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C’est avec un esprit critique face à la maternité comme institution sociale 
patriarcale que nous avons entrepris de  réaliser cet ouvrage. En effet,  il 
existe dans notre société un discours dominant et  institutionnalisé, qui 
s’inspire d’une vision idéalisée de l’expérience de femmes américaines ou 
européennes, blanches, hétérosexuelles, de classe moyenne, et qui présente 
cette vision comme étant naturelle et universelle. Ce discours contribue 
à la régulation des femmes et de leur maternité, en les désignant comme 
ultimement responsables de la sécurité et du bien-être de leurs enfants et 
en  leur  imposant un ensemble des  règles  et de normes   auxquelles  elles 
doivent obéir pour être perçues comme de « bonnes » mères.

Pourtant,  nous  convenons  que  l’expérience  de  la  maternité  a  de 
multiples visages, qui correspondent rarement aux représentations idéa-
lisées de la maternité, puisqu’elle est influencée par de nombreux facteurs 
individuels,  sociaux,  économiques  et politiques. Toutes  les  femmes ont 
le sentiment, à certains moments, de ne pas répondre aux exigences de 
la  « bonne »  mère,  mais  certains  groupes  sociaux  sont  particulièrement 
exposés  aux  pratiques  de  surveillance  et  de  régulation  de  la  part  des 
 institutions.  Cette  tendance  est  mise  en  évidence  dans  les  institutions 
désignées pour assurer la protection et le bien-être des enfants, sans  qu’elles 
démontrent nécessairement une volonté de saisir la complexité de l’expé-
rience maternelle et les divers facteurs qui l’influencent.

inTroducTion
simon Lapierre 

Université d’Ottawa 
dominique damant 

Université de Montréal
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2   Regards critiques sur la maternité dans divers contextes sociaux

La maternité peut donc être perçue comme étant contraignante et 
opprimante, mais elle peut également être vue comme une source de joie, 
de  fierté  et  d’accomplissement  pour  les  femmes.  De  plus,  même  si  les 
femmes  ne  peuvent  échapper  au  discours  dominant  sur  la  maternité, 
certaines  d’entre  elles  remettent  en  question  certains  éléments  de  ce 
 discours ou y résistent, par des actions individuelles ou collectives. Dans 
certaines circonstances,  la maternité peut même être perçue comme un 
lieu de pouvoir pour les femmes.

Cet ouvrage, qui  réunit douze  textes  traitant de  la maternité dans 
divers contextes sociaux, vise les objectifs suivants :

•  rendre visibles la réalité et l’expérience de la maternité dans différents 
contextes sociaux ;

•  faire  le point  sur  les  connaissances  théoriques  et  empiriques dans 
ce domaine ;

•  cerner  les enjeux relatifs au développement des politiques sociales 
et des pratiques institutionnelles et communautaires ;

•  ouvrir  des  espaces  de  questionnement  concernant  la  construction 
sociale de la maternité dans les sociétés occidentales.

Dans  le  premier  chapitre  de  cet  ouvrage,  Dominique  Damant, 
 Marie-Ève  Chartré  et  Simon  Lapierre  présentent,  dans  une  perspective 
critique, un certain nombre d’éléments qui sont au cœur de la construc-
tion sociale de la maternité. Ce texte vise à faire le point sur la maternité 
comme institution sociale.

Avant d’aborder les divers contextes sociaux dans lesquels des femmes 
exercent la maternité, nous avons cru important de souligner le fait que 
cer taines femmes choisissent de ne pas avoir d’enfants. Une courte réflexion 
de Lucie Joubert, sur le choix que font certaines femmes de ne pas avoir 
d’enfants,  présente  ainsi  avec  humour  quelques  réflexions  sur  les  pres-
sions sociales qui sont exercées sur ces femmes. Ce texte reflète les con traintes 
sociales liées à la maternité, qui sont parfois implicites et souvent expli-
cites,  et  l’absence  d’ouverture  face  à  la  décision  de  dire  non  à  celle-ci. 
L’auteure,  en  s’appuyant  notamment  sur  son  expérience  personnelle, 
explique comment les femmes qui choisissent de dire non à la maternité 
sont contraintes au silence, puisque ce choix est souvent interprété comme 
un problème personnel – « elle n’a pas réglé ses problèmes avec sa mère » – 
ou  interpersonnel  –  « elle  n’a  pas  rencontré  la  bonne  personne ».  Un 
ouvrage qui porte un regard critique sur la maternité comme institution 
sociale doit également donner la parole aux femmes qui décident de ne 
pas avoir d’enfants.

Nous  l’avons  mentionné  plus  haut,  l’institution  de  la  maternité 
impose  à  l’ensemble  des  femmes  un  ensemble  de  règles  et  de  normes 
auxquelles celles-ci doivent obéir pour être perçues comme de « bonnes » 
mères.  Certaines  de  ces  règles  sont  visibles  dès  la  grossesse  et  dans  les 
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mois qui suivent la naissance de l’enfant. Quatre chapitres portent préci-
sément sur cette période, abordant des thèmes tels que la transition vers 
la maternité, l’allaitement et la « dépression postnatale ». Ils illustrent les 
tensions  qui  existent  entre  la  vision  idéalisée  de  la  transition  vers  la 
maternité et la réalité des femmes qui vivent cette transition dans divers 
contextes sociaux. Dans le premier de ces chapitres, Marilyn Evans, Robin 
Mason et Helene Berman examinent les fondements théoriques des travaux 
sur la transition vers la maternité et s’interrogent sur leur pertinence dans 
des  situations où  les  femmes ont vécu un  traumatisme. Elles montrent 
comment,  dans  ces  circonstances,  la  transition  est  souvent  empreinte 
d’incertitude et d’ambivalence.

Dans un autre chapitre, Chantal Bayard examine, à partir d’entrevues 
réalisées auprès de femmes enceintes, les représentations sociales du lait 
maternel  et  de  l’allaitement,  des  éléments  intimement  liés  aux  normes 
sociales définissant la « bonne » mère. Elle estime que les représentations 
des femmes reflètent le discours qui sous-tend les politiques québécoises 
dans ce domaine, démontrant ainsi l’efficacité de celles-ci lorsqu’il s’agit 
d’amener les futures mères à intégrer certaines normes sociales.

Dans un texte sur les tensions et incertitudes autour de la « dépres-
sion postnatale » et de son traitement, Marie-Laurence Poirel et Francine 
Dufort confrontent  les  représentations de  la « dépression postnatale » et 
les  savoirs  experts  en  lien  avec  ce  concept.  Les  auteures  précisent  les 
limites de ce concept, en mettant en lumière la complexité des situations 
en  cause.  Elles  s’interrogent  également  sur  la  médicalisation  de  cette 
expérience  en  soulignant  l’importance  de  considérer,  entre  autres,  les 
conditions sociales dans lesquelles se retrouvent souvent les femmes qui 
reçoivent un diagnostic de « dépression postnatale ».

Pour leur part, Catherine Flynn et Renée Brassard rendent compte 
du  sens  et  de  l’expérience  de  la  grossesse,  de  l’accouchement  et  de  la 
maternité chez les femmes autochtones, tout en s’intéressant au contexte 
sociohistorique dans  lequel  ces pratiques  s’inscrivent.  Elles démontrent 
que  les  représentations  de  la  maternité  et  les  normes  sociales  qui  les 
accompagnent s’inscrivent dans un contexte sociohistorique marqué par 
le colonialisme. Lorsque les femmes autochtones sont en contact avec les 
services de protection de  l’enfance, elles doivent  faire  face à une vision 
idéalisée de l’expérience de femmes américaines ou européennes, blanches, 
qui  ne  tient  pas  compte  des  pratiques  ancrées  dans  une  tradition  qui 
leur  est  propre.  Elles  sont  donc  souvent  considérées  comme  des  mères 
« inadéquates ».

Dans  le  chapitre  suivant, Alice Home décrit  la  réalité des  femmes 
qui sont responsables des soins pour un enfant présentant un handicap 
invisible.  Il  ressort  de  ce  chapitre  que  cette  réalité,  peu  connue,  est 
empreinte d’ambivalence, de culpabilité et de fatigue.
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Les  deux  chapitres  suivants  exposent  la  réalité  de  femmes  vivant 
dans  des  contextes  particulièrement  difficiles  auxquels  l’image  de  la 
« mauvaise » mère est souvent associée, soit l’itinérance et la toxicomanie. 
Dans sa recension des écrits, Sarah Benbow situe l’expérience des mères 
qui vivent en situation d’itinérance, tout en considérant d’autres facteurs 
de vulnérabilité ainsi que les réponses sociales à cette situation. Pour sa 
part,  Amélie  Bédard  expose  d’abord,  dans  une  perspective  critique,  les 
discours sociaux sur les mères toxicomanes. Elle présente ensuite le dis-
cours des femmes qui vivent cette réalité. Ces deux chapitres soulignent 
le hiatus qui existe entre les représentations sociales de ces réalités et le 
vécu de ces  femmes. Non seulement  l’auteure  révèle à quel point  il  est 
difficile pour les femmes qui vivent en contexte d’itinérance ou de toxi-
comanie d’être reconnues comme étant de « bonnes » mère, mais elle tente 
de déconstruire l’idée de la « mauvaise » mère.

La plupart du  temps,  les  interventions auprès des  femmes en  tant 
que mères sont  réalisées auprès de  femmes qui  sont perçues comme ne 
répondant pas aux normes associées à l’image de la « bonne » mère et elles 
mettent l’accent sur les « incapacités » de ces femmes en tant que mères. 
Il  est  donc  facile d’imaginer que  certaines pratiques puissent  accentuer 
les sentiments d’incompétence ou de culpabilité déjà présents chez plu-
sieurs  femmes.  Les  trois  derniers  chapitres  du  livre  inspirent  de  ce  fait 
une réflexion critique sur l’intervention auprès des femmes qui exercent 
leur maternité dans un contexte marqué par la violence ou la pauvreté. 
Dans deux de ces chapitres, Julia Krane et Rosemary Carlton examinent, 
tour à  tour,  les pratiques qui ont cours en maison d’hébergement pour 
femmes victimes de violence conjugale et les interventions menées auprès 
des femmes dont les enfants ont été victimes d’agressions sexuelles. Enfin, 
Simon Lapierre,  Julia Krane, Dominique Damant et  Jacqueline Thibault 
portent un regard critique et féministe sur la problématique de la négli-
gence à l’endroit des enfants. Ce texte place le genre et les inégalités liées 
au genre au centre de l’analyse de cette problématique et suggère que la 
négligence est construite comme étant un « échec » des femmes sur le plan 
de leur maternité.

Enfin,  la  conclusion  de  ce  livre  définit,  à  partir  des  éléments  qui 
sont soulevés dans les différents chapitres, un certain nombre de  principes 
qui devraient être intégrés dans l’intervention auprès des femmes en tant 
que mères.
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