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Resume

Dans le cadre d'une recherche-intervention dont la philosophic de
P. Freire, W. Smith et J. Bailey est la toile de fond, 1'auteur
e'tudie le processus de deVeloppement de la conscience d'un groupe
de "femmes seules" du comt<§ de Lotbiniere Quebec et lvalue les
effets de 1'intervention educative sur le developpement de la
conscience des participants. Parmi les elements abordes dans
cette recherche plus vaste, 1'auteur, dans cet article, choisit de se
pencher plus precisement sur le programme d'intervention et ses
effets sur le developpement de la conscience.

Abstract

Through a participatory research, having as its background the
philosophy of P. Freire, W. Smith and J. Bailey, the author
studies the process of consciousness raising among a group of
women living on their own, in the county of Lotbiniere (Quebec);
he also evaluates the effects of the educative intervention on the
development of their consciousness. In this article, the author
chooses to focus on one aspect of that research: the educative
programme and its effects on the raising of consciousness.

L'intervention educative dans le developpement de la
conscience

Les interventions educatives inspirees de la me"thode psychosociale
de l'e"ducateur bre"silien Paulo Freire ne cessent de croitre, mais
les recherches sur le processus de deVeloppement de la conscience
ainsi que sur 1'impact de ces interventions sur la conscience sont
encore rares.

Pour ces raisons, nous nous sommes proposd dans le cadre de
cette recherche-intervention de comprendre le phe"nomene de
developpement de la conscience d'un groupe de femmes du comt6

19



de Lotbiniere (Quebec) (1'aspect recherche), a partir d'une
intervention Educative qui vise le deVeloppement de la conscience
critique (1'aspect intervention). Ainsi recherche et intervention
educative maintiennent, tout en conservant leur autonomie, des
liens tres etroits.

Parmi les elements abordes dans le cadre de cette recherche
realisee de 1982 a 1986, nous de"sirons nous pencher plus
pre"cisement ici sur une intervention Educative et sur ses effets.

Philosophic de 1'intervention

Les idees et la philosophic de Friere (1974, 1982) forment le corps
et 1'encadrement general de cette recherche-intervention. Sur
cette base, nous avons aussi utilise les travaux de Jaggar et
Rothenberg (1978) pour rendre compte des recherches sur
1'oppression specifique des femmes, ainsi que 1'etude de Smith et
Alschuler (1976) pour preciser le concept de "conscientizac.ao".
Les travaux de Janet Bailey (1977) ont permis de specifier 1'etude
des niveaux de conscience de certains groupes de femmes.

L'oppression et la conscientisation.

'̂oppression se concretise par 1'exploitation de 1'opprime par
1'oppresseur, nous dit Freire. Mais il ne reconnait cette realite
qu'en y incluant la possibility de liberation de ropprime", et en la
plagant dans un contexte socio-economique et politique.

La conscientisation est une notion primordiale pour Freire. 11
la de"crit comme "I'approfondissement de la prise de conscience" et
comme un processus social qui non seulement permet a des sujets
actifs d'acquerir une connaissance plus vaste de la rdalite" socio-
culturelle qui les influence et structure leur vie, mais aussi
d'initier des activites pour transformer la societe. La croissance
de la conscientisation change la critique des institutions en action
concrete, et permet de prendre conscience de la dignite de 1'etre
humain.

Pour decrire le processus de conscientisation, Freire a determine
trois fagons de percevoir le probleme (nommer la situation), de
1'analyser (re"flechir sur la situation) et d'agir (agir sur la
situation). Ces differentes fagons de "nommer". de "r^flechir" et
"d'agir" correspondent a trois niveaux de conscience: la conscience
magique, la conscience naive et la conscience critique.
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Au niveau de la conscience magique la perception des gens est
base*e sur la fatalisme vis-a-vis de levir situation d'oppression. Au
niveau de la conscience naive le probleme d'oppression est compris
comme e"tant un probleme avec les individus et non avec un
systeme. Les gens au niveau de la conscience critique identifient
1'oppresseur comme acteur collectif.

Nous pre"sentons, dans les pages suivantes, les tableaux syntheses
des niveaux de conscience, e'labore's a partir du travail de Smith
et Alschuler (1976), qui ont essaye" de rendre la throne de Freire
ope"rationnelle et d'en faire un cadre de reference plus clair et
plus pre"cis.

CONSCIENCE MAGIQUE

1. LA NEGATION DES PROBLEMES
N

a) La negation ouverte
0 b) L'evitement du probleme

M 2. LES PROBLEMES DE SURVIE

M a) Le mauvais etat physique/saute
b) La pauvrete

E c) Le manque de travail
d) Le travail insuffisant

R e) Le but est 1'argent comme tel

1. L'ANALYSE SUPERFICIELLE DES CAUSES

R a) Le blame de l'4tat physique
E b) Le blame des objets
F
L 2. LES FAITS DE L'EXISTENCE SONT ATTRIBUES
E AUX SUPER-PUISSANCES
C
H a) Les facteurs non controlables
1 b) La peur de 1'oppresseur
R c) La victoire inevitable de 1'oppresseur

d) L'empathie pour 1'oppresseur

1. LE FATALISME
A

a) La resignation
G b) L'acceptation

I 2. LA COLLABORATION PASSIVE AVEC L'OPPRESSEUR

R a) L'attente
b) L'action dependante de 1'oppresseur
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CONSCIENCE NAIVE

N 1. L'OPPRIME DEVIE DES ATTENTES IDEALES

O a) L'opprime ne ressemble pas a 1'oppresseur
b) L'agressivite horizontale

M
2. L'OPPRESSEUR DEVIE DES ATTENTES

M IDEALES DE SON ROLE

E a) L'oppresseur individual viole les lois
b) L'oppresseur individuel viole les normes

R

R 1. L'ADOPTION DE L'IDEOLOGIE DE L'OPPRESSEUR

E a) L'opprime aecepte les attentes de 1'oppresseur
et ses explications

P b) La depreciation de soi et de ses semblables
c) Le blame des ancetres

L d) L'apitoiement sur son sort

E 2. LA COMPREHENSION DE LA VIOLATION DES
NORMES PAR L'OPPRESSEUR

C
a) L'opprime percoit les intentions malveillantes

H de la part de 1'oppresseur individuel
b) L'opprime voit le rapport entre 1'oppresseur

I individuel et ses agents
c) L'opprime generalise d'un oppresseur individuel

R a 1'autre

1. LA COLLABORATION ACTIVE AVEC L'OPPRESSEUR
A

a) L'acceptation de 1'oppresseur comme modele
b) L'agressivite mal orientee
c) Le paternalisme envers ses semblables

G d) La conformite aux attentes de 1'oppresseur

2. LA DEFENSE

I a) Les reunions sans fins politiques
b) Les efforts pour aider le fonctionnement du systeme
c) L'evitement du contact avec 1'oppresseur
d) L'opposition a 1'oppresseur individuel

R e) La transformation de l'environnement
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CONSCIENCE CRITIQUE

N 1. LE REJET DE L'OPPRESSEUR ET L'AUTO-AFFIRMATION

O a) Le rejet des groupes d'oppresseurs
b) L'affirmation de son identite ethnique

M
2. LA TRANSFORMATION DU SYSTEME

M
a) La transformation des procedures

E b) Le rejet du systeme d'oppression

R

1. LA COMPREHENSION ET LE REJET DE LTDEOLOGIE
R DE L'OPPRESSEUR

E a) La sympathie
b) L'auto-critique

F c) Le rejet de 1'agressivite horizontale et 1'auto-punition
d) Les groupes d'oppresseurs sont vus comme faibles et

L victimes du systeme
e) Le rejet des groupes d'oppresseurs ou leur ideologic

c "
2. LA COMPREHENSION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

H
a) Le systeme est analyse comme cause des problemes

I b) Les contradictions entre les discours politiques
et la realite

R c) L'analyse macro-economique
d) La generalisation d'un systeme d'oppression a un autre

1. LA REALISATION DE SOI
A

a) La recherche de modeles de roles appropries
b) Les actions indiquant auto-estime personnelle et ethnique

G c) La connaissance de soi et la connaissance ethnique
d) La prise de decisions importantes
e) La confiance en ses semblables
f) Le courage de courir des risques
g) L'auto-suffisance an niveau de la communaute

I h) Les oppositions aux groupes d'oppresseurs

2. LA TRANSFORMATION DU SYSTEME

a) Le dialogue
R b) La solidarite

c) L'approche scientifique
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L'intervention educative ou Finvestigation de Funivers
thematique

Demarches prealables

L'intervention educative a ete precidee de plusieurs Stapes. Nous
avons d'abord rencontre" un groupe d'intervenantes et de
responsables du CLSC "Arthur-Caux" (Lotbiniere Est) a qui nous
avons explique, dans ses grandes lignes, les objectifs et la
methodologie de la recherche. Ensuite, nous avons forme" une
equipe de recherche et d'intervention composee de deux
intervenantes du CSLC et de 1'auteur.

Apres publicite dans les madias locaux, 14 femmes se sont
presentees a une premiere rencontre et 12 de ces femmes ont
accepte de former le groupe avec lequel Fexpe"rience s'est realisee.
II s'agissait de femmes seules (veuves, separees, divorcees,
celibataires), agees de 45 a 63 ans.

Programme d'intervention

Nous avons choisi, pour la realisation de Fintervention Educative,
la methodologie proposee par Paulo Freire (1974).

Ce programme d'intervention consiste en une exploration en
groupe de 1'univers thematique. Ce prgramme vise le
developpement de la conscience critique a partir de problemes
significatifs pour les participates. Plus concretement, cette
investigation de 1'univers thematique et 1'investigation de
Fensemble des "themes geneYateurs" (Freire, 1974). Les themes
sont la representation concrete des idees, des valeurs, des
conceptions et des experiences des personnes. Us sont aussi des
obstacles au plus-etre des personnes. Les themes supposent
1'existence d'autres themes qui leur sont contraires, et parfois
antagonistes; par example le theme "domination" suppose
Fexistence du theme "liberation". Les themes generateurs sont
des themes qui contiennent en eux-memes la possibility de se
dddoubler en d'autres themes qui, a leur tour, suscitent d'autres
taches a accomplir.

Pour permettre la reconnaissance des "themes ge"ne"rateurs" et
atteindre par ces themes a la conscience critique, il faut utiliser
une methode conscientisante. Cette me"thode se realise en deux
moments: le codage existentiel et le decodage et utilise les
techniques de codages et decodages. Les "codages" sont des
dessins, des phrases, ou d'autres formes d'expression, elabore"s par
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les intervenantes et qui visent a refleter aux membres du groupe
leur problematique existentielle. Le "decodage" est la reflexion
critique sur la situation codee.

Premier moment: le codage existentiel

Ce moment est centre sur une premiere approche de la realite, ou
nous cherchons les situations existentielles des "femmes seules" de
Lotbiniere afin d'elaborer les codages.

A partir de donnees recueillies ante"rieurement par les
intervenantes du CLSC, ainsi que de celles obtenues dans des
sessions de formation de groupes de "femmes seules" des annees
1981 et 1982, nous avons fait ressortir des situations existentieles
des femmes, Ces situations ont ete codecs, sous forme de dessins,
de phrases, ou autres.

Ces codages representent necessairement des situations connues
par les femmes participantes et done reconnaissables par elles, ce
qui leur permet de se situer elles-memes dans les codages
presentes. Les dessins sont ni trop explicites ni trop
enigmatiques; ils sont sobres, mais complexes, et offrent diverses
possibility's d'analyse, les tableaux code's doivent etre une sorte
d'"eventail thematique."

Le premier codage marque le point de depart du precessus de
eodage-de"codage. Ainsi, comme premier codage, nous proposons
un dessin ou apparait une femme seule devant une table (voir
page suivante). D'autres codages et outils pedagogiques sont
utilises lors de cette session: phrases ecrites au tableau comme
"on se sent inferieures, devalorisees"; dessins du "reparateur", de
"1'homme en haut de 1'escalier...", d'"une femme e"crase"e", d"une
femme epanouie" disant: "depuis que je suis seule, j'ai plus de
cran"; dessins representant differents types d'occupations excretes
par les femmes de Lotbiniere: serveuse, me'nagere, enseignante,
vendeuse de produits Avon, travailleuse de la ferme; dessins
cherchant a evoquer un groupe de personnes assises comme dans
une classe traditionnelle et un autre representant un groupe de
personnes assises en cercle; se'rie de diapositives sur les activite"s
de la vie quotidienne d'une famille, le vide"o "pense a ton ddsir;
questionnaire elabor^ a partir des phrases d'un article de la revue
Notre-Dame (END); questionnnaire avec des phrases sur la
sexualite enoncees par les participantes la sernaine pr^c^dente.
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Deuxieme moment: le decodage

Dans ce deuxieme moment de Fintervention, nous cherchons, a
partir de 1'observation attentive des codages, a nommer les
problemes. Ensuite nous amorgons la reflexion sur les situations
existentielles codees afin de proposer des actions transformatrices
du quotidien des femmes seules.

Pour le decodage ou la reflexion, la coordonnatrice utilise les
questions posees dans le questionnaire TAT (Smith et Alschuler,
1976). La premiere activite du de'codage, "Fobservation du
codage", est tres importante afin d'eviter les generalites dans la
reflexion et afin de mieux saisir le probleme projete".

Le role de la coordonnatrice est primordial. Ainsi, les resume's et
les syntheses faits par la coordonnatrice tout au long d'une
rencontre sont tres utiles et ils aident faire ddmarrer ou a
poursuivre la reflexion du groupe.

Elle aide les participantes a concretiser un probleme expose et a
identifier les personnes qui ont ce probleme. Elle relie les
reflexions actuelles aux reflexions anterieures. Ces liens
permettent de realiser que chaque rencontre n'est qu'un moment
dans tout le processus de developpement de la conscience. Ils
permettent aussi d'etablir des relations entre les diverses
reflexions faites sur la conditions des femmes tout au long des
rencontres.
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Une periode devaluation de 15 a 20 minutes, a la fin de chaque
rencontre, permet a la coordonnatrice de recevoir les
commentaires des participantes, afin qu'ensemble elles puissent
poursuivre leur cheminement.

Illustration

4ieme rencontre, le 23 fevrier.

Lors de cette rencontre, trois points importants sont explores.
D'abord, le theme: "C'est la mentalite; 1'homme est supe"rieur".
Nous croyons qu'il faut affronter ce point pour pouvoir avancer.
L'autre theme traite de deux perceptions de la femme seule: la
femme dcrasee, "pas capable", et la femme valorisee, "qui fonce."

Lors de la presentation du ler theme, sur la supe"riorite de
1'homme, plusieurs femmes evoquent Dieu ou le destin pour
justifier leur impuissance face a la situation. Quelques-unes
admettent 1'existence de ce probleme mais une reaction de
negation, Vest plus pareil" est en meme temps formulee. La
plupart des femmes presentes nient ce probleme de superiorite
quand il est question du mari ou du pere.

Toutefois, une ouverture se produit au moment de parler de la
relation au travail homme-femme. Nous analysons deux
situations presentees: la femme ecrasee, et la femme e"panouie
qui dit: "Depuis que je suis seule, j'ai plus de cran." La
coordonnatrice pose les questions suivantes: "Dans quelles
situations ne peut-on pas se defendre, et que pourrait-on faire?"
Les femmes nomment le probleme en racontant une serie
d'histoires vecues au travail, dans la famille, a la maison, etc.
Bien que certaines participantes fassent porter une partie du
blame sur les femmes, ("C'est a cause des femmes sur le marche"
du travail, qu'il y a divorce, delinquance, chomage"), la plupart
des participantes rejettent cette approche, et certaines memes,
font part avec fierte de situations ou elles ont du faire preuve
d'initiative. Enfin, dans une serie d'actions qu'elles proposent
pour resoudre le probleme, la problematique de 1'oppression des
femmes en tant que femmes apparait et des actions approprie"es
sont suggere"es: "monter au gouvernement et faire changer les
lois"; "Etant femmes, former un groupe de femmes"; "Cre'er des
groupes feminins."

Pour terminer la rencontre, la coordonnatrice demande aux
participantes de continuer a penser a des situations "ou on n'a
pas e'te capable de se ddfendre, et a ce qu'on pourrait faire".
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Quatorzieme et derniere rencontre, le 16 mai.

II est propose par les intervenantes, pour la derniere rencontre,
que la coordonnatrice et les participantes fassent une synthese et
une evaluation de la session afin d'en prevoir les suites.

La synthese est faite par la coordonnatrice et les participantes, ce
qui permet a celles-ci de voir la session comme un processus
complexe et dynamique, et de prendre conscience de la fin des
rencontres et de leur separation.

La coordonnatrice pre"sente ensuite sa propre synthese en
rappelant aux participantes les objectifs de la session et la
methodologie. Elle rappelle les themes analyses, ainsi que le vecu
des participantes lors des rencontres. Puis elle demande aux
participantes de resumer ce qu'elles ont vecu lors de la session.
Les participantes travaillent en groupe de deux et exposent et
commentent en pleniere les phrases-syntheses elaborees par elles.
"Ce que j'ai vecu, c'est de pouvoir me liberer pour rencontrer des
amies et toutes nous liberer ensemble", "Les problemes que j'ai
vus, maintenant je ne les vois pas comme je les ai vus au debut";
"Nous avons vecu une session de solidarite, d'unite d'idees
exprimees chacune a notre maniere"; "Nous avons ressenti une
force de valorisation chez les femmes qui, peut-etre jusqu'ici,
n'etait pas devoilee"; "il y a des choses que je peux faire
maintenant que je ne faisais pas. Ca m'a aidee beaucoup a
parler avec les autres et en public. Je me sens plus sure de
moi"; "J'ai appris a emettre mes idees, meme si elles arrivaient
en opposition avec celles des autres. Jamais j'aurais pu faire c.a
avant. J'avais 1'audace de le dire."

Apres avoir evalue la session, les participantes prennent
conscience non seulement de 1'evolution qui s'est produite en elles,
mais aussi du fait que ce processus devolution n'est pas termine.
"C'est pas fini". "On a du travail a faire." Elles croient que la
prochaine etape a realiser serait celle de 1'action de groupe; "elles
veulent" se regrouper pour ameliorer leur condition de femme.

Les effets de 1'intervention educative

Pour e"tudier les effets de 1'intervention educative sur la
conscience, nous utilisons un schema "quasi-experimental" de
recherche. (Selltiz 1977: 146) et le "Critical Consciousness
Inventory" (CGI) elabore par Smith et Alschuler (1976) qui sert a
mesurer les niveaux de conscience tels que definis par Freire.
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La verification quantitative des hypotheses concerne la probabilite
d'observer des differences significatives entre deux groupes de
"femmes seules": le groupe experimental ayant vecu la demarche
de developpement de la conscience, et un groupe controle.

La technique statistique qui nous a semble la plus approprie'e est
1'analyse de la variance multivariee, le test etant le plus puissant
pour permettre le rejet des hypotheses nulles.

L'hypothese 1 affirmait que les femmes ayant participe" a
Fexperience Educative obtiendraient des re"sultats plus Sieve's, au
niveau de la conscience critique, pour 1'ensemble des aspects
mesures par le CCI, que les femmes n'y ayant pas participe.
Cette hypothese a ete confirmee dans notre recherche et il est
possible d'affirmer que la participation a ce type d'experience
developpe effectivement la conscience critique dans des conditions
semblables et aupres de sujets similaires (voir tableau suivant).

TABLEAU: Conxparaison entre le groupe experimental et le groupe controle
partir du "Critical Consciousness Inventory" (CCI)

Echelles

n=12
Experimental

moyennes ecart-
type

n-12
Contr&le

moyennes ecart-
type

valeur
F

prob.

total CCI
total

nommer
total

total
agir

246,05

224,18

237,52

248,18

47,15

56,79

47,40

83,87

168,36 27,61

148,65 26,50

165,49 56,60

154,43 67,58

24.26

17.43

11.42

9.35

.0001

.0004

.0027

.0050

Les quatre variables
dgpendantes ensemble
(MANOVA)

Lambda-.408 dl=4&19 6.86 .0013

L'hypothese 2A predisait que le score total moyen au CCI du
groupe experimental serait significativement supe'rieur a celui du
groupe contrdle. Les hypotheses 2B, 2C et 2D prddisaient que la
performance du groupe experimental serait significativement
superieure a celle du groupe controle sur chacun des aspects qui
consistent a nommer, a re"flechir et k agir, ainsi qu'au total.
L'hypothese deux a etc" confirme'e dans son ensemble et dans
chacune de ses parties (A, B, C, D) (voir tableau ci-haut).

Limites, retombees et conclusions

L'analyse des donn^es indique que rexpe"rience educative,
avec un groupe de "femmes seules", a de>eloppe la conscience
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critique des participantes. Cependant, nous ne prdtendons pas
qu'il soit possible de gEneraliser les rdsultats obtenus, lors de
cette seule experience. Une telle generalisation exige que d'autres
experiences similaires soient realises et que les limites de cette
recherche soient contournees ou surmontees. Ainsi, la session de
14 semaines (1984) s'est averse riche en donnees se rapportant au
niveau de la conscience magique et de la conscience naive.
Cependant, nous avons recueilli tres peu de donnees pour le sous-
niveau de la conscience critique "la transformation du systeme".

Nous avons choisi un nombre restreint de participantes pour
realiser cette experience. Nous ne pre"tendons pas cependant, que
les participantes representaient la population des "femmes seules"
du comte de Lotbiniere.

Nous n'avions ni la quantite suffisante de codages-dessins, ni une
variete suffisante de codages (films, cassettes video, phrases) pour
animer la reflexion des participantes sur certains themes. En
consequence, certains themes ont a peine ete nommes.

L'equipe de recherche, meme si ce n'etait pas prevu dans les
objectifs de la recherche, aurait eu avantage a vivre, en meme
temps que les participantes ou anterieurement, un processus de
developpement de la conscience.

Malgre ses limites, la presente recherche peut avoir des
retombees interessantes, tant au plan de la recherche qu'au plan
de Fintervention. Plus specifiquement, sur le plan de
1'intervention cette recherche a permis de mettre sur pied d'autres
experiences semblables. Le C.L.S.C. "Arthur Caux" de Laurier
Station (Lotbiniere) utilise maintenant, dans son programme aux
"femmes seules", les idees et la methode que nous avions
developpe"es en 1983-84. La realisation de ce type d'experiences
educatives pourrait se faire dans d'autres C.L.S.C. De plus, il
serait possible, a partir de cette Etude, d'elaborer des projets
d'education qui viseraient le developpement de la conscience
critique chez d'autres groupes de femmes.

Cette experience nous a permit de contribuer a la formation de
deux coordonnatrices qui pourront Eventuellement oeuvrer aupres
d'autres groupes de femmes. On peut done se referer a cette
experience pour habiliter d'autres personnes a coordonner des
groupes de developpement de la conscience. Enfin, des outils
pe"dagogiques ou codages ont Ete elabores lors de cette experience.
Ces codages pourraient eventuellement etre utilises pour d'autres
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experiences dducatives, mais surtout les coordonnatrices
pourraient s'inspirer de ces codages pour en elaborer d'autres.

Nous voudrions, en conclusion, retenir quelques points importants
a partir de cette experience educative et du travail de recherche
qui en a decoule": les resultats compiles grace a Fapplication du
CCI sembleraient confirmer que 1'intervention educative realisee
semble avoir deVeloppe la conscience critique des participantes.

Le processus de developpement de la conscience apparait comme
un processus complexe et dynamique ou les mouvements de la
conscience se realisent a travers des oppositions det des
confrontations entre les participantes. L'expe"rience de
developpement de la conscience est une experience de
developpement personnel et social. II est important de tenitr
compte, lors de ces experiences, des sentiments vecus par les
participantes, sentiments qui, selon le cas, sont susceptibles de
favoriser ou d'inhiber ce developpement.

La coordonnatrice joue un role important dans ces experiences de
developpement de la conscience. II nous paralt difficile de cerner
completement ce role a partir de 1'experience limitee que nous
avons rapporte"e. D'autres experiences enrichiront, sans doute, la
comprehension de ce role.

Dans la partie intervention de cette etude, nous avons developpe
une methode qui fait apparaitre la puissance collective comme
moyen de developpement de la conscience. Par cette reprise du
pouvoir, les participantes ont pu combattre la mestime de soi,
1'anxiete et le stress engendres par leur situation de femmes,
seules et demunies economiquement.
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