
sediments, depots, reste en nos psyches de I'idee de Dieu. Parce
qu'il n'y en eut qu'Un (c'est ainsi qu'on nous I'apprit) et qu'il
fut de sexe male, nous on faisons aujourd'hui les frais, de nos
coresp rits.

Surtout nous, femmes, dont I'histoire marquee d'hecatombes
buchers et enfermements, a fini par nous faire 'desirer ne pas
etre pour ne pas que cela soit', qui dans le 'vide creuse entre
I'insigne d'un Pouvoir et son revenu d'impouvoir' avons 'chute
dans I'onirisme' et qui cherchons aujourd'hui afaire advenir
hors de 'la reclusion metaphysique' notre 'eclosion metapho
rique'.

Ces pages donnent avoir ce qu'historiquement nous sommes
devenues en proie ala 'formication' apres la 'fornication mille
naire', femmes litteralement 'penetrees de la Croix' pendant des
siecles, sans cesse en plus grand nombre 'nous refusons leur
choix' et attendons le moment de les vraiment retrouver 'quand
ils sau ront leurs fentes leurs failles fenetrer leur savoir defene
strer leur avoir'.

La femme polyphonique du roman Dieu multiplie a la fin du
texte les 'oui j'viens' spasmodiques en reponse aux 'tu viens?'
dissemines au fil des pages: 'elle dit oui sans Dieu sans ascetisme
sans mysticisme ... oui parjouidire par corps.' 1978 la date,
le 'roman politico-familial de I'inceste indigeste' arrive ade
nouement: au regime de la question, des reponses font registre,
aux citations des discours dominants voix nouvelle s'est par
faite, aux 'non' les 'oui', aux 'tu' les 'je'.

Sans doute etait-ce elle la meme qui faisait entendre au fond
des ages sa langue d'ancien franc;ais, maintenant quand elle
parle elle double delire, sa repetition jouissance s'est faite
'voici des trouees de plaisir au texte je me tue a vous les repeter
et voici des percees de plaisir auxtoiles elle se tue a vous les
repeter'.

U et Y sont toujours des lettres manquantes a son dessein, au
defile de sa theorie mais en attendant, Dieu fut refait, Dieu
ou I'ecriture subversive quand listee rit que s'indique notre
'arriere-corps' censoriel ideologique. Avec cette fiction plusieurs
textes d'eux et d'elles viennent d'en prendre un coup de vieille.
QJ.linze ans de travail experimental sur le langage effectue ici
vrennent d'etre reorientes. Ecrire un roman aujourd'hui au
Quebec pourra de mains en moins se faire de meme fac;on.

La Femme et le crime, Marie-Andree Bertrand, l'Aurore,
Montreal, 1979, pp. 224

Susan Altschul

Quand les femmes seront vraiment emancipees, elles participe
ront atitre egal atous les niveaux de la societe. Le principe de
la liberation de la femme fait songer d'abord a la femme direc
trice de banque, presidente de compagnie, ou bien premier
ministre. Mais if existe dans notre societe des rangs moins pres
tigieux ou les femmes sont 'aussi sous-representees. Au monde
de la criminalite, par exemple, les femmes brillent par leur
absence. II existe chez les femmes un 'non-phenomene' au
niveau de la criminalite; les crimes les plus frequents (vol a
main armee, voies de fait, etc.) ne sont pas commis par les
femmes, et les punitions Jes plus usitees ne leur sont pas infligees.

Comment expliquer cette a-criminalite chez une moitie de
la population? Dans son oeuvre, La Femme et le crime, la
criminologue renommee Marie-Andree Bertrand hasarde une
analyse qui rejoint les grandes lignes de la pensee feministe:
les normes de la criminalite, tout comme les normes de la vie
legitime, sont etablies par des hommes en conformite avec un
ideal stereotype de la conduite masculine et qui ne laisse aucune
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place pour les femmes. Celles qui ne suivent pas le modele de la
conduite feminine sont classifiees comme 'anormales' ou
'folies' et I'on essaie de les 'resocialiser' plutot que de changer
les normes sociales.

Nos stereotypes sont bien connus: I'homme est agressif, fort,
entrepreneur, tandis que la femme est passive, soum ise et ir
responsable. Et c'est dans ce contexte que les premiers chroni
queurs de la criminalite feminine ont opere.

The suggestion that women are inherently as criminally
capable as men but that the restrictions of their social
role and the opportunity differential vis-a.-vis men
largely account for the behavioural difference was a
departure; traditionally, women were seen to have in
herent anatomical, physiological and psychological
weaknesses which made them inevitably lesser criminals.
This traditional view, whatever the validity of its
theoretical base, could always find support in statistical
studies. (Adler, F.: Sisters in Crime, The Rise of the
New Female Criminal, McGraw-Hill, New York, 1976,
p.33.)

Marie-Andree Bertrand a etudie a. fond le domaine de la crim i
nalite canadienne, et elle demontre d'apres les statistiques
canadiennes I'exactitude de cette hypothese. Elle analyse la
proportion des femmes accusees de crimes, la proportion con
damnees, et la proportion incarcerees. Les femmes representent
en general de 5 a. 15% de la population criminelle canadienne,
et parmi elles, 80% commettent des crimes contre la propriete
sans violence (e.g. le vol simple). Mais depuis I'annee 1960 le
taux de criminaliteaugmente trois fois plus rapidement chez
les femmes que chez les hommes. De plus, la prostitution - le
crime 'feminin' par definition- ne constitue pas plus que 4%
de I'ensemble de la delinquance des femmes et des fiiles. Quelle
que soit la raison pour leur non-participation dans le passe,
ron peut affirmer que les femmes commencent aujourd'hui
as'epanouir dans le domaine de la criminalite, tout comme elles
s'epanouissent dans les domaines plus legitimes de notre societe.
Marie-Andree Bertrand rejette la criminal ite comme tactique
de liberation parce que

la femme definie comme criminelle se retrouve un
peu plus prisonniere de I'hegemonie normative des
hommes et des appareils d'etat: incarceree a. Tanguay,
traitee dans un institut psychiatrique, dans une Ecole
pour jeunes delinquantes ou elle subit les quatre phases
de la resocialisation ... ou retournee en liberte surveillee
dans son univers domestique. (p. 186.)

La prem iere partie du livre consiste en I'analyse des statistiques
et des theories de la criminalite feminine. L'auteur a fait un
effort enorme pour trouver, classer et presenter tous ces chiffres
dans un ensemble coherent, mais if faut avouer que pour le
lecteur non-specialiste ces chapitres sont un peu arides. Mais les
conclusions qu'elle en tire sont logiques, claires et passionnantes
au point de vue de la litterature feministe contemporaine.

Le chapitre le plus interessant - parce qu'elle y laisse penetrer
ses opinions personnelles - est celui qui traite des filles dites
'jeunes delinquantes'. Marie-Andree Bertrand a deja publie
plusieurs etudes approfondies sur ce sujet, et elle partage avec
nous ses idees ainsi que ses recherches. Le phenomene de la
delinquance juvenile a vu le jou r apres la premiere guerre
mondiale, et a pris des dimensions importantes apres 1945. Les
educateurs, juristes et sociologues qui se sont penches sur ce
probleme ont commence par vouloir 'reeduquer' ou 'resocia
liser' les jeunes delinquants. Et ceci a abouti ades injustices:

juges, dames bienfaitrices, educateurs et plus tard
travailleurs sO€iaux avaient en tete un enfant ideal
et modele. A travers tou te cette entreprise de creation
d'une 'justice pour mineurs', c'etait I'enfant scolarise,
propre, poli, travailleur, soumis, que ces representants



des classes sociales moyennes s'effor~aient de reproduire
~n (~raitant' le delinquallt. .. , (p. 129.)

Pour 'I~s filles delinquantes c'etait encore pire, parce qu'on leur
imposait un devoir de chastete. A Quebec on les enfermait dans
les institutions pour les empecher de devenir delinquantes plus
souvent que pour les punir apres le fait. Au Quebec en 1973 iI
y avait plus de filles que de gar~ons dans les Ecoles de protec
tion, tandis qu'en Ontario la proportion etait de deux gar~ons

pour une fille.

Cette pratique quebecoise du placement en internat,
pour les filles specialement, et pour des sejours de
longue duree (relativement), est bien particul iere.
Des raisons morales, religieuses semblent I'inspirer,
mais iI conviendrait de I'analyser dans la perspective
plus vaste de I'utilisation qu'a faite le Quebec des
institutions de toutes sortes: orphelinats, creches, pen
sionnats, specialement depuis le debut du siecle et
jusqu 'aux annees soixante.

A I'endroit des filles dites delinquantes et des cas
de protection, cependant, il est clair que meme en 1973
les pratiques des tribunaux quebecois etaient discrimi
natoires.

11 y a deux systemes de justice des mineurs, I'un pour
les gar~ons, I'autre pour les filles. Celui qui s'exerce a
I'endroit des gar~ons n'est pas souvent respectueux de
il'equite. Mais celui qu'o~n observe a I'oeuvre a I'endroit
des fitles ne I'est pas du tout. (p.131.)

L'avenir de ce systeme injuste n'est pas difficile a imaginer: nos
jeunes radicales,incarcerees pour 'resocialisation', finiront
par se revolter et boulev'erseront la societe. Et les femmes que
becoises ne seront pas plus liberees qu 'avant.

La grande contribution de Marie-Andree Bertrand est de nous
laisser voir comment les femmes luttent pour I'egalite aussi
bien dans le monde criminel qu'ailleurs dans la societe; ce
ne sont que deux cotes meme medaille. La femme vraiment
libre pou rra choisir la voie du crime aussi bien que tout autre
voie, mais elle sera reconnue comme partenaire egale de I'homme
et non plus comme folie ou deviante. II faudra changer les '
normes de notre systeme penal: esperons-qu'iI ne soit pas
deja trop tarde

Jouir du sens, le sens joue, le sens joue, Denise Mourot,
Paris, Editions des femmes, 1979.

Lucie Lequin

Denise Mourot est professeur de dessin et creatrice. En 1968,
son manque a etre, a aimer et son manque a se satisfaire d'elle
meme et de la vie I'ont menee vers I'analyse. Son Iivre est une
reflex ion sur les productions artistiques (dix-sept de ses
oeuvres) qui ont joue un role essentiel dans le deroulement de
son analyse. Elle tente d'en penetrer les secrets, d'en apprivoiser
le senSe Elle se laisse dire 'ce qui immobilise dans I'oeuvre en
de~a, au-dela d'un texte, restait lettre morte'. On y apprend
I'experience d'une femme, sa rencontre d'elle-meme de la vie
de son enfance, du plaisir, du sens de la creation, to~t cela a '
travers quel ques-unes de ses creations.

C'est en 1972, un peu par hasard, un peu par obligation que
Denise Mourot a decouvert le plaisir de I'ecriture. De ce fait, les
reflexions sur les oeuvres anterieures a cette date sont une
formulation apres-coup de sentiments, de senSe Pou r les autres
oeuvres, I'ecriture est 'intriguee dans la creation elle-meme
comme element de sa structure'. Le livre prend alors la forme
d'un journal.

Dans la premiere partie, Mourot raconte comment deux
collages et toute une production de tapisseries ont d'abord
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entralne la conquete de son identite, puis soutenu cette nou
velle possession du 'moi', ce 'sentiment enivrant de savoir qui
j'etais'.

Dans un premier temps, au regard de chaque oeuvre en parti
culier, elle decrit I'envie de creer une oeuvre specifique les
materiaux employes, le format, les couleurs, les forme; les
techniques, les outils, la demarche, les gestes et le rapp~rt de
tous ces elements les uns aux autres.

Dans un deuxieme temps, elle essaie de cerner le contenu fan
tasmatique de chaque oeuvre et relate les souvenirs d'enfance
les incursions dans son quotidien, les associations d'idees de '
sentiments qui s'y rattachent. Sa relation al'analyse et a'
I'analyste est chaque fois revue et mise ajour. D'une grande
dependance face a I'analyste, elle passe, par le biais de la
creation. (ta.bleaux et ecriture), aun desir de substitution; puis
de valorisation de ses oeuvres (d'elle-meme) pour enfin pouvoir
lui parler d'egale aegale. Plus passionnant, elle se decouvre
:fem.me' a travers I'art: 'C'est vraiment en tant que femme que
Je fals cela.' Enfin, elle se donne 'la permission d'etre sur le plan
de la feminite'.

Ce travail de dechiffrement lui permet de deceler, pour
chacu.ne des ~euvres, plusieurs sens insoup~onnes. Cependant,
le vral sens IUI demeure toujours cache et doit le rester nous
affirme-t-elle. '

La deuxieme partie, tres breve, correspond aI'amorce d'une
syn.these. ~e~ise Mourot n'analyse plus une oeuvre en parti
~ul!er, mals I ensemble du travail effectue (analyse, tableaux,
eCrlture) au cours des dix-huit mois de redaction. Elle y discute
de so~ ~ouveau sentiment d'avoir le temps, de posseder la vie,
de creation et transfert, de creation et pulsions.! La conclusion
la plus importante a ses yeux est qu'on ne peut martriser
I'image 'quelque chose en elle echappe toujours'.

Jouir du sens est une oeuvre interessante et nouvelle mais on
peut lui rep~ocher son caractere parfois assez technique.
Seulemen~ SIX des tableaux analyses sont illustres alors que la
reproduction de chaque oeuvre en aurait grandement facilite
la comprehension. On sent aussi chez Mourot une certaine
reserve; est-ce, malgre le plaisir d'ecrire, la peur de trop dire?
Elle laisse, meme pour elle-meme, plusieurs interrogations en
suspens et le lecteur connait d'elle seulement ce que le
dechiffrement des tableaux a revele. Pourtant elle donne le
gout d'en connaitre davantage: qU'entend-ell~ par 'possession
du moi', par 'femme', par 'jouissance totalisante'? On peut
esperer qu'un prochain Iivre nous le dira. Neanmoins Jouir du
sens captive, meme les non-inities. C'est le plaisir de penetrer
dans un monde nouveau.

Les Servantes du Ban Dieu, film realise par Diane Letourneau

Gail Scott

Quelqu'un adit que Diane Letourneau, realisatrice de.s
Servantes du Bon Dieu, n'a pas voulu faire un film feministe.
Peut-etre pas. Mais ce documentaire, dans sa sensibilite dans
la lucidite de ce portrait des 'soeurs torchons' de l'Egli;e, ne
peut manquer de devenir un element important des archives
feministes du Quebec. Car il nous donne avec une verite inflechis
sable, un microcosme de la vie de celles de la generation de nos
grand'meres quebecoises qui ont choisi de ne pas se marier, ces
femmes .qui ont prefere la vie de la communaute religieuse. Le
plus etonnant, c'est que le bilan n'est pas forcement noir!

Au fond, la force de ce film, c'est, je crois, le refus de tout
dogmatisme de la part de la realisatrice. Elle choisit d'entrer
plutot dans la vie quotidienne des Petites Soeurs de la Sainte


