
La reproduction 
Un enjeu essentiel en sant au travail 

PAR MARlA DE KONINGK 

La reproduction se situe toujours 
aujourd'hui au coeur des rapports 
sociaux de sexe : dans ce contexte, 
elle en constitue encore un enjeu 
central et ce, en depit dechangements 
aussi notables que la progression de 
la prksence des femmes sur le march6 
du travail. En effet, cette presence de 
plus en plus visible des femmes dans 
le monde de la production ne doit 
pas occulter le peu de progrks accom- 
pli dans celui de la reproduction, 
situation dont elles semblent etre les 
seules responsables. La division 
sexuelle du travail ayant fort peu 
ho lu t  pour ce qui est de lareproduc- 
tion, les deux mondes continuent de 
paraitre pratiquement Ctanches. 

D6jh en 1981, Mary O'Brien 
attirait I'attention sur certe 
dichotomie productionlreproduc- 
tion comme fondement politique des 
intgalitks entre les sexes. Elle 
terminait son livre The Politics of 
Reproduction avec cette affirmation : 

the integration of women on 
equal terms into the productive 
process is a necessary but not 
sufficient condition ofliberation. 
Liberation also depends on the 
reintegration of men on equal 
terms into the reproductiveproc- 
ess. Perhaps one might have the 
temerity to rephrase one of 
Man's more celebrated pro- 
nouncements. In a rational hu- 
man society, people will be pro- 
ducers in the morning, child 
carers in the&ernoon, and criti- 
cal critics in the evening. Only 
then can men and women aban- 
don a long preoccupation with 
sleeping together in favour of 
being awake together. (21 0) 

Cette oeuvre de Mary 
OvBrien est une oeuvre 

fondatrice. Depuis 
lors. nous avons 

personnellement eu B 
traiter de nombreuses 

problimatiques liies B la 
reproduction, notamment 
les nouvelles techniques 

de la reproduction. 

Cette oeuvre de Mary O'Brien est 
une oeuvre fondatrice. Depuis lors, 
nous avons personnellement eu A 
traiter de nombreuses proble- 
matiques likes A la reproduction, 
notamment la grossesse et I'ac- 
couchement, les nouvelles techniques 
de la reproduction, le retrait prhentif 
de la travailleuse enceinte et qui allaite 
et plus rtcemment au-delA du seul 
retrait prtventif, la conciliation de la 
maternit6 et du travail. Nous avons 
Cte en mesure de constater que les 
m h e s  questions de fond reviennent 
constamment, questions portant sur 
le rapport h la reproduction et sur le 
statut de la reproduction dans notre 
vie sociale et politique. 

Dans les reflexions qui suivent, 
nous aborderons ces questions sous 
I'angle particulier de la sand au tra- 
vail. Ce faisant, nous viserons A 
rappeler A quel point la reproduction 
et, plus particulikrement, la concili- 
ation de la production et de la repro- 
duction, s'avkrent un enjeu particu- 

likrement strategique des rapports 
sociaux de sexe et que, A ce titre, elks 
doivent etre int6grCes dans tous les 
travaux qui traitent de la sant6 des 
femmes au travail. 

D'emblCe, prdcisons que, par con- 
cept de reproduction, nous enten- 
dons ici I'ensemble des dimensions 
de I'existence humaine consacrdes, 
d'une part, A la transmission de la vie 
et, d'autre part, aux soins aux autres. 
Cela va sans dire que les femmes sont 
celles qui en assument, en grande 
partie, la responsabiliti! ; cet 6tat de 
choses, croyons-nous, constitue le 
fondement de leur situation spk- 
cifique sur le march4 du travail. 

Comme nous I'avons d4jk men- 
tionnd, la division sexuelle du travail, 
dtablie en fonction de la dichotomie 
production/reproduction, perdure 
toujours et ce, malgr6 les gains rkalisks 
au cours des trente dernihres anndes 
gdce auxquels femmes sont plus 
prhentes qu'auparavant sur le march4 
du travail. En fait, cette dichotomie 
fa~onne le rapport que les fernmes 
ddveloppent avec le travail rkmundrk; 
elle dtfinit la place que celles-ci 
occupent sur le march4 du travail et, 
A I'inverse, I'espace que le travail 
rdmun6rt occupe dans leur vie, qu'il 
s'agisse d'une ptriode circonscrite ou 
de toute une vie professionnelle. Elle 
determine les types d'emplois 
qu'occupent les femmes, en plus 
d'6tablir quelles seront leurs condi- 
tions de travail. 

Le theme de la reproduction 
concerne toutes les femmes, quelle 
que soit leur experience dans le do- 
maine : il s'agit d'une question fon- 
damentale. Par ailleurs, nous avons 
rdcemment men4 des travaux sur la 
conciliation de la grossesse, de la 
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sentation dominante de la reproduc- 
tion devient alors celle d'une ques- 
tion d'ordre privd : consdquemment, 
tout ce qui tient de ce domaine est 
vdcu de faqon individuelle et les 
strategies ddveloppdes pour y faire 
face sont, dgalement, individuelles. 
Soulignons en outre que la repro- 
duction est considdrde dans notre 
socidtk comme faisant I'objet de 
choix; or, tout  choix releve 
initialement des individus qui 
ddcident de I'assumer. Aussi la 
representation de la reproduction 
comme dtant une question de choix 
individuels s'ancre-t-elle de plus en 
plus profondkment dans notre cul- 
ture tres individualiste et axde sur la 
productivitd. 

Que retrouve-t-on en echo h cette 
vision ? Unevalorisation de la rdussite 
dans le monde de la production. Les 
consdquences de cette situation 
concernent plusieurs aspects dont les 
principau sont prhentts ici : 

Licux &S impacts dc & valorisation 
du travail rimuniri nr igard awc 
activith r e p r ~ d ~ v c s  : 

*Orientation professionnelle 
*Conditions d'emploi et condi- 

tions de travail (horaires, tkhes, 
salaires, etc.) 

*Stabilitd d'emploi (temps partiel, 
sur appel etc.) 

*Trajectoire professionnelle (pro- 
gression, mutations) 

*Cumul et conciliation des 
responsabilitds et fonctions 

*Mdconnaissance des effets du tra- 
vail sur la santd de la reproduction. 

Plusieurs femmes sur le marchd du  
travail entretiennent le projet d'avoir 
dventuellement des enfants. Ceci les 
amenera A faire des choix dans leur 
orientation professionnelle car elles 
savent que des incompatibilitds 
peuvent interferer entre certaines 
responsabilitds (De Koninck et al. 
1994; De Koninck et al. 1997). 

Ainsi, le fait de vivre une grossesse 
et de devenir mere est une source de 
prdcarisation: la femme doit  
s'absenter du  travail, elle doit 
demeurer disponible, etc. Cela peut 
devenir trts significatif dans certains 
cas : au Quebec, encore de nos jours, 
des centaines de fernrnes son; con- 

gddikes annuellement parce qu'elles 
sont enceintes meme si, en thCorie, 
une loi les protege (Commission des 
normes du  travail, donndes non 
publides). I1 est intdressant de noter 
que, dans le cadre de nos recherches, 
nous avons identifid la sdcuritd 
d'emploi comrne ktant Ic facteur dk 
permettant a w  femmes d'avoir des 
enfants si elles le dCsirent. (De 
Koninck et Malenfant 1997). 

Une organisation du 
travail qui marginalise 
toute activiti en lien 

avec la reproduction au 
sens large (grossesse, 

responsabilittis 
parentales. etc.) 
peut ginirer du 

stress. de la fatigue. 
voire de Ivusure. 

Dans ce contexte, les femmes se- 
ront disposdes i accepter des situa- 
tions A risques afin de conserver leur 
emploi. Compte tenu des exigences 
assocides h la reproduction, elles 
adopteront souvent des trajectoires 
pro-fessionnelles que I'on peut quali- 
fier de ~h risque social*. En con- 
sdquence, elles s'inscriront dans des 
modes d'organisation qui les rendent 
plus vulndrables h la prdcarisation, se 
retrouveront pidgdes dans des emplois 
h temps partiel et sous-payds, re- 
fuseront des mutations et ddclineront 
des avancements dans leur carriere 
(Malenfant et De Koninck 1998). 

A l'insdcuritd d'emploi vient donc 
s'ajouter la situation prdcaire avec 
ses retombees de decisions pouvant 
etre nocives au plan de la santd, qu'il 
s'agisse d'horaires inaddquats, de 
conditions physiques de travail 
ddlCt6res ou autres. En effet, une 
organisation du travail qui mar- 
ginalise toute activite en lien avec la 

reproduction au sens large (grossesse, 
responsabilitks parentales, respon- 
sabilitds de personnes ddpendantes, 
etc.) peut gdndrer du stress, de la 
fatigue, voire de I'usure. Tout cela, 
sans parler des effets encore 
mkconnus de certaines conditions 
de travail sur le potentiel de repro- 
duction au plan biologique. En fait, 
tout se passe comme si la reproduc- 
tion n'existait pas et ne concernait 
pas le rnonde du travail. 

Mais au-delh de la conciliation de 
la grossesse et des responsabilitks 
parentales avec le travail, d'autres 
situations doivent dgalement 2tre 
prises en compte : pensons no- 
tarnment aux soins des personnes 
igdes et des personnes handicapkes. 
Or, on le sait, plus souvent qu'autre- 
ment ces tiches dchoient aux femmes 
mtme si h un moment ou h un au- 
tre, h peu prks tout le monde doit 
assumer une responsabilitd de ce 
type. Qui plus est, de nombreuses 
femmes ddsirent A la fois avoir des 
enfants, prendre soin d'autres 
personnes, bref, veulent autre chose 
que de ne travailler qu'h des 
fonctions rkmunkrdes ou que de ne 
se consacrer entikrement h une 
carrikre (De Koninck 1995). 
Cependant, les mesures existantes- 
congd de maternitd, retrait prdventif 
de la travailleuse enceinte ou qui 
allaite, congds parentaux, etc.-se 
heurtent A des mentalitds fermees 
qui rendent leur application aldatoire 
pour beaucoup de travailleuses. 

I1 est h remarquer qu'h I'heure ac- 
tuelle, un des caracteres les plus per- 
vers et les plus inquietants de la dtfi- 
nition des droits des femmes en- 
ceinte~, et des mesures visant h faire 
respecter ces derniers, est qu'elles re- 
levent d'une logique de droits 
individuels. Leur exercice renforce, 
de faqon pragmatique, la reprdsenta- 
tion de la reproduction comme dtant 
une responsabilitd individuelle. Or, 
cette f a ~ o n  de faire rnarginalise les 
femmes les unes par rapport aux au- 
tres. L'individualisation de la situa- 
tion est clairement illustrte dans ce 
tdmoignage recueilli auprb d'une tra- 
vailleuse de milieu hospitalier qui ra- 
conte qu'elle a ttd reque par ses c o l k  
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gues fkminines avec la remarque sui- 

vante : uPas encore une femme en- 
ceinte ?H (De Koninck et Malenfant 
1997,481. 

Comme nous le disions prdcC- 
demment, une telle situation ddcoule 
du fait que l'ensemble de la question 
de la reproduction est pergue comme 
Ctant un choix privk, individuel, tout 
particulierement lorsqu'il s'agit 
d'avoirdesenfants. Au moment d'une 
grossesse, cette perspective entraine 
des cons6quences sur les autres per- 
sonnes concernees, telles les coll~gues 
qui se uouvent pknalisdles s'il survient 
des modifications dans l'organisation 
du travail. En effet, si des employd/es 
dagissent maJ h la grossesse d'une 
collkgue, c'est parce qu'ils risquent 
d'en subir des retombees negatives 
sur leurs propres taches, le travail 
n'Ctant ni congu ni organise pour 
absorber ces situations. 

Une approche thdorique diffkrente 
de l'articulation de la reproduction 
avec la production s'irnpose donc. 
Les grandes lignes de cette nouvelle 
approche sont indiqudes ici : 

*Paramttres pour une approche 
thkorique 

*Remise en cause de la dichotomie 
et de la subordination de la repro- 
duction h la production 

*Definition de la personne : di- 
mensions productive et reproduc- 
tive 

*Continuitk plutbt que rupture/ 
dichotomie 

*Travailleuses et travailleurs sont 
des ttres sexuCs 

*Questions sur I'articulation des 
conditions de travail et celles de la vie 
reproductive (dont le cumul). 

En considerant le cumul et  
l'articulation des d e w  fonctions pro- 
ductionlreproduction, de multiples 
situations delettres peuvent etre 
identifih : certains horaires, des 
conditions physiques d'amdnage- 
ment de travail, la station debout 
prolongee, les mouvements rdpetitifs, 
etc. De telles conditions peuvent dors 
etre examinees selon une perspective 
globale qui en interroge les 
fondements au plan de l'organisation, 

h savoir : dans quelle mesure a-t-on exacerbb h certains moments. Les 
consider4 leurs effetssur les personnes 
qui en font I'experience? Des ques- 
tions peuvent aussi etre soulevees 
quant aux raisons d'ttre de la 
definition des tlches selon cette 
prdoccupation : a-t-on explorC 
d'autres avenues ? Qu'est-ce qui a 
prCsidC aux decisions ? 

Notre these est L l'effet que la 
&$on dont les etres humains sont 
consideres sur le marcht du travail 
fait abstraction de leurs caracteres 
humains. Or, les femmes, et plus 
spicifiquement celles qui sont 
enceintes, font ensorte que ces mtmes 
caractkres ne peuvent plus etre 
ignorb. 

Au plan theorique, il est impor- 
tant que des travaux rappellent 
I'urgence d'adapter le march6 du tra- 
vail aux travailleuses e t  aux 
travailleurs, plutbt que de souscrire h 
l'approche inverse qui a domind 
jusqu'h maintenant. Dans cette 
optique, une piste im-portante i 
dhelopper consiste h &re reconnaitre 
les besoins en matikre de reproduc- 
tion. En ce sens, la sante de la repro- 
duction peut etre considertie comme 
un enjeu transversal h retrouver dans 
tous les travaux de re-cherche sur le 
travail et la sand au travail. 

I1 devient imptrieux de developper 
un cadre th60rique general qui intkgre 
cette question. La remise en cause de 
ladichotomieproductionlreproduc- 
tion, publiclpriv6 s'irnpose tout 
particulikrement. I1 convient egale- 
ment de s'assurer d'integrer comme 
fondement dans les travaux de re- 
cherche la personne humaine, la 
personne dans sa globalitd, celle qui 
existe avant d'entrer au travail, qui 
continue d'exister une fois dans le 
milieu de travail, et qui existe aussi 
quand elle en sort. 

L'accent devrait etre mis sur cette 
continuite, celle de la personne qui 
ne se transforme pas en une machine 
une fois sur le marcht du travail. La 
femme enceinte et ses besoins 
physiologiques particuliers ne se 
lirnite pas qu'h attirer l'attention sur 
une condition spCcifrque : elle rend 
visible le fait que les ttres humains 
ont des besoins humains, besoins 

etudes menees dans le domaine 
devraient toutes prendre en compte 
la definition de travailleuses et de 
travailleurs comme etant d'abord et 
avant tout des personnes et des 
personnes sexudes ayant une vie re- 
productive. 

Or, celle-ci, selon le cas et selon le 
moment, comporte des exigences 
plus ou moins manifestes. Cettesitu- 
ation demande que l'articulation de 
la vie dite personnelle et de la vie 
professionnelle soit considerde en 
tenant compte du moment et du 
cumul dont I'importance varie selon 
les circonstances. Bien sQr, les besoins 
ne sont pas les memes pour tout le 
monde, mais tout le monde a des 
besoins. En matiere d'organisation 
du travail, la perspective priviltgide 
devrait donc eue celle de la continuite 
entre la vie hors travail et la vie au 
travail rdmuntre. 

Quels que soient les objets 
particuliers des etudes mendes dans 
le domaine, les chercheurles devront 
inviter les travailleuses h prendre la 
parole. Cette fagon de prodder, qui 
n'en est qu'i ses debuts, devra ttre 
encouragke car elle permettra de 
m i e n  docurnenter les strategies que 
les travailleuses utilisent pour tenter 
de vivre cette continuite et, en 
contrepartie, de cerner les strattgies 
des employeurs quivisent ?i maintenir 
une dichotomie entre la production 
et la reproduction. 

L'orientation du dkeloppement 
des connaissances pourrait s'articuler 
autour de cette question : comment 
adapter le march6 du travail pour 
qu'il soit organise en prolongement 
de lavie reproductive et non I'inverse, 
comme ce fut le cas jusqu'i 
maintenant? Puisqu'il existe des or- 
ganisations du travail harmonieuses, 
il y a tout lieu de croire que certaines 
strategies sont efficaces et que 
certaines solutions individuelles 
fonctionnent. D'oLl'importanceque 
les chercheurs demandent aux 
femmes de partager leurs experiences 
et leurs savoirs : il faut interroger les 
femmes pour arriver h comprendre 
leurs strategies et en faire un enjeu 
~ollectif.~ 
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En fait, cette question n'en est pas 
une de stricte conciliation ou de 
simples conditionsde travail. I1 s'agit 
A notre avis d'une question qui 
interpelle le mouvement fdministe 
de f a~on  fondamentale lorsqu'elle 
est situde dans une perspective plus 
large de solidaritd entre les femmes, 
quelque soit leur dasse sociale et leur 
milieu d'appartenance. Les respon- 
sabilitds qui ddcoulent de la vie re- 
productive doivent etre assumdes : 
quand la femme ne peut le faire elle- 
meme, elle le confie h quelqu'une 
d'autre. Ce transfert du travail 
reproductif de certaines femmes vers 
d'autres constitue une dimension A 
laquelle il faut s'attarder. Elle 
comporte, en partie du moins, une 
contradiction qui doit etre rdsolue. 

Par ailleurs, au plan de l'dconomie 
organisde de plus en plus A l'dchelle 
internationale, la probldmatique du 
transfert des capitaux vers des mi- 
lieux oh il existe peu de protection 
pour les travailleuseset les travailleurs 
doit aussi prdoccuper les chercheurl 
es et mobiliser leurs energies. Dans 
un tel contexte, les gains obtenus 
suite aux batailles mendes ici par les 
militantes pour arndliorer les condi- 
tions de travail se voient, en quelque - - 
sorte, annihilds : non seulement les 
travailleuses d'ailleurs n'en bdnd- 
ficient-elles pas, mais encore les 
capitaux transfdrds introduisent dans 
diffkrents milieux des organisations 
du travail qui reposent sur une 
dichotomie production/reproduc- 
tion parfois en contradiction avec les 
faqons de faire habituelles. 

Les transferts dconomiques et 
technologiques auxquels nous 
assistons participent d'un processus 
d'industrialisation selon une vision 
du monde qui doit etre remise en 
question. I1 ne s'agit pas de prtconiser 
le maintien ou le retour A des organi- 
sations traditionnelles, ni de refuser 
les dheloppements dconomiques et 
technologiques dans des pays dont 
les populations souhaitent amkliorer 
leur niveau socio-dconomique, mais 
bien d'examiner de fagon critique les 
conditions dans lesquelles les 
changements prennent forme et 
d'evaluer les impacts de ces condi- 

tions sur les femmes, sur l'organi- 
sation sociale et sur ladivision sexuelle 
du travail. Sans pour autant renoncer 
A favoriser le ddveloppement 
dconomique de pays qui en ont 
grandement besoin, il hut  nhmoins  
rdfldchir au transfert de visions des 
choses qui ne contribuent qu'i  
maintenir une indgalitd profonde 
entre les hommes et les femmes. 

Cet artick est tiri d'une communica- 
tion prisentie au coffoque sur : 
*L hmilioration de ha s a n t i d e s ~ m e s  
cn milieu dc travaif,"pawainipar & 
Bureau de kz Fmme, Santi Can&, 
organisi par CINBIOSE, et tenu h 
l'llniversiti du Qd6ec h Mondal 
(UQAM) m mars 1998. 

Maria De Koninck cst profcsseure 
tituhire au a2partemmt de mi&cine 
sociak et prCvmtive de l'univcrsitt? 
Laval. Elkf i t  kzprmi2rc titukzire dc 
la Chairc d ' i d  sur la condition drr 
fmmes de cent m h c  universiti de 
1988-1992. Elk mene &S r~cherches 
etpubliesur la santides fmmcs 4 u i s  
plus & vingt am. 

'Ces travaux sont rdalisds 
conjointement avec ma collkgue 
Romaine Malenfant, sociologue au 
Centre de santd publique de Qudbec 
et sont finances par le CQRD (Centre 
qutbecois de la recherche sociale). 
Voir notamment: Travail, grossesse, 
santd, la conciliation et ses effets, 
1997. Actuellement, nous menons 
un projet sur le retour au travail aprks 
un congd de maternitd. 
'Au Qudbec, notons plus particu- 
likrement les travaw de Christine 
Corbeil, Rende Dandurand, Frandne 
Descarries ainsi que ceux de l'dquipe 
de CINBIOSE (UQAM). 

3En illustration de ce type de recher- 
che, voir les travaux de CINBIOSE 

(UQAM). et notarnment ceux mends 
par Karen Messing et ses collkgues, 
responsables de la rencontreot hrent 
prdsentds pour la premikre fois les 
propos repris ici. 
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