a i r e m e n t à la n o r m e 
mascul ine . L a structure de vie de la v ingtaine , l o i n d 'être provisoire et 
explora to i re , revêt, p o u r les femmes q u i s'investissent alors dans la vie 
famil ia le , u n caractère plus stable. A la trentaine, une seconde structure 
de vie s'installe plutôt que la m ê m e , q u i devient plus stable et intégrée 
c o m m e dans le cas des h o m m e s . 

Malgré tout, Stewart c o n f i r m e , à ces quelques points près, la théorie 
l ev insonienne dans son appl i ca t ion aux femmes. Ses restrict ions à l 'égard 
des différences rencontrées semblent c e p e n d a n t assez sérieuses p o u r 
just i f ier la nécessité d 'études sur le développement v o c a t i o n n e l des femmes 
indépendantes de celles des h o m m e s . 

N o t r e analyse fait ensuite ressortir de façon cr iante les pièges théoriques 
des études où l ' o n tente d ' e x p l i q u e r les d o n n é e s sur les femmes se lon des 
construct ions antérieures basées sur les seuls cas des h o m m e s , car alors les 
femmes s'en retrouvent perdantes o u dénigrées . L'absurdité de la 
c o m p a r a i s o n saute alors aux yeux q u a n d la n o r m e mascul ine est 
considérée c o m m e la seule juste. Il devient d o n c nécessaire, p o u r que ces 
études soient valides, de considérer les c h o i x des femmes dans leur 
globalité, puisque les femmes elles-mêmes les considèrent taci tement a insi . 
L ' o r i e n t a t i o n n'est pas u n i q u e m e n t u n c h o i x de carr ière au sens strict du 
terme: elle est u n c h o i x de vie. Les femmes le savent, vivent se lon ce 
précepte , et l ' o r i e n t a t i o n d o i t en tenir c o m p t e . 

C'est ainsi que nous avons adopté le p r i n c i p e suivant: l ' o r i e n t a t i o n des 
femmes, p o u r être pert inente , doi t se baser sur u n e psychologie d u 
développement féminin é laborée p o u r les femmes, à part ir de d o n n é e s 
fournies par des femmes. L a parole d o n n é e aux femmes constitue la seule 
voie de connaissance de leur réalité. 

Devant la m u l t i t u d e de cho ix maintenant possibles, o n p o u r r a i t cro ire 
que les femmes choisissent les direct ions q u i l eur c o n v i e n n e n t le m i e u x . 
L e u r avenir ne leur serait plus dicté pérempto i rement par les tradit ions ou 
par les normes cul turel les d ' h i e r . C h a q u e f e m m e p o u r r a i t d o n c bénéf ic ier 
de l ' e x p l o r a t i o n de la quest ion suivante: "Qu'est-ce q u e j e veux faire de m a 
vie?" E n tentant de répondre à cette quest ion , la f e m m e lèverait le voi le 
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sur sa p r o p r e vis ion de sa vie, opérerait une sélecdon p a r m i ses rêves, 
tracerait ses priorités, définirait ses pr inc ipes et ses valeurs et, par le fait 
m ê m e , procédera i t g r a d u e l l e m e n t à la f o r m a t i o n de son identité. L a 
c o n s t r u c t i o n de l ' identité est d o n c u n processus q u i i m p l i q u e des c h o i x 
successifs, q u i s ' é c h e l o n n e sur une très longue période et q u i outrepasse 
de b e a u c o u p les s imples rôles sociaux. 

E r i k s o n (1972), le théoricien le plus i m p o r t a n t de l ' identité , définit ce 
concept c o m m e u n processus inconsc ient q u i uni f ie la personnal i té et q u i 
rel ie l ' i n d i v i d u a u m o n d e social . L ' identité est d o n c le sens de soi, de q u i 
l ' o n est, u n sens q u i d o n n e à la fois une stabilité, une c o h é r e n c e , une 
solidité et une cont inui té par sa f o n c t i o n de préservation dans le temps. 
A i n s i définie , l ' identité devient la voie d 'organisa t ion , le p r i n c i p e 
organisateur à par t i r d u q u e l les expér iences sont comprises et intégrées et 
par l e q u e l o n peut partager leur s igni f icat ion avec les autres. Le centre de 
notre identité se const i tue de ce à q u o i nous accordons d e la valeur o u de 
ce que n o u s dépréc ions . Cette identité se raff ine a u fil des ans et des 
expér iences . E l l e i n c l u t et subsume toutes les identités antérieures . E l le 
est d o n c une organisat ion d y n a m i q u e de tous les é léments de la 
personnal i té en in terac t ion avec les réalités d u m o n d e social . U n e 
première materni té , par la crise psychologique q u ' e l l e p r o v o q u e (Spain, 
1986), const i tue u n temps fort dans la réorganisation de l ' identité de la 
f e m m e . C'est a insi que nous avons décidé d ' e x p l o r e r le devenir 
profess ionne l par t icul ièrement vu en association avec l 'événement 
m a r q u a n t de la naissance d u p r e m i e r enfant. 

L e terme carr ière , tel qu'utilisé dans ce texte, fait ré férence aux plans 
et aux projets vocat ionnels en termes d ' e m p l o i , de mét ier o u de profession, 
ainsi q u ' à l eur réalisation progressive. Il s'agit d o n c d ' u n c o n c e p t différent 
de ce lu i proposé par S u p e r (1980) où i l e n t e n d " la c o m b i n a i s o n et la suite 
des rôles j o u é s p a r une personne au cours de sa v ie " ( B u j o l d , 1989, p. 
206) . Il s'agit aussi d ' u n concept moins elitiste que ce lu i propagé dans 
l ' o p i n i o n p o p u l a i r e (Spain & Bédard, 1987a). 

Ces f o n d e m e n t s théoriques, à l ' o r ig ine de nos travaux et présentés ic i 
à la lumière de not re réflexion actuelle, permet tent d ' i n t r o d u i r e 
m a i n t e n a n t les objectifs et la méthode de notre r e c h e r c h e . Puis , une 
synthèse des résultats relatifs à l ' interface entre la carr ière et la maternité 
suivra. 

P R É S E N T A T I O N D E L A R E C H E R C H E 

Les objectifs 

L a réalité sociale actuel le d u Q u é b e c i n d i q u e que plus de la moitié des 
mères d 'enfants d'âge préscolaire se trouvent sur le m a r c h é d u travail. 
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Cette réalité nous incite à cro ire for tement en une élaborat ion integrative 
des volets carrière et fami l le dans le projet de vie des femmes. Q u e des 
femmes se projettent à la fois c o m m e travailleuses et c o m m e mères 
suppose u n q u e s t i o n n e m e n t des valeurs et des aspirat ions personnelles , 
famil iales et professionnel les . Q u ' e l l e s prévoient s ' investir tout autant sur 
le m a r c h é d u travail q u ' a u foyer fami l ia l exige, n o n seulement qu'el les se 
situent face aux idéologies t radi t ionnel les et contempora ines , mais, de plus, 
qu'el les c réent des stratégies d 'agencement et d ' h a r m o n i s a t i o n p o u r 
p o u v o i r se réaliser dans l ' u n e et l 'autre sphère. 

Ces supposi t ions ne d e m e u r e n t que croyances à m o i n s d'être explorées 
systématiquement et confrontées r igoureusement à l ' expér ience des 
femmes. C'est ce que nous avons fait. 

Dans le cadre d ' u n p r o g r a m m e de recherche p o r t a n t sur la première 
maternité "hâtive" o u "tardive" et de ses répercussions dans la vie des 
femmes, nous avons v o u l u plus part icul ièrement e x p l o r e r d ' a b o r d ce q u i 
motive des femmes à devenir mères au m o m e n t où elles le font, ensuite 
quel le place p r e n n e n t les considérations profess ionnel les dans cette 
décision et e n f i n , c o m m e n t la venue d ' u n p r e m i e r enfant s 'articule avec 
leur c h e m i n e m e n t profess ionnel . N o u s v o u l i o n s aussi, par la m ê m e 
occasion, c o m p r e n d r e m i e u x le p h é n o m è n e d u re tardement de la 
première naissance, p h é n o m è n e que nous observons au Q u é b e c depuis 
plusieurs années . L a parole a d o n c été d o n n é e d i r e c t e m e n t aux femmes, 
à celles q u i jus tement avaient, à la suite de la naissance de leur p r e m i e r 
bébé , à vivre l ' agencement des responsabilités maternel les et 
profess ionnel les . El les ont p u s ' expr imer l i b r e m e n t , dans leurs propres 
mots et se lon l ' i m p o r t a n c e qu'e l les accordaient à c h a c u n des thèmes. 

L ' e n t r e v u e ini t ia le s'est ef fectuée en présence d u conjoint . Cette 
décision était fondée sur la nature de l ' ensemble des questions sous 
invest igation, sur le désir de tenir compte de l ' expér ience de la nouvel le 
m è r e dans son m i l i e u de vie q u o t i d i e n n e et avec la personne d o n t 
l 'att i tude exerce vra isemblablement une i n f l u e n c e majeure dans la 
transit ion de f e m m e à mère . Les conjoints pouvaient aussi s 'aider dans la 
récollect ion des souvenirs et compléter , par leurs interact ions, les 
in format ions recuei l l ies . 

La méthode 
Echantillon 

Trente-six nouvel les mères d ' o r i g i n e québécoise et de langue française, 
inscrites à l ' u n des six Centres locaux de services c o m m u n a u t a i r e s o u 
Départements de santé c o m m u n a u t a i r e de la région métropoli taine de 
Q u é b e c , accompagnées de l eur con jo int (légal o u de fait) , ont été choisies 
au hasard p o u r f o r m e r les deux groupes : les "hâtives", âgées entre 18 et 25 
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ans, et les "tardives", âgées de 30 ans et plus à l eur p r e m i e r a c c o u c h e m e n t 
L e cho ix a u hasard s'est fait p r o p o r t i o n n e l l e m e n t au n o m b r e total de 
nouvel les mères dans c h a c u n de ces centres. 

L 'échanti l lon est a ins i représentat i f des p r i m i p a r e s de c h a c u n des 
groupes d'âge d e cette région. L a m o y e n n e d'âge des femmes était 
respect ivement de 22 ans et 6 mois et de 32 ans et 3 mois ; i l y a donc u n 
écart de d i x ans entre les deux groupes . L a m o y e n n e d'âge des conjoints 
des hâtives était de 27 ans et 10 m o i s et celle des con jo ints des tardives 
était de 33 ans et 8 mois . 

Cueillette des données 

C o m m e l 'ob ject i f g l o b a l de l ' ensemble de ce p r o g r a m m e de recherche 
était de cerner plusieurs aspects d u vécu de deux groupes de nouvel les 
mères et de l e u r con jo in t (Spain, 1982), et que cette ques t ion était encore 
re lat ivement inexplorée , u n schéma pré-expérimental de type explora to i re 
( C a m p b e l l 8c Stanley, 1963) a été utilisé. D e plus, c o m m e le but visé était 
d ' a p p r o f o n d i r la connaissance de l ' expér ience h u m a i n e par l 'étude 
attentive, s tructurée et r igoureuse des s ignif icat ions personnel les , des 
motivat ions et des in tent ions des sujets, la m é t h o d e devait o b l i g a t o i r e m e n t 
s ' inspirer des nouveaux paradigmes de recherche en sciences de la 
personne (Rogers, 1985). L a nature personnel le , vo i re i n t i m e , d u c o n t e n u , 
l ' intérêt des chercheures p o u r des réponses subjectives et descriptives d u 
vécu, et la nécessité d ' ident i f i e r et de préserver les signif ications 
indiv iduel les , c o m m a n d a i e n t le c h o i x de l 'entrevue c o m m e i n s t r u m e n t de 
cueil lette des d o n n é e s . L 'entrevue extensive, a p p l i c a b l e à de petits 
échanti l lons, p e r m e t à la fois l 'écoute des réponses spontanées o u suscitées 
et la précision gradue l le d u sens de ces réponses. U n e gr i l l e d 'entrevue 
couvrant tous les thèmes de la recherche a été é laborée p o u r être utilisée 
c o m m e g u i d e f lex ib le plutôt que c o m m e quest ionnaire r i g i d e . C e schéma 
d 'entrevue a été préa lablement testé et mis au p o i n t . 

C h a q u e entrevue enregistrée sur m a g n é t o p h o n e a é té réalisée par une 
des deux intervieweuses q u i avaient déjà acquis une so l ide f o r m a t i o n 
profess ionnel le en relat ions d 'aide. De plus, elles o n t été spéc i f iquement 
entraînées à l ' entrevue de recherche . Les v ingt heures de cet 
e n t r a î n e m e n t spécif ique des intervieweuses c o m p r e n a i e n t : 

• u n r a p p e l des attitudes facilitantes apprises lors de l e u r f o r m a t i o n 
antér ieure et nécessaires à l 'entrevue de recherche — la mise en 
conf iance , la compréhens ion e m p a t h i q u e , le respect, la spécificité, la 
sensibilité aux indices d'anxiété , etc. — ainsi q u e des techniques 
d 'entrevue pert inentes ; 

• u n exposé des objectifs propres à l 'entrevue de r e c h e r c h e et d o n c 
différents de l ' entrevue d 'a ide; 



Materni té et c a r r i è r e 279 

• une révision des objecdfs de cette recherche dans son ensemble ; 
• une é tude a p p r o f o n d i e de la gr i l le d 'entrevue et une discussion sur 

la façon de l 'udl i ser ; 
• une supervis ion étroite des entrevues préparatoires; 
• e n f i n , u n e in i t ia t ion aux situations pardculières q u i p o u r r a i e n t 

survenir . 

Systématiquement , lors des entrevues d 'entra înement et de recherche , 
des tests de consistance interne et de c o n c o r d a n c e ont été effectués dans 
le but de vérifier la c o h é r e n c e des i n f o r m a t i o n s recuei l l ies avec les objecdfs 
de la recherche et l 'équivalence de contenu entre les entrevues. D e u x 
juges ont a ins i procédé à ces tests aux I e , 3 e , 9 e et 12 e entrevues de chaque 
intervieweuse; le consensus entre ces deux juges était alors requis . 

U n e entrevue semi-structurée de recherche psychologique (Daniels & 
W e i n g a r t e n , 1982; R i c h a r d s o n , Dohrenvvend, & K l e i n , 1965; Shereshefsky 
& Yarrow, 1973), d ' u n e durée m o y e n n e de deux heures, a été ef fectuée en 
présence d u c o u p l e au d o m i c i l e des sujets, entre d i x et seize mois , p o u r 
u n e m o y e n n e de treize mois après la naissance de leur p r e m i e r enfant. L e 
d é r o u l e m e n t des entrevues était u n i f o r m e . Les sujets étaient d ' a b o r d 
invités à r é p o n d r e l ibrement à des questions générales sur c h a c u n des 
thèmes de la recherche . Puis des questions plus spécifiques visant à 
préciser leur expression init iale é ta ient posées. Dans le cas des aspects 
reliés à la p l a n i f i c a t i o n et à l ' agencement de la materni té et de la carrière, 
les questions générales s 'énonçaient c o m m e suit: Qu'est-ce q u i vous a 
poussée à deveni r mère? Quels facteurs ont j o u é dans le m o m e n t de votre 
première materni té? Quels sont vos projets professionnels , éducatifs, 
f a m i l i a u x et communauta i res? Les questions plus spécifiques suivantes 
étaient posées lorsque nécessaire: Q u e l l e place a eue votre vie 
profess ionnel le dans votre projet de maternité? Q u e l l e décision avez-vous 
prise face au travail? Quel les raisons o n t motivé ce choix? Avez-vous senti 
des pressions dans cette prise de décision? Q u e l s sont vos aspirations, 
intérêts et valeurs au travail avant la venue de l 'enfant et après? 

A N A L Y S E D E S D O N N É E S 

L e c o n t e n u des entrevues a été retranscrit et soumis à une analyse 
qualitative ( M i l e s 8c H u b e r m a n , 1984) visant à ident i f ier , di f férencier et 
c o m p a r e r les é léments fournis par les sujets des d e u x groupes aux 
questions de recherche précitées. Cette analyse se dis t ingue de l 'analyse 
de c o n t e n u par le fait que les thèmes émergent d i r e c t e m e n t des données . 
L a fidélité à ces données a été assurée tout au l o n g de l 'analyse par une 
vérification faite par des juges entraînés q u i devaient at te indre soit le 
consensus, soit l ' accord de tous les juges moins u n . 
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Relance 

Après avoir contacté les mères par courr ier , une relance a é té ef fectuée 
par té léphone trois ans après l 'entrevue, c'est-à-dire quatre ans après la 
naissance d u p r e m i e r e n f a n t Toutes les femmes de l 'échandllon o r i g i n a l , 
sauf une tardive, o n t été rejointes. El les avaient à répondre à sept séries 
de quest ions dé terminées d o n t l ' u n e concernai t d i rec tement leur vie 
profess ionnel le et l 'autre l eur vécu psychologique et fami l ia l . 
L ' intervieweuse leur d e m a n d a i t d ' a b o r d de m e n d o n n e r leur situation 
profess ionnel le , d ' e n préciser les modalités et l 'appréciat ion, d'évaluer la 
réalisation des projets ment ionnés lors de l 'entrevue ini t ia le , d 'é laborer sur 
les projets n o u v e a u x , de cerner la si tuation profess ionnel le d u conjoint , et 
e n f i n , de décrire leur vécu par r a p p o r t à leur s i tuat ion vocat ionnel le et 
famil ia le . Les réponses étaient notées f idèlement au fur et à mesure sur 
une gr i l le c o n ç u e à cette f i n . Ces réponses ont ensuite été traitées selon 
les méthodes décrites par M i l e s & H u b e r m a n (1984) et intégrées à 
l 'analyse des résultats. 

Limites de l'étude 

Les c h o i x méthodologiques ont permis de recue i l l i r des données 
descriptives sur le vécu des femmes selon leur p r o p r e p o i n t de vue. L a 
présence de l e u r con jo in t a p u a ider à obtenir une image plus globale , 
mais i l se peut aussi q u ' e l l e ait eu l 'effet de taire certaines in format ions 
plus personnel les . L a sélection et le recrutement des part ic ipantes 
i m p o s e n t par a i l leurs des restrictions sérieuses à la généralisation de ces 
résultats. 

P R É S E N T A T I O N D E S R É S U L T A T S 

Les résultats obtenus p o u r les femmes selon qu ' i l s se r a p p o r t e n t à 
l ' identité o u à la carr ière seront maintenant présentés. 

Ijes aspects professionnels antérieurs à la grossesse 

Les aspects profess ionnels sont-ils liés au choix d u m o m e n t p o u r devenir 
mère? Si tel était le cas, quels sont-ils? Nos résultats (Spain & Bédard, 
1987b) permet tent d ' a f f i r m e r que les aspects professionnels et le m o m e n t 
d ' u n e première materni té sont i n t i m e m e n t reliés dans l ' a m é n a g e m e n t que 
les femmes font de leur vie. B i e n que ces liens varient en nature et en 
intensité, les expressions des femmes éclairées par leur p r o f i l scolaire et 
o c c u p a t i o n n e l , sont indéniab lement liées au vécu profess ionnel dans ses 
composantes d 'apprentissage, de format ion ou d'investissement sur le 
marché d u travail r é m u n é r é . L e tableau 1 i l lustre cette a f f i rmat ion . 
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T A B L E A U 1 

Les aspects professionnels et le moment d'une première maternité 

HÂTIVES (18-25) N=I 8 

Valeur a c c o r d é e aux Scolarité Occupations 

aspects professionnels 
N M É t e n d u e 

Indifférence 17 12 9-16 Cléricales et 
de services 

Imporunce 1 16 Femmes 
d'affaires 

T A R D I V E S (30 ans et plus) N = I 7 

Valeur a c c o r d é e aux Scolarité Occupations 

aspects professionnels 
N M É t e n d u e 

Indifférence 5 11,6 10-13 Cléricales et 
de services 

Importance mit igée 4 12,5 11-15 Cléricales et de 
services 
spécialisés 

Importance 8 16,1 11-22 Professionnelles 
et c léricales 

C h e z les hâtives, le portra i t se dessine de façon assez h o m o g è n e . El les 
e x p r i m e n t , p o u r la quasi-totalité d 'entre elles, une idée idyl l ique de 
l 'épouse-mère, u n m a n q u e d' intérêt p o u r l 'école, une indif férence p o u r le 
travail r é m u n é r é , une absence de plan de carrière et une remise en charge 
f inancière au conjo int . P o u r quelques-unes, le l i en entre la précoci té de 
leur maternité et leurs aspiradons scolaires et professionnel les se fait via 
leur p e r c e p d o n d ' u n e dualité carrière/famille: une carrière q u i exige une 
l o n g u e f o r m a d o n ou u n e m p l o i q u i exige un i m p o r t a n t invesdssement est 
carrément i n c o m p a t i b l e avec le désir de f o n d e r une fami l le . Seule une 
hâdve, la plus âgée de ce groupe , idendf ie son " instal lat ion 
profess ionnel le " c o m m e une c o n d i t i o n préalable à sa décision d 'enfanter . 
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L'analyse des profds scolaire, o c c u p a d o n n e l et é c o n o m i q u e révèle q u ' e n 
m o y e n n e , les hâdves avaient douze ans de scolarité, qu 'e l les o c c u p a i e n t 
divers postes de secrétariat, que leur peu d 'expér ience d u m a r c h é d u 
travail provenait d ' e m p l o i s sporadiques souvent a c c o m p l i s en dilettante o u 
dans des c o n d i t i o n s insatisfaisantes, voire pénibles, et que leur salaire était 
bas p o u r celles q u i en c o m m a n d a i e n t u n . 

C h e z les tardives, la s i tuat ion est p lus diversifiée. D e u x sous-groupes se 
dessinent. D ' a b o r d , celles p o u r q u i la carrière a j o u é u n rôle 
prépondérant dans le re tardement d ' u n e première materni té . L ' a m o u r d u 
travail , la p e r c e p t i o n de soi en tant que femme d'extér ieur o u de carrière, 
la recherche de preuves de compétences professionnelles , la satisfaction 
d ' a m b i t i o n s élevées, la p l a n i f i c a t i o n d ' u n investissement sur le m a r c h é d u 
travail au cours de leur f o r m a t i o n spécialisée o u prolongée , la nécessité 
d ' a u t o n o m i e f inancière et de sécurité économique , se concrét i sent par une 
stabilité d ' e m p l o i et de bonnes c o n d i t i o n s salariales. Ces femmes 
perçoivent u n e dualité entre carrière et famil le et, c o m m e elles s 'engagent 
i n t e n s é m e n t dans leur travail , elles retardent le m o m e n t de devenir mères . 
P o u r la p l u p a r t professionnel les , elles avaient en m o y e n n e 16,1 ans de 
scolarité et l eur salaire se situait au-dessus de la m o y e n n e supérieure. 

L e second sous-groupe se divise à nouveau et se compose des femmes 
p o u r q u i les aspects profess ionnels ont eu peu o u pas d ' i m p o r t a n c e dans 
le m o m e n t de l e u r première maternité . L ' i m p o r t a n c e mitigée des aspects 
professionnels se révèle p a r le fait que l ' a m o u r d u travail , la nécessité 
d'assurer l ' ins ta l la t ion matériel le o u la sécurité financière ont été 
significatifs dans le re tardement de la venue du p r e m i e r enfant . Cette 
p lan i f i ca t ion s'est par la suite compl iquée par Thypofer t i l i te . Ces femmes 
occupa ient des e m p l o i s de technic iennes , avaient une m o y e n n e de 12,5 ans 
de scolarité et gagnaient u n salaire dans la m o y e n n e supérieure. E n f i n , 
l ' absente d ' i m p o r t a n c e des aspects professionnels dans le m o m e n t d 'une 
première maternité est l iée au fait que seulement l ' engagement tardi f et 
Thypofertilité o n t e m p ê c h é la réalisation d 'une première naissance espérée 
p o u r le début de la v ingta ine . L ' invest issement sur le marché d u travail fut 
dans ces circonstances considéré c o m m e acc idente l . Ces femmes avaient 
en m o y e n n e 11,6 ans de scolarité, occupaient des emplo is de préposées, 
de caissières o u de secrétaires et gagnaient un salaire m o y e n . 

L 'âge seul ne suffit pas à ral l ier des groupes h o m o g è n e s . Plutôt, les 
femmes les m o i n s scolarisées, ayant des occupations cléricales et de services 
les m o i n s prestigieuses et les m o i n s b ien rémunérées , o n t eu o u aura ient 
eu , n 'eut été de facteurs c irconstanciels , leur p r e m i e r enfant avant 25 ans. 
Par contre , les femmes les plus scolarisées, ayant des occupat ions 
professionnel les et cléricales bien rémunérées et of frant de bonnes 
c o n d i t i o n s de travail, ont retardé vo lonta i rement la venue d ' u n p r e m i e r 
enfant j u s q u ' à la trentaine. U n e pos i t ion intermédiaire émerge af f ichant 



Materni té et c a r r i è r e 283 

u n degré d ' invesdssement profess ionnel moins engagé, c o m p t a n t sur u n 
délai de quelques a n n é e s p o u r préparer une maternité . 

L a majorité des femmes de l 'échandllon, presque toutes les hâdves et la 
moidé des tardives, accordent une place pr ior i ta i re à leur investissement 
parental et con jugal . L ' invest issement profess ionnel y est net tement 
subordonné , s inon évincé. Concrè tement , les c h o i x professionnels , s'ils 
sont explorés, sont forcément limités et se concentrent dans des e m p l o i s 
c o r r e s p o n d a n t aux stéréotypes sexuels. 

L e s femmes interrogées conçoivent u n engagement dans la f o n d a t i o n 
d ' u n e fami l le et dans l 'établissement d ' u n e carrière c o m m e f o n c i è r e m e n t 
i n c o m p a t i b l e , voire imposs ib le . El les réagissent par le retrait d u travail 
r é m u n é r é dès le début d u mariage ou de la grossesse, le non-re tour au 
travail après la naissance de l 'enfant, l ' a b a n d o n d'aspirat ions 
profess ionnel les élevées, l ' intégration hâtive des d e u x d imens ions lorsque 
l ' o c c u p a t i o n c o m p o r t e des exigences moindres , o u le re tardement 
systématique d ' u n e première materni té , voire le rejet de la materni té 
j u s q u ' à 1'apparitíon d u désir lié à u n retrait profess ionnel c i rconstanc ie l o u 
a u sent iment d 'urgence . 

V u que les aspects professionnels sont i n t i m e m e n t liés aux questions de 
la materni té , voyons maintenant , dans u n tel contexte , l ' a r t i cu la t ion des 
motivat ions et de la décision à devenir mère. 

La configuration molivationnelle et le contexte décisionnel 

L'analyse détaillée et la catégorisation subséquente des résultats 
spécifiques à la période péri-décisionnelle a c o n d u i t à l 'élaboration d ' u n 
m o d è l e c o n c e p t u e l q u i tient c o m p t e à la fois de l 'unicité et de la 
complexi té des motivat ions et d u contexte g lobal dans lequel se p r e n d la 
décision de procréer . A i n s i l 'h is toire de vie, les modèles fami l iaux , les 
n o r m e s culturel les , les aspects bio-psycho-physiologiques, la nature de 
l ' in terac t ion d u couple et les accidents de parcours se con juguent aux 
variables intrapsychiques p o u r f ina lement arriver à la c o n c e p t i o n d ' u n 
enfant . T o u s les é léments de réponse ont été regroupés en catégories; ces 
dernières o n t par la suite été réduites à c i n q composantes majeures. U n e 
métaphore a g r a d u e l l e m e n t émergé p o u r imager ce modèle c o n c e p t u e l : 
la t h e r m o d y n a m i q u e (Spain &c Bédard, 1986). C e terme emprunté au 
d o m a i n e de la physique désigne l 'étude des relations entre divers 
p h é n o m è n e s . Cette analogie respecte l'aspect d y n a m i q u e et le caractère 
c o m p l e x e des diverses composantes de la période péri-décisionnelle 
illustrées m é t a p h o r i q u e m e n t dans la f igure 1. 
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Figure 1. C o n f i g u r a t i o n s motivat ionnel les et contexte décisionnel 

L e thermomètre interne représente le vécu i n d m e de la personne , ce q u i 
se passe à l ' intérieur de chaque sujet: ses sentiments, ses valeurs, ses 
angoisses, ses c h o i x et son degré d' intentionnalité à devenir parent . 

L'histoire climatique désigne l 'h is toire de vie p e r s o n n e l l e et famil ia le et 
i n c l u t la réappropriat ion d'étapes de vie c o m m e la rect i f icat ion d ' u n e 
expér ience antér ieure parentale ou conjugale, de m ê m e que la correc t ion 
o u la répétition d 'expér iences de l 'enfance, les processus d ' i d e n t i f i c a t i o n 
o u de contre - ident i f i ca t ion à une personne significative, le processus de 
séparation/individuation, et enf in l ' o r ig ine du désir d 'enfant . 
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L a température ambiante couvre les aspects liés au couple tels les 
signif icat ions données à l 'enfant et au c o u p l e , les caractéristiques d u 
couple et les négociations entre les conjoints. 

Les courants atmosphériques i l lustrent les obl igat ions , les idéologies et les 
croyances véhiculées par la culture , par la société et plus o u m o i n s 
introjectées par les sujets. 

Les variations saisonnières regroupent les facteurs c irconstanciels relatifs 
à la con joncture personne l le , conjugale et profess ionnel le et à la vie 
reproduct ive . 

C h a c u n e des composantes de la t h e r m o d y n a m i q u e agit sur l 'autre et 
réagit en retour , de sorte q u ' i l y a u n m o u v e m e n t d y n a m i q u e incessant 
entre ces diverses composantes . Toutes ces forces en présence aboutissent 
de façon vectorie l le à la c o n c e p t i o n d ' u n enfant. U n e composante peut 
p r e n d r e une i m p o r t a n c e plus grande par r a p p o r t aux autres o u être 
investie d ' u n poids relat i f m o i n s important . L e c o n t e n u de c h a c u n e des 
composantes varie aussi d ' u n sujet à l 'autre en termes d'intensité o u de 
s igni f icat ion, ce q u i confère à la «configuration mot iva t ionne l le et au 
contexte décisionnel» (Bédard & Spain, 1985) son unicité et sa complex i té . 

Relat ivement aux motivat ions et à la décision de devenir mères , les 
données comparatives selon l 'âge montrent que le thermomètre i n t e r n e est 
une zone hautement privilégiée par les tardives; les variations saisonnières 
leur appar t iennent aussi davantage. Q u a n t aux hâtives, elles représentent 
la p o p u l a t i o n la plus sensible aux courants atmosphériques. 

E n f i n , l 'h is toire c l imat ique et la température ambiante ne sont pas 
identifiées c o m m e composante dominante dans n i l ' u n n i l 'autre g r o u p e . 
C e p e n d a n t , l 'aspect qual i ta t i f des réponses fournies est fort s ignif icat i f et 
très différent selon les deux groupes d'âge. 

E n somme, de façon générale et au-delà des exceptions, les tardives 
exercent u n m e i l l e u r contrôle sur leur vie comparat ivement aux hâtives 
d u r a n t cette période péri-décisionnelle. De plus, au p lan profess ionnel , les 
tardives insistent sur l ' i m p o r t a n c e d 'une identité basée, entre autres, sur 
l ' engagement et les compétences acquises au travail . Q u a n t aux hâtives, 
elles deviennent mères p o u r contrebalancer leur p e u d' intérêt p o u r l 'école 
et p o u r l 'exercice d ' u n e profession, ou p o u r régler leur ambivalence face 
à des aspirations élevées; leur choix profess ionnel et leur identité de 
f e m m e s ' i l lustrent a insi : "Se marier et avoir des enfants." 

Il est aussi intéressant de noter, suite à cette recherche, que seules les 
femmes de notre échanti l lon sont préoccupées d 'aménager les 
responsabilités familiales et professionnelles dans leur vie, alors q u ' a u c u n 
de leurs conjoints n ' a manifesté expressément cette préoccupat ion. 
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Ixs stratégies d'actualisation vocationnelle et familiale 

Dans le but de d o n n e r à l 'étude de l ' a r t i cu la t ion d u c h e m i n e m e n t 
profess ionne l et de l ' invesdssement maternel toute l ' a m p l e u r et la 
complexi té que les femmes elles-mêmes y consacrent, l 'é lucidadon et la 
classif ication des différents parcours de vie devaient être davantage 
scrutées. Très l o i n d ' u n e d é m a r c h e linéaire a x é e u n i q u e m e n t sur la 
carr ière , le c h e m i n e m e n t voca t ionne l de ces femmes d é n o t e u n e 
complexi té p a r la prise en considération d ' u n e m u l t i t u d e d'aspects et une 
diversité par Taf f i rmat ion de trajectoires e x t r ê m e m e n t variées. 

A i n s i , p lusieurs aspects périphériques à la stratégie utilisée ont été 
n o m m é s par les sujets. Dans l 'ensemble , les femmes o n t fait r é fé rence à 
la v i s ion de leur vie antér ieure à la grossesse, à l 'actual isat ion prévue dans 
T u n e , l 'autre o u les d e u x d i m e n s i o n s que sont l'activité materne l le et 
l'activité profess ionnel le , aux in format ions factuelles relatives au travail 
r é m u n é r é (v.g. c o n d i t i o n s salariales, horaires) , aux facteurs de réalité 
e n v i r o n n e m e n t a u x (v.g. coût de la vie, c h ô m a g e d u con jo in t ) , à leurs 
valeurs famil ia les et professionnel les , aux modèles féminins, aux inf luences 
d u conjoint , à l eur vécu materne l et à leurs projets à c o u r t et à l o n g 
termes. 

Ajoutées aux i n f o r m a t i o n s recuei l l ies lors de la re lance, cet ensemble de 
d o n n é e s a laissé émerger u n e typologie à trois catégories . C h a c u n e d'el les 
se divise en d e u x et ces dernières , sauf une, se subdivisent encore en d e u x . 
L ' e n s e m b l e des stratégies ainsi définies fait ré férence à u n m o d è l e 
c o n c e p t u e l tel qu'illustré dans la figure 2. 

Cette conceptual i sa t ion porte le titre de " la logist ique féminine" o u Tart 
d 'agencer les d i m e n s i o n s famil ia le et vocat ionnel le (Spain & Bédard, 
1990). Cette logist ique fait ré férence au caractère l o g i q u e interne de 
l ' ensemble des considérat ions de chacune des femmes; l eur discours g loba l 
et p e r s o n n e l relève en effet de leur sens d u vrai et d u juste . L ' a g e n c e m e n t 
des d i m e n s i o n s constitue aussi u n art p u i s q u ' i l fait a p p e l aux habiletés et 
aux talents part icul iers . Toutes les femmes procèdent d o n c d ' u n e log ique , 
sauf qu 'e l les organisent et e x p r i m e n t de façon très personnel le l eur 
log ique par des stratégies diversifiées. L a juxtapos i t ion des termes 
" l o g i q u e " et "art" fait a p p e l aux deux modes de pensée et d 'agir : le 
p r e m i e r plus déduct i f et r a t i o n n e l , le second plus inspiré et créatif. 

Q u ' i l suffise ic i de n o m m e r les trois stratégies pr inc ipales , soit uni ta i re , 
integrative et in termit tente , et d ' e n m e n t i o n n e r quelques caractéristiques 
mises en lumière par l 'é tude subséquente des portraits (Spain 8c B e d a r d , 
en prépara t ion) . 
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LA LOGISTIQUE FEMININE 

UNITAIRES 

illimitées séquentielles 

familiales professionnelles circonstancielles carriéristes 

INTÉGRATIVES INTÉGRATIVES 

innées différées 

I conciliantes I absolues | profession différée maternité diríérée | 

INTERMITTENTES 

volontaires impromptues 

| mitigées radicales 

Figure 2. T y p o l o g i e des stratégies d 'ac tual i sadon 
vocat ionnel le et famil iale . 

L a stratégie unitaire est udlisée par les incontestables d u rôle privilégié. 
E l l e regroupe les femmes actualisant, soit la d i m e n s i o n v o c a d o n n e l l e , soit 
la d i m e n s i o n famil ia le , mais jamais les deux s imultanément . Seules 
quelques-unes ont accordé une importance à leur développement 
profess ionnel avant de devenir mères, les autres ayant basé leur o r i e n t a d o n 
de vie sur l'exclusivité d u rôle maternel t r a d i d o n n e l . 

L a stratégie integrative, favorisée par autant de femmes que la 
précédente , est adoptée par les planif icatrices d u projet g loba l de vie. E l l e 
réunit les femmes actualisant les deux dimensions selon une p l a n i f i c a d o n 
des étapes des cycles de vie famil ia le et vocat ionnel le . Presque toutes ont 
dû procéder à des aménagements plus ou moins importants af in d ' intégrer 



288 Armelle Spain, Lucille B é d a r d 

carrière et fami l l e : d i m i n u e r leurs aspiradons o u leurs investissements 
profess ionnels o u différer, soit la profession, soit la materni té . U n i q u e est 
celle q u i a toujours pris p o u r acquis qu 'e l le c u m u l e r a i t en m ê m e temps sa 
carr ière et ses responsabilités familiales et q u i réalise ses projets sans 
c o m p r o m i s mais avec une organisadon except ionne l l e . 

L a stratégie intermittente est utilisée par les imprévisibles face aux deux 
d i m e n s i o n s . E l l e rassemble une minorité de femmes, actualisant les 
d i m e n s i o n s voca t ionne l le et famil ia le , mais de façon d iscont inue et 
irrégulière, suivant les aléas de leur si tuation é c o n o m i q u e o u l ' échec de 
l e u r mariage, q u i l eur i m p o s e n t u n retour au travail n o n souhaité. 

Seule la stratégie uni ta i re est favorisée presque également par des 
hâtives et des tardives. L a stratégie integrative, par a i l leurs , est privilégiée 
surtout par des tardives. E n f i n , la stratégie intermit tente constitue une 
chasse gardée des hâtives. 

Appréciation personnelle du scénario de vie 

C o m m e n t les femmes interviewées vivent-elles leur scénario de vie? L e 
fait d 'avoir eu la possibilité et la liberté de chois i r est garant de leur 
satisfaction, vo i re de l e u r e u p h o r i e . Paral lè lement , l 'absence de 
c o n c o r d a n c e entre le scénario rêvé et la stratégie réalisée s'avère le critère 
le plus évident d ' u n vécu pénible et tourmenté . D ' u n e part, les femmes 
subissant des pressions psychologiques o u é c o n o m i q u e s à exercer une 
stratégie manifestent des sentiments de culpabilité, de tiraillement, de 
surcharge, d ' i so lement , de tristesse, de révolte. D 'aut re part, celles q u i 
réalisent la stratégie souhaitée e x p r i m e n t des sentiments de b o n h e u r , 
d 'épanouissement , de réalisation de soi et de sérénité . L a liberté de c h o i x 
est souvent facilitée chez les mères tardives par leur s i tuat ion économique 
privilégiée, par l 'appréciat ion de leur vécu profess ionnel , et par des 
c o n d i t i o n s de travail avantageuses. 

Mais ces m ê m e s acquis j o u e n t parfois dans l 'évaluation pénible de leur 
vécu: la dévalorisation liée aux pertes encourues par l ' a b a n d o n d u travail 
r é m u n é r é p o u r les unitaires, o u la difficulté de poursuivre s imultanément 
des objectifs personnels , fami l iaux et professionnels élevés p o u r les 
intégratives. Les mères hâtives e x p r i m e n t g é n é r a l e m e n t un taux de 
satisfaction élevé p o u r plusieurs raisons: les unitaires réalisent l eur rêve 
sans nostalgie; les intégratives ayant d iminué leurs ambi t ions 
profess ionnel les en vue de s ' a c c o m m o d e r d u c u m u l des deux sphères 
d'activités n 'éprouvent pas n o n plus de regret, puisqu 'e l les n ' o n t à peu 
près pas exercé exc lus ivement leur rôle profess ionnel . C e sont, en fin de 
c o m p t e , les intermittentes i m p r o m p t u e s q u i révèlent le taux d' insatisfaction 
le plus élevé et le plus fréquent . 
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C h e z toutes ces femmes, l o r s q u ' u n c h a n g e m e n t est m e n t i o n n é dans 
leurs valeurs o u leurs intérêts au travail après la naissance de leur p r e m i e r 
enfant, ce c h a n g e m e n t va dans le sens d ' u n e d i m i n u t i o n des valeurs liées 
au travail . C e p e n d a n t , les mères tardives ont plus tendance à évaluer 
posi t ivement la d i m e n s i o n vocat ionnel le dans leur vie et ce, avant et après 
la naissance de leur p r e m i e r enfant. 

L interdépendance entre la thermodynamique et la logistique féminine 

L a t h e r m o d y n a m i q u e p e r m e t de c o m p r e n d r e le c h o i x de devenir mère 
et la décision d' intégrer o u pas les deux d imens ions . L a logist ique 
féminine p e r m e t de c o m p r e n d r e l ' a r t i cu la t ion de cette p lan i f i ca t ion dans 
la réalité. L a t h e r m o d y n a m i q u e et la logist ique féminine sont deux 
modèles fondés sur les m ê m e s pr inc ipes . L e p r e m i e r est antér ieur au 
second, mais les d e u x const i tuent des synthèses de l ' identité de la personne 
à u n m o m e n t précis de son histoire . 

E n q u o i ces d e u x modèles reposent-ils sur les m ê m e s fondements? Ces 
deux modèles p r e n n e n t en considération tous les aspects importants de la 
vie des femmes q u i , selon elles, s ' in ter inf luencent dans une décision ou 
une p l a n i f i c a t i o n . Ils tiennent c o m p t e des percept ions subjectives d u vécu 
lié au développement de la personne et au développement de la carrière. 
Ils tiennent c o m p t e aussi de plusieurs niveaux de réalité affectant une 
m ê m e c o n d u i t e et interagissant les uns sur les autres. Ces modèles 
t iennent e n f i n c o m p t e d ' u n développement voca t ionne l s ' éche lonnant sur 
plusieurs années puisque des modi f i ca t ions importantes sont effectuées à 
la suite de remises en questions personnel les ou d 'événements 
transit ionnels . 

Ces modèles c o n t r i b u e n t à dépasser l 'observation s imple des faits et, par 
conséquent , i l lustrent de façon plus globale la réalité des femmes. Ils 
permet tent éga lement souplesse et flexibilité p o u r refléter les mouvements , 
les revirements o u les précisions graduel les affectant le développement 
v o c a t i o n n e l féminin. Ces modèles respectent aussi les idéologies fort 
différentes g u i d a n t les parcours des femmes, tout en laissant l ibre cours à 
un q u e s t i o n n e m e n t ultérieur lié à leurs condi t ions de vie. Ces modèles, 
dans l eur é n o n c é , se situent d o n c au-delà des considérations idéologiques. 
E n f i n , ils dépassent les seules considérations féminines et laissent percevoir 
la per t inence d ' u n e a p p r o c h e plus globale. C o n c r è t e m e n t , une 
élaboration d ' i n s p i r a t i o n systémique et écologique a été esquissée c o m m e 
tentative d'élargissement d u cadre d'analyse. Car , l o i n de se c a n t o n n e r à 
leurs seuls intérêts, les femmes interrogées répètent c o m m e n t leur scénario 
profess ionnel et fami l ia l se j o u e en re lat ion étroite avec d'autres acteurs et 
dans des décors souvent imprévus et imprévisibles. L e conjoint , les 
collègues de travail , les modèles de mères et de travailleuses, les images de 



290 Armelle Spain, Lucille B é d a r d 

la mère réelle et de la mère idéale, les caractéristiques de l 'enfant , les 
contextes mari ta l et soc io-économique, et la f o r m a t i o n profess ionnel le 
antér ieure , p o u r ne n o m m e r que les points les plus souvent ment ionnés , 
font partie intégrante des stratégies mises en place dans le c h o i x des 
scénarios et dans la gestion des sphères d'activités. Dans la représentation 
que les femmes se font de l eur futur , toutes ces quest ions sont incluses. 

C O N C L U S I O N 

N o s résultats m o n t r e n t que le développement v o c a t i o n n e l des femmes 
étudiées procède par des routes p a n o r a m i q u e s plutôt que par des 
autoroutes tracées sur une l igne droi te entre le p o i n t de départ et le p o i n t 
d'arrivée. P o u r c h a c u n e d'elles, ce p a n o r a m a c o m p r e n d l ' ensemble des 
sites de sa vie: les engagements envers soi-même, envers u n conjoint , envers 
l 'enfant , envers ses propres parents, envers ses amis , envers ses collègues. 
Sa visite peut se faire de différentes façons mais, toujours o u presque, i l y 
a préoccupat ion p o u r l ' ensemble d u trajet, une préoccupat ion e m p r e i n t e 
d ' u n souci de préserver les l iens avec les personnes significatives. 

N o t r e travail s ' inscri t d o n c m a i n t e n a n t dans u n tout nouveau co ur a nt 
d'élaboration de théories d u développement féminin hors d u 
développement m a s c u l i n pris c o m m e n o r m e ( M i l l e r , 1976; G i l l i g a n , 1982; 
Josselson, 1987), et q u i met l 'accent sur les processus d 'a t tachement et 
d 'a f f i l ia t ion dans le développement de l ' identité des f emmes plutôt que sur 
la séparation c o m m e l ' u n i q u e voie de ! ' i n d i v i d u a t i o n . 

M i l l e r (1976) avait noté que, p o u r les femmes, le sens de soi s 'organise 
autour de la capacité de f o r m e r et de m a i n t e n i r des l iens significatifs. 

A l ' instar des découvertes de G i l l i g a n (1982), n o u s r e m a r q u o n s que 
l ' identité, chez les femmes interrogées, procède toujours à part i r des 
quest ions d' intimité, de re la t ion avec les autres et i n c l u t celle de la 
responsabilité de p r e n d r e soin de l 'autre , en l ' o c c u r r e n c e , de l 'enfant . 
C o m m e si une f e m m e ne pouvait pas se définir hors de toute c o n n e x i o n . 
Si o n p r e n d c o m m e modèle la maturité v o c a t i o n n e l l e telle que définie 
dans les études développementales effectuées chez les h o m m e s 
u n i q u e m e n t , l ' identité des femmes est j u g é e déf ic iente car o n l ' interprète 
c o m m e étant dépendante ( o h ! h o r r e u r ! ) de ses proches . Cette réalité ne 
c o r r e s p o n d pas d u tout au vécu des femmes. Il n 'y a r i en d ' in fant i l e à ce 
que les femmes inscrivent leur identité dans le contexte de relat ions, 
qu 'e l les visent l ' in terdépendance , ou qu'el les s u b o r d o n n e n t la réalisation 
de soi à l ' intimité avec l 'autre . A u contra ire , i l s'agit là s i m p l e m e n t d ' u n e 
façon différente de vivre, d ' u n e autre voie de connaî t re le paysage h u m a i n . 

Josselson ( 1987) définit l ' identité c o m m e l ' amalgame et l ' intégration des 
points d 'ancrage. Cette image d'ancrage met en évidence le caractère 
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essentiel de la c o m m u n i o n o u d u l ien q u i est inhérent au processus 
d ' i n d i v i d u a d o n dans le développement féminin. Ces points d 'ancrage sont 
au n o m b r e de quatre : la fami l le d 'or ig ine , le m a r i et les enfants, la carrière 
— d 'autant plus significative q u ' e l l e profi te d ' u n m e n t o r — , et les amis. 
L ' identi té consiste donc en la synthèse m u l d d i m e n s i o n n e l l e des 
investissements successifs et variés, chacun ayant son i m p o r t a n c e , et c h a c u n 
étant en équil ibre avec les autres. 

L ' a m o u r et le travail, o u la matemi lé et la carrière, n ' o n t pas besoin 
d'être polarisés, opposés. Les femmes ne s 'oubl ient pas nécessairement , 
ne s 'amputent pas lorsqu'e l les s'invesdssent davantage dans une sphère 
d'acdvités, à u n m o m e n t précis de leur vie. L ' o r i e n t a d o n a u n rôle 
p r i m o r d i a l à j o u e r en reconnaissant que les femmes cherchent toujours à 
définir leur intégrité personnel le dans une voie q u i transcende le d i l e m m e 
carrière/famille . Cette intégrité se révèle dans l ' intégradon p r o p r e à 
chaque femme des diverses sphères d'acdvités dans lesquelles elle s'invesdt, 
dans sa synthèse personnel le , à u n m o m e n t donné , des mul t ip les facettes 
de son existence. 

Il faut donc que les consei l lers et les conseil lères ne s ' impat ientent pas 
face aux femmes n o n intéressées par des c h o i x vocat ionnels . C'est peut-être 
q u ' o n leur présente ces c h o i x dans un contexte q u i ne c o r r e s p o n d pas d u 
tout à leurs rêves. Rappelons-nous que ces rêves sont teintés d 'a f f i l ia t ion 
et q u ' i l s ne sont surtout pas dépouillés de toutes les autres sphères 
d'activités de la vie, si importantes p o u r les femmes à u n m o m e n t o u à un 
autre. D 'a i l l eurs , le modèle de la " t h e r m o d y n a m i q u e " d o n n e une b o n n e 
vue d 'ensemble de ces différentes dimensions . 

Auss i , une grande disparité entre les femmes de notre échanti l lon est 
observée, de sorte q u ' u n e a p p r o c h e ne saurait convenir à toutes les 
femmes. L ' u t i l i s a t i o n d u modèle " la logistique féminine" peut alors servir 
de guide b e a u c o u p plus précis de reconnaissance d u portra i t de la 
personne et d ' in tervent ion appropriée . 

E n somme, i l impor te de rappeler que p o u r respecter l ' intégrité des 
femmes et p o u r les a ider à développer l eur identité, le désir de " p r e n d r e 
s o i n " d o i t être considéré dans toute sa légitimité. Ce désir de " p r e n d r e 
s o i n " d o i t donc être intégré dans le projet g loba l de vie au m ê m e titre que 
la d i m e n s i o n vocat ionnel le . 

Concrè tement , des intervent ions d 'or ienta t ion basées sur u n modèle 
mascul in et appliquées aux femmes ont p o u r conséquence d 'occu l te r les 
désirs de relations, d 'a f f i l ia t ion et d'intimité de ces dernières . A u s s i , en 
o p p o s i t i o n à ce modèle m a s c u l i n , l ' intégration des d i m e n s i o n s 
re lat ionnel les dans le développement vocat ionnel féminin apparaît 
maintenant c o m m e u n concept-clé pouvant permettre une m e i l l e u r e 
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flexibilité personne l l e . D e plus, ce concept s ' inscrit davantage dans 
l 'évoludon actuel le de la pensée planétaire axée sur l ' in terdépendance . 
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Note 

Sur les 18 entrevues réalisées auprès du groupe des tardives, 17 seulement ont pu être 
analysées à cause de difficultés importantes dans l'enregistrement d'une entrevue. 
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