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Le vetement joue sa partie aux ciifferentes Btapes de la vie. de la naissance à la 

mort. Avec I'entr6e en schne d'une consommation vestimentaire effrbnée, depuis la 

dernibre guerre, le port du pantalon devient le reflet d'un desir d'bmancipation. D'abord 

utilitaire dans un cadre occasionnel de travail, le pantalon a pris sa place, 

progressivement dans la garde-robe fdminine. Timidement d'abord. il est devenu 

expression d'un quotidien ou la femme joue un nouveau rdle. Des matdriaux, des 

rnoddes et des couleurs thmoignent de l'importance des modes dans un systdme 

incontournable de consommation. Longtemps, le couple a 616 divise par la fome des 

vbtements tant dans la nature des activittbs que dans les responsabilit8s. Cette 

mutation des gestes s&ulaires, ce changement de trajectoire du dimorphisme sexuel 

vestimentaire est manifeste dans le monde occidental. Les sources d'information 

iconiques, scripto-iconiques et ethnographiques nous rbvblent un vetement porteur de 

messages au regard d'une coutume où des hesitations et des rthistances font place 

aux innovations. 



L'adoption du pantalon par la Qubbbcoise tbmoigne des changements de 

mentalites: de 1940-1 950; phase d'hdsitation, 1951 -1 956; phase de dbsertion, 1957- 

1966; phase de mutation, 1967-1 980; phase d'8bullition, 1981 -1 990; phase d'adoption, 

1991 -2000; phase post-modernisme, Comme grande prdtresse de la modemit& la 

mode favorise la passerelle entre l'image ferninine d'hier et le consensus presque 

universel d'une nouvelle dimension identitaire. De nouveaux signes sociaux slAlaborent 

avec I'avhernent de ce vetement ambivalent. En achetant un pantalon, la qudbécoise 

doit se soumettre A une autre architecture corporelle que la sienne propre. L'adoption 

se fait de façon graduelle permettant ainsi de definir et de redbfinir la position de la 

femme. Cette Bclosion timide du paraître en pantalon r6vde un attachement ce qui 

&ait et ce qui demeure des Bldments d'une tradition de I'btre. 

Les objectifs de cette recherche visent ii faire btat de la consommation du 

pantalon fbrninin A Quebec de 1940 P 1990, de tracer la trajectoire d'une tradition 

s6culaire pour mieux comprendre le phhomdne d16volution des consommations, de 

d6couvrit que la consommation vestimentaire. souvent identifie0 comme futile et issue 

d'une soci6t6 matbrialiste, est un instrument cl6 pour analyser les changements 

culturels, de decouvrir les causes de l'effritement du dimorphisme sexuel, de deceler 

dans la consommation de biens. des sources potentielles pour suivre le cheminement 

des ruptures, de percevoir dans ses choix de consommation vestimentaire 1'6volution 

sociale et identitaire de la femme. 

Pour rencontrer les objectifs Bnoncbs, nous avons eu recours a des sources 

diverses: iconiques, scripto-iconiques: photographies, publicites, catalogues. Les 

r6clames publicitaires de pantalon f6minin, proviennent des magasins de ta ville de 

Quebec parues dans Le Journal Le Wei/  depuis 1940. Du nombre 500 proviennent de 

la Maison Simons. et 200 des autms magasins. Les publicit6s sont analysdes selon 



trois grilles compl8mentaires: contextuelle. formelle et culturelle. Des catalogues de 

vente par la poste provenant de 3 entreprises ont 818 examines. Les sources 

ethnographiques provenant dienqu8tes individuelles et de discussions de groupe 

apportent un Blbment de comparaison entre ce qui est offert et ce qui est consomm8. 
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INTRODUCTION 

«La créature humaine ne 
saurait renoncer d se vdtir 
sans perdre son identitb 
(François Boucher, 1980, p. 438). 

Nous sommes en 1952, je viens de teminer un 618 de travail comme 

secrbtaire dans un hbtel reput6 de Charlevoix. Le maigre pdcule accurnul6 doit 

servir B payer les premiers mois de pension. Cependant, il y a un petit luxe que 

je desire m'offrir en cette fin d'août frisquet. II s'agit du pantalon de flanelle grise 

en solde dans la vitrine du magasin Luces de Liberty of London, à La Malbaie. 

Dans le pass6, il y a bien eu ce pantalon di8toffe fait a la main qu'on 

enfile. les matins de tempete d'hiver (B 1'6cole primaire) et qu'on se hate 

d'enlever avant la classe. Mais le pantalon de flanelle grise. doux au toucher, 

importe dt~cosse, ce fut mon avrain pantalon, le premier que j'ai acquis. Ce 

vBt6ment porteur de souvenirs, objet de consommation, acquis avec mes 

Bconomies, devient rupture de coutume, signe d'affirmation, ornergence d'une 

affiliation a un nouveau code culturel. II s'approprie cette fonction de pointer ce 

qui ne peut se dire. 

Pour donner suite A cet objet de mes ddsirs et de mes r8miniscencesI 

cette recherche veut rendre compte de rencontres avec diverses formes du 

pantalon féminin objet de consommation, comme autant dVexp6riences visuelles 

et tactiles, mais surtout d'expériences sociales et culturelles. chacune de ces 

exp&iences devenant B la fois porteuse de son propre horizon, tt9moin et 

accompagnateur de I'évolution sociale, connectées aux mutations majeures des 

rapports hommes-femmes, du travail, des loisirs et de la reconstruction 

identiiire. 



A ce souvenir d'adolescente s'est ajout6 un interet croissant pour les 

comportements vestimentaires. Dans tout ce vaste panorama du corps habille, 

le port du pantalon et sa consommation par la femme ont paru une piste 

inthressante à explorer. 

Le choix de le perspective ethnologique et la position du sujet d'étude 

La perspective ethnologique a de particulier cet interet pour le rapport de 

la personne sa collectivitb d'appartenance et pour la dynamique de la 

transmission, verticale soit d'une gbndration A l'autre ou horizontale, entre les 

gens d'une meme g6ndration. Dans cette perspective, 1'8tude de la mode est 

l'occasion de s'interroger sur la place des traditions et sur celle des apports 

contemporains. 

Active dans le domaine de I'dconomie familiale. j'ai 6t6 amende aux 

champs d16tude consacrh la consommation avant de gagner l'ethnologie. Les 

prdoccupations communes face d l'organisation et A la gestion du quotidien 

m'ont permis de constater le lien et l'enrichissement mutuel que pourrait susciter 

la juxtaposition de ces deux champs d'dtudes. 

En ce qui a trait au costume notamment, la consommation retient surtout 

les aspects socio-8conomiques, alors que l'ethnologie privildgie les aspects 

socioculturels. Les intWts de l'un et de l'autre s'avdrent cornpl6mentaires. On 

doit reconnaître que si en ethnologie on Btudie la signification d'un objet par 

l'usage qui en est fait, on s1int&esse forcement la façon de le consommer. Les 

questions portent donc sur l'objet. sur les manieres de I'acqubrir, de l'utiliser 

voire, de le ranger. II serait difficile de retracer la trajectoire sociale d'un objet 

sans en retrouver le chemin de sa consommation, en milieux urbain et rural. Un 

objet de consommation aussi quotidien que le v6tement n'échappe pas & ce lien 

oblige entre bien de consummation et objet de culture. 



On reconnait que la consommation fait partie integrante d'un systdrne 

social qui tient compte de la conduite du travail d'une part. et d'un besoin social 

d'autre part. Cette consommation joue un rdle dans les relations avec d'autres 

peuples, ces objets visibles devenant des materiaux mediatiques d'échanges. 

II revient aux sp6cialistes des sciences humaines, et entre autres aux 

ethnologues, de s'enquerir des causes potentielles de cette manifestation 

collective et de s'interroger sur la perception de ce vertige manifeste du dernier 

demi-sidcle comme un moment de rupture de nombreux usages, de pratiques et 

de comportements ancestraux. Si certains sp6cialistes du costume observent 

surtout l'aspect qualitatif de la v h r e  et 1'6clat de la parure afin d'y dbceler les 

principes du design et de I'esth8tique. l'ethnologue s'enquiert du cheminement 

dans la quotidiennete et exploite le rapport du costume avec les coutumes.' 

Du pantalon eu culte de l'égelit6 des sexes 

Parmi les vetements et les accessoires qui s'avdrent des objets riches de 

significations, le pantalon nous a semble particulidrement porteur de sens. II a 

en effet change l'allure et la vie de beaucoup de femmes depuis quelques 

decennies. Cet inth& personnel pour une telle intrusion dans le placard 

masculin, traduit inconsciemment sans doute, le desir de savoir pourquoi dans le 

pass6, l'achat d'un premier pantalon fut un signe d'affirmation et d'affiliation B 

l'émergence d'un nouveau code culturel. Audelb des modes, certaines pieces 

de vdtement peuvent, que nous en ayons conscience ou non, devenir le foyer de 

nos r6rniniscences et de nos Bmotions cachdes. de nos expbriences devenant & 

la fois porteuse de sa propie vision. ternoin et accompagnatrice de I'6volution 

sociale, connectées aux mutations majeures des rapports hommes-femmes. 

1 #Le rapproctiemerit de8 mots n'a rien d'arbitraire. Costum, dan8 l'histoire do la langue 
française, n'est d'abord qu'une autre rnsnike d'écrite c0utum.a~ Le rappel de Jean Cuidnisr 
r6We la d6finitlm du cortume au XWF sWe: rManiûm d'dtm extérieure conriada pw 
I 'usap (Costume, Coutum, p. 15). 



S'il est un article vestimentaire qui temoigne du bouleversement des 

coutumes du v&ir c'est bien le passage du pantalon masculin traditionnel a un 

pr&-&porter au fbminin. Par diverses médiations au Quebec, comme ailleun, 

depuis 1940, chaque @que, chaque groupe social le modele, le fragmente, le 

recompose, rbglant sa definition et ses usages, posant ses nomes et ses 

fonctions. Le pantalon fhminin, comme produit social, produit culturel, porteur et 

producteur de signes, n'a cesse depuis de changer de sens tout en changeant 

notamment de coupe et de fonction. Cette piece de vdternent traduit les effets 

mdangds d'un ordre 6conomique et d'une condition sociale, d'une vision du 

monde et d'une division des rbles. 

Le glissement d'une piece d'habillement r6sew6e l'homme vers le 

placard de la femme est en soi significatif. Ce qui nous apparait particulidrement 

important dans le dbveloppement de l'habillement, ce sont les distinctions en 

rapport avec les rdles qui dictent les comportements. II faut donc faire parier les 

objets, les &muter: d e s  objets ne sont pas le culturr, et ne sont pas 

ethnologiques par eux-mdmes, ils le deviennent quand ces objets sont interroges 

comme t6moins)1 (Creswell, 1978. p. 67). La valeur des objets (ou de leur 

reprbsentation) tient en outre au fait que la plupart d'entre eux dans leurs 

bldments constitutifs memes et dans leurs transformations, traduisent l'6volution 

technique, les mouvements Bwnornique, politique et religieux caractbristiques 

d'un groupe dans un espace et dans un temps donne. 

Le culte de l'égalit8. au nom de I'iddal d&mocratique, l'abolition apparente 

ou souhaitde des banibres sociales, les tentatives d'effacement des diffdrences 

ont rendu la consommation plus accessible, liberant ainsi l'individu et sa 

collectivit~ d'appartenance de certains obstacles lies au pouvoir et au prestige 

dw groupes sociaux économiquement B l'aise. Dans la plupart des soci6t8s 

occidentales, I'assouplissemcmt du systdme des classes a permis l'apparition 

d'une production de masse dans des domaines de plus en plus varies. 



Dans notre socibtc) occidentale contempomine 

Nous vivons dans une abondance que I'humanit6 n'avait pas encore 

connue jusqu'ici. La masse de biens dont on peut disposer est considerable, 

nous possbdons des biens pour lesquels nos ancetres n'auraient jamais pu 

imaginer une telle dalit& Plus sphcialernent, depuis les deux dernieres guerres 

mondiales, surtout la deuxidme, on assiste à un rythme effervescent de la mode, 

en g6neral. et de la mode vestimentaire en particulier. Compte tenu de 

l'abondance possible. le consommateur, influence entre autres par un discours 

publicitaire incitant, se lasse de plus en plus rapidement des biens qu'il possbde. 

L'attrait du nouveau s'ajoute au caractdre pbrissable des objets. C'est la 

fascination et l'abandon presque simultan6ment. Cette obsolescence, ce 

ddsintbrdt prhaturb pour des biens souvent minutieusement acquis ne peuvent 

8tre dus au seul desir de contribuer I'4conomie contemporaine ou de rbpondre 

A une aspiration intrinsdque de crdativitd ou d'expression. Visiblement, cette 

accentuation du changement. cette rupture avec le passe sont porteuses d'une 

tendance culturelle et d'une rbalith contemporaine (Langlois, 1999). 

Le choix des annees quarante nous est apparu un moment privilbgib pour 

commenter la dynamique entre la tradition et la modemit& 

La Seconde Guem mondiale a en enet 
merpu6 /a fin d'une dm où le tradition 
tenait encom une place honomble dans 
l'ensemble des milieux urbains comme 
N ~ U X ,  a l m  que les enndes 50 ont 
amorcd un changement de valeurs qui 
deviendta idversible par la suite 
(Gagné-Collard, Lussier, Mathieu, 1997, 
p. 216). 

En effet, la période de guerre (la Deuxibme Guerre) et les deux ddcennies 

qui ont suivi, reprdsentent une Btape importante dans l'essor de la 

consommation vestimntaim. L'après-crise des annees trente a entrain6 une 



aviditb extraordinaire pour gonfler sa garde-robe, d'abord chez les femmes, avec 

un interet qui n'a cesse de se dbvelopper. 

Par interet et par commodit6. cette Btude s'attarde au cas des 

~ u ~ b ~ c o i s e s . ~  A l'instar d'autres femmes du monde, elles ont integr6 

progressivement dans leur quotidien, des valeurs nouvelles liees la 

consommation de biens et l'adoption de comportements diff6rents de ceux des 

gbnerations pr6cddentes. Toutefois les consommatrices de la region de 

Quebec, sans Btre prises dans une enclave, contrairement B d'autres villes 

am&icaines, ont subi moins d'influences ethniques et sont demeurees assez 

ethnocentristes dans leurs choix vestimentaires. 

Si le port du vdtement offrant un signal global de reconnaissance de It6tre 

humain ne permet pas seulement de determiner ce qui unit mais aussi ce qui 

diffdre, le dimorphisme sexuel vestimentaire dont nous sommes h6ritiers (depuis 

le moyen tige du moins jusqu'au premier quart de ce sihcle) est un fait important 

A souligner dans l'histoire du costume. La d&nocratisation, notamment des 

vacances, et l'augmentation des d&placements, entre autres des voyages, 

engendrefit la rencontre de la femme urbaine avec ta femme rurale, cette 

conjoncture dtant a plusieurs bgards la cause d'une influence rbciproque dans le 

paysage vestimentaire. La culture, en milieu urbain comme rural, ne saurait &re 

bien cernee sans un examen de la culture mat&ielle, 

2 Lss Qu6Mcoism lbnt  les femmes qui habitent la région m&ropolitaine de la ville de 
Qu-. Lsun comportmmts s'avdremt indicatifs da l'ensemble des femmes vivant eu 
Qu-, en Amérique du Nord et même ailleun, dans un contexte de culture occidentab, 
coritmporaine avec une économie da conmmatiori. 



Le costume, la mode, le pantalon 

Une brdve incursion dans les civilisations anciennes et dans 1'8poque 

moderne rappelle un usage commun du pantalon bouffant chez les hommes et 

les femmes y compris dans des soci6t6s a pouvoir rn4le3; de meme, l'usage du 

pantalon par les femmes dans des soci6tbs où elles Btaient peu considbrbes par 

les hommes.' Les hommes n'ont pas moins port6 les bijoux, les perruques, le 

maquillage sans parler du rhingrave5, cette petite jupe passbe par-dessus une 

courte culotte (SOUS Louis XIV destinde parer la male beaute du roi). En 

Occident comme en Chine, aux Indes, en pays de I'lslam, le dimorphisme S ~ X U ~  

s'incarne tardivement dans plusieurs pratiques vestimentaires. 

En France c'est vers le XIV sidcle que te surcot. port6 par les deux sexes 

est peu a peu abandonne par les hommes pour une diff6renciation sexuelle plus 

apparente. Quatre cent cinquante ans plus tard. lorsqu'8merge la haute couture, 

la division sexuelle paraît alors a son apog6e. Cette affectation s 6 v h  des rdles 

par les atours, conditionne la soci6td pendant une longue dpoque, presqu'au XXe 

sibcle. 

Plus spdcialement sur le pantalon 

Le vdtement qu'est la robe pouvait globalement 8tre unisexe sinon 

renvoyer quelques details le soin d'opbrei la diffhnciation sexuelle, mais 

comme le fait remarquer M.-A. Descarnps: aLe robe est donc bien /'habit qui e 

3 C'est-&dire des socWt  sdpersnt fermement le groupe des femmes et le groupe der 
hommes en amignant 9 clors des sWe8 de rdles intransigeants comme les sociétbs 
musulmans8 ou hindous. 

4 Exemple: La Chine trsditionnelle. 

5 La rhingrave petit i4tm d'une extrême largeur aux pli8 si abondants qu'elle prbssnta tout 8 fait 
l'aspect d'une jupe. Elle se poRe avec un pourpoint, réduit I une sorte de bol6m. 



mis le lemme B sa place dans le socidt6. Elle l'a tenue d IYcarf de toute actjvitd 

(économique, spottive, etc.) autre que maternelle. )b6 

Le couple est divise par !a forme des v4ternents tant dans la nature des 

activiths que dans les responsabilit8s. En 1851, Mrs Amdia Bloomen. propose 

comme solution correctement accordde aux dtudiantes ambricaines pour les 

nbcessites d'une vie active, un pantalon bouffant qui prendra son nom.' En 

Grande-Bretagne le Rationels donnera aussi le ton annonciateur de 

I'accessibilit4 des femmes aux sports, mais incorrect en d'autres circonstances 

(Deslandres. 1 976, p. 205). 

Le fait de confiner les femmes dans l'obligation sociale qui leur est faite de 

ne s'occuper que des affaires domestiques lui ont trop souvent conf6r6 un 

caractbre futile. Si au debut de ce sidcle on observe l'aplanissement des 

volumes I'assouplissement des Btoffes et l'audace des coloris, ce qui semble 

promettre i3 la femme plus d'aisance et de libertb, on peut difficilement entravoir 

des changements et des modifications de son rdle traditionnel. 

A la fin du XIXe sibcle et debut du XXd, outre Atlantique, un couturier 

anglais du nom de Redfem lance timidement le tailleur, dont la veste imite le 

modele masculin. Les annees suivantes feront disparaître la tentation de le 

prbsenter triste et noir a l'image du costume masculin. La mode couture fait 

exploser l'invalidation physique de la femme, hbritage aristocratique et entrave 

ostentatoire. Avec poireta, on liquide le corset port4 depuis l'enfance; avec 

chanel', on marque une violente surrection de la contemporainit6 de la mode 

7 L'initiative ne ftmCOntfe que peu de succè8 aux Eta:d-Unis B cette 6poque. 

8 Paul Poiret, jeune dersinateor chez Worth, avait ouvert en 1904 une petite maison de 
couture et r'btait lancé dans de8 initiatives intbressantas en déciarant la guene au m e t .  
Voir ûeslandms et MOIC, HisW'm d, la mod. au MC sidck, Paris, Sornogy, 1996. 

9 GabWk Chanel est nnommée pour l'esprit da litwt6 qu'elle a insuffi6 aux femmes par rn 
mode. 



couture. DBs le debut de 1930, le psychologue Flllgel (1930-1982) fait figure de 

prbcurseur en prbsentant l'id& que les rdes des hommes et des femmes 

deviennent identiques au moment OU il y a des similarites dans le compoitement 

vestimentaire. Ce concept prend tout son ampleur quand l'actrice Madene 

Dietrich et d'autres artistes du monde cinbmatographique popularisent le 

pantalon fbminin pour les sports et la plage. Bien loin alors I'idee de ces conciles 

voulant prbserver la dichotomie sexuelle en prdnant la dichotomie vestimentaire: 

((Si une femme Bchange ses habits et prend des habits d'homme, qu'elle soit 

aneth&me. N 'O 

La pruderie minutieusement codee du XIXe sibcle tenait particulitbrement 

les jambes de ces dames ensenees. D'aspect contradictoire, les tenues de 

soiree ou de grand dTner etaient consid6rbes d'autant plus Mgantes qu'elles 

faisaient le ddballage des chairs grasses et nues jaillissant des d6collet6s. 

L'entree en scdne du pantalon pour la femme, ce veternent rationnel, 

devient attentatoire A la morale judbo-chrbtienne des foyers qudb6cois. II est 

susceptible de provoquer, la fois, I1&mancipation des femmes et un certain 

affaiblissement ou recul, du moins apparent, des hommes. Ce que l'on craignait 

depuis longtemps se produit enfin: au moral comme au physique les femmes 

allaient porter la culotte. 

Les signes de changement dans les coutumes vestimentaires se 

poursuivent. Les restrictions Bwnomiques dues B la Deuxidme Guerre mondiale 

obligent au port de vetements plus courts et plus ajust6s. Les hommes partis B 

la guerre, les femmes doivent ddaisser le foyer pour l'industrie." Le vdtement 

est alors prdsentd secuntaire, confortable, fonctionnel pour cette femme 

occupant un emploi masculin. Plusieurs informatrices avouent avoir transfomi6 

leur jupe en pantalon. Du Roselle pense que: 

10 Cit6 dam Tousrsint-Samat, 1990, p. 376. 

11 A Qu6ôec. durant ta guun. dm f m m r  travaillent I I'Anrnal et revdtant une salopette. 



((Ces femmes promues chef de famille 
s 'abaissent ainsi consciemment B un 
réflexe de simplicitd et de 
d6brouillardise mais aussi inconsciem- 
ment d un réflexe d'8mancipation. 
Puisque les circonstances leur imposent 
un rôle de responsabilite qui, 
nonnalement, devrait revenir 9 
l'homme, elles exptirnent en adoptant le 
pantalon, leur nouveau rdle de chef de 
kmiile qui en fait les Bgeles de 
l'homme.» (1973, p. 31 ). 

Ce que confine Deslandres: 

((Dans la mesure où les femmes 
accomplissent les memes taches 
sociales ... il pemR possible et normal 
qu'elles podent les mQmes vdtements.. . 
des vdtements dont la fonne ne suggdm 
pas un climat de compdtition sexuelle. » 
(1976, p. 275) 

C'est cette 6poque des annees 1970, que le pantalon fait son entrbe 

officielle dans la garde-robe fbminine. II devient un contemporain des 

transformations Bconomiques et sociales souvent liees aux convulsions 

politiques. Sous l'effet des circonstances, on assiste A une rupture de certaines 

traditions: ne pas s'habiller comme sa mbre ou sa grand-mbre devient 

l'expression du rejet d'une existence quasi immuable. Par sa forme. sa texture, 

le pantalon n'est pas que porte, il devient porteur de message, traduit son temps, 

il devient indicateur de ItBvolution sociale. Signe d'abolition de distinction 

externe, il l'est aussi audedans; enveloppe recherchée pour effacer la 

difference, il est aspiration visible B un vouloir d'intégration dans toute la 

demarche socioculturelle et pditico-économique. 



Au regard de la consommation 

Les manieres de consommer tbmoignent des diffdrences Aconomiques, 

sociales et gbographiques. Le vetement se rbpand dans une aire culturelle par 

des moyens de communication. certes, mais aussi selon les n6cessit8s. selon 

les sensibilit6s et le degr6 de rhptivitb. A cet Bgard. la vie sociale et 

Bconornique de la ville est distincte, dans ses normes et ses habitudes, de la vie 

A la campagne; il est donc pertinent de prbtendre que la vbture est &galement 

distincte.'* (Dupont et Gaulin, Le Guide de la consommation, 1988, 153 pages). 

Le pantalon fbrninin devenu produit social et objet de consommation, 

prend une importance accrue à partir des annees 1950 et 1960. mais s'inscrit 

davantage dans la culture des jeunes. 

A ce titre, la consommation vestimentaire devient le miroir de la socibtb 

parce qu'elle raflete les changements ou l'inertie, les Bv6nements ou la stabilitb 

qui gravitent autour d'une socibt&. 

Sous l'angle de la consommation, le vetement choisi et achete remit un 

systbme social en ce sens qu'il tient compte du travail d'une part, et d'un besoin 

de reconnaissance sociale d'autre part. Cette consommation joue un rdle dans 

les relations avec les autres, tes objets Btant de façon gbnbrale des materiaux 

mediatiques d'&changes. 

Ni "îa race", ni le type ethnique. ni le régime politique, ni le genre artistique 

entraînent isoldment les variations du costume. Ce sont plutdt les modes de vie, 

l'organisation 6conornique, l'appartenance B diverses collectivit4s qui, dans leur 

cornplexit&, mettent en valeur les dynamiques de changement. 

12 Claine Dupont et Huguatta Gaulin. Le Gui& de /a consdrnrnc~tion, Les Publications du 
Qu-, 1988,153 pagea. Partiailiêrment k chapitre 8, Aux achats wstimntaims, p. 547 
b 571. 



A la fin des annees 1970 aucune piece du costume masculin n'aura 

d'ailleurs bchappb à cet appetit dbvorant. Fidele à sa tradition et tentbe par ce 

regain commercial, la haute couture n'est pas en reste, elle suggbre. elle aussi 

I'unisexualisation vestimentaire. D'abord suggbr6 pour la sphbre privbe, en 

insistant sur le confort du pyjama dans les lieux d'intimite, ce v6tement de nuit 

devient vetement des petits matins douillets B la cuisine ou au salon. Puis en 

changeant 1'8toffel le commerce l'offrira pour la s p h h  publique. 

DBjB, les jeux olympiques d'hiver de Grenoble (1968) prbsentent des 

skieurs et skieuses dans un v6tement unisexe. On fabrique maintenant plus de 

pantalons fbminins que de jupes. Au debut des annees 1980 suit la lingerie de 

nuit unisexe, les annees 1990 voient surgir le vieux caleçon d'homme devenu 

aboxerw color6 pour toute la famille. 

Avec I'entrh en scdne d'une consommation vestimentaire innovatrice 

s'8laborent des nouveaux signes sociaux. En s'implantant de façon dbfinitive, 

cette consommation devient le point d'ancrage pour analyser la dialectique de 

l'objet de consommation port6 et porteur de message de la culture. S'habiller est 

le propre de la personne humaine. Supprimer le voile, on invente les lunettes de 

soleil; supprimer le gant, on se vernit les ongles; supprimer les poches, on porte 

un sac; supprimer le chapeau, on se teint les cheveux; supprimer le corset, on 

amdiore sa musculature. Les designers et les stylistes se font complices pour 

en varier les formes et les fonctions. 

L'6volution manifeste de la consommation vestimentaire, son rythme de 

renouvellement, ses retours inspires du passe. la transformation des pratiques 

vestimentaires en relation avec les mouvements sociaux, s'accompagnent de 

pu blicitb. Comme le ptdtend, Boucha rd : u La publicité, comme langage public, 

joue un rdle d'agent et d'interprek. Elle est un vehicule entm le producteur et le 

consommeteur, entm un Ml social et le ddsimble pour cette socidtd.~ (1978, p. 

281) 



L'habillement exprime la culture iS tous les niveaux; des goSts esthetiques 

aux techniques Bconomiques, de la structure politique & la structure morale, de 

l'influence sociale d'une p6riode donnbe A l'individualisme marqube des annees 

subs6quentes. Comme le transport, le choix de l'habitation, de I18quipement 

sanitaire, le vetement offre un ensemble de points de rephre, integres dans un 

cadre spatial et temporel. Par sa dynamique, la mode vestimentaire devient une 

source vitale de la culture du moment. elle cf& la fois des modbles 

discriminatoires et en renforce d'autres. 

La prob/&naîique, les objectifs et le cadre de rdf6rence 

Ce qui nous interesse paiticuli~rement c'est le rapport entre la 

consommation vestimentaire et les comportements sociaux, de degager 

quelques indices pour mieux comprendre le ph6nomdne progressif de 

l'affirmation et de l'autonomie de la femme, de sa libdration par le biais du 

costume. 

La fabrique de vdtements est souvent le lieu de confection de signes 

culturels. Par ailleurs, les changements dans la consommation vestimentaire 

sont gdn6ralement graduels, trbs rarement drastiques. «Un objet n'a de sens au 

point de vue cuNurel que par /a signilicelion qui lui est donnde dans le culture ou 

il est utilisd~ (Moussette 1984, p. 8), ce vhrnent. comme tout objet de culture 

mat6rielle est un moyen pour comprendre une collectivit6 donnée. La made 

vestimentaire effleure tout le monde de son aile. L'habillement exprime la culture 

a tous les niveaux, esthtbtiques, 6conomiques, moraux et denote les influences 

sociales, parfois marquées par l'individualisme. A la suite de Du Roselle (1973) 

nous croyons que comme le transpott, le choix de l'habitation, de I'Bquipement 

sanitaire, le vdtement offre un ensemble de points de repdre, intégrth dans un 

cadre spatial et temporel. Par sa dynamique, la mode vestimentaire devient une 

source vitale de la culture du moment, elle c r h  B la fois des rnod8les 



discriminatoires et en renforce d'autres. D'où notre inter& B Btudier l'adoption du 

pantalon par les femmes contemporaines. 

Suivre les silhouettes habillees de pantalon dans leur diversite souvent 

stupbfiante et les mettre en perspective permet de deceler les foisonnements 

précipites des changements, les inerties, les archaïsmes, les tendances et 

surtout les Bmergences d'une culture. Qu'il nous soit permis de prbtendre que 

choisir une housse corporelle c'est s'engager dans une responsabilisation 

sociale et comportementale; c'est devoir apprbcier les modbles proposes; c'est 

bviter les grandes effervescences crbatrices; c'est accepter un support socio- 

affectif pour un plus grand renforcement du lien social et culturel. 

Aprbs des sibcles de comportements vestimentaires st6r6otyp6s par le 

((genre)) comment ce choix s'est4 presque unifie, avec des expressions variees 

selon le statut, I'ouveiture d'esprit et les activites? Comment le pantalon féminin 

s'est-il impose? Par quels relais, par quels mecanismes? A quelle classe? Pour 

quel age? A quel rythme? Avec quel mouvement? Dans quel espace social? 

Autant de questions qui exigeront et qui trouveront. - II est à esperer - autant 

de r8ponses. Ce modele de consommation. relativement rbcent. n'a jusqu'ici - 
du moins notre connaissance - fait encore l'objet d'une telle Btude. Nous 

tentons de relever ce defi, afin de voir dans la consommation de biens. des 

sources potentielles pour suivre le cheminement des ruptures, des innovations et 

la dynamique d'une partie de la soci6t6. 

L'approche psychanalytique de Lemoine-Lucionni suppose l'existence 

d'un v4ternent intrinsdquement f6minin et d'un veternent intrinsdquement 

masculin: a... port6 par une femme, le pantalon Umoignereit d'une sotte 

d'incomprbhension profonde de 1'6tet de son sexe... » (Lemoine-Lucionni, 1983, 

p. 1 29) 



La consommation vestimentaire, comme univers culturel, est non 

seulement omniprbsente par sa diversitb, son Atendue, sa visibilite, son histoire, 

mais devient sur le clavier du chercheur autant de touches et d'accords possibles 

pour progresser. non sans risque, bien siir, sur une pente inexplorbe. 

L'interrogation des contenus iconiques et extra-iconiques r6vde. l'observateur 

perspicace les activitbs, les contextes. les situations priorisbes dans le temps et 

dans l'espace. Le vdternent est directement relie aux comportements et leurs 

représentations sont imbues de signes et symboles cuitureilement prescrits et A 

travers lesquels on peut interprbter 1'6volution des dimensions sociales. 

Baudrillard est trbs clair à ce sujet en definissant la consommation 

comme: «Un mode actif de relation un monde d1activit6s systdmatiques et de 

rdponse globale sur lequel se fonde notre systdme cu/tuml~ (Baudrillard, 1970. 

p. 23). appuy6 en cela par McCraken: «Par leurs propridtds symboliques et 

communicatives. les objets de consommation. surtout le vdtement et 

l'ameublement sont de v6ritebles agents de la culîure.»(Traduction libre, 

McCraken, 1988 - p.74). 

C'est aussi dans une perspective culturelle qu' Appadurai (1986) propose 

d'explorer la vie sociale par le biais des cornmodit6s. car leur forme, leur usage, 

leur trajectoire sont inscrites dans les transactions humaines d'un milieu, d'une 

histoire, d'une culture. Ce processus par lequel les objets tant pratiques que 

plbthoriques sont offerts avec une telle prodigalitd. signale les changements et 

1'6volution des structures fonctionnelles et sociales des conduites. des regles et 

des relations humaines, reliees 4 une consommation culturelle socialement 

standardisbe. Pour plusieurs, affirment Roach et Eicher (1973), s'habiller est 

une action esth6tique et toutes les actions esthetiques sont des formes de 

langage individuelles et collectives qui ont une signification pour celui ou celle qui 

partage la m6me ulangue~, ces actes vestimentaires passent par un vacuum 

d'apprentissages sociaux. 



Depuis quelques annees le terne langage est une metaphore trBs utilisde 

pour traduire tes propribt6s symboliques des objets inanimbs, des biens de 

consommation et de la culture mat6rielle. A cette tendance n'échappe pas le 

alangage du v8tement)) (Sahlins, 1976; Roach et Eicher. 1973; Lurie. 1981) 

cause d'une influence rbciproque dans le paysage vestimentaire. 

Les premieres recherches sur la consommation remontent aussi loin qu'a 

1912 alors que Veblen surprend par son ouvrage sur le caractbre utilitaire des 

biens. II fait Btat des depenses compulsives et comp6titives en rbduisant. 

toutefois, sa recherche A un aspect tr6s 6troit du caractdre culturel des objets 

soit l'expression de la richesse et du statut. Plus tard, Rogers (1983) &value la 

relation de la mode vestimentaire A la consommation et ultimement A la culture. 

L'appofl considbrable de McCraken (1988; 1992) sur le sujet confirme que les 

biens de consommation vont au-del8 de leur caracth utilitaire et de leur valeur 

commerciale: "... this significence consists laryely in their ability of cany and 

cornmunica te cultural meening" (McCraken. 1 988). 

Si l'analyse de la culture, comme le pr6tend Simon-Miller (1 985)' permet 

d'obsenrer les significations hbritbes d'un passe immbdiat et une voilte pour 

interprbter les besoins du prdsent, 11activit6 de consommation joue un r6le majeur 

dans l'&an crbatif de ces significations. 

D'autres chercheurs: Baudrillard (1 968), Sahlins (1 976)' Solomon (1 983) 

ont tente d'btablir une relation entre l'objet et la personne, entre l'objet et la 

sociét6 en admettant que cette relation, cette forme d'expression culturelle est 

sans cesse en mouvement dO au caractère mobile des objets de consommation 

offerts B nos soci4tds modernes. Toutes ces consid4rations r6vdlent que sans 

les objets de consommation, certaines interprhtions des actions individuelles et 

collectives d'une culture paraissent impossibles. La consommation utilise les 

biens pour soulever un ensemble particulier de jugements dans un processus 

fluide do classification des personnes. des 6v6nements. En explorant les signes 



des cycles de mode vestimentaire, Simon-Miller (1 985) voit la consommation 

comme un processus par lequel des choix, des biens, des commodit&s et des 

services sont des formes et des expressions d'une culture et 1'6tude de ces choix 

contribue à connaître cette culture. Douglas et lshenvood (1978) 6mettent un 

point de vue similaire en considdrant les objets comme les idees cachees d'une 

culture sur une apparence concrbte: "Are the visible part of cufiuraa et 

l'expression des valeurs et des qualites abstraites du monde occidental. 

Le processus, par lequel les objets et les commodit4s sont offerts avec 

une telle prodigalitb, signale les changements et I'6volution des structures 

organisationnelles et sociales des conduites et des relations humaines, 

gouvernant pour ainsi dire les transformations d'un environnement culturel. La 

multiplication des objets et des services, la presque homogbn6itb de leur 

consommation, selon les milieux, la quotidiennete de leur circulation, le vertige 

d'achat individuel et collectif, I'immbdiatet6 de leur appropriation, toute cette 

manier0 contemporaine de fonctionner a boulevers6 l'ordre culturel des socibt6s 

prbindustrielles et industrielles, les mentalites et les traditions ancestrales. Cette 

reprbsentation des nouvelles conduites et des relations sociales, ces nouveaux 

signes de vie s'appuyant sur la consommation sont r6v6lateurs de l'intense 

communion qui existe entre la culture et la consommation. 

d'expansion du champ de la 
consommation est eîYectivement /'un 
des principaux facteurs stnictureux des 
socidtds modernes, c 'est-&dire que la 
variete dans le mode vestimenteim 
depend de facteurs que l'on en saurait 
dtudier sens relation avec cette société, 
la mode vestimentaire Btant le résultat 
de cetteines valeurs culturelles. B 
(Konig, 1969, p. 75) 

A ce titre, la consommation vestimentaire devient le miroir de la soci6td 

parce qu'elle r 6 f h  les changements ou l'inertie. les 6vBnements ou la stabilitd 

qui gravitent autour d'une socidt6. 



Pour Boucher: «Le costume qui est en quelque sode tee nfgumntw de /a 

nature humaine I'eccompagne eu milieu des ve#etions de la civilisefion moderne 

et il doit en demeurer /'expression B la fois changeante et permanente.» 

(Boucher, 1965, p. 422) 

DBjA en 1897. Spencer, en examinant le r&le joue par la mode 

vestimentaire de son temps, la qualifie de structure sociale changeante comme 

faisant partie d'une évolution sociale. ingrid Brenninkmeyer (1 962) &rit que la 

mode vestimentaire est le miroir des relations sociales, c'est l'acceptation de 

certaines valeurs culturelles, c'est le miroir et Mme d'une epoque, c'est la 

pense0 rendue visible d'une culture. Les manieres du vetir sont dependantes 

des standards culturels et du niveau de son d6veloppernent et pour convaincre 

davantage du lien Btroit entre la culture et la consommation vestimentaire. ce 

chercheur ajoute: "C/oth/ng is elways matched to cuîfure, to the level of adistic 

teste, to the economic techniques, to the political structure, to the religion and 

social influence of a time." (Brenninkrner, 1963. p. 406) 

Roach (1979). au terme d'une revue des costumes de la soc iM 

ambricaine du sik le dernier, rappelle combien les gestes caractBristiques de la 

vie en socidt6, la position, les attitudes sont liees aux veternents et vice-versa. 

Usages souvent non Bctits dans lesquels le costume joue un rdle essentiel 

puisqu'il rend manifeste le signe qui definit la relation humaine. 

C'est en analysant une collection de v6ternents provenant de costumes de 

la culture des Moraviens, que Peter Bogatyrev (1971) a Btabli la relation avec 

des catégories aussi diversifiees que I'age, le sexe. le statut marital, I'occupation. 

la couleur, te style, la forme, des catégories comme le temps, le lieu, I'activite ont 

pu Btre demontrées. Par son ouvrage, Bogatyrev a tente d16tablir toute 

l'organisation de cette cultum. Sahlins (1976) a fait de m6me dans son Btude du 

v8tement amMcain contemporain: "The system of Amencan Clothing etnounts 

to a vety cornplel sheme of cuitunil cetqoties end the relations beîween them, a 



vetitable map - it does not exagerate to Say - of the cultural universe ..." 
(Sahlins, 1976, p. 179). 

Les chercheurs qui nous proposent de suivre la consommation 

vestimentaire par les significations inscrites dans leurs formes, leurs usages, 

leurs trajectoires afin de mieux cerner les transactions humaines qui animent ces 

objets, que sont les veternents sont encore clairsern&s. Certes Kelley et 

Robestine (1 981) ont tente de determiner si les changements dans l'habillement 

du XVIIIe et XIXe siWest en France, coïncident avec des pbriodes de stabilite et 

de mouvement social, hors a cette époque I'accessibilit6 pour de nouveaux 

vgternents se rbduisait B une classe bien dblirnitbe. Kaiser, Schutz et Chandler 

(1987) B la suite de Barthes (1967) et de Laver (1985) ont Btudib I'hmergence 

des objets mondains, comme certaines chaussures. pour decoder les messages 

idéologiques d'un systdme s6miologique. En 1989, Mackay, s'attarde sur les 

silhouettes habillbes, de 1760 a 1960, pour proposer des gbnBralit6s sur une 

serie de transformations successives du rdle et du statut de la femme. D'autres 

chercheurs ont examine les voiles des Tuaregs (Murphy, 1964) et les toges 

éthiopiennes (Messing, 1960) pour Bvaluer les diffbrences et les distances 

sociales. Le voile des Tuaregs donne le ton à la relation sociale. enfiler la toge 

ethiopienne c'est crber une distance, selon le rdle, le statut. la fonction. Dans ce 

cas, le vetement est plus actif plus individuel ou plus passif. Ces manifestations 

permettent d'observer l'objet de culture materielle comme le quotidien de la 

communication. Un phdnorndne semblable s'est produit, plus prbs de nous. Au 

ddbut des annees 1960, l'adoption de certaines fibres textiles synthdtiques a 

provoqud un certain snobisme. Les gens. dit de goOt et B la boum8 mieux 

garnie, les ont boudees durant quelques anndes d'ailleurs. Certains dtbtaillants 

les rejetaient s'appropriant ainsi une clientde h statut particulier. 

L'une des manifestations les plus signifiantes du veternent porteur des 

changements, est le phdnom4ne de la mode. De Sirnrnell(1904) en passant par 

Richardson et Kmber (1940) jusqu'8 Barthes (1967), Rogers (1983) et plusieurs 



autres, le vetement est tantdt une confirmation du changement et tantbt une 

initiation au changement. Parfois. il constitue la nature et les termes d'un conflit 

politique et peut crber un consensus. c'est parfois un instrument de domination 

ou une armoire de rbsistance et de protestation. Dans son rble diachronique, le 

vetement sert de vase communiquant pour la dynamique sociale. 

Bien qu'il faille reconnaître la limite de l'expression par la consommation 

vestimentaire, il faut admettre qu'elle peut envelopper une bonne partie des 

diversites sociales et des idbaux. «Les objets sont le "blue pfint" d'une culture)) 

dit McCraken: "... objets contribute thus to the construction of the culturally 

meaning that is othemise intangible.. ." (McCraken. 1 988. p. 74) 

Cet 6nonc6 est confimi6 par Roche: d'histoire de le cunure mat6delle et 

les comportements socieux sont directement lies. Examiner le vdtement est un 

moyen d'aller au caeur de l'histoire sociale, elle en d v d e  les codes.)) (Roche. 

1989. p. 13). 

Donc, plusieurs btudes nous rbvblent que le vdternent a souvent servi de 

point de repdre, pour comprendre les cultures dans leun coutumes, leurs 

traditions, leur Bvolution. Dans cette perspective, le matbriel ethnographique et 

iconographique sut les pratiques vestimentaires. les idees reprbsentbes ne sont 

pas seulement accessibles, mais particuli&rement significatives pour le 

chercheur qui en explore le langage. 



Des influences et des choix m6thodologiques 

L'orientation proposde par Hamilton (1986-1987) permet de juger 

pleinement de la pertinence d'un paradigme dans toute analyse culturelle du fait 

vestimentaire. Pour cette auteure, le vetement est un systbme sous-culturel, il 

est unique dans sa manifestation culturelle mais universel dans le fait de son 

expression. Comme un système macro-culturel, le systbme sous-culturel 

vestimentaire comprend trois composantes interactives et interrelides: la 

technologie (la culture rnatbrielle), la structure sociale (comportement social dans 

un contexte donn6) et I1id6ologie (les croyances, les attitudes, les valeurs). 

L'approche de Hamilton propose une rnbtathdorie unifiante intbressan te 

considefer pour une 6tude dans le champ du textile et du v6tement. Le 

paradigme avance est A caractdre holistique, puisquiil incorpore la personne, le 

groupe et le systbrne culturel pour comprendre le vdtement en tant que 

phdnornbne humain. Ce mod&le, qui peut &re applique plusieurs recherches 

en psychologie, en ethnologie, en histoire, en sociologie, en Bconomique du 

vdtement et du textile ouvre une voie pour explorer autant les valeurs, les 

attitudes et 1'6volution par le biais de la culture rnatBrielle d'une soci6t8; que les 

comportements qui y sont reli6s. Le vdtement influence et est influence par 

l'individu. lequel agit et interagit comme membre d'un groupe et d'un systbme 

culturel. De façon compl6mentaire, le travail de Delon et Plant6 a, pour sa part, 

mis B jour, B partir d'un corpus bien delimite de publicitds vestimentaires, 

diverses valeurs et ideaux prioh6s par la culture française: 

d e s  habits du corps sont signes et 
ptwûucteurs de sens: d'une pad, ils 
signifient le corps dans un ordre culturel 
et socid don&, d ' a m  part en rieletion 
avec la f o m  corporelle. ils peuvent 
indiquer le statut, le ou les mes, 
I'identitd peonnelle et sociale de 
l'acteur. Corps et habits sont donc dans 



Tel que dbcrit par Hamilton, les methodes d'analyse des donnees pour 

Btudier le vetement tant le materiel (artefact) que la description (dans l'&rit) que 

I'iconographique (pu MicitB ou photographie, dessin) trouvent leur place en 

fonction des interets du chercheur et des buts pounuivis. Les documents 

iconographiques, les artefacts physiques d'une 6poque donnh, offrent la 

possibilite de dbcouvrir, ta dynamique ou la staticitb du mouvement 

consurn&isme. 

Les questions soulevdes s'inscrivent a I'intdrieur d'une probldmatique 

globale ax6e sur l'analyse des formes de pantalon f6minin offertes sur le marche 

de la region de la ville de Qu6bec durant ce dernier demi-sibcle. Nous 

souhaitons ainsi btablir la relation entre cette consommation vestimentaire et les 

changements dans notre culture, afin de mieux percevoir I'bvolution sociale. 

Suivant la voie des diffbrents chercheurs prdcit6s, il nous interesse 

particulibrement d16tablir le rapport entre la consommation vestimentaire et les 

comportements sociaux, en tentant de degager quelques points de repbre pour 

mieux comprendre le phenornene progressif de l'affirmation et de l'autonomie de 

la femme, de sa Iibbration exprimbe dans le costume. doin  de constituer un 

domaine d'étude Iirnitd 9 la simple conneissence de l'habillement sous ses 

dilferents aspects le costume sert de &vdleteur cuîturel. II vdhicule en ellet des 

techniques et une expression esthetique des coutumes et des innovations 

camctdtisliques d'une socfdtc) B un moment donne. B (Mathieu, 1 988, p. 37) 

C'est donc inspire du paradigme de Hamilton presentd plus 161 et de ses 

trois grilles, contextuelle, 

pantalon .'' 
formelle et culturelle, que nous avons 8tudiB le 

1 3 Voir grilka rn pages 27-28. 



L'analyse contextuelle, inclut I18valuation des details compMrnentaires, 

insMs dans la publicitd, permettant de connaître et de situer: le lieu, 

1'6v6nement, les circonstances, l'environnement, pour porter le pantalon; I'annde. 

la saison, la fonction, la posture, l'appellation enfin toute la structure sociale 

suggbrbe par Hamilton. En g6n&al, ces informations sont scripto-iconiques. Le 

langage Bcnt et l'observation d6tailMe de l'illustration jouant un r61e aussi 

important. 

L'analyse formelle s'appuie d'abord sur la description de toute information 

visuelle ou textuelle permettant de bien detailler l'objet. Ce volet d'analyse est 

similaire b la technologie decrite dans le paradigme de Hamilton qui inclut les 

Rl6ments suivants: 

le modele du pantalon d6crit ou illustr6 et sa technologie; 

a la matidre reprhsenthe soit par la construction textile ou la fibre textile; 

O le decor signifie tous les Bkments de design ajout6 a l'objet pantalon 

- couleur-couture-rayure-imprimR, etc. -; 

a le destinataire exprim6 designe la clientele particulier8 A laquelle 

s'adresse cette publicite; 

les besoins exprimbs peuvent faire appel aux besoins psysiologiques. 

psychologiques ou sociaux de la cons~mrnatrice;'~ 

les accessoires sont, soit des Blements attaches A l'objet, soit 

cornpldmentaiies ce dernier. 

L'analyse culturelle m b e  B I'interpr6tation. Dans le cas de l'observation 

publicitaire, c'est ce que l'on pourrait appeler une lecture entre les lignes, c'estd- 

dire les inférences découlant des deux autres niveaux d'analyse. Cette 

interprétation est tributaire du niveau dhotatl. C'est d6tecter les inductions, les 

connotatins faisant i8férence aux milieux culturels, c'est le monologue interne 

qui s161abon B partir de la rdalitd, assujetti cependant, au savoir personnel et B 
-- 

14 Pour fadltu I'nalyw, chacun des Mroinr &ait idûntifd par une lettre au moment de la 
cueillette de8 donnéea. 



I'iddologie dominante. C'est le rbsultat d'un processus cognitif complexe qui 

n'est pas consid6rb empiriquement comme vrai ou faux. Cette analyse devrait 

conduire I'obsewateur rbvdler le destinataire non exprirnd, les fonctions 

latentes de meme que les besoins non-dits; en somme, les attitudes, les 

croyances, les valeurs, l'idéologie rnentionn6es dans le paradigme de Hamilton. 

Enfin, certains traits de personnalit6 qui traduisent les activitds et les sensibilitb. 

Afin de mieux retracer la route sociocuitureile de la consommation du 

pantalon feminin, l'observation de la publicite nous est apparue primordiale. La 

mode du jour proposbe la consommatrice vient bousculer des modes 

antbrieures, voire voiler certaines traditions. L'image publicitaire, comme le 

mentionne Cossette (1985), est un «eftmpe regad ... et les chercheurs se 

penchent de plus en plus sur le langage de /'image» (1 985, p. 170) ... mieux elle 

interpelle le reganleur .. . mieux elle est nprc)dicative~, elle ddcdt une façon d'être 

associde au produit sur un mode alMgotique ... (Cossette. 1985, p. 136). Ce 

spbcialiste de la communication ajoute que le texte est 18 pour prdciser 

11interpr6tation que I'on doit faire de l'image, c'est ce que I'on appelle la ((fonction 

ancmge)]. 

Le contenu des publicitds parues sur le pantalon f6minin dans Le Journal 

Le ~oleil" a initialement retenu notre attention parce que tir6 des grands 

magasins, cette publicit6 fournit des renseignements varies sur les aspects d 

aborder pour I16tude de cette piece de vdtement. Tout au long de ce dernier 

demi-siWe la Qu6bécoise a pu vraiment bdndficier de nombreux magasins de 

vdtements. Les uns situes dans la basse-ville. les autres dans la haute-villd6 

15 Le JOUWI~/  Le Soleil, est un quotidien, Mit6 B Qubbec depuis plus de cent an8 (exception 
pour 1977, une année de gr&@). 

16 Ces appdlations sont jurtifibsr par la situath géographique des parties de la ville, il faut 
monter pour atteindre la hwte-ville et vice-versa. 



La situation gbographique des lieux de consommation vestimentaire a 

souvent permis d'61ablir le statut socio-4conomique de la consommatrice. La 

commercialisation vestimentaire de la haute-ville Atant souvent considbrée 

comme rdservde à une classe mieux nantie. Toutefois pour s'assurer de 

rejoindre toutes les client&les, nous avons Bgalement observe les publicites 

d'autres magasins. 

La sdection des pubiicitbs s'est donc faite dans un esprit de couverture 

maximale du port du pantalon fbminin depuis les annees 1940 jusqu'aux annbes 

1990. Nous avons donc d6pouilM toutes les publicites portant sur cet Bldment 

vestimentaire publiees dans le journal Le Soleil. Au total, prbs de 1000 

documents constituent notre corpus scripto-iconique, dont la moitid touche la 

Maison Simons pour la pedode vide; l'autre moiti6 des publicites regroupe les 

publicites des autres principaux magasins A rayons pour la durde de leur 

existence dans le meme cadre temporel. 

Si nous nous sommes a n M e  de maniera un peu plus intense sur les 

publicites de la Maison Simons, situde depuis son ouverture dans la haute-ville 

de ~udbec", c'est surtout cause de la pdrennitd de la Maison (cinq 

gbndrations) et de sa fidelit6 au Journal Le Soleil (le seul jusqu'A avril 1999)." 

Cette entreprise commerciale accuse une constance envers sa client& qui le lui 

rend d'ailleurs trds bien de géndration en gdndration. Cette Maison. reconnue 

pour son avant-gardisme discret, pour sa pdsentation amodemew du 

conventionnel, pour sa qualit6 vestimentaire, n'a franchi les frontidres du Quebec 

m6tropolitain que trds rd~ernrnent.'~ 

17 Dapuir 1840 et maintenant avec d'autres succursales dans lm centrer d'achat de Sainte-Foy 
(1967) et da Qudbec (1 984) et depuis Io printemps 1999 B Mantrdal et Sherbrooke. 

18 Cela noua r 6td confirm6 par Monsieur Donald Simonr, p.d.g. de la Maison Simons Ion 
d'une entrevue. 

19 Au printmp8 1999 dm succursab mt ouvert leurs mes b Montrdrl et 8 Shetbrooks. 



Les publicitbs d'autres magasins situes dans la basse-ville de Quebec. 

tous disparus ;5 tour de r6le entre les annees 1970 et 1990 apportent I'bclairage 

necessaire a la bonne mesure de ce pMnom&ne social de rnodee2' L'examen 

des catalogues de vente les plus utilises par les QuBb6coises: Eaton, Simpson's 

Sears et Dupuis 8 Fdms, a, entre autres, confirme en quelque sorte, les choix 

de pantalon offerts A la femme de r6gions plus 6loignBes. 

C'est donc en exploitant ce layon qu'il devient possible de déceler une 

certaine trajectoire sociale de la Qu4bécoise durant les cinq dernieres ddcennies 

(presque six). Par la publicite vestimentaire, nous tenterons de saisir l'esprit du 

temps et les changements de sensibilit& en plus de d6couvrir des indices quant 

a 1'6volution du pantalon fh in in  lui-meme: couleur. 6toffe, des mœurs: jeu des 

d6voilements, des dissimulations, de 18esth&ique: modelage du corps, design et, 

dans plusieurs cas d'une reconstitution identitaire. 

L'analyse des publicit4s s'est alors effectuee autant par mod&le, par 

couleur, par mat ih ,  par besoin. par fonction que par lieu, afin de cerner toutes 

les facettes qui nous int6ressent. La conception d'un outil infonatis6 s'est alors 

a v W  fort utile, non seulement pour rbaliser une saisie fonctionnelle des donnees 

mais aussi pour en faciliter le traitement2'. 

20 Tels le Syndicat de Qudbec, Pollack, Paquet, Laliberte qui ont pour la plupart, cependant 
arrbtds leurs activitds comrnewciales quand cette Btude a cornmena3 (200 publicitbs 
observées) et le catalogue Eaton (50 publicitbs obsew~s), le catalogue Dupub 6 Fdms (de 
1938 B 1963). Nous indiquons en annexe le nombre de pubîicitds de chacun des magasins 
6num6rds. 

21 La base de donnéor, utilish pour l'analyse des publiciitbs, est constituée d'un fichier 
61aborb B partir de rubriques prdalablment d6terminhs. Par exemple la figure 1 indique un 
rnoddle ou les rubrique8 se ptbsentent 15 la suite les unes des autres, accompagnhs des 
explications utiles. La f i e  no 2 est un exemple de fiche complbtb; elle propose I'analyue 
d'une publicitd parue le samedi 1 1 mars 1972 et portant le num&o 11 5. Pour le traitment 
der donnée& la rubrique sélscthnée permet d'accéder b divm renseignement8 
susceptibles d'être croisé& Par exemple, par la rubrique: abe8oin8 exprimbm (p et p8), il @ait 
interressant de noter la nombre de publkit4s faisant mention de besoin8 physiques telr: le 
confort, la protection, ou encm lm besoin8 psycho-rociaux. Tous ces besoins nlevbs 
deviennent le significatif par leur fréquence et Isr rbf&encer ~cioculturelles qu'ils suscitmt. 
Un autm exmpb: la rubrique ~acailturationm (accult), apparait 8 chaque fok que la publicM 
mentionne qua Ir pantalon eat Inspiré ou impartd d'ailleurs. Non seulement le nombre de 
ficha comportant cette rsqu4to mt a h  indiqub, mai8 il s u g ~  auui quelle a pu 6ln la 



- 
Explkation des rubriques 

1 ~ u m ~ r o l  Indique le numéro de la publicité analysée 

I analyse 1 1 le no 1 correspond a l'analyse formelle 

date 
1 

le modèle tel que décrit dans la pub, 
I 

I 

indique jour-mois-année de la publicité 

1 mat1 1 la fibre textile ou l'étoffe 

1 D h r  1 1 la couleur et autres éléments décoratifs 

Destexl 

1 Acctsl 1 tout autre 4ICment accessoire 

la consommatrice a qui le pantalon est dédié 

k x l  

1 autres1 1 complément d'information issu de la pub. 

besoins sont physiques(p)-psychologiques(ps)ou sociaux(s) 

1 Lieu2 1 écrit ou illustré dans la publicit4 

- - 

Analyse2 
b 

Sais2 

Appt2 

I fonc rn~  I fonction manifeste du pantalon 

le no 2 correspond a l'analyse contextuelle 

la saison telle qu'indiqué dans la pub. 

appellation donnée en titre de la pub. 

Port2 

autres2 

1 0nex3 1 besoins non exprimCs mais supposCs 

posture : tel qu'observ4 dans l'illustration 

toute autre information relative au contexte 

Analyse3 
1 

1 Fond3 1 fonction latente non dite mals observCe 

le no 3 correspond A l'analyse culturelle 

1 Dcrncx3 1 destinaire non cxpiimbt mais visible 

1 - ~ u t r e r 3  toute autre information dCcoulint de Ir culture 

place des  apport8 extéfiaun. Chacune de8 rubriques a btb ainsi analysée 8 partir des crithes 
pr6alaWment ddfinis seion la m6thode d'analysa descriptive en culture mat&rklk, utilisée 
dans le8 systhes descriptifs exi8tanbl plu8 sp6Mqument au regard du costume. 



date 

Modl 1 tunique-pantalon I 
analyse 1 

samedi 1 1 mars 1972 
- 

formelle 

1 D4coi 1 1 pureté de lignes. simplicité. raffinement blanc 1 

L 

mat1 
l 

1 Destexl 1 pour la dame qui porte une marque 1 

- - -  

gabardine de laine 

I B ~ X I  1 porter la couture de Ilan 2000 a p I 
Acccs 1 1 manteau-tunique-robe A dos crois4 1 

1 Analne2 1 contextuelle (allusion) 1 
autres1 

I sais2 1 printemps 

le sigle de Courrhges apparaît dans la pub. 

1 - Analyse3 1 culturelle (prestige) avant gardisrnc 1 

- 

Appt2 

Lieu2 
1 

Foncm2 
1 

Port2 

autres2 

collection André Courreges accult. 

sortie élégante de l'après-midi 
I 

pour le voyage de prestige 

debout avec un visage cadavérique sans expression 

3505 ens. superlatifs de snobisme 

Bnex3 
r 

1 Dcsnex3 1 femme inactive qui porte le blanc de Courrèges 1 

r - - 

être avant-gardiste e t  exclusif 
3 

Fond3 augmenter a ses modiles incomparables * 
1 



Ainsi, P l'instar du Systdme descriptif du costume traditionnel français, les 

Wments comme la couleur, la forme, la fonction, les mat6riaux. le porteur, etc., 

ont &te 6tudi6s sdparétment, tenant compte notamment des frdquences. Par la 

suite, les donnees ont 618 combinées entre elles, faisant apparaître les 

caract4ristiques du vetement dtudi6 et pr6sent6 dans la publicite: 

a des couleurs: noire, ou muge, ou blanche, ou jaune, etc. sont inscrites 

A la rubrique dko r  (analyse formelle); 

du mot «8trob A la rubrique modele (analyse formelle); 

du mot sport, ou ski, ou loisir A la rubrique fonction manifeste (analyse 

contextuelle); 

du terne sdduction P la rubrique fonction latente (analyse culturelle); 

des fibres de lycm - Blastique - Blastene sont indiques la nibrique 

matibre (analyse formelle); 

du terme jeune Me P la rubrique ((destinaire)) exprirnd et non exprim4 

(analyse fomelle et culturelle). 

Ces prdcisions techniques sur la mdthodologie d'analyse des publicitbs 

donnent un aperçu sur la manier0 dont s'est effectube cette partie de la 

recherche. La saisie des donnees inforrnatish a donc permis d'avoir accbs 

relativement rapidement un ensemble d'informations. 

La publicite representant un item majeur de notre corpus, nous nous 

rattachons la pensbe de Raymond (1 995); 

«Le publicité ollre souvent deux types 
d'infomuition du produit - son utilisation 
mais aussi une mise en scdne qui nous 
renseigne sur les connotations sociales 
et cuitum//es que l'on tente d'essocier 
au pIDduit. Faim fi  de ces Bklments fait 
perdre d l'image publicfiaire une grende 
parfie de sa valeur inlbnnative.~ 
(Raymond, 1995, p. 16) 



L'analyse des publicites limite cependant l'information sur les vdtements 

proposbs. Pour verifier lesquels sont r6ellement achetbs. le corpus doit s'enrichir 

d'autres sources. 

II a 616 fort utile de visionner quelques archives cinbmatographiques et 

photographiques2* ainsi que de mener une recherche dans les albums de photos 

de  famille^.^' Un tel champ de recherche doit definir le moment où coutumes et 

costumes se rejoignent, ou tradition et mode se ctltoient, ou l'ethnologie de 

l'apparence exhibe la relation entre les lieux prives et les lieux publics, entre le 

monde urbain et le monde rural. 

Pour mieux saisir encore la rbalitb. il nous a paru essentiel d'interroger 

des acteurs sociaux. Nous avons donc rencontre 30 informatrices. Ces femmes 

proviennent pour le tiers (10) du milieu urbain. dans lequel elles ont non 

seulement grandi mais aussi fait leur vie. Des vingt (20) autres personnes. 

quatre seulement demeurent encore en milieu rural, ce qui signifie que la 

majoritb de ces femmes ont connu et le milieu niral où elles ont 6t6 blevbes et le 

milieu urbain qu'elles ont gagne à I'age adulte. pour le travail ou en raison de leur 

mariage. 

Ag6es entre 55 et 93 ans, ces informatrices ont v6cu l'époque des 

guerres, de la Crise, l'effervescence des anndes 1950 et 1960, puis la libbration 

progressive pour la majorit6, les interdits de tous ordres. Elles ont occupe des 

postes de journali8res. domestiques. secr6taires. enseignantes. 

Quatre n'ont cependant jamais travailltb hors de la maison et plus de la 

moitie d'entre elles ont continue ou repris un travail rdrnundrd aprds leur mariage. 

22 Rechercha aux Archives Nationales du Qubbec. 

23 Provenant da dix sourcea dM6mntar dan8 des collections privées. 



Outre quelques agriculteurs, les maris ont des profils professionnels trèts 

varies, allant de travailleurs manuels, gens de metiers, commerçants jusqu'aux 

professions liberales. L'bventail des milieux sociaux est assez large pour 

s'averer un Bchantillon 6vocateur de la r6alit6 diversifide de la socibtb. Issues en 

majoRt4 de familles de quatre enfants et plus, voire pour sept d'entre elles de 

familles de plus de dix enfants, elles ont pour leur part suivi les courants sociaux, 

les plus ag6es (n6es avant 1930) ayant eu encore plusieurs enfants, alors que 

les autres qui en ont eu n'en comptent pas plus de six, deux ou trois étant 

davantage la r6alit6 des plus jeunes. 

Sont donc 4 notre disposition des entrevues orales individuelles et des 

discussions de groupes2', c'est-Mire la prbsentation des tbmoignages sur la 

consommation rbelle, de biens achetes, domestiquement confectionn6s. 

échang6s. empruntes ou offerts.2s De telles enquetes sont B la fois un rbpertoire 

des façons de faire, des habitudes, une r6vdation des nomes, bref une 

divulgation des manieres de voir. de percevoir et de poiter le pantalon féminin. 

Inspires par les Bcrits de Brornberger (1980) et de Cresswell (1 975). nous 

avons tente lors des enquetes orales de respecter les principes fondamentaux 

de la methode ethnographique, avec un questionnaire semidirectif ayant la 

fome d'un entretien souple, priorisant les questions ouvertes pour laisser B 
I'informatfice le plus de liberte possiMe au cours de l'entretien. 

La cueillette de donnees orales qui vient compldter le message des 

publicitds, s'est effectuée selon la methode reconnue en ethnographie. Des 

informatrices, choisies par rdaeaux de contacts, ont 618 intenogées jusqul& 

l'atteinte d'un point de saturation de l'information obtenue. soit jusqu'b ce que les 

24 Notre rechwcha touchant aussi la champ de la con8ommatim, nous avons intégr6 cette 
rn~~odo)ogio pour ~ u s c i t ~  Io8 échan~as d'infomatim de8 ptemidres consommationr de 
pantalon féminin. 

25 Cette enqudte nous a permir d'atteindre 3û femmes @&a mtre 50 et 93 ans. 



informatrices, de milieux et de rdseaux diffbrents (ville, campagne, familles. 

ensembles d'habitation.. .) . reprennent les memes 6l6ments que ceux livres par 

leurs pr8d&esseures. Ce choix de procedure a permis d'entendre des 

personnes de profils varies et des tbmoignages pouvant refiBter des r6alites 

ciifferentes. Un questionnaire prhalablement prbparb " , comprenait quatre volets 

particuliers: 

La pensbe de l'informatrice en regard du pantalon; 

La perception des femmes qui portaient le pantalon; 

L'impact du pantalon fhinin; 

Le pantalon aujourd'hui. 

Nous avons enregistrb ces conversations pour pouvoir ensuite y detecter 

les constances et les diffdrences et surtout pouvoir examiner la conformit4 ou 

non avec la publicite. Cet ajout à notre corpus de donnees constitue un 

Bchantillon intbressant. 

En plus des informatrices qui ont accepte de participer des entrevues 

individuelles. nous avons eu recours a la methode du groupe nominal Anoncde 

par Perrien, Cheron, tins (1983)'~ pour gdndrer diverses opinions de la part de 

personnes sollicit6es pour une discussion. Cette methode d'investigation 

qualitative est, a notre connaissance, peu utilisde dans les recherches 

ethnologiques. Toutefois, c'est une methode familier0 au champ de la 

consommation ainsi que dans certaines recherches action de type parti~ipatif.~' 

26 Ce questionnaire apparaft en annexe. 

27 Cette rndthode connue sou8 le sigle de N+G+T. (Nominal Group Technique) a 6t6 rêcemment 
mise au point en psychologie des organisations. 

28 Une recherche où les participants aMent eux-mêmes le chercheur trouver une solution d 
un probldrne del identif&. Aptb avoir répondu par écrit et apport6 des précisions sur les 
rbporirer, Ir dimsrion s'est faite entre lm m m b m  du groupe, notre rôle se limitant B 
dWancher lm intomcüonr et b lm mregirtrw. Bien qua le caneva8 de baw de cette technique 
ait dt4 utilid, il ne fallait par perdre de vue le but de cette intmentbn qui &ait de rechercher une 



II nous importait de savoir comment s'est inscrit le pantalon comme objet 

d'innovation dans la vie des femmes; comment s1ins6rait le pantalon fdminin a la 

ville et h la campagne; de connaître les reactions de l'entourage des 

informatrices; et, dans un autre ordre d1id6es1 tout aussi essentiel a notre avis au 

regard de la culture mat&ielle, de relever divers aspects du pantalon, tant par 

ses matidres, ses coupes, ses couleurs, etc. Les personnes interrogees ont donc 

616 invitdes à parler de leur premier pantalon, de la place que le pantalon a pu 

prendre aux diffbrentes Btapes de leur vie. des rbactions de leur famille et des 

milieux qu'elles ont cûtoy6s, et, bien sûr, des modes et de leur diffusion par la 

publicite ou autrement. 

Notre approche croisde a donc favoris6 l'alternance du travail individuel et 

du travail de groupe, en minimisant l'influence des leaders et en 

ddpersonnalisant les discussions. Ben silr, le nombre limite de participants ne 

nous autorise pas A wnsiddrer les donnees recueillies comme complbtes et 

entieretnent representatives de la rbalitb qubbbcoise globale. Cependant, cette 

methode combinee permet une mise en contexte plus serre0 et une 

accumulation d'exemples interessants, en somme, la constitution d'un corpus 

suffisamment &of16 pour tirer une description pertinente d'une rbalitd des 

femmes contemporaines. 

Les personnes invitdes ont 616 interrogees en trois groupes : dix femmes 

habitant la m&ne maison d'hdbergernent, n&s entre 1909 et 1925; six femmes 

provenant du meme milieu familial, soit quatre sœurs ag4es de 75 ans a 83 ans 

et deux nibces Bghs de 60 ans; sept femmes inscrites dans un cours de danse 

et ggées entre 55 ans et 64 anse2' 

p s h  d'ensemble sur Io port du pantalon tbminin. Pour susciter davantage 11int6réit, la8 
participante8 avaient dtd pibrlrbbment informées du sujet de la dimrsion. 
29 Les qumtions pour la discarrion sa retrouvent en annexe. 



L'enquBte a permis de cerner les hbsitations, les interdits et les ruptures 

dans les coutumes vestimentaires, ce que la publicite ne peut nous rdvbler de 

rnanidre certaine. Bien que ce rendez-vous, avec les tbmoins du temps ait un 

caractdre limitatif. il a permis de confirmer la consommation du pantalon en 

relation avec les documents publicitaires. Aussi, de pouvoir &abtir des pistes 

pour savoir si la diffbrenciation sexuelle des manibres vestimentaires s'est 

amorcde dans le rBseau urbain ou rural, si la transformation de la garde-robe 

ferninine a 616 suivie de la d4sexisation des rdles sociaux, si cet emprunt de 

costume a change les coutumes. 

Par ailleurs et pour fin de comparaison entre les r6gions et Mge des 

informatrices, I'enquete realisée par Chdstiane Noël a 616 une autre source 

d'informations int6ressante." De plus, une entrevue avec Monsieur Donald 

Simons, actuel proprietaire des Magasins Simons et issu de la quatdbrne 

gdn6ration. fut pour nous un tbmoignage tr6s Bvocateur sur les coutumes 

publicitaires travers les ans et sur le chemin que ces cinq gbnbrations ont 

parcouru pour servir la consommatrice quebbcoise en rnatihre vestimentaire. 

II ne faut pas nbgliger I'intbr8t qu'a suscite ce sujet de recherche chez 

certaines personnes. Ces reactions recueillies dans des contextes moins 

formels tels: dialogues, conversations, rbfiexions B haute voix, moins 

scientifiques ne sont pas moins r6v6latrices de l'esprit du temps? L'intWt 

manifeste par ce sujet de recherche a eu souvent pour effet de rdveiller les 

memoires sur cet objet de consommation, nous rbvelant que l'adoption d'un 

v6tement se situe non seulement dans un systdme de production et de 

distribution mais comme un phdnomdne ayant cours dans un milieu culturel 

donn6. Cette approche de cueillette d'infomations a fait surgir des images du 

30 Pour un projet sur la mode subvmtionnb par le Conseil de recherches en Sckncss 
humaines, sous la direction da Jowlyne Mathieu (1990-1993). Régions touchées par cette 
snqubte: Quôbec, Moirtrbal, Cec Saint-Jem, Gaup6sie et Charlevoix. 

31  Le8 r6actiom et les infmatorir &aient tfè8 prolifiques an faisant 6tat de mon sujet de 
rechme. 



passe relatives a des contextes, des activitds, des circonstances ayant un lien 

avec l'adoption ou le refus de porter le pantalon. Se sont donc ajoutes des 

documents iconographiques et les artefacts comme autres temoins 

cornpl6mentaires des propos recueillis. 

II est possible de dbcouvrir qu'à travers ce regard sur le discours verbal et 

non-verbal de la publicit6, que cette influence médiatique est a l lb  au-del8 du 

cercle minuscule des conventions vestimentaires bien Btablies et que les choix 

vestimentaires sont devenus de plus en plus socioprofessionnels et 

circonstanciels. 

Bien qu'il soit abusif de confondre la crbation d'une mode et son adoption; 

du fond de la penderie, du fond du tiroir, le pantalon f6minin a son histoire tout 

comme la chemise, la chaussure ou le chapeau. II n'est pas sorti du nbant, il est 

anime d'aspirations Bgalitaires. En quelques anndes. la creature plantureuse, 

sophistiqude, sans age, cette geisha occidentale, est devenue une fille libre, 

active decidant de ses tenues comme de ses partenaires, de la date de 

naissance de ses enfants et de son emploi du temps. 

Proposition de parcours 

Cette étude nous amhe nous int6resser particuli&rement aux choix 

offerts et portes par les femmes. Son c(coslume», plus que tout autre forme de 

consommation est la premidre expression visible de changement et de la 

naissance de coutumes. 

Dans un premier temps, nous traiterons de certaines caract6ristiques 

significatives des modes: les choix de textiles, de formes. de couleurs, les 

tendances, les pratiques, les sources d'inspiration, les dominances et les 

rythmes d'adoption. 



Au-delP d'une simple succession de formes, de fonctions, le pantalon 

prbsente certaines differences selon les Bpoques, les lieux et les manieres de le 

porter. Entre la stabilit6 et la mobilitb, les jeux des choix vestimentaires passes 

et actuels s'entremdent. A ce chapitre on ne s06tonnera pas de les voir defiler 

en empruntant une sdquence presque similaire aux rites de passage32. 

Puis, il sera permis de constater que le port du pantalon comme pretexte 

de confort, d'utilitaire, de pragmatique r6vévBle des moments de rbbellion, de 

manifestation de changements sociaux. Bien que cela puisse Btonner la 

g6n6ration de mes filles33, qui comme plusieurs de leur g6ndration. le choix de 

porter un pantalon ou une jupe n'a aucune connotation de prohibition. II devrait, 

par certaines rbminiscences des femmes des gbnbrations pr6c8dentest 

permettre de wnnaitre les bravades, les inqui6tudes. les hdsitations, enfin, le 

chemin parcouru depuis l'acquisition de leur premier pantalon et les contextes 

qui l'ont favoris& 

A la suite, nous tenterons de demontrer que l'objet de consommation, le 

pantalon fbminin, est devenu le ternoin et un signe d'6volution des mentalites 

tant individuelles que collectives. Certaines pbriodes traduisent tantdt les 

mutations, tantbt les hdsitations, rarement l'indifférence et souvent l'abolition des 

distinctions. II sera aussi possible de discerner que le mieux-Btre Bconomique 

construit une nouvelle image et un nouveau comportement de la femme. 

L'emprunt et ensuite l'adoption d6finitive du veternent simplifid des 

hommes, traduit un changement de soci6t4 par une affirmation de soi et 

d'égalit6. A cela les publicitbs, les magasines fbminins, les d8fll6s de mode, sont 

des espaces privilégi4s pour ddcouvrir le soi fbminin. La femme retrouve dans 

32 Des repprochements d'ordre conceptuels doivent en effet 8Cre 6tablis avec la théorie d'Arnold 
van Gennep sur les rite8 de p m q o ,  tant physique8 que coutumiers (Parir, Mouton, 1969). 

33 lm filles de 25 8 35 an8 et moins dont la garde-robe comporte plus de pantalons qua de 
jupes ou de robes. 



ces lieux de ferninite comprbhension-amiti&identification de soi. Les 

representations de la f6rninit4 supportent maintenant le choix entre la domesticit4 

venus la prdsentation de soi. Malgr6 la perception d'une tension entre travail et 

famille, on en distingue pas moins un style de vie caract8ris6 par 11activit8 et 

I'inddpendance. Le pantalon se fait le complice dans la construction d'un autre 

soi. Le pantalon de sport, de detente et de loisir. devient un detour pour passer 

de la femme objet A la femme personne. Cette mode d'abord expdrirnent6e 

comme s'ércartant de la tradition suit le sentier de l'affirmation. 

L'ethnologie, du moins en ce qui concerne l'horizon vestimentaire, 

n'enferme pas la tradition dans un passe fige. La mode s'avdre donc une voie 

riche de renseignements sur l'expression personnelle et collective. Elle suggbre 

une lecture des valeurs et des pratiques sociales vers l'acquisition d'identitbs 

nouvelles. Par ailleurs, sur cette apparente vari6t4 se dessine une non moins 

apparente conformit6 qui fait que le costume de notre temps expose toujours la 

coutume. 

Cette thdse se prbsente donc en trois parties. Une premidre rapporte la 

trajectoire du pantalon, h la campagne et la ville. Une deuxidme propose une 

interpretation des phases d'adoption du pantalon. Enfin, un troisibme et dernier 

chapitre s'attarde & la perception de la femme et de son corps dans la culture 

actuelle. toujours au regard du port du pantalon. 



CHAPITRE 1 

LA TRAJECTOIRE DU PANTALON. 

LE RURAL ET L'URBAIN OU LE PANTALON DE VILLE ET 

LE PANTALON DES CHAMPS 

Dans la sbr6nit6 et la tranquillitd de la verte campagne, dans le bruit et le 

tourbillon de la cite. comment a circule le pantalon fbminin? A l'exemple de la 

gent trotte-menu du grand fabuliste, Jean de la Fontaine, les premiers pantalons 

de la femme rurale se sont faits discrets et plutbt r&serv6s, même cacMs, ceux 

de la femme urbaine ont connu leurs premieres heures dans des activités plus 

ludiques, plus humoristiques, plus futiles, plus bruyantes, mais lii s'arrête notre 

analogie avec la fable! 

Notre demarche de collecte d'informations par la m6thodologie des focus 

group s'est av6rbe int8ressante. compte tenu de la provenance urbaine et rurale 

des informatrices. Les Bchanges ont 616 très r&dateun des pratiques 

pantalonnidms. Ces conversations, partiellement dirigBes, ont initie des 

discussions et des temoignages dont la dynamique gagnerait à 6tre exploit6e 

davantage dans l'espace ethnologique. Ces interactions sont riches de 

r6fdrences, de r6actions. de comparaisons, d'approbation, sans oublier le 

partage de r8miniscences rdcipmques d'6vdnements heureux ou malheureux 

relies au port du pantalon dans des contextes donnb. 



1 .1 Les caract4ristiaues du pantalon 

S .  1 .l Des modeles fdminisds 

Du pantalon bouffant au pantalon moulant, du pantalon protecteur des 

contours f6minins. au pantalon rbvdlateur de la courbure, des fesses, de la 

cuisse et des mollets que s'est-il donc passe? 

Depuis que l'homme s'est appropri6 ce vdtement d'allure stoïque, s6v&re, 

aussi loin que remontent les memoires des historiens du vbtement, on n'observe 

que des changements mineurs dans la prbsentation du pantalon. La fermeture, 

devant. est passe0 de la boutonnibre à la fermeture Bclair, l'ourlet s'est un peu 

Blargi ou rbtrbci, la taille s'est parlois assortie de plis presses ou de plis souples. 

Bref, dans l'ensemble, trds peu de crbateun se sont penches sur les variations 

possibles du pantalon masculin. 

II en est autrement pour la version f6minine. Les crbateurs ont maintenu 

leur dialogue et leur wmplicitd avec la femme meme dans ses choix de 

pantalon. Ils savent que pour lui plaire, ils doivent Bviter le statisme. Ces 

artistes des corps et couturiers de l'image continuent de rehausser les graces de 

la femme au gr6 de ses attitudes et de ses habitudes vestimentaires. La fbrocitd 

du marche de la consommation les pousse la suivre dans sa recherche 

d'identitb. 

Ainsi, la salopette B bavettes et bretelles, en denirn, a d'abord 816 revetue 

B contre cœur, par certaines femmes pour un labeur oblige, que le catalogue 

Eaton ou le Magasin Pollack illustrait par une publicite on ne peut plus factuelle 

(figures 34). Aujourd'hui, cette salopette fait presque une page de journal, 

représentant trds Urement une jeune femme manifestement enceinte, cela pour 

promouvoir l'écoute d'une c h a h  radiophonique, ou cette autre pour promouvoir 

les metiers non traditionnels pour les femmes (figures 5-6).Cetle opposition dans 



la fonction n'est qu'un exemple que l'espace et le comportement des femmes 

dans la socidtb se sont considbrablernent modifids. Un modele trds peu 

appr6ci6 dans les annees 1940 et 1950 s'affirme à la fin des annees 1960, 

devient une combinaison à la façon du mdcano pour un "style garçon manqu6" 

ou encore le jumpsuit des parachutistes, des aviateurs ou des astronautes, mais 

en jersey moulant. Ensuite, cette vbnbrable combinaison est devenue une tenue 

d'intbrieur en velours Bponge pour recevoir. 

Le denim se prbsente d'abord pour quelques pedal-pusher, mais surtout 

pour le jean qui tente de se tailler une place en assaillant la fille, lui faisant des 

propositions de plus en plus moulantes il mesure qu'elle poursuit sa demarche 

de liberte dans ses choix de vêture. 

C'est la fermeture glissidre trds visible B l'avant qui signale cette 

transition. Puis partir de 1972, il serre d'abord la cuisse, puis on le d6crit 

comme trds ajuste aux hanches, en 1974 on croit qu'il peut convenir en 

panteilleur, mais on a t6t fait de le ((faire mouler B merveille de la hanche aux 

genoux»', puis, en 1975, il devient le jean cigarette2 pour des silhouettes minces 

et effMes auquel on ajoute une matibre extensible pour augmenter les ventes. 

Les rbclames t~i6vis6esI d'aliments naturels amaigrissants et anti-flatulents, s'en 

emparent pour demontrer les contorsions qu'exigent un jean trop sen& Les 

sp6cialistes de la cellulite, adeptes du body liner incitent la consommatrice avec 

illustration B l'appui changer ses vieux jeans: ((Pourquoi ne pas changer vos 

vieux jeans pour des nouveaux beaucoup plus petit (sic) ... pour le super soin 

Body Liner .. . gdce 8 le nouvelle technologie allemande des annees 200d ». 

' Publicitd de la Maison Simons parue dans Le Journal Le Sokil, 24 man 1974. 

Pubkit6 de fa Maison Sknons parue dans Le Journal Le Sokil, 12 juin 1975. 

' PubIicW d'un &nt/ib de Sant6 Mimw pawe dans Le Jwm8l L'AppdI 18 avril 1999. 



FIGURE 3: Récbme publicitaire pana dans le Catalogue Eaton. 
Source: Version anglaise du Catakgue €am, printemps4t6 1950. 
Cette illustfation des années 1950 est auaientique 8 celle parue en 1943 et en 1946. 
La description est réduite h la couleur (navy), au textile (coton) et B ses poches de 
cbtd, en rappelant que cette salopette est Wstante et facile d'entretien. 



FIGURE Réclame 
source: 

publicitaire pour le magasin Pollack, parue en 1 943. 
Le Joumdl Le SoleilB le 25 mai 1943. 

mkpett8 du temps de guerre que l'on wggbre pour l'usine ou pour le jardin do 
v ic (Oh  miis en teintes pastels. Pour dames et jeunes filles en taille do 12 & 20. 



FIGURE 5: Réclame publicitaire commandde par une station de radio de la Ville de Québec, la 
Station CHOI, 
Source: Le Journal Le Soleil. le 10 avril 1 999. 
La jeune femme en salopette, manifestement enceinte. illustre ici une évolution dans 
la fonction. instrumentale de ce v6tement. mais aussi une mutation dans la rnanibre 
de penser la salopette. 



UR€ 6: Réclame publicitaire pour promouvoir la voiture Saturn. 
Source: Revue Chdtelaine, octobre 1994, p. 27. 
Cette illustration d'une jeune femme portant une salopette. manifestement souillée. 
identifide comme ingdnieur en mdcanique, tend a démontrer que le changement de 
fonction d'un vétement est souvent accompagnateur de la trajectoire professionnelle 
de la femme. 



La cote d e v b  de ce pantalon crde plusieurs emplois. Les entreprises de 

confection de jean ne manquent pas au QuBbec, certaines regions comme la 

Beauce et la région de Frontenac &ant devenues des leaders de cette 

confection. La consommatrice qu'elle soit petite de taille, bien en chair, jeune ou 

plus ag&, peut trouver une paire de jean pour elle sur le rnarch6. S'il est interdit 

encore dans certaines 6coles priv6es. il est devenu, par ailleun, l'uniforme des 

Btudiantes de tous les ordres d'enseignement. L'uniforme pour le week-end, 

pour la randonnbe, pour le voyage. pour les vacances, avec plus ou moins de 

poches, à des prix variant de 25% à 350% sur le marche qu6bécois1 jusqu'8 Saint- 

Laurent qui dit n'avoir qu'un regret, ne pas l'avoir invent& Bref, le jean est 

devenu un passe-partout qu'on doit posseder. 

D'autre part, la mine triste et monotone du simple pantalon offert ;l la 

consommatrice des annees 1940 et 1950 ne pouvait deranger la gente 

masculine. La description du pantalon se rbsume droit, large à revers Btroits, 

au genou, long comme snikers ou pedal-pusher, puis on adapte l'étroitesse du 

pantalon de ski un pantalon de rue. A la meme pBriode, les photographies de 

femmes en pantalon confirment cette apathie esthdtique. En 1962, il s'appelle 

fuseau avec &astique sous le pied, il est d taille basse & la Saint-Tropez en 

1965, il est tuyaute et &as6 en 1966, en 1968, c'est le style matelot, en 1969, 

c'est l'art d6co avec un style plus fluide, l'indienne. Le debut des annees 1970 

marque I'Bre des extravagances, avec franges, avec broderies, avec appliques. 

cravates. revers et pattes d'blbphant, de plus en plus larges, battent la marche, 

pour devenir plus Btroit, puis droit, puis tr6s-trbs 6troits pour une silhouette mince 

et rWquilibn)e. 

Puis, sauf en tailleur-pantalon, ces pantalons, au milieu des annees 1980, 

deviennent une deuxidme peau. On a m6me replace la fermeture il glissi8m sur 

le cdtb pour qu'il adhdre davantage au corps, et sans doute. pour mieux exhiber 

ce ventre aplati. Avec sa complice. les revues de mode, la femme fait tout pour 

se donner une tournure et des appats que le ciel ne lui a pas necessairement 



octroyes. En outre, pour remédier aux avarices de la nature, subtilement. le 

marche de ta lingerie propose les collants et la gaine remonte-fesses, A porter 

sous un pantalon le plus effile possible. bien souvent, pour mettre en valeur une 

poitrine rdcemment dnov6e. 

Le pantalon une histoire de corps recompos6! 

En pleine modernit6, la projection d'un corps ideal hante encore. Cela 

revient s'interroger sur l'essence meme de l'histoire du pantalon et du costume 

en g6n6ral. Ne seraitce pas plutdt une histoire de corps recompos4 ou d'une 

architecture corporelle? Suivre la Qubbbcoise dans ses achats de pantalon, 

c'est aussi raconter une histoire de corps. Au corps sage d'aprds guerre 

succede un corps embanass&, puis, c'est le corps narcissiste qui suit le corps 

chbtif et d6gingand6. La ferninite, que les générations pr6cbdentes ont voulu 

protdger, est maintenant honor6e dans cette osmose corps-pantalon. Ce n'est 

plus la coupe P plat mais la coupe sculpture. Dans un monde r6gi par la 

consommation et les modes de vie, où les normes esthetiques sont rbgl6es par 

des irnpdratifs de rentabilitd, l'objet-vetement, par son caractbre visible, devient 

un signe des transformations sociales. Sous ses multiples visages, la 

consommation vestimentaire est animatrice de changement, magicienne de la 

distinction culturelle, crbatrice et metteur en scdne des interactions humaines: 

((Par le jeu de la publicité, des images, des productions visuelles eccompegn6es 

d'un discours, verbel et Mt, tmnsfërent des proptidt6s significatives, qui avec 

l'usage, deviennent des significations cufiurel/es courantes. » (GagnB-Collard, 

Lussier, Mathieu. 1997. p. 21 7) 

Après le galbe magnifie de la poitrine des années 1950, le pantalon s'est 

fait le complice pour livrer au regard le galbe d'une morphologie jusque 18 

r6senrée pour les moments plus intimes. Tel est du moins l'opinion exprimée par 
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ordinateur pour construire le design de son Btoffe qu'il aura B soumettre aux 

artisans du textile. C'est le rdle de ces artistes de la fibre textile de deceler dans 

une activitd de crbation, la trame et la chaîne qui dissimuleront les corps ou les 

d6voileront selon l'inspiration du designer ou du styliste. La technologie du 

textile est fort complexe, surtout depuis les annees 1970. Nous croyons que 

parcourir les publicitds est un bon moyen pour dbcouvrir non seulement son 

Bvolution. mais, aussi pour d6tecter les changements d'attitudes de la 

consommatrice envers le choix de certaines fibres textiles. 

Pour la premier0 dkennie de notre Btude. la citadine a le choix de porter 

le pantalon pour deux saisons; l'hiver en laine. 1'618 en coton. Pour la campagne, 

l'hiver en Btoffe du pays5 ou en molleton et 1'616 en overall. Puis tel que suggbrd 

par les magasins et les catalogues. les matieres sont simples, de couleurs unies, 

peu fragiles, lavables, surtout Mt& En serg6-velours c6tel6, il peut 6tre port6 

pour des loisirs extérieurs en hiver. 

Les informatrices, faute de n'avoir mieux. confirment ces attestations. Les 

rbclames publicitaires et les informatrices confondent souvent le textile avec la 

structure de Ii6toffe. Avant 1970, les noms ghkiques ne sont pas encore 

imposes sur les Btiquettes, ce sont les industriels qui suggbrent l'appellation. A 
la saison hivernale, des annees 1940. le pantalon s'offre ou se confectionne en 

freize (Polleck) ou frise (Dupuis & ~ré)res)'. en gabardine. en serg6, en cr8pe. en 

tissu alpine, en molleton, en tissu panier, en twill. Tous ces termes, pour 

designer I'btoffe, sont soient des techniques de tissage ou des techniques de 

filage. 

' Une &off@ üssÇ avec de la laine filde 9 la main et ensuite foulbe pour la rendre plus Opairse 
et plu8 chaude. 

Ce8 terme8 pour d68igner I'btoffe apparaissent dan8 les années 1940. Freize ou frlse est 
sans doute une dbfmation du teme anglais "frieté", ddsignant une dtoffe I tissage tr4s 
dense, daliséa avec de8 fils tds  tordu8 avec une chaïne en coton et une trame de laine, B 
l'origine pour du tirbu d'amwblmant. Toutefois, ce terme n'a jamais utilise par nos 
informatricea. 



II en est de meme pour le veloun cetel6 ou corduroy, cette fois en coton. 

Pour nos informatrices, les deux ternes qui reviennent en memoire sont: «la 

serge de laine, le crêpe de laine, /~tofle»', cette dernidre appellation faisant 

r6fhnce un tissu plus Bpais et plus rude et forcement plus chaud. 

Depuis le pantalon d1Atoffe du pays emprunt6 à son f r h  ou à son p&e, 

depuis que les 6coli8res l'ont enfil8 sous leur robe de couvent pour se rendre 

pdniblement P IYcole du village. depuis ce molleton de laine avec dlastique aux 

chevilles que les premieres skieuses ont endurb, la laine s'est raffinee. Cette 

laine trop rustiquement apprêtée ne peut gu&e servir qu'à un usage prescrit par 

les rigueurs climatiques et contextuelles. M6me s'il n'y avait pas encore d'exode 

rural. la paysannerie n'en delaissait pas la terre pour l'btoffe. Les premiers 

pantalons poitbs par nos informatrices se sont surtout confectionn6s dans du 

drap de laine vendu au magasin ghbral ou achete par catalogue. Dans les 

ann6es 1950, certains magasins de la campagne offrait des pantalons de ski 

confectionn6s en laine. Quant a la citadine les achats de pantalons &aient en 

tout point semblable a ceux offerts dans les catalogues. Le tartan et le worsted 

apparaît seulement a la fin des annees 1950 pour revenir sporadiquement a 
chacune des decemies. 

A part le velours de coton offert pour les snikers rbservbs pour le ski ou le 

patinage, l'analyse des deux premieres decennies reserve le coton et le fil6 de 

rayonne pour la saison estivale. Souvent appel6 toile par nos informatrices, on 

le porte pour aller B la campagne ou au chalet. La consommatrice achete son 

pantalon d'6t8 en tissu bermuda pour la plage (nattd). ou alpin (serge) pour la 

bicyclette. Pour le short. le coton est ucroustillenh~' ou en soie et toile (coton) 

avec sa jupe. 

' Lors des mtrevum individudlr, cinq informatrice8 font dtat de IYtofle pour ie pantalon de 
ski, on Ie mentionne aussi dans deux groupe8 de discussions. La serge et le cf6pe de laine 
rappelle le premier pantalon. L'onqu6te de Christine Naül en fait également mention. 

' Ce terme appamîî dans une publicit6 de la Maison Simons, 22 juin 1942. 



Le commerce offre B la consommatrice qu6b&oise un pantalon de lin fin 

seulement partir de 1962, cette fibre, jusqu'alors, surtout rdservee pour la 

lingerie de maison. Ensuite, I'élastine et le polyester apparaissent en 1968, 

l'acrylique sous le nom d'orlon ou de banton dans les annees qui suivent, ces 

trois dernieres fibres dans des Btoffes tricotees sous le nom de jersey. Jusqu'au 

début des annees 1970, il semble que le pantalon en &ofle tricot& (curviligne), 

surtout en polyester, n'est pas apprdcib par toutes. II traîne derribre lui une 

connotation de bon marché. Le sens pbjoratif que i'on donne au terme 100% 

polyester ne laisse aucun doute sur son manque de popularite chez la classe A 

l'aise et pour la jeune fille. Avant que l'on melange les fibres naturelles aux 

fibres chimiques, la fibre naturelle d6tient toujours la prernibre place comme 

c r i t h  premier de qualit& 

Le polyester melange avec du coton viendra au milieu des annees 1970. 

A ce meme moment, le Canada etablit une reglementation sur la composition 

des fibres textiles en imposant des noms g6n&iques sur des Btiquettes 

apposees aux v8tements. Avec un peu plus de connaissances, la 

consommatrice fait face b plus de choix et devient sans doute plus rationnelle 

dans son choix de textile. Des cotons voiles, des soies façonnees et des cr6pes 

de polyester ou de nylon sont offerts pour les soirBes plus sophistiqu6esI tandis 

que, pour les fins de journee et les fins de semaine, le coton ouate a pris la 

releva Un matMau, quoique traditionnel, a connu ces dernieres annees un 

emploi privilégi6, c'est le cuir, soit naturel soit imite, inspire de la combinaison du 

motocycliste il a une certaine vogue pour les pantalons. Toutefois, son prix trds 

Blevd ne convient pas a toutes les bourses et surtout ne convient pas B toutes 

les tailles. Ce sont, soient des magasins ou des boutiques spécialis&s, qui 

l'offrent 4 une consommatrice, non seulement B I'aise financi&rement. mais aussi 

B I'aise dans sa silhouette. Le lycra, d'abord utilise par les coureurs cyclistes, ou 

pour les maillots de bain, s'est transfomi6 en pantalon stmfchd. Les femmes qui, 

en 1950, semblaient parfois des trophées qu'on exhibait comme un symbole de 



la rbussite du mari, dldbrent avec 11artiv4e des tissus extensibles leur propre 

victoire, celle de leur corps! 

La gaine, ce sous-vetement camouflant, impose d8s le jeune Age, est 

dorenavant remplace par un pantalon qui fait triompher le corps grace à cette 

fibre extensible de plus en plus raffinbe. A part les sportifs, l'homme de la rue ne 

l'a meme pas courtise, si ce n'est qu'en achetant un jean coton-&lastane. 

Pourtant, aujourd'hui tous les proc6des de fabrication: Is chaîne. la trame, la 
maille se pretent d6somais Iëlastification. L'Blastane n'est pas seulement 

attache aux caleçons seconde peau, elle peut semir B la production de matidres 

plus fluides tel pour ce pantalon de satin perle stmtch offert iS la lectrice de 

Chetelaine (mai 1999, p. 116). La consommatrice maintenant ddgein6e ne peut 

rbsister a ce pantalon plus flexible qui Apouse ses mouvements et, avec un peu 

plus d'ampleur, tout en dissimulant ses imperfections. 

Dans les annees 1970 surtout, la fibre inspire le publicitaire du pantalon 

fbminin: 

0 cc... avoir des vdtements qui font Bquipe avec le corps ... u (1 8 mai 

1971 ). 

O K.. pereilre mince et actuelle ... » (1 2 juin 1975). 

M.. . coton bw?, mais doux.. . » (1 4 mai 1976). 

a.. . tromper l'œil et m6tamorphoser ses vdtements . . . N (1 6 septembre 

1976). 

a «. . . dissimuler les bourrelets disgmcieux . . .N (1 7 mai 1 977). 

a.. . faim valoir la minceur de se silhouette . . . » (25 août 1 978). 

O a... rythmer ses mouvements, se gdser ... » (1 2 septembre 1978). 

a... porfer le In)s &mit eu lendemain des feres ... )) (1 5 ddcembre 

1978)~. 

-- 

Ces extraits de publicité8 d. ia Maison Simon~ sont parues dans Le Journal Le W i l .  



II est interessant de noter que l'homme, consommateur de pantalon par 

excellence, a peu bdnbfici6, jusqu'é maintenant, de cette forme de courfisenerie 

publicitaire. 

On avait enseigne. dans les &coles sp6cialis6es. depuis plusieurs 

d&cennies, qu'il &ait plus logique de choisir le modele avant le tissu, aujourd'hui, 

c'est le tissu qui inspire le modele. Pour les designers, les materiaux ont le 

pouvoir d'engendrer la forne. Chaque creation est l'attente de I'év8nement 

produit par la relation entre le tissu et le corps. Comme l'affine Auedine Alaïa: 

d e  p&lére travailler sur les corps 
vivants. Je d6couvre beaucoup plus de 
choses, les muscles se ddplacenl, ils 
bougent, le tissu suit. II les drape ou se 
cesse. II provoque des surprises, des 
ruptures que j'intdgre 9 me coupe. Je 
decoupe dans le vif. L'important est de 
saisir comment les lignes se 
transforment, créent des plis, des 
lombds, injectent la circulation sanguine 
dans /a f0m8. N (Art Press, 1997, p. 65) 

Dans cette forme de crbation, le vetement ne naît plus de l'aplat d'une 

feuille de papier mais se construit a partir du volume du corps. 

Depuis plusieurs saisons, les filateurs mdangent la fibre naturelle et la 

fibre artificielle. Des mdanges laine-polyester, chanvre viscose. soie et viscose, 

rayonne polyester favorisant ainsi l'entretien et l'apparence du pantalon. Le 

pyjama des petits matins se prdsente en tailleur adrien viscose-nylon associant 

le pantalon plus ample (figure 7). Pour suivre la tendance et la pr4occupation 

Bcologique des consommatrices, on ne saurait taire ici le desir de certains 

producteurs de fibres de protéger l'environnement. Pour ne citer ici que le 

Tencei, cette fibre cellulosique biodégradable. mise sur le marche en 1992, 

fabriquée B partir du recyclage de bouteilles d'eau minerale en W C .  Des 



ensembles blouse et pantalon en Tencel sont d6jà largement offerts sur le 

marche du Quebec, 



FIGURE 7: Le pyjama converti. Pyjama des petits matins. 
Illustration parue dans les pages de mode de la revue Châtelaine de mai 1999. 
Le pyjama converti en tailleur abrien traduit bien le changement spatio-temporel et 
circonstanciel du vdtement. - De la sphdre privée il passe 8 la sphère publique -. - De vdtement de nuit il devient un vbtement de jour -. - De veternent pour se 
glisser sous les draps il devient un vbtement pour la promenade sur la plage -. 



La fonction de protection et parfois de thbrapie traditionnellement attache0 

aux textiles refait surface dans certaines technologies r6volutionnaires. Sont 

I'btude aujourd'hui des fibres ayant des propri6tds trbs divenifides telles: les 

fibres thenno-r6gulatrices, antiseptiques, anti-stress, anti-froid. anti-UV, anti- 

insectes, anti-odeur et m&me anti-bactbrienne, toutes class6es dans la famille du 

textileîosm6tique. Bref, la consommatrice ne manquera pas de choix pour 

garnir son vestiaire quotidien. 

Consid6rablement allbgbe et respirante, la fibre textile a gagne des 

sphdres les plus innovantes de la mode. Les tissus diaphanes d'apparence 

cosmique s'accorde avec le style ax8 sur la spiritualite et le bien-&re, une 

tendance qui gagne de plus en plus d'adeptes. L'aspect tactile devient un 

facteur plus important dans les comportements d'achat. Aussi, les crbateurs 

veulent bien respecter ce desir de la consommatrice di8tre caressde par son 

vdtement. On lui offre donc le pantalon en lin monacal, avec quelques emprunts 

aux moines tibbtains, en inspiration redingote, pour peu, on pourrait en faire un 

veternent de culte. Le pantalon en fibre synthbtique n'a plus la meme 

connotation de mauvais goût ou d'inesthbtique qu'on lui pretait lors de sa venue 

sur le marchb. La matibre textile est de plus en plus perçue comme une 

seconde peau qui Bpouse presque la plupart du temps 90% du corps, le flatte, le 

&chauffe, l'accompagne dans son activitb humaine, dans ce qu'il veut montrer 

ou cacher. 

1.1.3 A propos de la couleur 

Aux sidcles prdcedents la couleur des vdtements &ait souvent un facteur 

d'inteipretation du thddtre social. Elle designait des fonctions, des situations, 

des rangs, des sexes. Repérée par divers indices, la couleur du pantalon, offert 

B la femme tendrait B maintenir la confusion des genres. Si la sphdre privée, 

surtout intime, autorise, d6s les années 1940. certains jeux de couleur, tel n'est 



pas le cas du pantalon qui prend la rue. On aurait 616 porte a croire que la 

palette des coloris fbminins prbsenterait une ouverture plus large que celle des 

couleurs masculines, il n'en est rien. Si on laisse en coulisse le jogging rose, 

bleu ou vert tendre pour les matins plus Bnergiques, si on a os6 au debut des 

anndes 1980 les imprimés aux couleurs psychéâdliques, on les a r6servbs d une 

tranche d'age trbs cibl6e. qui d'ailleurs, les ont achetés en solde ou encore sont 

demeures dans des vestiaires priviMgi6s. 

La moderation et la parcimonie dans la nuance marquent. toujours 

d'ailleurs. ce type de consommation. Les couleurs, ou l'absence de couleur, 

dominent: les noirs. les beiges. les blancs. les marines, les bruns composent une 

bonne partie des Btalages. Le jaune, l'orange. le rose, les pastels, le rouge, et 

teintes plus osdes luttent sans esperer de victoire contre les tons sombres 

habituels. Si on ose l'offrir B la consommatrice, pour ddvaler sur les pentes de 

ski, trbs peu s'en prbvaudront. car 15 jours plus tard on se resigne A le vendre à 

demi prix. Dans les publicites de la Maison Simons. environ 8% font Btat 

d'éclatement de couleurs et c'est surtout en saison estivale. Sur 50 ans 

d'histoire du pantalon. on ne peut parler de rbvolution dans les coloris. Les 

associations colorbes se voient surtout dans l'accessoire. La fid6lit6 seculaire 

aux couleurs sombres, qu'on croirait ddvolu aux hommes, persiste aussi dans le 

placard fbminin. 

Cette appropriation du costume masculin s'identifie aussi par l'adoption de 

ses choix monochromes. Le pantalon s'accorde avec nos saisons sombres, 

nuageuses et neigeuses et aux lumidres réôuites. Une premidn r6flexion nous 

porte penser que la Qu6becoise n'ose pas porter le pantalon trop visible. Car 

mdme pour les vacances dans le sud ou la croisidre, le marine, le naturel, le 

blanc sont omnipr6sents. Conformisme et modernisme se côtoient, c'est 

I'Bvocation du pantalon consomm6 et montre mais non exhibé. L'Bnonc6 de 

DelbourgDelphis, propos de la mode des années 1930, s'applique aussi pour 

la nuance du pantalon des années subséquentes: a... ce qui est voyant n'est pas 



attrayant; il semit plut61 choquant ce sont les hommes qui sont les plus 

conserveteurs en ce qui concerne le tenue de leurs Bpouses: ils supportent mal 

/'originelit8 sur elles tandis qu'ils l'apprécient sur /a femme des autres.» 

(Del bourg-Delphis, 1 98 1 , p. 50) 

En d6pit des incitations au colorisme des apparences. la mode du 

pantalon f6minin demeure la cathgorie vestimentaire la plus attache9 aux coloris 

discrets. Cet attachement, B des nuances traditionnelles, n'est certainement pas 

de nature à exciter l'œil et les perceptions, ou encore moins de d6velopper une 

acuitd nouvelle chez son compagnon. Le sensuel et l'extraversion ne va pas 

dans la couleur. L'audace ne se traduit pas par le pigment arrogant. A moins, 

comme nous le confiait une esthbticienne (40 ans environ), que les harmonies de 

couleurs consid6r6es masculines attirent davantage les compliments que les 

couleurs tendres, ne laissant pas indifferente celle qui les reçoit. D'ailleurs, 

quand on pose la question aux informatrices, si Iton excepte les ensembles 

palauo souvent imprim6s'0, le marine, le noir, le blanc et le beige sont les 

couleurs mentionnbes. Le visionnement d'une bande magn&oscopique 

(Archives nationales, vid6o de Daniel Bertolino, 1967) A Terre des Hommes, 

confirme que le choix est le rn8me. On deambule avec les memes couleurs. La 

parade du pantalon fh in in  suit le layon du mouvement apathique du cercle de 

couleurs. Malgr6 les publications, les consultations couleurs, les ouvertures sur 

les notions harmonie-nuances-teint-personnalit6 qui ont vu le jour dans les 

annees 1980, tous les apprentissages reçus ne se sont pas traduits dans la 

presentation du pantalon. Au meme moment, les btalages de certains magasins 

de QuMec, tentaient de respecter les principes de la couleur selon les saisons, 

et de surcroït, offraient un perfectionnement A leurs vendeuses pour mieux 

conseiller la consommatrice. Cette cliente qui se prdsentait avec sa palette de 

couleurs au comptoir, ne trouvait pas te pantalon de cette meme palette de 

couleurs. 

Pantalon t r h  dvmé 4 I'ourbtt. ayant l'aspect d'une jupe longue, port4 pour la dbtente ou p o u  
le8 soirée8 d'W, wmt port6 en coordonnd avec un corsage agencé. 



Si le pantalon gagne en diversite ce n'est certes pas dans ses Wats de 

couleur. Les significations vestimentaires sont strictement culturelles. II y a fort 

à parier que l'adoption du pantalon f6minin en Afrique sera certainement en 

couleur plus fougueuse. En matihre de consommation vestimentaire la s p h h  

publique etablit des balises qu'une culture donnée ne tente pas trop de franchir. 

((Sur nos vdtements notre histoire se monte bien plus qu'elle ne se cache. Un 

vdtement de couleur vive, un accessoire appellent ainsi moins I'aflention sur eux- 

memes que sur !a partie du corps correspondanten diront Yolande et Serge a 
l'endos de leur ouvrage (1 987). 

Le jeu de sbduction et de vibration de la Qu&b&oise va probablement au- 

dela de la couleur. D'ailleurs. a l'analyse du langage Bcrit, les allusions B la 

sbduction, ne font d'ailleurs pas la relation avec le choix des couleurs. 

L'appartenance professionnelle ne se distingue pas dans la gamme de couleur et 

aucun signe social n'est perceptible par la couleur. Le mythe du s6rieux. du 

rationnel, du familier voire du coutumier, caract6tistique de l'habit masculin 

semblerait se confirmer aussi dans le pantalon fbminin. D'ailleurs. encore dans 

les annees 1980, «Le classique B l'allure masculine)) est encore un argument 

pour le faire consommer." Peut-on penser ;l un desir de rapprochement de la 

pensee sociale masculine? 

A premibre vue, les btalages de pantalon sans la prbsence du corps de la 

consommatrice ne sont pas vraiment diffdrents de ceux des hommes: d e  

vdtement noir, lui, peul paribis servir d neutraliser l'apparence.» (Tisseron et 

Tisseron, 1987, p. 32). En feuilletant les catalogues de vente, les harmonies 

choisies par le designer demeurent sobres et usuelles. Si l'on excepte le rouge 

des catalogues de Noël, les jaunes brillants, les verts Bmeraude, les bleus royal, 

les oranges et les tuquoises ne galbent pas la jambe ferninine. 

-- - - -- - " Rédarne publicitaire de la Maison Simons, Le Journal Le SWiI, 26 aoOt 1980. 



En jetant un coup d'œil sur les collections de pantalons des couturiers 

pour le printemps 1997, on serait port6 a croire qu'A la veille du nouveau 

milMnaire habillera la femme des pantalons d'arlequins ou de broderies 

mexicaines (Elle QuBbec, janvier 1997). ou que It8mergence d'une tendance du 

style zen se colorera du safran Delei Lama, malgr6 ces signes, on peut presumer 

que la page du calendrier de dbcembre 1999 se tournera sur une harmonie 

empreinte de sobribtb et d'austbritb. K.. 1'8purelion est eu rendez-vous dans le 

choix des colonsn écrira Syivie Corriveau dans sa chronique du Journal Le Soleil 

(30 mars 1999). 

Le rituel de couleur choisie par la femme en pantalon des cinq dernieres 

d6cennies, ne prbvoit pas une rupture marque9 par la variation et l'explosion des 

harmonies au seuil du changement de sidcle. Sans doute Davis a raison lorsquiil 

mentionne que: 

(En Ambrique, il faut que la mode 
engage les sensibilitbs d'un public 
culturellement pr&pond&rant, c'est-Mire 
la classe moyenne. C'est leur 
acceptation ou leur rejet de la 
modification d'un code qui d6teminera 
quelle mode passera de la scbne à un 
geste symbolique et futile.» (Davis, 
1985, p. 18) 

La consommatrice qu6b6coise. citoyenne d'Amerique, se s6curise plutdt 

dans des codes conventionnels et des modes communicant des messages et 

des notions non ambigus. Les nouvelles expressions esthetiques demeurent 

discr6tes dans l'offre et la demande du pantalon féminin. Suivons plutdt ce que 

l'on offre B la contemporaine, le panta-jupe en gris chambray, l'indispensable 

ensemble gris B fines rayures blanches de Simons, le blaser et pantalon gris de 

ZeWers, le tailleur pyjama blanc paru dans Chdtelaine. le bohbme chic noir et les 

ensembles du safari urbain aux teintes neutres ou du tailleur-pantalon en 

hamnie  avec l'acier des MBdifices. les vestes et pantalons aux fines rayures 



banquier des Ailes de la Mode. Les gris souris, acier ou anthracite de l'automne 

1998 reviennent dans les memes couleurs des pantalons printemps et 618 1999. 

Avec toute cette publicitb, la Qubb6coise ne peut espdrer braver le prochain 

carrefour tout en nuance. Pourtant tout au long des dbcennies des couturiers ont 

offert des couleurs un peu rebelles, anti-conformisme, des arc-en-ciel de 

couleurs, comme une forme de langage dira Jean-Charles de Castelbajac: «La 

couleur est un moyen d'exercer une influence directe sur lame ... porter la 

couleur, c'est avant faire acte de courage, prendre une décision.» (Art Pnoss, 

1997, p. 74) 

La consommatrice de pantalon de chez nous ne manifeste pas cette 

intr6pidit6, elle n'est pas pr&e à prendre ces risques. D'ailleurs, qu'il soit cargo, 

douillet, audacieux. néo-classique le pantalon qu'on lui dedie demeure: marine- 

noir-beige-kaki-brun. Pour IYt6 1999. la revue Clin d'Oeil suggbre le pantalon 

ivoire recouvert d'un tablier de tulle rose (figure 8), le pantalon de lin naturel, 

ddtrbne le noir et dbcolote la garde-robe. puis c'est le lait Bcrbm6 qui est trait6 en 

short comme si le nouveau millbnaire voulait blanchir son image et repartir a 
z6ro. On le surnomme le Blanc 2000. Dans les pages suivantes on peut lire: 

d a  mode s'accommode fort bien des courbes et des rondeurs et des formes 

pleines...)). Mais le pantalon à ceinture coulissante se prbsente en gris, la veste 

longue et pantalon en vert kaki. il en est de mdme A la chaine La Baie. Le rouge, 

I'imprim6. les carreaux sont rdseivds pour la veste wordonnde sur pantalon noir. 

A part quelques exceptions chez la jeunesse ou la colonie artistique, l'acheteuse 

de pantalon de chez nous ne cdlbbre pas son imaginaire-couleur mais continue B 
Btre solidaire de I'identitd ferninine collective. 



FIGURE 8: illustration parue dano les pages de mode de la revue Clin d'Oeil. mai 1999. p. 97. 
Le pantalon est dissirnul6 sous un tablier de tulle rose indien. rebrodé de motifs 
floraux- II est sugg6r6 pour la femme BCBG, c'est-&dire pour la cariidriste en 
moyen. . I I  est peu probable qu'elle puisse le porter pour son travail quotidien. Cene 
concephon vestimentaire avant-gardiste et exploratoire illustre la nkessitd qu'ont b s  
uvendeufs. de tendance de trouver des ddopteurs precocesm, celles proveruint du 
milileu organis4 autour de l'artifice et Itargent avant de lancer b venion pour 
madame tout le monde.. 



1.2 Le consommation du pantalon en milieu urbain 

Les citadines des annees 1930 et 1940, qui ont os4 revdtir le pantalon, 

ont dû subir les reticences des uns et des autres. 6coutons-les plutbt: 

«. . . ça l'air commun!)) (Paroisse Saint-Sacrement, QuBbec). 

«. . . c'était mal vu!» (avis partage). 

a... t'as besoin d'aller changer!)) (Val d'Or, Abitibi). 

«.. . seulement pour patiner!)) (Haute-Ville de QuBbec). 

«. . .jamais pour entrer dans l'église!)) (Saint-Sauveur, Quebec). 

«.. . pas si tu passes devant le presbytdre!» (Paroisse Saint-Jean- 

Baptiste de Quebec). 

((.. . je devais avoir 16 ans, en ddfiaiant le CU& qui Btait tellement 

malin, on commençait 9 6tre moins peureuse!» (Courville- 

Beau port). 

A la ville, mettre un pantalon, 4 certains moments et pour certaines 

fonctions devient une expbrimentation et souvent une recherche d'approbation. 

Alors qu'a la campagne c'est presque un irnp&atif, voir une n6cessit6. Les 

parents donneront la permission pour faire des ouvrages d'hommes: sarcler le 

jardin, fouler le foin, traire les vaches, scier du bois. aller aux bleuets. Comme le 

dit Jean Du Berger: «Chaque pmtique cuItumlle ... est influencde par le 

biogmphie du sujet agissenho (Du Berger, 1994, p. 39). 

Bien que les publicites des annees 1940 B 1950, nous indiquent que 

certains pantalons sont faits pour les sorties la campagne, il semble avoir 

consensus chez nos informatrices pour dire, que la femme a revdtu le pantalon B 

peu près au meme moment. Toutefois la fonction &ait différente. A la ville, 

selon au moins cinq informatrices du groupe numero un, le sport motivait a 
revdir un pantalon pour le ski, le tennis, la bicyclette, le patinage et pour 

artaines pour le travail en usine: *Dans k s  ann6es 1930, nous n'evions pas 



beaucoup d'ergent, et je me souviens avoir eu des culottes "breeches" laite dans 

une robe de couvent, c'etait plus chaud pour aller petinen) (une informatrice 

originaire de Qudbec, hg& de 93 ans). 

L'iconographie trbs élitiste d'articles ne permet pas a la Qu4bkoise 

moyenne de s'identifier aux images: de femme dbguisbe en amazone, ou assez 

veinarde pour possbder une b&cane, pour faire du yatching ou de la pkhe sur 

les eaux calmes du lac ou porter l'ensemble porte par les skieuses 

professionnelles. pour rivaliser de coquetterie et de chic. Cependant, les atours 

des sportives mieux nanties n'inquibtent pas les fils d'Adam qui se trouvent 

rassures par ces grands titres; Etne deparent en #en la ferninité et la gdce des 

filles dsvew (Le Journal Le Soleil, 18 juin 1942); a.. . si parfois, ce vdtement 

masculin feit perdre au beau sexe, un peu de sa fbminit6, en beaucoup d'autres 

temps, il s 'avdm pratique et indispensable . . . n (Le Journal Le Soleil, août 1 942) 

Durant les anntbs d e  guerre, on risque parfois un appel au 

patriotisme: ((. . . L 'influence patriotique se remte dans cet ensemble, slacks et 

blouse qui réunissent les trois couleurs bleu. blanc, rouge . .. pour porter au jardin 

de le victoim ... M (publicitd du magasin Belgium. Le Journal Le Soleil, 20 mai 

1943) (figure 9). Dans la plupart des villes et des campagnes, un mauvais choix 

de costumes pouvait Btre une entrave la moralit6 et l'ordre public, cela meme 

dans des endroits de villégiature:. 

.. II est ddfendu de parailm ou de se 

baigner, B moins d'être rev6tu d'un 

costume qui n 'Mense pas le pudeur; les 

culottes courtes ou shoRs sont 

consiûén4s comme des v6tements 

indecents et immodesles toute personne 

dont k costume sen, jugé par la police 

ou par le gardien de plage indecent ou 



hmodeste ou offensant la pudeur, ou 

qui se conduira de façon B offenser le 

momle les bonnes mœurs d causer du 

scandale ... devra sur l'ordre de /a police 

revdtir aussitdt ses v6tements ordinaires 

. . . paisible (passible) d'une amende de 

pas moins de 5s et ne devant pas 

dépasser 205 en plus des fmis ou 

encore n 'excedant pas deux mois.. . » ' * 

Cet extrait de rbglement nous paraît, aujourd'hui, fort pittoresque, cet 

appel A la modestie et P la ddcence n'&tait pas que rdservb a la villdgiatrice. Une 

informatrice alors rbsidente de Quebec vers 1945, nous avoue qu'elle ne devait 

pas &re reperde Btendre son linge dans sa cour ou promener son bbb6 sur le 

trottoir revdtue d'un simple short. II en &tait de meme pour les baigneuses qui se 

dirigeaient A la plage des Foulons, une jupe ou un pantalon long (tait de rigueur. 

Si aprb les annees 1970, le pantalon peut s'adapter aux quatre saisons, 

dans les decennies prdcbdentes, il est sugghb soit pour l'hiver ou pour 1'818 

dans les publicitbs et dans les catalogues. Quelques articles parus dans le 

Journal Le Solei/, parient du pantalon pour aller dans le sud ou en croisidre, tout 

en mentionnant que ce sont les chanceuses qui peuvent le faire: u... les 

favorisdes B qui il est donne de fuir /'hiver canadien et de courir aux pays des 

fleurs et du soleil. . . » (Le Journal Le Soleil, 5 janvier 1 94 1 , p. 5) 



FIGURE 9: Travail dans le .#Jardin de guerre)), Le Journal Le Soleil. Magasin Belgium. 1943, 
p. 61 



FIGURES 10-1 1 : Photographie prise en forêt à Parent, Abitibi, en 1946. 
Source: Collection privée. Lune de miel en forêt. 
En cette première année de mariage, sans enfant encore, cette épouse 
profite de sa liberte pour accompagner son mari, alors contremaître des 
travailleurs forestiers. Elle emprunte un pantalon h son époux pour 
poursuivie cette 4une de miel.. 



FIGURES 10-1 1 : Photographie prise en foret B Parent, Abitibi, en 1946. 
Source: Collection privée. Lune de miel en foret. (Suite) 



1.3 Le consommetion du pantalon en milieu mm/ 

A la campagne on le revetait pour aller travailler dans les champs, 

particulibrement au moment de la rbcolte et pour le travail en for&. Ces 

circonstances &aient l'occasion d'emprunter le pantalon du p&e ou du mari. 

Trois informatrices, du groupe de discussion num6ro un, avouent avoir 

port4 ieur premier pantalon sous une jupe pour aiier a I'ecoie ou pour aiier aux 

champs ou au chalet. Cette information se r6pdte lors des discussions avec le 

groupe numbro deux et trois. Pour les deux plus &&es du groupe numbro deux, 

elles se rappellent avoir porté des jupes en Btoffe du pays pour patiner. Les 

deux nidces ont port4 leur premier pantalon pour le ski vers 1948, et le benuda 

en 616, vers 1955, mais elles ont adopte le pantalon pour enseigner seulement a 
la fin des années 1960. Une informatrice de 76 ans originaire du Lac Saint-Jean 

ajoute que: 

«Mon premier pantalon c'était une p i r e  d'overell 
d'homme que mon pdre vendait au magasin, (Nous 
avions un magasin g6n6ral), ma mdre enlevait la 
bavette, mais nous laissait la lenneture en avant 
comme les hommes, on le pottait pour sarcler ou 
pour aller au foin ensuite des voisines et des amies 
ont fait pareil. » 

Aprb  la guerre, des magasins gdndraux offrent des surplus militaires que 

des filles plus audacieuses revdtent pour des besognes d'exception au chalet 

familial, tel qu'on peut le remarquer sur cette photo prise en 1946 (figure 12). 

Toutefois, peu de documents photographiques, autant les albums personnels 

que les documents d'archives nous font voir des femmes au travail domestique 

ou agraire en pantalon. Avant 1970. d'après les informatrices et compte tenu 

des publicit6s observées, ce serait en effet partir de la pbriode des ann6es 

1970 que le port du pantalon aurait 8th vraiment accepte. Les rares photos des 

années 1940 nous révdlent quelques femmes en pantalon dans un contexte de 



loisir, de chalet, de sport ou exceptionnellement de voyage. d e  premier 

pantalon d '616 que je me suis achetd c'&ait pour mon voyage de noces en 1950. 

Je cmis qu'il devait 6tre en rayonne et je l'avais lait venir dans le catalogue. d 
celte &poque, je cmis avoir Btd la pmmidre de mon village B porler le pantalon 

pour un tel jount nous dit une informatrice de Charlevoix. de 79 ans qui a bien 

voulu nous en faire la preuve par cette photo (figure 1 3). 



FIGURE 12: Photographie prise au moment du depan pour le voyage de noce en 1950, A Pointe- 
au-Pic, Charlevoix. ' 

FIGURE 13: Photographie prise prés d'un chalet au Lac Saint-Jean, en 1946. 
Source: Collection privée. 
Pantalon provenant de surplus militaire et vendu dans un magasin genéial d'Aima. 
La besogne non imposbe a cette ascieuse de boisa est un bon pretexte pour varier 
son costume. 



D'ailleurs les mod6les, les leaders de la mode. surtout a la campagne, 

n'ont pas necessairement vbcu leur quotidien en pantalon. du moins jusqu'au 

milieu des annees 1960. Les &ouses des notables qui reviennent de la ville, les 

conf6rencidres du gouvernement chargees de dispenser des cours de couture, 

de chapellerie, d'art d6coratif. etc. dans la province. ne se prdsentent jamais en 

pantalon. Ces messageres d'une identité fbminine, encore tr& peu confront6e. 

se doivent d'btre sans reproche. d'autant plus que ces cours dt6ducation 

populaire sont l'occasion d'exprimer le bon goOt et le souci de I1esth61ique. La 

confection du pantalon feminin n'a jamais fait l'objet de la moindre de ces leçons 

de couture, si ce n'est que par la reatisation en partie, sous f one  d'6chantillons 

des diffbrentes pitices du pantalon: poche arribre, de cdt6, braguettes. 

D'ailleurs, aucune des couturibres ne possddait un mannequin pleine longueur, 

susceptible de servir pour l'ajustement d'un pantalon. 

En 1964, elles &aient 32,000 femmes et jeunes filles de 16 ans et plus qui 

suivaient, A travers le Qubbec, les cours de couture para-scolaires du Ministhre 

de l'Éducation nouvellement cr66. Les m u n  &aient alors repandus dans 178 

localitbs de la province et 95 professeures itinbrantes fomihes par le Service des 

Arts Domestiques parcourent le Qudbec. Lorsque les nouvelles structures de 

l'enseignement para-scolaire de la couture sont apparues, on a rendu hommage 

au grand patron, Monsieur &A. No4l1 en le remerciant pour services rendus la 

cause du chic f6rninin. dans la Belle ~rovince. '~ 

A Montrbai l'Institut de Ferninit6 est aussi itinhrant. pour un enseignement 

s'adressant aux jeunes filles et aux femmes de carfibre ou de soci6t6 pour 

apporter les techniques du "Channe", de ce charme: uQue les ans ne saumnt 

ternir pour clvoluer hemonieusernent dans la societ6 et laisser demière soi un 

sillege d'admiration et d'ellection. w (Bertrand, Morin, Benoist, 1 966, p. 1 89) 



Les passerelles: de la ville au village 

Comment aprbs tous ces diktats, sur les lignes de force de 1'816gance 

vestimentaire, le pantalon a-t-il pu s'inscrire dans les habitudes vestimentaires 

tant de la femme urbaine que de la femme rurale? Que l'on soit grande et 

maigre, courte et grasse, grande et grasse, avec des hanches larges ou Btroites, 

ou des jambes grosses, maigres, courtes. longues ou arqubes, dans aucun de 

ces cas, l'Institut de FBminit6 ne recommande de porter le pantalon (c'&ait en 

1966). 

Les villes dont la population se dbveloppe tres rapidement standardisent 

partiellement les modes de vie. «S'installer d la ville c'est accdder 8 la 

modernitd» (Gagne-Collard, Mathieu, Lussier, 1 997, p. 2 1 3). Le confort, le 

chauffage des maisons engendrent des attitudes, des modes de vie et des goûts 

nouveaux. Le pantalon s'adapte de mieux en mieux a la vie citadine, il permet 

de se deplacer plus rapidement de la maison à la rue, du magasin aux plaines 

d'Abraham. Pour une acceptation de plus en plus imminente. la publicite 

emprunte le sentier de l'acculturation: 

((ensemble en toile indienne Katchina ... u (29 mai 1959). 

(( .. . vive la robe-culotte elle lait fureur d New York» (7 ju in 1 960). 

a.. . toile d'Irlande, (24 mai 1962). 

a... vient de Suisse* (13 mai 1962). 

(te.. v6tue 8 le tyrolienne» (25 octobre 1962). 

a.. . de Saint-Tropez hpoR6 de Frencer (8 fevrier 1 965). 

a... conquis Pans» (6 septembre 1 966). 

n.. . copie C o u d g e s ~  (20 mars 1 966). 

a... de Jean Cacherel de Pans pour le Qudbdcoisen (30 mai 

1967). 

a... c e m u  d le pansienne bleu Irençaisn (20 avril l96ï).a ... 
exclusifs de Paris* ( 1  3 septembre 1 967). 



r . . . ddtails scandinaves B la Ungaro de Copenhague)) (1 9 fbvrier 

1 WO)." 

Rassurde par cette approbation a 1'6chelle internationale. la porteuse de 

pantalon participe a l'uniformisation des modes. Cet habillement. d'abord de 

travail dans le monde rural, est repris par la ville qui le dessine et le propose pour 

d'autres fonctions, puis. le retourne de la capitale aux villes de province et aux 

regions plus Bloignbs, par le biais des achats par catalogue ou par 

correspondance. 

Si la ville demeure le passage oblige pour une adoption rdelle, le tourisme 

le rediffuse au monde rural qui imite les attitudes de la citadine. Les premieres 

publicitBs de mode associent le plus souvent le mot pantalon au voyage, aux 

vacances ou au sport. Le chalet est souvent mentionne comme lieu privilegib 

pour porter le pantalon. en canot ou sur le quai. pour pdcher ou pour ramer. 

C'est le pedel pusher qui le premier ouvre la voie au port du pantalon pour 

les randonnees estivales B bicyclette. A notre avis, il remplace le bloomers qui 

avait 816 rejet4 aux États-unis A la fin du sibcle dernier. mais, cette fois avec 

beaucoup moins d'ampleur, ddvoilant davantage les attributs des cuisses 

fdminines. Comme l'avait d4ja Bcrit Octave Uzanne: ((Avec la bicyclette /a 

demidm apparence de pudeur ferninine disparnit)) (Chaumette. 1986, p. 247). 

En pleine effervescence, les villes amMorent les transformations du 

costume qui doivent s'adopter au monde moderne. Les documents publicitaires 

suivent les memes règles. Si les femmes de la vieille capitale" selon leur milieu 

de vie. achetaient dans les magasins de la bassaville de Quebec ou de la haute- 

ville, celles de la campagne s'inspiraient des publicitds du catalogue Eaton, 

" Cor publicit& sont de la Maison Simms. parues dans Le Journal Le Soleil. 

' La villa de Q u W  r r t  souvent a p p b  vieil* capitak. 



Simpson's Seers ou Dupuis & Fnlres pour acheter ou se confectionner des 

pantalons. Les catalogues de patron et les vitrines des villes semiurbaines 

Btaient aussi des sources d'inspiration. L'influence des villtigiatrices 

am&icaines, notamment dans la region de la Malbaie, en Charlevoix, est 

Bgalement signalde. Dans une discussion, quatre informatrices originaires de 

cette rbgion, nous ont dit que lors d'une compbtition, des skieuses en 

provenance de Qutibec. ont eu la permission d'assister la messe en pantalon. 

Selon elles, cette premidre brbche A une pratique vestimentaire prohibée, dans 

un lieu de culte, fut en quelque sorte une autorisation implicite. Le pantalon 

fbminin consomrn6, a la ville ou B la campagne. est essentiellement le meme que 

celui que l'on retrouve dans le document publicitaire B une 6poque donnde. 

Ainsi, la publicite devient un facteur de renforcement dans les decisions de la 

consommatrice (figure 14). 



FIGURE 14: Le costume de ski Eaton est semblable B celui que choisit cette femme en 1940, 
2i Saint-Michel-des-Saints. 
Source: Collection privde. 



1.4 Les contextes et les fonctions 

Le phhomene vestimentaire est sans nul doute complexe, car c'est l'une 

des pratiques de consommation quasi les plus communes. On peut ignorer les 

regles de l'immobilier, ne pas savoir conduire, n'dtre le maître d'aucun animal 

familier, ne pas connaître le monde litteraire ou le monde du spectacle, nul 

n'&happe une pratique vestimentaire. Le geste vestimentaire, tout comme le 

geste alimentaire d'aiileun, n'est pas pour autant directement reliés aux 

ancdtres. L'ordre 6conomique a dissout ces liens imposant un changement 

rapide des pratiques vestimentaires. 

Avant Itav8nement de la socibtb de consommation, la plupart des objets 

sont d'abord achetes pour leur utilitd. On cultive ses aliments, on confectionne 

ses v&ements, on les bchange. L'autarcie A 1'6chelle du village est le mode 

dominant de satisfaction des besoins. Les besoins limites et dMmit6s des 

familles laissent une prbponddrance la tradition. A la perpdtuation de la culture, 

assurant ainsi la coh4sion et la continuitb dans les structures d'un groupe 

humain donne. C'est une autre &momie bas& sur les besoins primaires non 

satisfaits. 

Le passage de cette socidte agro-pastorale une socibtb marchande, 

s'adressant a la personne plut& qu'au groupe, focalise, petit I petit, sur des 

pr6occupations individuelles. Ce changement majeur ne s'est pas fait sans 

heurt. surtout pour la femme qui devait manifester abnbgation, altruisme et oubli 

de soi. Les informatrices ont exprime la necessaire dose de courage pour oser 

consommer un vetement masculin et de surcroît tacitement prohibe pour elles. 

A cette intensification de ce recel fait au corps masculin, on evoque, dans 

les conversations, te plus souvent, un besoin de confort, de chaleur, de bien-être. 

Par ailleurs, si on se r6fAre B la notion des besoins exprimes par le langage 

publicitaire. on influence la consommatrice autrement. Le langage publicitaire 



Bcrit propose une fonction, mais, le langage iconographique en propose une 

autre. Cette dichotomie n16chappe pas la lectrice qui s'intdresse à la mode. 

Dés les années 1940, on observe ce double langage. Ainsi on propose un 

costume de ski mais b la fois on suggdre de seduire sur les pentes de ski, 

demontrer sa sociabilite, son charme et surtout sa modernitd. Dans I'intimitb, 

avec le vetement de nuit emprunté aux hommes c'est une invitation h des 

moments privildgitbs. 

En analysant 200 publicitbs de 1940 à 1965, on identifie plus de 300 

incitations a ta satisfaction des besoins psychosociaux, alon que les besoins 

physiques ne sont suggMs que 86 fois. Ce qui tend 4 prouver que. P la fonction 

manifeste, se juxtapose une fonction latente. 

Les sphcialistes de la consommation et de la communication prdtendront 

peut-4tre que cette stratbgie publicitaire n'est pas nouvelle, ils auront sans doute 

raison. Ce qui fait la difference, avec le port du pantalon, c'est le manque de 

coh6sion entre le discours Bcrit et le discours oral. Le premier prbtexte exprime 

verbalement, par les consommatrices rencontrees, c'est le confort et la 

protection: «On est assez bien maintenant en pantalon», ce qui est moins 

&vident pour d'autres consommations vestimentaires. Le langage publicitaire est 

plut& discret sur les notions de bien-6tre physique, de commoditb, d'aisance. de 

protection, de confort. Du vetement quotidien aux vetements de guerre, on n'a 

cesse de voir se multiplier les incongniitbs, la fonction de protection y est 

seconde, d&rivde et parfois m6me inexistante. Cette fonction semble 6tre la 

leurre majeure du besoin de se v6tir en pantalon. 



Des besoins psychologiques et sociaux 

II devient donc interessant de pousser un peu plus loin notre analyse du 

langage publicitaire pour mettre en relief quels sont les besoins psychosociaux 

que la Qu6b&coise, peut-8tre inconsciemment, desirent combler: 

Les besoins d16mancipation: «conquMr le monde.. . battre la 

marche.. . aller 8 l'aventure.. . ddrnontmr ses iddes brillantes.. . 
liberté des mouvements.. . vaincre les préjugés.. . inspirer des 

hommes.. . , etc. » 

Les besoins de sbduction: a.. . pour flirter.. . pour flatter l'mil ... 
moulants pour seduire.. . attirer des compliments.. . pour f6v6ler ses 

jambes.. . ultra-fiminine.. . » 

Les besoins de ddpassement: a... pour gagner. .. pour ouvrir les 

pentes de ski ... piquer des vetements aux hommes ... tenter 

l 'aventure.. . de venir rusde.. . u 
Les besoins d'appartenance: n... porter ce qui est de rigueur. .. 
faire Bquipe ... suivre l'influence ... Btm de son temps ... plus 

nouveau, plus jeune ... en vogue ... possdder son fuseau ..., etc.» 

Les besoins d'estime de soi: a... où il fait bon habiter.. . Bblouir /es 

autres.. . se faire plaisir.. . jouir du plaisir.. . jouir des vacances.. . se 

delasser. .. les recevoir en cadeaux., ., etc. v 

Les besoins esthdtiques: «être 8/8gante, bien lai/lde; comme de 

/'ad dramatique bien intetprc)tc), etc. N 

Les besoins de prestige: ((exclusif de la classe par des moddlistes 

fmnçeis importes de Paris B le Ungem.. . comme les Scandineves 

aV8C des metidres nobles, etc. » 

Comme le mentionne Jean-Claude Dupont la publicite est utilisde: a. .. 
pour faire vibrer les codes sensibles des clients potentiels de menidm 8 d e r  

chez eux des besoins ou B les amener B vouloir se donner telle image su ci ale.^ 

(Dupont, 1994, pp. 13-39). 



On a le plus souvent parle du vetement comme expression esthetique. 

culturelle ou technique, ou encore en termes de besoins humains fondamentaux, 

en se basant sur des thbories de protection, de modestie ou d'ornementation. 

RBtrospectivernent, en analysant la publicite d'une culture donnde. d'un objet 

donne, A une p6riode donnde, on d4couvre que le comportement d'achat est trbs 

souvent dirige, dans le but de satisfaire des besoins psychologiques et sociaux 

ce que les chercheurs du domaine appellent inconspicuous consumption. Ces 

appels aux sensibilit6s, aux &notions individuelles, A la traduction des besoins 

travers des codes divers, balisent imperceptiblement les motivations pour l'achat 

d'un pantalon (surtout les premiers). 

((Ouand un peuple s'habille, il se trompe 
quelquefois, mais rarement. La couleur de la peau 
ni le fonne du corps ne dictent seules le vdtement, 
mais /#me, /'expression; et les conceptions 
gdndmles.~ (Michaux, dans Deslandre, 1976, p. 
269) 

1.5 Des convenances, des rîtes de passage et des mutations 

Le vetement traduit I'bvidence de plusieurs categories culturelles, il 

semble que l'on peut aussi y lire les regles de conduite et les convenances. Le 

vetement rbvdle B la fois les thdmes et les relations fornielles qui servent a 
orienter les pensees réelles ou imaginees d'une culture. Par le design d'un 

vdtement certaines distinctions de la vie sociale sont manifestes, par exemple 

l'occasion du mariage, d1agr6ments formels, de diverses c6r6rnonies et rituels 

(Adams, 1973, p. 266). 

En 6tudiant les v6tements Blisabethains, les tissus, les ornements, les 

stnicturets du tissage, McCraken remarque les contradictions entre les nomes 

hi6rarchiqum et égalitaires. Diverses cultures ont produit une varidte de styles 



de v&ements reprbsentant les coutumes, les traditions, les nones. Dans notre 

culture la chemise et le jean refletent les manieres informelles et decontractdes 

de la socidte nord-ambricaine. Si les conditions climatiques et le d6veloppement 

technique influencent la consommation vestimentaire, il est a peu prbs certain 

que cela influe sur les principes culturels. Le vetement est une source valable 

pour examiner les normes et l'ordre social, tout en exigeant une dextbritb dans 

l'art de discriminer les informations pour une veritabte objectivitb. 

On peut considdrer que la mode vestimentaire incarne le parfait visage de 

la modernitb et dans un certain sens, la ddmocratisation contemporaine. La 

mode cristallise les images qui sont des repdres, des signes et des temoins 

visuels du temps. Elle est porteuse d'initiatives dans un marche de 

consommation dbjP pret Bt l'accueillir. Au cours des dernieres dbcennies, 

I'adoption du pantalon est devenue une manifestation concrbte d'une aspiration 

vers une reforme de I'identitb ferninine. 

pour revetir un pantalon nous ra 

Des rites de passage 

Le prbtexte exprime ppelle la tenue 

vestimentaire associde B divers rites de passage. En respectant la notion de 

rites de passage Blabor6e par Gennep (1969), il est pertinent de suivre le rythme 

de l'adoption du pantalon par la femme: 

Le passage de la sphdre privde B la s p h h  publique. La 

publicite lui offre d'abord le pyjama et les illustrations sont sans 

bquivoque sur I'intimitd du lieu qu'on doit lui rdserver; 

Le passage d'un labeur oblige en pantalon Bt une soci6t6 de 

loisir surtout en pantalon; 

Le passage d'un travail traditionnel essentiellement fdminin B 

une intrusion progressive des fonctions jadis rdserv6es B 



l'homme: du «vous aurez l'air fdmininn au «vous aurez /'air 

mescu/inl '; 

Le passage d'un comportement de dependance Bconomique B 

une activitB r&rnun&atrice; 

Le passage de la fidelit6 aux usages et a la continuitd 

vestimentaire 4 la liberte de choix"; 

Le passage des rdgles rigides pour une coh6sion sociale 

vestimentaire une flexibilitb sociale des habitudes du vetir; 

Le passage d'une anatomie dissimuMe sous la jupe, au corps 

bien explicite et parfaitement defini livre par le pantalon; 

Le passage d'une fonction Blbmentaire et pragmatique du port 

du pantalon à une reprbsentation des multiples façonnages du 

corps fbminin; 

Le passage de I'indgalit6 pluris6culaire des sexes representee 

par des atours feminins extravagants à une acquisition de 

11aust6rit6 des apparences masculines. 

A ces rites de passage, comme jadis la robe de communiante et encore 

maintenant la robe de maride. le pantalon fbminin se fait le complice et 

l'accompagnateur visible de I'itinbraire d'une transaction identitaire, objet de 

continuelles ren6gociations et rbinterpr6tations. 

a... Loin d'être fgde et immuable, I'identitd est b i d e  
et mouvante ... IWentit6 se carectddse par son 
aspect Bvolutit car son 6laboretion el continuelle 
nlinterpn)tetion font l'objet d'échanges au sein du 
gmupe.w (Fridman, Roy, 1996. p. 5 8 19). 

Ib h u x  publicit68 de Simons parues iâ prds de 20 ans de distance, l'une le 25 octobre 1962. 
I'autm le 26 wOt 1980 dans Le Journal Ce Soleil. 

l7 Trob informiüba mentionnent avoir W6hond b des amies avant de mettre leur pantalm 
Madakkie, 67 an8 de Limoilou. Rachd, 58 ans de Beauport. Suzanne, 66 ans de l'Abitibi. 



Des facteurs de changements 

Certains facteurs sont obsetvables dans ce rythme d'adoption et de 

transition. La cristallisation des images publicitaires devient pour la 

consommatrice des repbres et des signes ovidents d'une tendance. En plus, 

1'6crit, souvent, indique l'orientation B privilbgier. 

«Les mots ont une couleur que notre mdmoim 
collective comprend en silencev~ dira le couturier 
Jean-Charles de Castelbajac. 

En ajoutant que son ((iconogrephie fonctionne selon le code de notre 

socidt6v1. Comme un bon faiseur de mode se doit de n'Atre ni nostalgique, ni 

futuriste mais bien un travailleur dans le prbsent, la consommatrice, sa 

contemporaine, se sent interpelb par ses suggestions. Une synergie entre 

crbateur et adopteur s'installe d'abord sur la pointe des pieds, on porte le 

pantalon sur la veranda, dans te jardin. pour se rendre B la plage ou a la 

campagne. pour faire des courses h bicyclette. Puis on l'offre 4 la coll&gienne, 

sous le regard inquisiteur d'une m6re corsetde dans un tailleur. mais peut-&re un 

peu plus permissive que son aïeule. 

La multiplication des moyens d'information, I'accdl6ration de la circulation 

entre la ville et la campagne, l'explosion et la disponibilite des biens de 

consommation, la modification du r61e des femmes dans la socibt6, sont autant 

de facteurs pour la nipture des costumes vestimentaires. 



CHAPITRE 2 

LE PANTALON SIGNE DE CHANGEMENT DANS LES MENTALITES: 
DE LA PHASE D'H&ITATION A CELLE DE LA STABILISATION 

L'ouvrage de Suzanne Marchand (1997) nous informe assez bien sur le 

comportement vestimentaire de la femme qu6bbcoise durant les annees 1920- 

1930. Elle fait Btat entre autres de l'influence du discours de ~'Eglise sur les 

agissements: «Qui appdhende les funestes consdquences de l'abandon des 

manifestations extdrieums de la fiminité. » (1 997, p. 3 1 ). 

Cette premidre information laisse presumer qu'on craint pour la confusion 

des r6les. L'un de nos informateurs fait dtat d'un sermon à cette meme Bpoque, 

traduisant la rbticence du clerg4 fermer les yeux sur ce choix vestimentaire de 

la jeune fille chrbtienne: al/ est malheureux de voir des jeunes Mes qui se 

permettent de porter le pantalon pour faire des arabesques sur le rond d 

patiner.))' Et. que dire du short et mdme du bermuda, la fin des annees 1940: 

al/ fallait passer sur le trottoir de I'autm cbté de la tue, en passant devant la 

maison de ma grend-mère. *2 

Cette demarche, sans doute s'avdrait plus sdcuritaire pour les bonnes 

relations familiales mais dbmontre l'influence cl6ricale jusque dans la garde-robe 

de la femme qu4bécoise. Plusieurs municipalit8s d'ailleurs interdisaient le port 

du short sur la rue.' A la meme période, lors de sa visite paroissiale. un curé 

' Cela se passait a Cap Saint-Ignace, cette information a W transmise par J.-M. Bouchard, 
avocat 90 ans, au moment de ses fdqusntations avec sa future &pause. 

D'une informatrice originaire de Pointe-au-Pic âgée de 60 ans. 

' M o n  des infonnatricem on peut citer: Qu&kc. B.wporl. Matane, Pointsau9ic et rwir 
doute d'autres. 



demontre sa mauvaise humeur en voyant des jeunes filles d'une bonne famille 

l'accueillir en overall: d u  devmis avertir tes filles de s'habiller quand je viens 

pour ma visite peroissiale)~'; le terne s'habiller voulant dire de porter une tenue 

plus fbrninine. 

Cette brbche dans les coutumes n'&tait pas sans soulever l'ire du cur6 de 

campagne, tant b sa visite paroissiale que du haut de la chaire, il n'hesitait pas B 

blâmer ies parents qui permettaient une telie entrave au comportement féminin. 

Plusieurs informatrices font rbfbrence B l'intrusion du clerg6 dans le 

comportement vestimentaire des fernmesn5 Cependant, dans moins d'un demi- 

sidcle, on assiste, non seulement. & un refus d'obeir aux aïeules, au clerg6 et à 

la police des mœurs, mais à un changement dans les habitudes ou l'apparence 

prend de l'importance. 

Des diffdmnces selon les Bpoques 

Dans tout choix de consommation, il est toujours difficile de determiner le 

moment prbcis dans l'adoption ou le rejet de ce choix. Des th6oriciens de la 

mode vestimentaire, au cours des dernieres annees (Kaiser, 1990; Sproles, 

1979) ont tente de dessiner une courbe pour illustrer le processus d'adoption des 

modes selon des categories de consommateurs. Toutefois, il est important de se 

rappeler, comme le souligne Kaiser, que les styles de vhtements ne viennent pas 

que des designen. mais aussi de la population elle-rndme: "... dso needed is an 

understanding of processes by which styles emetge not stnctly fmm designers's 

heeds but also fom consumers and groups of individuels themselves ..." (Kaiser, 

1990, p. 503) 

' D'une infamatrice originaire de Saint-Bruno Lac SaintJean dont le p h  &tait marchand 
g6néral et vendait dm mlopettes pour homme rn jean. 

Infmatians recueillie8 pw au moins cinq infmatriœs et menthnées également dans deux 
groupas de d i ~ 8 r i o n r .  



II a 616 difficile de determiner une c6sure trbs stricte qui marquerait 

l'adoption definitive du pantalon par la QuBbBcoise. Notre Btude nous r6vele 

cependant une certaine histoire du paraître en pantalon de celle-ci. Se degagent 

six phases plus ou moins prbcises: 

1. La phase d'hbsitation (1 940-1 950) 

2. La phase de desertion (1 951 -1 956) 

3. La phase de mutation (1 957-1 966) 

4. La phase d'6bullition (1 967-1 980) 

5. La phase d'adoption (1 980-1 990) 

6. La phase de stabilisation (1990). 

2.1 La phese dHBsitetion ou le temps d'un pas en avant et un pas en amBm, 

l W O - l g 5 O  

Les donnees issues des sources d'information: publicit6, enquetes orales, 

forum de discussions, permettent de dire que les annees d'avant-guerre ont 616 

peu propices I'adoption de la tenue masculine par la femme. La domesticit6, le 

respect des traditions et coutumes vestimentaires, I'obeissance aux parents et au 

clerg&, l'influence de I'entourage, la socidtd de consommation encore 

embryonnaire, l'autarcie, la sociM patriarcale sont autant de raisons pouvant 

justifier l'absence du pantalon dans la garde-robe de la Qubbbcoise. A tout cela, 

s'ajoute la rareté des choix vestimentaires. Le Canada participe B la guerre, 

chacun doit faire sa part et on fait face au rationnement. Les Quhbdcoises 

remplacent les hommes dans les usines de munitions et pour les travaux des 

champs (figure 15). Elles portent le pantalon de leurs frdres ou de leur mari 

partis pour la guerre et ce pantalon devient un symbole imp4ratif de contestation; 

on ne le revdtira certainement pas pour parader encore moins pour se faire 

photographier. 



II semble que la jeune citadine. issue de milieu bourgeois ait revetu le 

pantalon avant les autres et cela, sans qu'il soit rattache à une fonction pr6ciseO6 

Une photographie, datee des annees 1930, de I1&pouse d'un professionnel, 

ajoute un argument de plus 4 cet avance (figure 16). Dans ces memes annees 

on a certes trouve quelques patineuses en pantalon; en outre, on peut 

soupçonner que les Qu6bdcoises l'ont fait plus rapidement que leurs voisines 

ontariennes, du moins dans un but pragmatique. Comme le remarque Jacques 

Bouchard (1978, p. 201). l'un des traits de caractere de la Qubb6coise est le 

besoin de paraître et de s'extbrioriser. 

Pour des raisons pratiques, les styles de vetement sont plus 6triqu6s. 

Ainsi, en temps de guerre. les bas de soie qui comportaient à l'époque une 

couture i9 I'arri&re sont remplaces par le tracé d'une ligne sur la jambe. Ayant 

d6jA accepte la camre de son soldat, la femme des annees 1930 et 1940, ne 

pouvait-elle pas &galement emprunter son pantalon? Sauf dans le cas de 

d&guisement, les sources photographiques, Bvitent de montrer la femme en 

pantalon. Ainsi en parcourant les albums de photos de famille, des femmes 

empruntent le complet de leur frbre et leur allure pour graver sur la pellicule un 

moment de bouffonnerie (figures 17-1 8- 1 9-20). Doitsn percevoir ici une certaine 

hardiesse? 

En gdn6ral. de 1940 ii 1945, la puMicite sur le pantalon est trds rbpetitive, 

factuelle et peu imaginative; pour Simons durant ces cinq anndes on ne note que 

10 publicitb de pantalon: 

a 1 avec bretelle et bavette; 

4 costumes de ajeu~ pour la plage et la campagne; 

a 1 deux pièces; 

4 pantalons de ski. 

On peut le r m a q ~ ~  dan8 le m a n  tblévisé Le Vdcui tmquitb (1998) detant la vie de 
qwlgur  hmilh de M~anWd, dumt et r p M  Ir Dwxhte G u m  mondiab. 



FIGURE 15: Photographie du travail des femmes vétues de pantalon. 
L'Arsenal de Quebec, 1940. 
Source: Archives Nationales du Oudbec. dans l'Arsenal de Québec. 1880-1 945, 
Quebec, 1947. 
II faut noter que les femmes marides (a moins d'8tre veuves) n'étaient pas admises 
comme travailleuses a l'Arsenal. 



FIGURE 16: Une femme plus Bmancipde pour 1'6poque. 
Source: Col tection privée. 
€pouse de pmfessionnel lors d'un sejour b la campagne (Charlevoix) en 1936. 
Portant un pantalon large et fumant une cigarette. Une période oir la minceur n'était 
pas encore priorisBe. 



FIGURES 1 7-1 8-1 9-20: Une journée de déguisement. Au début des années 1930 a Pointe-au- 
Pic. 
Source: Collection de i'auteure. 
Ces deux femmes issues de famille differente ont revdtu le complet de 
leur frbre respectif uniquement pour les besoins de la photo. On 
reconnaît t'aspect ludique du pantalon. 



A la m&ne periode, le Magasin Pollack offre d la lectrice 50 publicites de 

pantalon, chacune rdp4tée au moins deux fois, toutes peu informatives sur le 

profil de la consommatrice vide: 

23 publicites de pantalons de ski droit ou fuseau; 

4 publicites de pantalons de plage; 

a 21 publicites de pantalons droits pour I'BtB pour la campagne et 

pour le travail; 

2 ensembles deux pibces: pour la ville. 

En ces memes annees, le catalogue Eaton, dans son Bdition française de 

l'hiver 1936-1937 et de 1939-1940, invite la sportive 4 profiter de l'hiver vivifiant 

pour pratiquer le ski ou le patinage dans un costume deux pidces #de gros dmp 

couvert de pure leinew . 

La version anglophone du catalogue Eaton desire mieux servir les 

femmes qui travaillent a I1ext6rieur durant la saison estivale, en lui offrant des 

"coton drill slacksn7, des "hack sackins" et des "sergés s l a ~ k s " ~ ,  en motivant la 

femme a s'occuper de jardinage et de bricolage. Pourtant, une consultation des 

archives nationales nous font voir les femmes francophones au jardin toujours en 

robe (C6te de Beaupr6, Abitibi). II est permis de penser que cette offre 

prtbsent6e dans un contexte anglophone, s'adressant davantage un milieu rural 

ne convient pas a tous les milieux de vie. 

' Tirru de coton tir84 en swg4 simple. semblabk au denim. 



FIGURE 21 : Aspect marginal du pantalon. 
Catalogue de vente par correspondance de Oupuis 8 Frères au printemps de 1948. 
Source: Collections de l'Université Laval. 
Une seule illustration d'une fillette, en pantalon entourée de fillettes en robes, 
thoigne de l'offre et sans doute de la demande de ce que devait revêtir les enfants. 
La ferninite se traduisait toujours par le port de la robe. 



Une rétrospective des annees 1940 du catalogue S e m  am6ricain. ne fait 

Btat du pantalon que lorsqu'il s'adresse aux juniors, dans un style inspire de la 

marine pour 1'816 et d'allure garçonne pour l'hiver. Pour Dupuis 8 Frères. s'il 

s'adresse aux fillettes en pantalon, c'est entoure de robes qu'il le prbsente (figure 

21). Dans toute notre iconographie. le pantalon feminin des annees de guerre, 

qu'il soit en denim, en "seers~cket"~, en sergé ou en velours cbtelb, fait toujours 

rbference A la pratique d'un sport ou du travail B 11ext6rieur. Ajoutons ici que les 

couleurs sont limitees; brun, beige ou marine. Ainsi on constate que l'offre pour 

le pantalon fbrninin correspond é l  la consommation rbelle du temps, c'est-A-dire 

un seul pantalon pour l'hiver et un pour I'ét6, pour la plupart, des citadines. 

Le port du pantalon pour patiner, dans au moins trois des paroisses 

catholiques de la haute-ville de Quebec, est toujours prohibe. exception faite du 

rond attenant la paroisse anglophone de Saint-Patrick. Le cur6 d'origine 

allemande ayant compris plus vite que, en dehors de la chaleur et du confort, la 

patineuse en pantalon pouvait chuter sans craindre les coups d'œil indiscrets de 

ses compagnons." 

Dans l'ensemble de la consommation vestimentaire les annees qui suivent 

la d6mobilisation, on obsewe encore une certaine s6verit6 militaire, du moins 

jusqu'8 ce que le style r8volutionnaire de Christian Dior traverse l'Atlantique. 

Non satisfaite dans la manifestation de sa ferninite, pendant les annees de 

guerre et d'aust&it&. la silhouette allongde et amincie de Dior est accueillie avec 

joie chez Simons des annees 1949-1950, et les magasins de la basse-ville de 

Qu&ôec emboltent le pas.12 Ce nouveau prototype se r4v&ie. b certains dgards, 

10 "Soersuckef: tissu b fines rayure8 blanche8 et bleues ou blanches et grises, ayant un 
aspect froissé rbsultat de la tension exercée par l'une des couleurs au cours d'un procédd 
de tissage deux msouptes en chaines. Traditimnellment en coton et rdserv6 pour la 
saison estivale, 

" Rapp- par une informatrice anglophone 8- de 84 ans. 

" Nous avons ob8ewd de8 publicités de cette période des  magasins Paquet, Syndic8t de 
WW, 4.8. LallGR6, Luuson, PdI8ck et quelques autre$. 



dans des tailleurs aux lignes adoucies, Bpousant le corps, s'affirme aussi dans ce 

croquis filifone au diaphragme d6voil6 P IVarriv6e des beaux jours. En boldm et 

pantalon bermuda, le denim devient le rnddiurn de communication publicitaire: 

((pour le plaisir. .. pour le confo ti... pour la solidite des coutures aux points de 

selle ... eu pittoresque et aux pfix des deus  fan&& (18 mot denim est forne par 

diverses silhouettes en action) short et pousse-p6deles (1 7 mai 1949) (figure 22), 

prbsentd en cwrdonnb avec la jupe, pour cette collection estivale. Plusieurs de 

nos informatrices disent avoir port6 des pedel-pushers ii chaque fois en faisant 

rbfbrence P la bicyclette. 

L'allure de la silhouette nous apparaît, jambes BcartBes, avec le 

diaphragme ddcouvert tenant au bout de ses bras lev6s en suspension, blouses, 

shorts, pedelgusher et jupes. Cette position un peu ddvergondde pourtait 6tre 

en harmonie avec le plaisir dont on fait mention. Cependant un visage aux yeux 

baisses tend diminuer cette d4sinvolture et nous laisse prbsager que c'est tout 

de m6me une jeune fille qui restera sage malgr6 cette description osde. 

L'audace pr6matur6e se rdvéle une manifestation de cette pbriode 

d'incertitude. La connotation de rnasculinitd qui s'en degage est trop apparente: 

texture de denim nuance bleu fonce, coutures grossi6res. II est possible de 

sp6culer, que l'acheteuse est influencée par I'esthetique culturelle du genre 

masculin, et ne peut que faire des inferences sur ce qui est affect6 B l'homme et 

h la femme, Le vocabulaire de vente lui dicte le chemin de ta ferninite a... 

comptez toujours sur nos aimables denims ... r (Le Journal Le Soleil, 17 mai 

1949). Le miroitement du plaisir et du confort fait opposition ii l'id& de porter 

des "bleus de travailm et par surcroît en Btre heureuse. 

Le pantalon sous forme de nuisette ou de pyjama plan davantage et la 

réclame est invitante B l'approche des FOtes: #avec ces objets fiwfmutants de 

subtile flattede.. . vous evez l'impression d'être reine.. . u , et sans doute demeurer 

un objet (Le Journal Le $o/eiI, 15 décembre 1949). L'espace médiatique occupé 

par les vdtements d'intdrieur est g6n4nux. Le rectangle rodeste que l'on 



teserve h la skieuse en jaquette et en pantalon large, trahi ta minime chance de 

la voir ouvrir la piste de ski. 

Si le pantalon ne fait pas son apparition dans la garde-robe de toutes les 

femmes, il ne faut pas s'en Btonner. Elle n'a decidement pas encore pris la place 

de l'homme et encore moins pris d'assaut son placard. A ce propos, le coumer 

de Pascale France, paru dans Le Journal Le Soleil de janvier 1949, n'incite pas 

la femme iS changer ses coutumes et encore moins son costume: a... le travail 

de la femme mariee n'est pas tellement B bldmer lorsqu'il ne chambarde pas 

l'ordre et la bonne marche du foyer. ..N Cette phrase qui traduit l'esprit du temps, 

voisine une illustration intitulee ((en fldnant» avec cette inscription: K.. une belle 

oisive.. . se paie le luxe d'une heure de detente.. . a choisi pour sa toilette matinale 

un ensemble de In, lainage (pantalon et veste) où le gris perle et le gris acier se 

rencontrent hannonieusement. N (Le Journal Le Soleil, janvier 1949) 

Ce terme nanerie ne colle pas encore a la publicite qubbécoise. Cette 

analogie avec I'oisivetd, est encore surprenante à cette pbriode car «l'oisivet6 , 

on l'a rbp6t6. n'est-elle pes la mdm de tous les vices?)} Surtout chez la femme 

qui demeure ud la meisom, il faudrait btre audacieuse pour oser une telle 

rbclame. On fait appel aux besoins de confort, de plaisir et de souci d'économie 

et dans plusieurs cas B I'Blitisme. La théorie du tn'ck~edown'~ est encore trbs 

prdsente dans le discours publicitaire. 

L'Bcrit traduit la fragilit6, I'Btemelle jeunesse, la séduction: 

a.. . Btm un bel oiseau sur les pentes.. . n (5 ddcembre 1945); 

a.. . qui attirent comme un aiment.. . » (25 mai 1 947); 

a.. . vous msterez ferninine.. . » (20 d6cembre 1 949); 

a. .. avoir des v6temenfs jeunes.. . N (1  8 septembre 1 950)." 

Une thbarb qui prétend que la mode est mmuniquéa de haut en bas. c'est-Mite de la 
classe sup&ieure b la daam moyenne puis 8 la darse inf6tbute. 

l4 Cm extraits de la publicii sont iraus du Joumcrl Le S&i/. 



Quelques allusions a la dornesticite ne sont pas sans rappeler le travail de 

la femme de maison: ((facile d'entretien - lavable)). Si parfois on ose la 

ddsinvolture dans les mots, l'illustration se teinte de tirnidite. La consommatrice 

de ce temps demeure tributaire de son pass8, on est loin de la parite 

vestimentaire et loin encore d'un vocabulaire masculinis6. Une informatrice (65 

ans) raconte que la seule fois qu'elle a vu sa mQre en pantalon: nc'était pour 

lever les plafonds durent le grand rn6nege~. Ce pantalon emprunt6 au p h  

devait sans doute prdvenir de certains regards inquisiteurs, compte tenu de la 

position stratbgique de cette combe piintanibre. 

La mode vestimentaire de cette premibre dbcennie dicte une partie de 

l'ordre social. Le clerg6 et les aïeules se faisant les gardiens de cet ordre. 

Parfois, cette incursion dans les dkisions vestimentaires trouve parfois leur 

antagoniste ainsi, un p h  avise le cure de ne pas se mder de ces d6cisions 

familiales. une femme avise le cure qu'elle ne le blarne pas de porter une robe? 

Ces Bcarts de politesse sont une brbche qui, on le sait. n'a pas cesse de 

s'entrouvrir dans les annees subs6quentes. 

II s'bcoule ensuite plus d'un an avant que Simons offre un pantalon iS sa 

consommatflce. II faut attendre juin 1950, cependant pour contempler un 

costume de jeu une piece en peau de requin (salopette courte), en jaune, rose, 

turquoise et blanc, mais attention madame, on doit le poiter la ville recouvert 

d'une jupe boutonnee en avant: a.. . passez du soleil au tounbi//on de /a ville dans 

ce bref C O S ~ U ~ ' I ~  de jeu une pi- avec se jupe., Le duo libertin, jambe et 

combinaison courte, se dose de pudeur 9 la ville. 

A l'automne de 1950, le pantalon de corduroy fait son apparition offert en 

m d o n n 8  avec veste et jupe. Le pantalon qu'il soit au genou ou pleine longueur 

n'est pas revdtu par le moddle mais plut& suspendu sur des cintres au bout de 

ses bras. Ce modèle représente une 6tudiante qui veut faire des conqudtes. Le 

l5 R e s ~ v m e n t  & Saint-Jomphdo-ia-Rive (Chadevoix et b Sainte-Monique des Saules, 
r@iori de QudbaG). 



pantalon devient ici objet de sbduction semble-t-il, mais pas encore sur le corps 

de la jeune fille à qui on le destine. On ose un peu, il serait toutefois prbmaturb 

de brusquer la consommatrice (figure 23). 





FIGURE 23: Surtout pour les Btudiantes. 
Publicite parue dans le quotidien Le Journal Le Soleil, le 18 septembre 1950. 
Ici la publicite fait appel a la sdduction, on précise que c'est pour la jeune fille. mais 
la silhouette est revdtue d'une jupe et non pas du pantalon. 



Un peu plus tard dans la saison, la cliente de Simons pourra se procurer 

un ensemble de ski en gabardine de laine dans une Bchelle complbte de prix et 

de couleur. On sort enfin de la publicite purement factuelle en dessinant une 

silhouette blancde dans un contexte hivernal. Un mois plus tard, on retrouve 

notre Mgante sous le titre: ((Les plaisirs du ski)). L'annh suivante le diaphane, 

la dentelle ddicate en magie noire et en rose ballerine, le pyjama rivalise avec la 

pantalette, mais dbpourvu du modble. Les qualificatifs: (4 doucement garni - 
dans de clouces leinfes - en rose aube el bleu ciel» ne font qu'illustrer et 

confirmer le confinement dans te paraître. 

2.2 La phase ddserlion ou entre le chic et le champdtre, 195 1 - 1956 

Durant ces années, la seduction, en gBn&al, ne depasse pas la sphbre 

ptivbe: la femme se doit de plaire, mais sous son toit et pour son homme. 

D'ailleurs. Apuisée par sa progbniture, bien malin qui pourrait la convaincre 

d'aller jouer dehors. Sa vie se passe surtout à I'intbrieur. Les soldes d'ensemble 

de pantalons et de culotte de gabardine: «pour des heures de sport au soleil», 

n'ont pas encore trouve preneuses a la fin de juillet. 

En 1953. le voisin de la rue Buade, Ho& Renfmw, ose prbsenter le 

pantalon comme vdtement mode, chic et sans fonction prbcise. L'accent est mis 

sur la ddcoration. boutonnt9 sur un côte et pause un peu dbsinvolte de l'image. 

La tendance se poursuit modestement en 1954, on se preoccupe de la femme 

enceinte. Elle peut maintenant choisir un pantalon de divers styles. Mais 

Simons se distingue; il ne desire pas voir sa cliente dans un vdtement similaire B 

celui qui paiera la fadure, c'est surtout lui qu'il faut faire plaisir. Lors des 

discussions, les informatrices font Btat du port du pantalon pour leur matemit6 

Vers 1954 s'amorce lentement un ddsir dt8tre I'bcoute des besoins 

spécifiques des femmes. Comme on le devine la garde-robe prdnatale, en ces 

années de conbibutkn B la dbmographie, devient un discours publicitaire B 
privilégkr. Le pnWon do maternité, si &ange que cela puisse We, apparatt 



plus acceptable: ((. .. pour le biendtm ... mieux pmpoRionn6 8 le taille ... d la 

grandeur. .. et surtout avec une coupe gdndreuse ..., ... une façon fmfche et 

confortable de dissimuler le secret importent.. . munis d'une incrustation Blestique 

ajustable sur le devant avec attaches B coulisses.. . » (Holt Renlmw, mai 1 956) 

Les Btoffes peu variees: pur coton toile, denim ou 100% laine, avec les 
trois styles: courts, aux genoux ou longs B jambes &roites, laissent prbsager 

que la ferninit6 ne sera pas alterde, puisque, I'on sait que la ceinture Blastique et 

le panneau ajustable seront en grande partie recouverts par une surblouse tres 

ample pour dissimuler la grossesse et le pantalon. Ce souci de bien servir la 

future maman laisse froids les autres magasins de la haute-ville. Pourtant 

certaines photographies prises 4 la campagne, dans des contextes de chalet, 

demontrent que I'on ose le pantalon mais en catimini. 

Depuis la fin de la guerre, les silhouettes. plut& clairsern6es en pantalon, 

demeurent minces comme un fil. la taille est en place et tres sertde avec 

fermeture dclair sur le côtd gauche. NBanmoins, les annees 1950 furent 

marquees par un fort d6veloppement de la consommation. La rbclame ne se 

contentait pas de promouvoir des produits, elle venait 4 l'appui de certaines 

valeurs id6010giquest telle la doctrine selon laquelle: «La plus haute lonction de 

la femme est de mieux pnndm soin de son man et de ses enfants, ... faire 

cenidta est une bonne chose et une femme qui e du temps et de l'énergie poum 

toujours en feim une .. . mais il faut commencer par l'essentiel! . . . les garçons 

n 'approuvent pas ... (les vdtements voyants). dB Çriedan le confirme dans son 

ouvrage: (de Femme Mystifide~ en b lhan t  les théoriciens du fonctionnalisme: 

U. .. leur insistance d vouloir nous adepter 8 le socidid telle qu'elle est, B nous 

pousser 8 vivre nos vies selon la tmme des ddfinitions conventionnel/es de notre 

cullum, dans nos rdles respctifs de mdle et de femelles ... w (Friedan, 1966, p. 

1 w  



Jusqu'en 1955, les innovations P cet égard se font rares, les tenues de 

ville tournent le dos h un comportement vestimentaire masculinis8, la jupe regne 

en maître. Les persuedeurs clandestins de la consommation vestimentaire se 

trouvent confront& 4 une grande hdsitation de la Qudbdcoise de prbcipiter une 

reforme a sa v6ture. Le romantisme, la fdminitude et la servitude l'accaparent 

encore un peu trop. 

Aprds les styles étriqués et modestes qui s'étaient imposés pendant la 

guerre, ((le new-look fut perçu comme une explosion de tissu, de jupons et ... de 

chair, tout ce dont on &ait pivd depuis des anndes. Aprr)s une si iongue pdriode 

de privations, c'était une sode de volupt8» M r a  Frangoise Giroud. l'ancienne 

rddactrice en chef de aEllen. Et, comme pour confirmer ces Bnonc6sI 4 

l'approche de I'BtB, Simons engloutit sa minime publicite de pantalon par un 

encadd de presque une demi-page de superbes naïades en amour avec leur 

maillot: a... le dernier venu est un amour.. . vous serez ravie de la merveilleuse 

apparence de sveltesse dans cette occasion de nouvelles modes.. . » Devant une 

telle incitation A &re belle le pantalon a un cdt4 plut61 ingrat. 

En cette Bpoque qui magnifie la femme en la perchant sur de hauts talons, 

en serrant sa taille d'une guepibre et en drapant son corps d'une quantite 

incroyable de tissu, le pantalon fait figure de pauvre et de prolétaire. Pour le 

paraître, les formes fdminines sont moins sages et foflement influencees par les 

films de nos voisins du Sud: taille Btroite, poitrine opulente, hanches tr6s 

dessinées. 

L'œil qui pige les belles de L'Anse aux Foulons, une plage des berges du 

fleuve SaintLaurent, y distingue la fin des sidcles de dissimulation du corps 

fdminin, pour assister a une liberte dans l'expression Brotique, une rupture de la 

fonction de veture. C'est le costume de la séduction, la femme s'habille ou se 

devêt selon le cas pour l'homme et non pour elle. Cette attitude n'est certes pas 

une prémisse & la nouvelle dtape d'émancipation qu'annonçait Simone De 

Beauvoir dans d e  Deuxidme Sexe* publid en France en 1949. 



L'esprit du moment ne valide pas encore le pantalon. l'important c'est la 

mise en valeur de son corps, pas seulement physique. mais Bgalement la mise 

en valeur de son corps social. c'est-&dire: le paraitre, la beaut6, la richesse et le 

prestige. On constate que la mode evolue, mais est A la fois une source de 

refus, de freins moraux et sociaux. La paranoïa du conformisme typique aux 

annees 1950. faciliteh par le marche de la consommation de masse. propose des 

remodelages successifs de la silhouette ferninine. La ligne H, la ligne A 6voluant 

en ligne Y, créées par Christian Dior, sont autant de beautés architecturales et 

spectaculaires qu'il fit subir a la silhouette fbminine, du moins jusqu'8 sa mort en 

1957 (figures 24-25). Des talons aiguilles et des gudpidres jusqu'aux gants 

blancs et aux tabliers. La mode ferninine vbhiculait des images appauvries de la 

ferninite, &pondant A l'alternative dpouse et mdre etlou femme fatale. Cette 

ferninit6 exacerbb, voire caricaturale, cette mode ultraferninine etait I'id6ologie 

de l'heure. Une 6pouse se devait d'dtre jolie et fdrninine, meme lonqu'elle faisait 

le menage chez elle. Sirnone de Beauvoir a avance l'id& de I'élbgance comme 

forme d'asservissement à une Bpoque ob la mode &ait pr6cis6ment nostalgique 

et physiquement contraignante. Les deux jambes de chair enchbs6es dans 

deux jambes de drap ne se bousculent pas encore dans les 6v6nernents 

sociaux, et surtout ne retrouve pas de place dans la garde-robe de la femme 

BIBgante. 



FIGURES 24-25: La ligne Y et A de Dior. 
Source: Vincent-Ricard, Raison et Passion, p. 21 



Le conformisme ambiant, suffocant, atteignait un degrét inconnu. Le 

manque de confiance en soi fait partie des facteurs qui ont joue un r6le 

important. On demeure solidaire de son milieu, autrement c'est l'isolement qui 

nous guette. Une informatrice avoue qu'elle faisait des t6Mphones a ses amies 

pour Bviter dtBtre seule en pantalon lors des sorties. La respectabilitb Btant une 

valeur de plus en plus prisbe par diverses classes sociales. L'unification de 

l'habillement entre la haute-ville et la basse-ville de Qudbec, entre la ville et la 

campagne, entre te francophone et i'angiophone, est encore difficile a percevoir. 

2.3 La phase de mutation ou la difference interg6ndrationne/let 1955- 1966 

En 1955, ouverture sur le monde! Les femmes sortent de plus en plus 

nombreuses des pensionnats, certains cours pensés pour en faire des femmes 

dbpareilMes, suppos6mentI au service des futurs maris, leur ont joue un tour. 

Avec un dipl6me de c(comp8tences domestiques)) et d'enseignement, elles sont 

devenues des femmes pas pareilles, qui aspirent ih une carridre. Images de 

femmes dynamiques, plus grand choix de coupes, de couleurs, d'imprimes et de 

taille. En robe, en jupe ou en pantalon la femme vend de tout. le ttWviseur, la 

peinture, l'essence, la voiture. Le petit Bcran est le v6hicule tout design& pour lui 

faire accepter le pantalon. Mais attention, c'est le modele fbminis4. La femme 

au travail exterieur n'est pas encore en pantalon. et pour certaines camdres, 

c'est seulement quelques années plus tard, que le pantalon sera toler6. En 

France, Chanel fait bien comprendre: «Une lemme en pantalon se doit d'être 

ftlminine et 6IAgante.m Ses moddes le demontrent bien par leur coupe 

impeccable. 

Malgr6 tout. de 1955 B 1960 ce n'est pas encore une profusion de 

pantalon que l'on offre a la Qu&&oise. Voici, P cet effet, les publicith parues 

dans Le Journal Le Soleil pour cette Mriode: 



Paquet: 4 publicites 

Po//ack: 9 publicitds (chacune 2 fois) 

Magasin Reitman: 1 publicite 

Lhdor: 1 publicit6 

Syndicat de QuBbec: 5 publicites 

Louson: 1 publicite 

Mozart: 1 publicite 

J. 8. Laliberte: 2 pu blicites 

Simons: 5 publicites 

Holt Renfrew 1 publicite (figures 26-27-28-29). 



PAQUET VOUS 
INVITE AUX 
SPORTS D'ETE... 

FIGURE 26: Modble de pantalon offerts en 1 957. 
Source: Le Journal Le Soleil, Magasin Paquet. 



FIGURE 27: Modbles 1955 et 1959. 
So~ice: Le Joumsl Le SoleiI, Magasins Rejtman et Syndicat. 



FIGURE 28: Modeles 1955. 
Source: Le J0m8l  Le Soleil, Magasins Paquet et Lindot. 



FIGURE 29: Modele 1 955. 
Source: Le Journal Le Soleil, Magasin W a t t .  



Avec une moyenne de six publicites par annbe, on est a m6me de 

constater que la lectrice du Journal Le Soleil, n'est pas trop sollicitde dans sa 

consommation de pantalon. Les commerçants commencent ;5 saisir que la 

collbgienne desire s'habiller autrement que sa mbre. alls parlent donc de Me de 

cenidte.. .u (septembre 1955) pour cette nouvelle variation de tartan en brun 

cognac et noir. Cependant, les m6rnoires de ce temps ont vite fait de se rappeler 

que sous I'bgide des religieuses les coll4giennes sont mieux de laisser leur 

pantalon dans leur valise car la jupe ou l'uniforme est encore de rigueur. 

A Quebec, la publicitb de pantalon pour la consommatrice se defend 

d'dtre masculine, car bien qu'ayant pour la plupart du temps une connotation 

sportive. elle n'en demeure pas moins soucieuse de pr6sewer la gram, 

1'61égance et la coquetterie ainsi: (c.. ce pantalon de lainage imporid, gris n'a 

rien de masculin, ... 1) et cette publicite de chaussure port6e par une femme en 

pantalon: a... avec un soulier mignon dont l'allum reflclte I'éldgance et le style 

flatteur. .. B l'heure des Bbets sportifs le pantalon recherche 1'816gence et la 

@min M...)) Ce discoun trahit la peur de faire perdre les attributs féminins la 

cliente qui range sa jupe, cette mutation se fait progressivement: 

«Il n'y a pas de raison que la maltresse de maison 
surtout celle qui n'a pas d'enfant ne fasse pas des 
frais de coqueîterie mdme B l ' h e m  du mdnage. 
Ainsi pour la mdnagdre qui est lasse des Bterndles 
petites robes de coton, voici un ensemble (blouse el 
pantalon) intiniment pratique et qui demeure 
cependant  mini in. d7 

Si elle propose le pantalon, c'est pour accomplir le labeur dans sa 

quotidiennete. II semble que l'on accepte de plus en plus les diffdrences 

vestimentaires des gbnbrations montantes, il faut ici y voir un changement de 

trajectoire. Si la publicil4 préconise I'adoptbn de la veste de cuir dans le monde 

Btudiant avec l'indispensable pantalon, il propose pour sa mdre le tailleur de 

tweed français, pour la ville ou la campagne. accompagne du chapeau. 



Le pantalon fdminin fait son entrbe mais pour la jeunesse, pour la ddtente, 

pour le sport, pour la fin de semaine B la campagne. II a encore des fonctions 

trds prkises qui demeurent inchangees. Les structures anciennes du paraître 

cdtoient la volont6 d'&el mais on est encore loin de la ligne d'arrivde. 

Rapportant un bvbnement du milieu des annees 1960, une informatrice 

ex-professeure d'art vestimentaire parle d'une certaine intrepiditb ou encore 

d'une t&rneritb ou d'une fierte la premiére fuis que son pantalon est entre dans 

une soirbe mondaine. Recouvert d'une tunique dans un tissu Mger, cette 

manifestation sociale marginale considWe, d'abord, comme une provocation, 

s'est V ~ C U ~  comme un moment d'estime de soi de la part de son initiatrice. 

Sachant surtout que son mari lui avait passe la remarque suivante: ((Vue d'en 

avant la femme en pantalon est Mgante, vue d'en arrière c'est Id que c'est 

moins Blc)ganho, cette bravoure &ait d'autant plus remarquable. 

LibertB, bgalitd, parite vestimentaire, est-ce jeter la dépouille de l'ancienne 

femme aux orties? Ce ddsir qui pourrait sembler bien naturel, de bdndficier aussi 

des avantages pratiques ou psychologiques d'un tel vdternent n'a pu, du moins 

jusqu'au milieu des annees 1960, s'exprimer qu'au travers d'une protestation 

globale contre l'ordre Btabli. Car, dans le guide vestimentaire de la femme, 

publie B Montrdal en 1966, au chapitre de l'adolescente, on lui conseille de 

mettre sa ferninit6 en valeur: *Ne pas tenter de vous idenlifier aux gerçons sur le 

plan vestimentaire, sachent que vous Rsquetiez de provoquer chez eux la mdme 

mction que bit nallre en vous /a personnalité d'un efdminé. Vous ne devez 

pas sembler bisexude, si vous voulez avoir du sex-appeal. Soyez fdminine dans 

vos vdtements. M 

L'appropriation de certaines adaptations ou de mutations irréversibles ont- 

elles toutes 618 des facteurs d'6volution sociale? OBjP. il est possible de 

confirmer que le pantalon a eu une fonction non seulement instrumentale mais 

aussi psychosociale. Les essais, les reculs sont. B notre avis, une recherche du 

feed-back social: k verbal et le non verbal. afin que les prochains 

comportememts vestimentsimr demeurent en harmonie avec les conduites 



sociales. Durant cette phase on offre la robe-culotte: «Elle fait fureur B New 

York. Le t6ve de toute femme active.. . pour îe patio.. . le cocktail ou simplement 

la d6lente. La robe-culotte est indispensable dans votre garde-robe d'6td. w 

L'activitb de la femme qui quitte son domicile est souvent reduite à des 

activitbs purement sociales et mondaines. Les illustrations sont doquentes sur 

le choix de la consommatrice, cette silhouette n'est pas la femme-mbre mais 

plut6t sa fille. Cette jeune fille ayant une coiffure a la Brigitte Bardot du temps: 

assise par terre. pieds nus. La fonction de la robe-culotte a un caractere de 

détente et fait appel une fois de plus a la jeunesse (figure 30). 

On se rappellera, B la fin des annees 1950, I'4mergence de modes 

sp&cifiquement destindes aux adolescentes entraînant sa suite de nouvelles 

attitudes face aux vetements. On ajouta a la garde-robe de la poupbe Barbie 

des pantalons en jean pour le pique-nique, cette étape marquant le debut de ce 

qui allait devenir une vhritable r6volution vestimentaire. 

A cette p6riode le statut social semble compter en priorit6, les anndes 

1960 consacrent la jeunesse comme valeur dorenavant primordiale. Le langage 

de la mode permet de saisir dans une certaine mesure comment opdrent ces 

distinctions. D'abord. du moins en ce qui concerne le pantalon. les magasins du 

bas de la ville de Qudbec destinent son pantalon fuseau. son jean son pedel- 

pusher, son pantalon de ski 8 la sportive, 4 la cycliste, à la skieuse ou a I'écoli&re 

(La/ibedd, P0//8ck, Paquet, Mozad, Syndicat. de 1955 à 1957). Pour la jeune 

femme qui travaille c'est un autre discours: 

da jeune kmme qui travaille el dont le budget est modeste 

trouvera sur le marche de quoi dtm Mgante d toute heum du 

jour.. . . N 
u8 gauche: pour le ville ou k campagne une robe de soleil, an 

coton imptimd accompegmh d'une laquelle assortie pour les 
COUTSBS 8n vi//e.. . N 



d droite: pour le travail B la ville costume trois pidces 8 la Chanel 

en "shantung " beige et noir.. .* 

a ((en bas: pour les jours d'BI6 d la ville et B la campagne. coton 

suisse blanc et noir, ganse au corsage et aux manchesda (figure 

31 ). 

Ainsi, le ton presque impbratif de cette page de mode de I16poque, 

essentiellement adressée ia femme au travail. perce de maniere &idente ies 

distinctions de lieu et de gbnbration dans les choix vestimentaires. 

La mode doit toujours, bien entendu, se comprendre dans son contexte, a 
cet Bgard, on ne peut passer sous silence l'explosion de la jeunesse dans tous 

les domaines et son influence sur la mode. Pour une premihre fois, la mode, 

jusque48, en un sens lancbe par les classes bourgeoises ou aristocrates, &ait 

essentiellement aux mains de la jeunesse: d a  vieille gade cessa de dicter la 

mode: aujourd'hui on ne jure que par les jeunes!dQ 

La dernographie n'est pas seule en cause dans cette mutation 

vestimentaire. Lëvolution sociale et Bconomique permet aux jeunes de prendre 

conscience d'eux-m4mes en tant que groupe cohbrent et distinct. Avec la 

hauteur de l'ourlet qui remontait inexorablement, il faut se rendre a 1'6vidence 

qu'on se dirige vers un rajeunissement de la mode. L'attention se porta de plus 

en plus sur les jambes, en 1963-1964 on assiste au triomphe de la mini-jupe. 

Mais les jambes et les mini-jupes n'&aient pas seules en cause. Le nouveau 

physique iddal &ait dans l'ensemble celui d'une jeune fille menue, B peine 

adolescente. Cette libdration sur le plan vestimentaire côtoya on le sait la 

liberation sexuelle de la femme: d'éducation sexuelle des filles etail un long 

chapelet d'interdits, le sexe 6tant sujet tabou. II leudm attendre les ennees 1970 

18 Suggestion parue dan8 Le Journal Le Sokil, 12 mai 1980, p. 29. 

l9 Dan8 W m n ' s  Wew O&&, repportéo dan8 Val&% Stssle, 1998, p. 61. 



de notre si8cle. les annees dites de libdntion, pour que desir et plaisir se 

conjuguent au fh in in .  

Les designers degagent ce corps longtemps dissirnul6 sous des mbtres 

d'dtoffes. Ils cr6ent des modeles profondbment rajeunis, proposant, notamment, 

des pantalons de plus en plus btroits, ou l'absence de bourrelet est la loi. La 

garde-robe de la femme entrait dans une phase nouvelle. les zones de sbduction 

passant de la poitrine aux hanches. puis, la cuisse. le pantalon de plus en plus 

Btroit et de plus en plus collant s'en fait le complice. A la rupture des tabous s'y 

ajoutait la rupture de la tradition vestimentaire. mais cette fois en passant par la 

g&n&ation montante. 

Min.  A*. Roy, Moniqrn, .SM: WQUa et  libération^, ChdteIaim, juillet 1989. p. 24. 



FIGURE 30: Le t h  de toute femme active. 
Publicite parue dans le quotidien Le Journal Le Soleil. le 7 juin. 1960 
La silhouette fait ddfinitivernent appel a la jeunesse, marne si on mentionne que c'est: 
d e  rdve de toute femme active I'activitd se r6sume au: patio ... au cocktail ou 
simplement la detente. 



FIGURE 31: Pour ta femme en robe. 
Source: Courrier Pascale France, Le Joumal Le Soleil, 12 mai 1960. 



2.4 La phase d'ébullition ou /a secousse tel/udque, 1966- 1980 

En travaillant pour des jeunes, les nouveaux stylistes trouvaient leur 

inspiration dans leurs gotits et leurs valeurs: Les modes vestimentaires 

n'nnpdgnent plus progressivement la socidtd depuis le sommet de la pyramide 

sociale. II faudrait plutdt parler aujourd'hui d'un bain de diffdrentes cu1tures.r 

(Steele, 1998, p. 122) 

Le corps se rapproche de son aspect naturel et se modifie dans le sens du 

confort tout en exigeant l'étroitesse de la taille. Le style Bpur6 et le style 

androgyne, destines aux sports et au voyage, allongeant le corps et 

assouplissant l'allure lineaire de la silhouette. tel que prdsentd par le mannequin 

anglaise. Twiggy. Mais. cela n'&ait pas encore pour tout le monde, nos 

informatrices alors enseignantes. secr8taires. infinnidres, vendeuses nous 

rappellent l'interdiction de travailler en pantalon. du moins, jusqu'b la fin des 

annees 1960. On ne gagne pas son pain en pantalon. Cela manque d'6l6gance 

et risque d'inverser des r6les encore bien dbfinis. A 1'6cole ou a I'hbpital, les 

religieuses n'ont pas encore rang4 leur voile. Puis, Le Concile Vatican II 

permettant une apparence plus laïcis6e de ses ouailles. ce rapprochement 

caract6ris6 par un vetement moins moyen8geux. suscite un changement de cette 

distinction un peu trop visible. 

O Le mieux-6tre &onornique construit une nouvelle image et un 

nouveau comportement de la femme; 

La femme s'introduit dans une vie plus active par sa prbsence sur 

le marche du travail; 

Le pantalon devient au cours des annhs un allie des metiers 

urbains; 

a L'accds a des études supérieures permet aux jeunes cdlégiennes 

de côtoyer des conh&res, de se mesurer B eux. non seulement au 

niveau intellectuel, mais aussi en adoptant leurs comportements; 

La liberte dans les sorties cbtoie la liberte des mouvements. 



«Après I'obscurentisme des annees antddeures, 
maque par la présence du catholicisme sur la 
socidté, les ddcennies 1960 et 1970 sont des 
annees bouillonnantes qui imposent une révolution 
des mœurs sans pnkddent amende par /$éducation 
des filles, la contraception, aussi par le travail et les 
mouvements des femmes. N~' 

Cette ambiguïtb du paraître de la femme en pantalon risque de la classer 
comme une militante fbministe asexu6e. Le pantalon est sans Bquivoque: «On 

peut s'asseoir en croisant les jambes, on est moins pdoccupde par le manidre 

de s'asseoir, ... on est plus libre dans nos mouvements . .. N~~ Le pantalon seduit 

aussi les femmes 4 l'approche de la trentaine dans une pdriode sexuellement de 

plus en plus libbrbe. La symbtrie et Ituniforrnit6 de la coupe rendent plus facile la 

fabrication, diminuant les coOts et ainsi contribuant à pdrenniser cette 

transformation. 

A Qubbec, comme ailleurs, le pantalon annonce l'apparition du nouveau 

comportement de la femme: une femme jeune active, mouvante et fraîche. C'est 

l'accord avec une mode fondbe sur la vague du sport et des deplacements a la 

campagne ou sur les plages ambricaines. Une informatrice travaillant comme 

secrbtaire, n6e dans le quartier Limoilou P ~ u 6 b e c ~ ~ .  nous r6vM que c'est pour 

aller B Old Orchard qu'elle a port4 pour la premiere fois un pantalon. Le pantalon 

devient d'un porter commode a la ville. Cependant, les ocoles et les instituts 

familiaux. où l'on enseigne encore les secrets de la mode et de la confection, 

laissent de côt6 l'apprentissage de la coupe du pantalon. Dans les Bcoles de 

haute cwture, on fera une spécialittb pour les vetements masculins, mais aucun 

pantalon pour elle ne se taillera B ce moment. 

' Des Rividrer, M. J*, dans Femmes, Corps et Ams. 1998, p. 77. 

Piogoa recueillir dans un groupe de discussions b SWitcFoy, mai 1998. 

Un quarliw da la ôasae-vUk da Quéôec. cette infamab'ice Wt â g b  de 65 an8 en 1997. 



Les femmes cam3dstes porteront maintenant le pantalon pour aller au 

travail. les hommes de leur &te porteront un ensemble plus casuel pour un essai 

d'identification a la jeunesse montante. On serait port6 a croire que la publicitb 

du pantalon pour le travail devrait suivre ce rythme, car les r6clames de Simons 

passe de 28 qu'elles etaient dans les annees 1960, B 169 pour tes annees 1970. 

II faut ici mettre un bbmol, de 1971 B 1980 on prbcise seulement 9 fois ib la 

cliente de porter le pantalon pour se rendre ib son travail prdsent6 ainsi: 

1 fois une robe-pantalon avec une tunique longue (1 971 ) 

3 fois en tailleur-pantalon (1 972, 1975, 1976) 

1 fois en pantailleur (1 976) 

a 1 fois accompagn6 d'un blazer (1 976) 

3 fois en jupe-culottes (1 976-1 977). 

Ces styles de vetement demeurent un compromis entre le tailleur et la 

silhouette plus androgyne, entre le style: asportsweer pr6fdd de le g6ndmtion 

montante et le desir de limiter /a di#'renciation entre homme et femme dans une 

soci6td qui cherche B appdhender l'avenir dans le to/dancer (Chaumette, 1 986, 

p. 122). L'analyse de Christine Noël nous révde que plusieurs femmes de 60 

ans et plus qui ont bt6 intenogbes ne mentionnent pas qu'elles portaient le 

pantalon pour te travail. C'est, dMnitivement, la jeune gbnération qui fait 

triompher le pantalon, qui adopte ses styles, ses rnatidres, ses wuleun 

innovatrices. Elle n'a plus envie d'endosser l'uniforme traditionnel tels: le tailleur 

s&v&n ou la jupe el blouse camouflantes. Le changement de garde-robe d4jb 

commenc4 au debut des années 1960 se poursuit d6sespér6ment. 

Les fondements de I'oidre vestimentaire du siWe prdcéâent au caractdre 

luxueux et contraignant ne peut se maintenir face aux exigences du monde 

moderne. Les mutations d&jB introduites sont entretenues dans le discours 

publicitaire et tendent B s'accél4rer tout au long des decennies. Aprh des 

tentatives diverses pour l'imposer, le succès definitif du pantalon vient de 

l'influence de plus en plus irnpoitante du v6temnt sport sur les modes urôaines. 



Le pantalon fuseau, detourn6 du veternent de ski, s'impose d'abord pour les 

moments proches de la nature, puis, la jeune fille l'adopte la ville, au colldge il 

devient un Mement f6minin b part entidre. Jusque-là, on toldrait la femme en 

pantalon pour des activites de dbtente, dbsormais, elles le portaient pour se 

promener dans la nie, pour enseigner, pour soigner les malades et pour aller au 

bureau. 

Ce renouveau des formes vestimentaires, jumel4 de fascination. parfois 

d'indignation, du phenornene hippie, est issu souvent de l'individualisme 

bourgeois. Inspire d'un idbal de paix et d'amour, de lib6ration. interrogeant les 

rdles sexuels traditionnels, ce phbnomdne, qui symbolisait la rbvolte contre le 

conformisme, abolissait au moins de manibre superficielle, les distinctions 

vestimentaires. Cette jeunesse qui clame la nocivite de la mode comme un 

mensonge permanent, qui desire renoncer aux mod6les impos4s pour inventer 

son propre style vestimentaire. Ce refus de cette dictature vestimentaire se 

transforme dans une production en serie que les stylistes et les entreprises ne 

tardent pas b s'approprier. La consommatrice d'un certain age ne voulait pas 

s'inspirer trop directement des hippies, elle a attendu le modele propose par 

l'industrie de la mode et par quelques couturiers. Le publicitaire ne manque pas 

d'ailleurs, de faire btat de ce rdfdrent plus crbdible. On invite la consommatrice à 

porter du Courrbges.. . du Cacharel.. . de I'Ungaro. .. de l'importation de Paris.. . de 

la Scandinavie. Avec ces rdfbrents, le choix des jeunes gdndrations fut d6ploy4 

a un public plus large, plus âge, plus ais& 

La crbativit6 anarchique qui a nourri cette Bpoque, s'est transfdrbe dans 

l'invitation 9 porter le pantalon. Le modele dans des postures plus ludiques, plus 

arrogantes, plus dthinvolte, s'associe aux descriptions: (4 des sty/es Jules et des 

styles Gangster, des poches revolvef, du masculin-f6rninin ... N On conseille la 

consommatrice de aveincrs les prdjugh, de tlMer discdtement, de s'e~tmer, de 

chaner, dbmpnrnter aux hommes, d'accepter /a caresse d6kate du pantalon 

et ... de cmim a n s  le pantalonr . Ces pattes dW6l6phant qui entravent la marche, 

obligent les couturier8 b s'exprimer dans un peu plus de simplicitd. On passe de 

la mini-jupe B le jupe longuette, cette demih,  manifestement mal accudllie par 



"L'American Society of Girl Watchers" de New York, comme en temoigne l'article 

paru dans La Plesse en mars 1970. Deux ans auparavant les etudiants d'un 

colldge de Toronto avaient fait de meme lors d'une protestation contre le port du 

pantalon par les colldgiennes de leur institution (figure 32). Devant la 

controverse suscitee par la naissance de la jupe midi, B l'aube des annees 1970. 

voila que la mini-jupe se fait d6trbner: 

«... depuis leur errivde sur le marche canadien au 
debut du ph!emps (1971), les "hot pants" se 
vendent comme des petits pains chauds, mais la 
mode ne passem peut-être pas l'hiver. ... Profitez- 
en messieurs, pendant que les "hot pants" se 
vendent d'un bout B I'autm du pays.. . car les experts 
pdvoient que les bises d'automne tueront peut-être 
cette vogue. )j2' 

€xtml d'un uNdr paru dan8 le quotidim Le Journa/ Le Solri/, Qudhc, 23 juillet 1971. 



FIGURE 32: Protestation contre le port du pantalon par les filles. 
TMphoto accompagnant un article parue dans le quotidien Le Journal Le Soleil, le 
9 ddcembre 1968. 



S'il faut en croire un relev6 de la Presse Canadienne les hot pants ont 

exerce une influence qu'on n'avait pas prbvue, mais bien éph&n&re faut-il 

ajouter! Diverses raisons sont Bvoqubes: 

les principaux d'école ont peine B entretenir l'attention des Blbves 

masculins, plus portes ii l'admiration des jambes de leurs 

consœurs qu'a I'Btude du latin; 

plusieurs boutiquiers sont restes avec sur les bras d'bnormes 

quantith de jupes midi et maxi et meme la mini-jupe a sans doute 

reçu son coup de @ce; 

les maîtres d'hdtel et autres champions de I'btiquette dans les 

restaurants chics se sont arrache les cheveux une fois de plus 

devant cette i8volution de la mode fbminine; 

les femmes lib6rbes du soutien-gorge ou en mal de libbration, d'un 

ocban d l'autre se sont 81evBes contre un nouveau complot des 

males pour aopprimen la femme; 

... certains magasins r6vblent en avoir vendus aux femmes d'age 

moyen et meme b quelques grand-mbres guillerettes. 

a.. . Dans les Matitimes, il s'en trouve B 6S le paire, 
tandis qua Toronto le petite deme peut se procurer 
un ensemble pour 1 00s ... Tene-Neuve enimre avoir 
devance le mste du Canada au chapitm des "hot 
pants ", un boutiquier malheureusement mstA 
anonyme du Nouveau-Btunswick e conlie qu'il 
vendaiî 10 lois plus de "hot pentsa que de robes ... 
dans k monde des eilems, les patrons ont, panf i  
il, acceptc) avec nlsignation le "hot pnts" chez leurs 
employi4es.. . w 

certains les trouvent parfois convenables: M... un foumur 

d'Edmonton e prévu /Mer en faisant conféctionner deux pires de 

"hot pents" de foumm.. . 
... au Forum de Montréal, la direction songe B munir les hbtesses 

de hd pants de fwm m... 



... pour une secrbtaire torontoise le hot pants est plus confortable 

que la mini-jupe et un peu plus modeste: «On peut maintenant se 

pencher sens crainte ... et cette montrc)elaise d'ajouter; on peut 

ramasser son mouchoir par t e m  sans que tout /e monde se mette 

B simer...**' 

Dans un lieu aussi bloign6 que les Ilesde-la-~adeleine, l'aide familiale de 

16 ans portait le meme hot ponts que sa patronne de 35 ans. A Quebec l'offre 

hot pents de Simons rhume bien la violation du bon goUt et de la convenance, 

fort heureusement, seulement au printemps de 1971 : 

«en combinaison ou /a jupe se coupe d'une fermeture &/air. La 

fente avant la jupe r é v M  /a jambe flemmea 

a. .. "hot pents" et veste midi pour celles qui veulent tenter 

/'aventure, le jour, le soir au bureau ou en ~0iré)e)) 

a... un peu avant, longtemps apds minuit et son petit blousent 

moulent.. . en satin sautetfe (avec le "hot pants ") » 

a a... m i P 6  les pode avec ses collants opaques ou.. . avec cache- 

culottes tout en fleurs.. . )) z' 

Le ton loufoque et infantilisd qui h a n e  des publicitds, tente de faire 

accepter une version batarde du short, qui, cependant, ne franchira pas la rampe 

d'une autre saison. Les magasins proposent des pantalons qui sont des produits 

inteunddiaires entre le costume de travail la campagne et la robe formelle ou le 

tailleur. On peut ainsi lin dans les diverses publicitds: ... utilisds pour les mdmes 

occupations. 

'' Tir6 d'un article de Dennir BdID de la Prssse Cenedienne, dans Le Journal Le Soleil, 23 
juillet 1971 . 

26 Ce terme dhigne un nym âa Simons particul&mmt rbsewd aux adolescentm ou 
jeunes adultes. 

Pubkit68 parues fin mars et avril 1971 dans LI Journal Le S&iID pour S imw.  



Mais, la plus piquante des contradictions du confort et de la protection 

reside dans la faveur expansive du blue-jean. II inonde le monde occidental, 

s'introduit, malgr6 les ernboches, dans les soci6tds skulaires avec tous ses 

inconv6nients. Regardons le pantalon de plus prds, fabrique d'une toile de coton 

grossiere, il retrbcit de deux tailles au premier entretien, il deteint sans uniformit&, 

il se contracte et s'il se ddtend l'adjonction dlAlastane (lycra). il provoque un 

debat sur I'authenticitb du produit. II serre l'entrejambe, &rase les parties 

génitales, dessine ie pubis jusque dans ses moindres détails, on se croit revenir 

A l'&poque du corset, mais, cette fois non pas comme dessous mais comme 

vetement pour Btre vu. Jusqu'au milieu des annees 1970 surtout, il va serrer de 

plus en plus la taille, les hanches, les fesses, les cuisses et les genoux;28 des 

rigolos Americains lui imputent la stdrilitb occidentale. De plus, il s'avbre patfois 

un item important au budget.2g Ce sundtement. qui &ait offert pour sa solidite et 

sa protection, d'abord pour des chercheurs d'or de la fin du sidcle dernier, 

ensuite pour le travailleur de ferme ou de construction, aussi port4 par les 

travailleuses dans les mines de charbon en Angleterre, s'est transformt9 en un 

vdtement ni necessaire, ni confortable. ni avantageux. Et, une premibre dans 

l'histoire de I1hurnanit6, partir du milieu des annees 1950, la jeunesse devient 

l'agent diffuseur de ce goOt du jean, a 1'6chelle du globe. A I'Bre du confort et de 

l'utilitarisme Bconomique, le bleu jean s'universalise contre toute logique de 

repense à des besoins primaires. 

Dans le monde entier le jean est en effet devenu un symbole de jeunesse 

et de liberte. A la fin des annees 1970, le bleu jean n'&ait plus rbservb aux 

ouvriers. aux rebelles ou aux hippies; d6somais, tout le monde l'avait adopte 

pour devenir le symbole d'un style de vie. Le bleu jean et les tee-shirts 

abolissaient. eu moins de manidm superficielle. les distinctions vestimentaires 

entre les aexes. Sans masquer vraiment les différences sexuelbs, on adopte les 

excès du moment. 

Dan8 los anném 1 990, on le p.rra aux vnoux pour faciliter an# doute Iearticulatkn. 

En 1992 ôo 50s 1 250s. 



FIGURE 33: DBpari en voyage de noce. 
Photographie prise dans une ville de l'Abitibi vers 1974. 
Source: Collection pciv6e. 
Des nouveaux mari6s. sans doute avant-gardistes, n'hdsitent pas b suivre le courant 
de la mode unisexe pour partir en voyage de noce. 



L'epoque Btait aux pattes d0él6phant, aux cravates et aux revers larges. 

Ces dimensions excessives, qui pour certains historiens (Steele, 1998, p. 102). 

transgressent les regles du goût et de la convenance, se trouvent des adeptes. 

Cette violation des conventions devenait amusant pour ces nouveaux 

maries qui l'ont choisi pour partir en voyage de noce (figure 33). Plus tard. 

cependant. quand ce style revint ii la mode, sous forme dtro, il retient l'attention 

par son aspect kilsh. 

Durant ces annees d'effewescence vestimentaire, on nous reprocherait, 

sans doute. de taire le processus d'affirmation et de liberation des femmes et son 

impact sur le port du pantalon. Bien que certaines chroniques de mode 

mentionne que: uLYmancipetion de la lemme passe par le rejet du soutien- 

gorge eu profit du port du pantelon», dans notre Btude. aucun indice ne nous 

permet de confirmer ce lien direct avec le mouvement f h i n i ~ t e ? ~  Le pantalon 

n'accompagne pas ce debat sur le concept du genre. Cette remise en question, 

cette demarche qui derange l'ordre Btabli, ont peu d'influence sur la 

consommation pantalonni8re. Les militantes qui ont initie ces d8 bats, celles qui 

ont forme le premier conseil d'administration de la FBdbration des femmes du 

Quebec portaient la robe ou le tailleur-jupe? Le publicitaire de 1969 a 1980 ne 

semble pas s'associer à cette recherche de 1'8galit6. II en est de mdme de la 

part de nos informatrices, aucune n'avoue avoir porte un pantalon comme 

symbole de revendication ou comme expression de son engagement B la cause 

des revendications ftbministes. 

Nous l'avons déjà mentionne, la transition de la jupeirobe s'est fait d'abord 

par les filles de ces fdministes: a.. . sans doute comspondait4/e B le brusque 

explosion d'une g8n6ratjon qui refusait de se nlfdrer aux habitudes de ses 

" Comme en fait foi la p h o t ~ p h i .  pmn d m  Lr>min d.s hmms ru ûuébsc, 1882. p. 
465. 



parents)) (Boucher, 1983. p. 436). 11 convient ici de parler d'évolution plutdt 

que de r6volution. 

Noanmoins, le libbralisme vestimentaire des jeunes filles de ce temps ne 

rencontre plus les revendications du passe. La solidarit4 ferninine, que I'on tente 

de construire. se teinte de tol&ance dans la rupture des coutumes sbculaires. 

En dbpit du caracth futile st superficiel que I'on pr&e souvent aux questions 

d'habillement. cet objet de  cuiture materielle s'ajoute aux questions id6ologiques 

en voie de laïcisation, ce qui nous ernmbne A emprunter cette rbflexion aux 

auteures sur d'histoire des femmes au Qudbec: r Ce n'est plus pape curé1 qui 

sanctionnera les acfions des femmes!~ (1992, p. 465) 

2.5 Le phase d'adoption ou la viM6 ftlminis68, 1 980- 1 990 

A p r h  les expbriences tumultueuses de la prdcbdente decade, la femme a 
la recherche d'un nouveau Wement, redecouvre tes vertus du tailleur, cette fois 

avec le pantalon, esquisse dans les coulisses de la mode durant les dernieres 

annees mais pas encore passe dans les mœurs. Cet ensemble devait maintenir 

I'bquilibre entre la ferninit6 et le monde du travail de I'ex6culive woman. A 
QuBbec. les femmes dipldmbes des universites sont aussi sollicit6es B soigner 

leur image. preuve cet extrait d'une conf4renci8ie qui se prdsente & l'auditoire en 

tailleur-pantalon, lors d'un Forum b IiUniversit8 Laval, et qui plus est, est 

responsable de la direction de I'entrepreneurship fdrninin du Gouvernement du 

Qubôec: 

~Oonc, quand vous pensez d votm progmssion de 
caddrs, ... le deuxidme grend cnlneeu du marketing 
individuel consiste B ddvelopper son imege 
personneIle ... un beau produif bien embaM ettim 
/ 'ai /  et quand il est bien pdsentc) d la bonne place, 
kt consommleun le iematquent et 1 'echdtent.. . 
Qu'on le veui/le ou non, I'imege qu'on projetle et 



l'impression qu'on c&e sont des facteurs importants 
de nos succès prolessionnels. d2 

Cette mode qui tdmoigne de l'importance que l'on accorde d la rbussite 

professionnelle au cours des annees 1980, s'exprime, d l'instar du compagnon 

de travail. de manithe plut& virile: des femmes de plus en plus nombreuses 

dans le monde politique popularisent par I'intennddiaire des medias I'imege qui 

associe le tailleur 8 la dussite et d la crédibilit6 d'une camUre aboutie.)) 

(Chaumette, 1986, p. 132) 

A la dbcennie pr&bdente, c'est la jeunesse qui annonce les ruptures, ces 

memes consommatrices, qui ont vieilli, sont maintenant les rdgulatrices des 

conduites en m a t h  de costume qui doit dtre pratique. confortable et rien de 

moins qu'inspirer le respect. Depuis la fin des annees 1970, la bible arn6ncaine 

"The Women's: Dmss for Success, de John Molloy, a traverse la frontibre, ce 

consultant en matibre de garde-robe n'hbsite pas B dcnre: "The lashion industry 

is constantly ttying to talk women out ofpants and into dresses. H ' s  e lost cause. 

Women know the cornfort of slacks, end they' going to Wear them." (Molloy, 

1977, p. 71) 

Du moins pour la prerniere partie de cette ddcennie, pour le travail, hors 

du foyer, il est termin8 ce temps des jupes trop courtes, des talons trop hauts. 

des d6collet6s trop audacieux. Toute concession A la mode et B la coquetterie 

risque de compromettre la crMibilit6 professionnelle de la femme. On est en 

prdsence de la dbsacralisation d'un costume qui, durant les années 1950, avec 

sa jupe, enveloppait la dignitd de la femmam~ie-6pouse, remplad par un 

costume pantalon calque sur celui du mari-ph-pourvoyeur, maintenant, adopte 

par la jeune femme qui ne veut pas renoncer aux acquis de son Bmancipetion. 

C'est durant les années 1980 que les cadres des deux sexes endosshnt le 

costume de *la rdussite* aux larges Bpaules: 



d ' u n  des mots-cl& de la ddcennie est le mot 
pouvoir. .. et la mode de l'époque ne fait que le 
confimer. .. ce thdme &ait B ce point omnipdsent, 
qu'en 1985 l'édition emdricaine de Vogue dvoqua 
un phdnomdne nouveau falleitil avoir peur de cette 
tendance? Car si pour l'opinion, les femmes actives 
etaient d~somais  crlibdriees~, des uniformes 
« volonteirement asexudesw qui leur avaient 616 
jusque4 réserv8s. elles n'en craignaient pas moins 
les erreurs vestimentaires qui pouvaient leur codter 
leur ncrc)dibilitd~. n (Steele, 1 998, p. 1 67- 1 68) 

Mais cette voie vers la virilit6 ne s1arr6te pas 18, le muscle ne doit pas Btre 

avachi. Les clubs de conditionnement physique pullulent. A la ville et 4 la 

campagne l'entraînement est inscrit l'ordre du jour? Le matin trds t6t ou en fin 

de journée, la carribriste a revdtu son pantalon de jogging et son tee-shirt, pour 

se prdcipiter sur les instruments de torture ou de bonne forne, ou pour se faufiler 

dans un groupe de workouf qui tente de reprendre son souffle. La publicite et les 

compagnes de travail provoquent cet effet d'entraînement, signification de tout ce 

qui doit dtre in. 

Durant les annees de guerre le port du pantalon se voulait la recherche de 

calories supplbmentaires, (quand on a froid et faim le rbflexe dYrnancipation est 

loin de la pensée), quarante ans plus tard, on veut faire valoir que la diminution 

du nombre de calories contribue B l'autosatisfaction du soi en pantalon, le plus 

collant possible. Dans les salles de conditionnement, le jogging, le short de 

course est remplacé par le collant-collant avec chaussettes, obligation est donc 

faite de raffermir et de viriliser cette ferninite recouverte si: mais de plus en plus 

reveieer 

a.. . L 'image physique est un outil de communication 
aussi impodante que /a communication &Me. Plus 
vous Otes capable de trevei/ler dessus, plus vous 

- '' U n  inforniatrice &@e de 33 m rapportait que: dans des lieux aumi éloigné8 que Alberton 
l b  du P ~ ~ Q O U ~ ~ .  on powait ôén6fch d'un "Gymna. an 1987-ls0. 



6tes capable de bien vous vendre dans 
l'environnement. ))" 

«Le fameux tailleur, Ibnifonne des grandes 
bourgeoises, subit des tmitements de chocs et 
quelques opdrations chimrgicales pour une clientdle 
qui passe de 55 ans d un peu moins de 40 ans.» 
(Steele, 1998. p. 147) 

Aux bpaules plus larges, aux silhouettes plus dessinees s'associe un 

pantalon de plus en plus rt9vdlateur de cette grande attention portée au corps. 

Le choix des mod6les de pantalons et les rnatieres choisies thoignent des 

efforts oonsacrh ih la bonne fonne physique. «Le corps de la femme, qu'on 

avait jusque-Id tente de dissimuler ou de comger, commença B jouer un rdle 8 

parf entidre dans la mise en fonne du vdtement, et que ce qui Bteit encore 

choquent au debut des années 1980 ne tarda pas B Btm acceptd.» (Steele, 

1998, p. 149) 

Avec le travail sur la musculature c'est la forme, la matidre et le style de 

vdtement qui s'adapte au corps, alors qu'ant6rieurement avec le conet baleine, 

la conelette aux goussets pigeonnant, la gaine de 18 heures c'est le corps qui 

devait s'adapter. Au marche d'alimentation, au collège, I'univenit6 ou sur la 

nie, le jean ou le pantalon large en coton ouate est progressivement mis au 

ramait. La tendance, d'abord pour la detente, est le port du collant et du short 

de cycliste en Lycra. Avec des pantalons de plus en plus moulants la pratique de 

I'abrobique et du body-building s'impose: d e  corset, et sa file la gaine, sont 

einsi entnls eu purgatoim tandis que les lemmes ont ddcouvert evec le body- 

building ou le j'ing une façon naturelle de mmodeler ce corps evec lequel 
elles se sont enlin n)concWs, ou que, tout au moins, elles ont accepte.* 

(Toussaint-Samat. 1990, p. 393) 

II revient maintenant ih cette gdnhtion d'inttbrioriser les aspects correctifs 

de cette mode en musclant le corps. De plus en plus acérbes. le8 courbes et les 



rondeurs des consommatrices de pantalon marquent I'Bre d'un vdtement comme 

cousu sur la peau. Allongeant et moulant les jambes, il n'est pas sans rappeler 

les modeles de robe tailles sur le biais, de Madeleine  ionn net^^ dans les annees 

d'avant-guerre (celle de 1914), et de qui on disait: K.. elles formaient autant de 

sentiers filent de biais sur le corps, autant de lignes magiques qui Bvoquaient les 

mannequins occup6s B coudre des peintures rndtaphysiques de De C h i t h  ou 

les mystdtieux diegmmmes des acupuncteurs. » (Steele, 1 998, p. 1 53) 

Le nouveau corps avec ses hanches Btroites. ses fesses dures et son 

ventre plat se doit d'8tre non seulement jeune et mince mais aussi de plus en 

plus robuste. Le plaisir de porter des vetements prds du corps. comme ceux 

proposes par Calvin Klein, qui apparaissent en panneau publicitaire dans le 

paysage urbain, portent un message. sinon d'androgynie dii moins un signal de 

rejet des diffhnces sexuelles du panorama vestimentaire. Plusieurs 

consommatrices spectatrices, voulant avoir le look des participantes des gymn 

ou des studios de danse, ont adopte ces styles unisexuels et ont appr6ci6 le 

confort des 16otards. des leggins pour leurs heures de loisir durant le week-end. 

Le physical fitness s'intbgre de plus en plus dans le systbme de valeur culturelle 

prbtend Kaiser: "... the fitness ideology was trenslonned into a fashion messege 

thet had little to do wifh sweat or exerfion ... with a long shifl and other 

accessories - not for biking, but for studying." (Kaiser, 1 985, p. 1 1 9) 

Aprb le galbe des seins c'est le galbe de la fesse, de la cuisse et du 

ventre qui s'imposent. Pas question de revenir au corset, ce qui pourrait 

expliquer en partie la baisse de la production de ce sous-v&ement, tel que 

souligne par Samy dans son &tude sur la Dominion Corset: ((Dans les annees 

1955-1960, 600 d 1,800 douzaines de bressieres et de corsets sorlaient 

quotidiennement des eteIiem de le compagnie. Par le suite, le production devait 

continueIIemnt bissée. * (Samy , 1994. p. 77) L'appel scdpto-iconique de 

Simons (fdvrier, avril, septembre, octobre 1985) incite la Qu6bécoise B pofler: 

" MaWeine Vionnt (1 WS-lQ?6), inventa le biais pour une rnMe dégante. de pr6férenco en 
crêpe qu'dk rnodehit sur un mannequin de bois. On lui doit les premiers costumes de ski  
est conaidéré comme un 8pWa de Ir souplmue vestimmteim. 



K.. ce collent! ce look fuseau! une forme facile 9 vivre! cet 

élt)ment-cld de la garde-robe! ce pantalon fldneur!)) 

u.. . le leader de la saison, . . . il caractdise la ligne prés du corps . . . 
une gdn6ration qui bouge ... une fonne prc)s du corps qui roule 

paffaitement jusqu 'eu bout evec se bande sous-pied. B 

u... tout 9 fait dans /e coup .. . camct&ise le nouvelle silhouette 

longue et elfide des pieds B la taille, ... d6contmcf6e pour les 

week-ends .. . fldner en ville .. . dinef evec des amis . .. w 

«. . . fonne fusel6e pour une silhouet?e longue, mince.. . » 

A l'approche de l'hiver, la fameuse combinaison-comp6lilion en lycra 

11agressivit6 et la vinlit6 apparentes de l'illustration, confirme cette aspiration de 

concurrencer aussi sur les pentes de ski. La vertu persuasive et prddicative des 

images s'ajuste a la plus ou moins grande intrbpiditb de la consommatrice. 

Cinq ans sont pass6s. ce collant, ce fuseau devient ce pantalon cigarette 

qui fait deviner de plus en plus le rdsultat des heures de body-building ou de 

lifting corporel. Et. Simons accompagne sa cliente dans ses efforts de 

reconstruction du corps, comme en font foi ces invitations: a... voici une nouvelle 

silhouette qui se dessine nettement ... allongde par des pantalons coupes pour 

Bpouser le corps et ses moindre mouvements, evec les fernoirs sur les cdtds 

pour une ligne fuselde impeccable ... IB (avril 1990) a. .. et vos v6temnts qui 

bougent avec vous... le lycm ... la fibm Wiche ... elle se melange eu coton dans 

une collection de vdtements seconde peau ... ces formes, elles sont des 

pdcurseurs pour les années 8 venir.. . spectaculaim combinaison-chat.. . 
combinaison triethlon.. . ID (juin 1990). A l'automne le pantalon cigarette se 

prdsente fleurs sur paisley et en fuseau extensible: a.. . c'est la silhouetfe de 

l'automne.. . mince, alIong68, fascinante, gainde dans un pantalon.. . w (septembm 

1 990) a.. . la pièce-ch) d'une nouwlîe silhoueîte contempomine, . . . bien moulant 

. . .si/houdlo phi te  . . . IB (novembre 1 990). 



Avec cette obsession des courbes de plus en plus raffermies, le pantalon 

est l'objet tout trouve pour faire voir le fruit de ces efforts. Comme une deuxidme 

peau, il r6v6le cet idbal physique que l'imagerie mediatique et culturelle s'efforce 

de maintenir. L'iconographie de la mode, de plus en plus abondante, r66value 

les statuts des corps fbrninins. Ces stbrbotypes semblent porter, alors, aussi 

bien sur ceux de la virilitb que sur ceux de la ferninit& Cet effacement des 

sinuositbs rebondies cr6e une certaine ambiguïtd. Les courbes disparaissent 

chez la femme se prêtant de plus en plus a cette description que fait Laurence 
Louppe: a... le vefement de l'androgyne est souvent collant, mais plus encore 

coulant. Son degd d'adh&rence au corps est Mgulier ou ambigu, B la fois sem9 

et Idche, comme est le veternent androgyne par excellence le jean (andro- 

jean) ... P 

A la fin de la dbcennie, le tailleur-pantalon trop classique perd du terrain. 

II est devenu de plus en plus banalise, tant par des choix de tissu moins heureux, 

tant par un prix inMeur, tant par son adoption par d'autres segments de 

population. On pourrait ajouter aussi sa trop grande disponibilitb dans des 

chaînes de magasins populaires, peut-dtre Bgalernent trop souvent caricature par 

des professions peu valorisantes qui l'exigent comme costume de travail. Alon, 

il se renouvelle dans la forme et la matidre, sur les podiums on constate un 

rajeunissement des mannequins. De plus en plus en mouvement, le pantalon se 

ptdsente avec une veste d&assortie, plus courte et suitout plus p r h  du corps. 

Car, il faut le faire voir ce corps qui a coute tant de sueur. 

Puis on tente de vendre cette veste avec short ou bermuda plus ou moins 

Men assortie, souvent inspirée de la garde-robe des twnagers. La publicit6 

plut& 6phhm6n de ce type de proposition laisse croire un succes mitigd chez 

les autres segments do population. Le spoilwear, ennemi de l'uniforme, continue 

B séduire par son aspcict pratique, confortable et moins co0teux. La sociét6 de 

loisir devenue l'aboutissement du monde du travail, ih la fin des années 1980, 

prend plus d'irnpodance, donnant aux tenues sportives une dimension inégalée. 



On subit le vetement de travail trop classique. Au bureau, le jeudi c'est déja le 

debut de la fin de semaine, le veternent d6contracM detrdne le modele femme 

d'affaires des annees antdrieures. 

2.6 La phase de stabilisation: une voie de fn, de sidcle, 1990-2000 

L'appropriation progressive de cet objet de consommation, par sa 

divenite, par son passage du prive au public, comme tout autre objet a eu ses 

initiations, ses manipulations bref a eu sa vie culturelle, ternoin de I'6volution des 

mentalites. Nonobstant, le fait que notre analyse doive s'andter B I'btude des 

derniers 50 ans, notre inter& pour le port du pantalon fh in in  se poursuit. Aussi, 

il serait difficile de faire 1'6conornie de certaines observations non ddpourvues 

d'intMt, 

Pour cette partie, A la suggestion de Jacques Gutwirth. nous avons 

pratique I'enqudte directe: a... celle dite de l'observation participante et des 

entretiens souples avec des ninformeteurs~ divers» (1 978, p. 38-39). Par cette 

approche, le chercheur devient a la fois participant et observateur de son propre 

environnement. Sa pr4sence ne doit pas influencer les &actions et les 

commentaires entendus, car pour les autres, il est lui-m8me partie prenante de la 

conversation au mdme titre que les autres participants. 

La gendration des beby-boom a Bt6 la locomotive pour mousser 

certaines modes, et par ricochet, stimuler l'&momie, on fait encon, appel B elle 

quand il s'agit de mettre en marche des nouveaux rodes de vie. C'est ainsi que 

le "coc90ning"~~ apparatt dans le quotidien, se traduisant par des pantalons que 

I'on devrait, en principe. résewer pour I'int6rieur ou pour le jardinage. Mais 

timidement d'abord, il semble que I'on s'Bcarte de cette vocation premibre. Un 

Style de vie mettant en vakur la vie dans le confort douillet de sa maison, prônd b New 
York par Ir conwltnto Pop C m .  



regard furtif a la sortie de certains Bdifices gouvernementaux, un midi de juillet 

(1 998) 8 Quebec, nous permet d'opier plusieurs femmes fonctionnaires dans des 

moddles de pantalon Btonnants. 

Jeans serres et talons hauts, ensemble tee-shirt et collant au genou en 

tricot de coton, shorts, tee-shirts et espadrilles. Sans vouloir prbsumer des 

intentions de ces porteuses, il y a fort A parier que ces memes personnes avaient 

choisi un tout autre costume pour obtenir ce meme emploi. On l'a proclamd, la 

mode vestimentaire autorise toutes les expressions individuelles, Itintr8pidit6 et 

l'audace de certaines qu6b6coises le confirment. 

A l'aube de ce nouveau millbnaire, les createun de mode semblent avoir 

un peu peur du futur et peur de laisser s'enfuir le pass6. Aprh  1'6chec du 

gmnge, cette mode venue de la rue avec des pantalons inspires des itindrants, la 

cr6ativitd est en pause. Les 6vhements, comme l'effondrement du communiste 

en URSS et en Europe de l'Est qui permettait I'intdgration de ces nations dans le 

systbme international de la mode, de meme que la Guerre du Golf, n'ont pas, a 
court terme, retenu l'attention des faiseurs de mode. Pour le pantalon c'est le 

recyclage: de la patte dt616phant en style trompette, du jean en y ajoutant une 

fibre &lastique, du jersey de Chanel pour une ligne plus fluide en mode-douceur 

(cooconing exige), du pedel-pusher des annees 1950 en pantalon capri ou 

corsaire de 1999 (figures 34-35-36-37) pour l'harmonie de la silhouette. Du 

tailleur-pantalon qui maintenant peut afficher les rondeurs et les courbes de cette 

femme pr6m6nauposh du pyjama en pantalon B coulisse donnant plus 

d'ampleur aux cuisses (figure 38) et du pantalon d'ouvrier auquel on ajoute la 

poche cargo (figure 39). 





FIGURES 36-37: D'autres versions de pantalons mi-jambes des annees 1950. 
Source: Collection privde. 
Ddpart pour Old Orchard et une aprds-midi au Lac Saint-Jean. 



FIGURE 38: Pantalon ii coulisse, 
Réclame publicitaire des ~Ailrs de la Modem du printemps 1999. 
Le pantalon coulisse donnant plus d'ampleur aux hanches et aux cuisses n'est 
par sans nppekr Ir confort du pyjama et traduit le besoin de se sentir l'aise et 
d8 faim oublier le8 petites imperfection8 corporelles, tout cela sous le thbmo du 
bohème chic. 
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FIGURE 39: Pantalons cargo. 
RBclame publicitaire des .Ailes de la Moûe du printemps 1999. 
#Le plus tendance de la saison. ... pour les minces et les juniors ... Minceur et 
jeunesse, des prdsences qui ne veulent pas mourir dans la mode pantalon. 



La rdussite &ait primordiale, c'est maintenant le moment d'en profiter. 

Les nouveaux retraites de plus en plus nombreux voyagent. Les cars de 

touristes, en Europe ou de ce cdt6 de l'Atlantique, voient defiler des femmes de 

plus en plus en pantalon, chacune le choisissant son goût et créant des 

ensembles parfois un peu kistch. 

Alors qu'en 1970, les agents de voyage conseillaient aux Qu6b6coises 

d'dviter de porter leur nouvel ensemble tunique-pantalon pour aller au Japon 

(Expo dlOsaka), par respect pour nos hOtes. Aujourd'hui, on voit ces memes 

hbtesses, devenues nos touristes, d6filer en pantalon. Le pantalon a aussi 

d'autres tribunes r6v6latrices de sa grande ddmocratisation. Par exemple, le 

tailleur-pantalon de Hillary Clinton, sur le parvis de la Maison Blanche, 4 

l'annonce de ta réélection de son mari, President des ctats-unis, les Bpouses 

des gouverneurs ont fait de rn6me. Ici, des ministres femmes siegeant 

I'Assembl6e Nationale du Quebec. participent B des Brnissions de t&l&ision en 

pantalon. Les deux dames Casgrain, ThWse et claire3', ne pouvaient en faire 

autant, malgr6 les nombreuses batailles qu'elles ont dO livrer pour l'avancement 

de la cause des femmes. Autre temps! Autres mœurs! 

Alors que le magasinage Btait presque un Bv6nement pour se faire voir, 

aujourd'hui, le pantalon devient le costume de shopping. Une quinzaine de 

minutes d'observation dans un Centre d'Achat de Sainte-Foy, l'heure du lunch, 

un joui de semaine en mars 1999, tout Bge confondu, nous pouvons dire que sur 

100 femmes qui ont dMY, seulement huit ne portaient pas le pantalon. On peut 

invoquer le froid. le confort, la vie trhpidante. la mode, le côte pratique, mais 

certainement pas l'élégance, la distinction, la coquetterie, ou la manifestation de 

l'esthétique et de la séduction. 

Où est la femme en robe, qui pourtant a 616 le fait, du moins jusqu'a la 

demie de ce dernier siècle? Elle est dans les foyers d'hebergernent des 

Th- Cargrain. l'une dm p m i ( n r  femmes qui r'mt porth h la d 6 h r  dm droit8 dm 
femmes au Quéôoc et au Canudr depuis Ies année8 1910. Claire Casgrain, la p r m W  
fmma due d6put6 et ministre ru Gouvmment du Québec, au début dm ann6e8 1960. 



personnes agbes. En avril 1999, sur environ 70 femmes qui assistaient a un 

concert. trds peu d'auditrices portaient le pantalon. Dans un groupe de 

discussions de femmes 8ghs  de 75 ans P 90 ans, 2 sur 10 portaient le pantalon. 

Ces femmes, certes, ont quelques pantalons dans leur placard, elles nous l'ont 

avoue lors des entrevues, mais, c'est en robe ou en jupe qu'elles circulent. Ce 

comportement vestimentaire ne doit pas Btonner, cette genbration a reçu 

quelques leçons sur le sujet. Ainsi dans un manuel destin6 aux femmes du 

Quebec: Le Guide Vestimentaire de le Femme: les secrets du chic, paru en 

1966, sous les hospices de l'Institut de FBminitB, plusieurs conseils demeurent 

dans la memoire: 

A la maison ... 

devez-vous quelques minutes plus tdt pour vaquer 
d vos soins de beaute et 9 votre toilette. Quoi de 
plus chamant qu'une petite robe fraîche et gaie, 
sous un d6licieux tablier dont les motifs et le coloris 
sont assortis B ceux des rideaux ou de /a nappe ... 
( P  61 1. 

Sur la rue pour vos courses ... 

.. . le tailleur est perticulidmment de mise, avec une 
jolie blouse et un chapeau sans ornements ... 
toilettes d 'apds-midi.. . . . .les dunions intimes, les 
visites d'emilie, les réceptions sans fornialifes, 
demendent de hausser un tant soit peu le diapason 
du chic.. . B (p. 66) 

Employde de bureau et femme d'affaires.. . 

a.. . Louise e mdtu  un tailleur sobre .. . elle sait que 
k patron n'aime pas voir Wsmbuler dans le bureeu 
des petites robes hivoles dont le sillage lroufmutant 
nuit au trevai! et au sbrieux des employ6s.n (p. 66) 



Toilette du soir.. . 

( 4 .  .. voici l'heure où la femme Mgante régne panni 
les habits noirs des hommes et exprime sous le feu 
des canddlabres le mystdre et le charme de sa 
fdminite.. . N (p. 69) 

Ces suggestions pour apprendre quoi porter et comment porter le 

vbtement, mentionnent trbs peu le pantalon si ce n'est que pour le sport. 

D'autant plus. que l'on se fait encore plus sdvbre sur les principes de base des 

couleurs et des styles B I'age mOr: a.. . Bvitez les jupes adhdmnt aux formes.. . 8 

moins que vos cuisses et vos jambes aient consend /'harmonie de leur galbe, ce 

qui est mrissime, ne portez pas de shotts couds ni de jupes qui ddgegent 

audacieusement les cuisses.. . elle ne fait jamais vieillotte (la lemme d3ge mOr) si 

elle sait.. . camoufler avec habilete la fl~trissum des ans.. .)) (p. 98) 

Les annees ont passe, ces jeunes femmes des annees 1960, devenues 

aïeules, en bonne proportion du moins, ont entretenu ce ddsii de trancher 

(texquisement)) dans le groupe et pour leur plaire (aux hommes) leur rbpetait 

Bertrand et Morin: «Vous ne devez pas sembler bi-sexude, si vous voulez avoir 

du sex-appeal. .. Soyez fdminine dans vos vdtements. Soyez differente, et vous 

constaterez B quel point les conquetes sont faciles ... w (1 966, p. 102) Le pantalon 

compagnon de la modemite vestimentaire, le pantalon briseur de tradition, cet 

objet culturellement masculin. n'a pas aboli les coutumes du costume fh in in  de 

cette g6ndration et n'a pas beaucoup Blargi l'&ventail de leur garde-robe 

f6rninine. 

Les styles exotiques: harem-Mao-mandarin Indien. etc.. trbs exploitds 

dans les années 1970. de m6me que les styles futuristes qui ont suivi les 

conqu&ts spatiales: combinaisons d'astronautes, tissus bdants, nous 

paraissent aujourd'hui cornpl6tement d6rnodées. Si le corps. le sexe et la 

diff6mnco sexuelle jouent encore un r6k dans I'6labomtbn des modes. elles 

semblent de plus en plus barnier ven une fbminitb masculine (et pour cause la 

liôération gay), td que nous l'avions p M i t  lors d'une brève analyse do la 



chemise masculine (Gagne-Collard, 1994, p. 129). La naissance de lieux 

spdcifiques pour faire 6tat de ses goûts particuliers pour des objets fdtiches, 

I'avancb de Steele (1998) A ce sujet, sont des indices d'une mode marginale 

mais rbelle, centrbe sur le fbtichisme et la deviance. L'influence des punks- 

Madona, Michael Jackson, la d6wnstniction des vieux v&ments, l'utilisation du 

cuir et de la couleur noire renforcent cette tendance. Aprds avoir connu la gloire 

de la volupt4 et du sex-appeal, de la minceur et sa silhouette anorexique, de la 

virilitb et de l'éclatement du muscle, de la réussite avec une féminité d'acier, i l  est 

difficile de prbdire ce qui est en gestation. 

Le tailleur rose a la Jacqueline Kennedy est devenu maintenant 

obsolescent. le New Look de Dior est d6jA dans les mus6esl le corset se 

pr6sente comme un instrument de souffrance, I'exubbrance et I'excentricitb ne 

cadrent pas avec la ferveur Ocologique, les strategies pour seduire atteignent 

moins les acheteuses de plus en plus rbticentes. Dans le milieu des 

adolescentes, il faut savoir se defendre pour ne pas se faire usurper des 

vdtements coûteux. A cette petite histoire de la veture fait &ho I16rnergence 

subtile des changements de pratiques culturelles. Auparavant, les pratiques 

vestimentaires se transmettaient par la gbnbration des mbres, aujourd'hui, elles 

se propagent par la gdnbration des juniors. En cette fin de sithle, le pantalon 

f6minin rompt definitivement le dimorphisme sexuel tant vestimentaire que social, 

tant dans les activitds que dans les responsabilitds. 

Le pantalon fdminin des annees 1990 semble s'exprimer dans un Bventail 

restreint, puisqu'il a dorhavant des assises solides. une sollicitation B outrance 

serait superflue. Une seule de nos informatrices (73 ans) n'a jamais port6 le 

pantalon et ne desire pas le porter. A l'heure des adieux au deuxidme milMnaire, 

le pantalon fdminin est devenu un vetement classique qu'on ne saurait laisser 

dans le fond d'une penderie. Ce pantalon maigre les tâtonnements, les 

mutations, les interruptions. ià l'instar de celle qui le pofie (nous le pr6sumons). a 

trac6 ma place au soleil du monde du travail, du carcan stressant de l'homme 

dmun&é, gmnd patron, commandant, du puritanisme envahissant. De plus en 
plus, k publicitl) dépoussi6m I'imga de /a mamie pour la faim sortir de l'ombra 



en pantalon pour toutes les occasions, dans des magazines qui lui sont 

des tin6es. 

A travers cette admission du pantalon pour tous et toutes, c'est une page 

ou se lit I'accomplissement d'un rdve d'abolition des ddcrets et des regles de 

beaute et de g r h  ferninine, aussi peut-4tre un prdsage de la fin d'une guerre 

des sexes et des g6n&ations! A l'aube de l'an 2000, nous faisons ndtres ces 

vers que Molière écrivait ii y a plus de 300 ans: 

«La maigre a dela tailleetdela liberte! 

La grasse est dans son port pleine de mejestd; 

La g6ante parail une deesse aux yeux; 

La naine, un ebdgd des merveilles des cieux ... 
C'est ainsi qu'un amant dont /'ardeur est extdme 

Aime jusqu 'eux defeuts des personnes qu'il aime.. . d9 

- " ~e MisanOlmpe w L'Atnbilaim w u n u x ,  4 juin 1666. p. 30. Cdkdim Les 
Chsiqws pour bus, Libmh Hatkr, 



CHAPITRE 3 

FEMME ET PANTALON: 

DE LA FEMME S E C R ~ E  A LA FEMME NATURE 

A examiner i'~voiution des vetures, le rationalisme pr6surnd des agents 

socio-&conorniques et moraux en prend un coup. Malgr6 quelques bclipses, le 

vetement et surtout le vdtement fbminin, demeure stnictur4 sur l'invalidation 

physique de la femme allant de pair avec son invalidation sociale, surtout dans 

les classes dominantes. Logique sociale de l'inconfort, inconfort de la raison 

pure. protection de Mme et d6formation du corps: «II s'agit toujours d'arracher d 

l'humaine apparence, se trop humaine epperencen (Perrot, 1984. p. 8). 

Diverses cultures ont produit une variet6 de styles de vêtements en 

rapport avec leurs coutumes et leurs traditions. Encore une fois, si l'habit ne fait 

pas le moine. la robe pour notre socibtb occidentale a fait la femme, tant pour 

mettre en valeur ses charmes que pour la parer et l'envelopper de mystbre pour 

la faire ardemment rechercher. 

A la fin des annees 1960, cette recherche et cette invalidation sont en 

régression; on a pu'& regarder passer ces jeunes Bphebes. hommes et femmes, 

corps souples, visages imberbes. Ou sont les hommes parmi ces f6minis6s; où 

sont les femmes parmi ces masculinis6s: ventable chass&crois& 

De loin les sexes sont confus; vous ne voyez plus venir un homme et une 

femme, mais bien des Btres pantalonnds. II faut qu'ils soient, en quelque sorte. a 
portée du regard, pour que. sans erreur, vous puissiez attribuer B chacun le sexe 



qui lui appartient. Si les modes d8apr6s-guerre ont pu aplanir la confusion des 

classes, les jeunes n6s aprbs la victoire ont fait naître la confusion des sexes. 

Et, il semble qu'a ce mdange, les jeunes gbnerations prennent un r6el plaisir, 

comme si, subitement ddbarrassbs d'une partie de pr6jjug6sI la science des 

dessous, les besoins d'enveloppement, qui ont tant plu A la gén6ration 

pr6c6dente. ne leur dit plus rien. Comme si la femme B allures masculines 

constituaient maintenant I'idbal de la sexualitb. En cela, les stylistes consolident 

ce point de vue, comme le mentionne la directrice d'une agence de mannequin: 

d e s  coututiers trds souvent homosexuels, sont d la recherche du modele jeune 

garçon dans la silhouette fdminine.. . » ' . 

Les comportements vestimentaires s'alignent dorenavant sur la jeunesse, 

affinne le progrds, 1'6mancipation et dans une certaine mesure It6galit6. Pour 

l'une de nos informatrices, en fin de canidre universitaire, il semble que porter un 

pantalon favorisait les relations professionnelles: 

«Au debut aller d une dunion en 
pantalon pour une femme donnait 
l 'impression de discuter d '6gal B Bgal; . . . 
comme Btudiente d I'universit6 il y avait 
une relation avec la masculinitd; ... les 
garçons faisaient gdse mine envers les 
femmes en pantalon peu distingud, se 
prend pour un homme veut se faire 
remarquer devait exciter les hommes; . . . 
non trouve Bldgant par les hommes pour 
/es soirées sociales. »* 

Aprh  la femme aux beautes cachees, aux attirances secrdtes, au 

comportement discret, c'est le courant nature des annees 1970. Entre 

prescriptions et interdits, le pantalon feminin s'est fraye un chemin difficile. II a 

-- - - - - ' Entendu en intemiew r6alW 9 l'&mission Enjeux, B la YMvision de Radio-Canada cetta 
bmi8rion portait sur l'anorexie chez les jeunor, mercredi le 14 avril 1 999. 

Cette informatrice &tait dtudiante 9 I'univenit6 I la fin der annb8 1950. 



fallu. au cours des annees, faire intervenir diverses valeurs pour le hisser au 

statut de vetement raisonnable. Trois de ces valeurs nous semblent plus 

determinantes dans l'adoption du pantalon par les femmes: ce sont plus 

sp8cifiquement. la jeunesse, le sport et le travail. 

La femme jeune est active, conqubrante, dynamique, franche, 

droite, nette, irrbsistible. Tous ces adjectifs ont une connotation 

de moralitb qui valide, pour ainsi dire, le comportement 

vestimentaire et permet d'abord de tolbrer le port du pantalon 

par les jeunes filles pour ensuite les imiter. 

Le sport induit des valeun: de santb, de dynamisme, 

d'efficacit6, d'&cologie, de vie en plein air. meme si souvent 

c'est un pr6texte pour un meilleur accueil du pantalon. Avec le 

vbternent sport, on utilise un subteduge publicitaire pour que la 

femme-objet se transforme en femme-sujet-action. 

Puisque le travail est une valeur noble, on s'accorde pour dire 

que le pantalon s'est adapte a la vie de bureau. Cette union 

travail-carrihre-pantalon le fait passer de vetement masculin a 
vetement fonctionnel et classique. 

SecondBe par la créâibilite de ces trois valeurs et par un consensus social 

imagind. la consommatrice peut tout l'aise choisir son pantalon et le porter au 

gr6 de ses &notions. Par un ddsir d'Btn, de son temps la femme moderne 

sanctionne le pantalon B part entibre. 

Le paraître jeune, la pratique des sports, le travail rdrnunbr6, n'est-ce 

point la triade allégorique de la femme libre, laquelle &ait, dans un passe pas si 

lointain. les attributs de la supériorit6 masculine? Les femmes ne veulent pas 

laisser au vestiaim leur ferninit6 pour se conformer au modele dominant 



masculin. A modes nouvelles mœun nouvelles! L'on serait presque tenté de 

dire moralitb nouvelle! II est presque impensable que la femme. au corps 

accentue par le pantalon. soit moralement parlant la meme femme que sa mdre 

ou sa grand-rndre, au corps enveloppb par sa jupe. Les dessous sont devenus 

des dessus: on en profitera pour les parer avec une Mgance raffinbe, pour crher 

une science nouvelle du desir f6rninin. L'habillement en pantalon fait triompher 

les courbes du corps, jusqu'alors confiees A l'imagination et A la curiositb. En 

tout cas, bien certainement, la femme d'une humanit6 nouvelle, modifiée de fond 

en comble, la femme s'Btant masculinisbe, tout en ayant ferninise l'homme, la 

femme qui ne sera plus seulement la femme tout en n'&tant pas l'homme. 

D6rnocratisation et avancees techniques. facilites des communications 

permettent une diffusion et deviennent le lien universel qui en assure la 

progression. 

Toutes ces assertions nous disent que les biens de consommation ont 

une signification qui va bien au-dela de leur valeur commerciale et de la 

satisfaction des d6sirs et des besoins. Sous le paraître. il n'y a pas seulement 

I'Btre mais aussi le r&e, et ceux qui ont cherche prbvenir les vell&it& 

fhrninines B 116galit6: sexuelle. sociale. juridique, politique. i9 I'Bgalit6 tout court, 

ne peuvent se soustraire de regarder la parure vestimentaire, d'autant plus que 

le costume masculin, depuis son invention, permet la liberte entre toutes, celle 

des mouvements. Comme les nouveaux mots, les nouvelles idees, les nouvelles 

rnanibres, la mode vestimentaire joue une grande part dans I'arbne des 

interactions, des 6volutions et des comportements sociaux. 

Par ailleurs, si on suit Ititin6raire des saisons de mode, on remarque que 

les journalistes spécialis&s ont besoin de &habiliter sporadiquement le pantalon 

pour la femme, comme pour confirmer la validite de sa piesence: 

d e  pantalon plus populeim que jamais pour peu on eu& cm 

que le pantelon en voie de dispamltre. mais n'ayez crainte, il est 



toujours là plus 8 la mode que jamais. » (Le Journal Le Soleil par 

White, mai 1 980) 

K.. cet Bt6 mesdames, soyez bien culo#6es! ... Aprds s'être 

lib&t$es du corset B baleines, les femmes s'offrent un vdtement 

traditionnellement r6serv6 aux hommes, le pantalon. Ce dernier 

expnme pour la femme un changement social important en plus 

d'&te un atout pour sa garde-robe. M (Le Journal Le Soleil par 

Comveau, juin 1 985) 

«Cet automne la femme porte le pantalon, ce ne serait pas trop 

exagdrc) que de dire que le pantalon est le produit ultime en 

mode fdminine. )) (Presse Canadienne, novembre 1 996) 

O ((. . . eccept6 aujourd'hui par le soci6t6 et porte B toutes heures 

du jour, (le pantalon) son passe est chargé d'une histoire longue 

et mouvementde, qui l'élève au rang du vdtement symbole ... )) 
(Le Joumal Le Soleil. octobre 1998) 

La femme brnancipbe des annees 1970: volontaire, active et 

inddpendante, la femme spoitive des annees 1980, toutes ces images se 

confondent en elles, redoutables et all8gres. elles semblent pretes B tout jouer: 

K.. elles concilient toutes les valeurs 
qubn disait inconciliables, le libed8 el le 
ferninité, la volontd et le tendresse, elles 
sont brtllentes et gaies, imperfinentes et 
sages, femmesobjets quand elles le 
veulent et farouchement indeendentes 
quand ça les anenge, c'est-édine tn)s 
souvent, leurs regerds le disent encore 
mieux que l e m  courbes.~ (Frain, dans 
Benaim, 1988, p. f 9) 

Si le public craque pour les frimousses rondes et roses, i l  s16rneut aussi 

devant toutes les beautes appétissantes; Paris Match annonce le retour des 



pulpeuses aux langueurs de nouveaux Renoir, A Barcelone l'agence de 

mannequins Moda Barcelona n'acceptera dorbnavant, aucun mannequin de 

moins de 38 de taille, afin de ne pas inciter les jeunes P l'anorexie: EL. il est 

temps d'en finir avec les squelettes vivants qui d6fileilent sur les podiums de 

mode...». Camouflant aussi ce pantalon prdsentb à la td6vision dans un tableau 

de la itGriffe d'Or)), édition 199g3, presque dissirnul6 sous un cache-poussiére 

rappelant la transparence des voiles et des dentelles reprbsenthe dans certains 

tableaux de Veiasquez. 

Peut-on prbsurner. enfin, que le crbateur de pantalon qu4b6cois se 

prboccupera dorenavant de la consommatrice aux formes plus rebondies? 

Plusieurs indices nous portent a le croire. Ainsi depuis une dizaine d'annks 

seulement à Sainte-Foy (Banlieue de Quebec), on denombre au moins 10 

magasins et boutiques qui offrent des pantalons de tailles 48 et 50 (18 et 20 

ans). Le catalogue de vente du Magasin Sem,  les documents publicitaires de la 

Compagnie La Baie et autres magasins ont leur ligne nlmegeu, nFemmes Plus,, 

((Addition-E//~N, et autres vocables, pour taire le lien avec la mensuration trop 

g6nhuse. Mdme Simons voulant demeurer fidele la qudbbcoise suit le 

courant: «De notm collection de vêtements couph sp6cialement pour la femme 

qui habille les tailles de 14 d 20 ans en veste de lin gris chine et pantalon 

coodonnd. r (Le Journal Le Soleil, 2 1 avril 1999) 

Tout cela, on le devine, pour sbduire la consommatrice d'hier mince et 

jeune, devenue la femme milre, au corps plus &off& et i9 la bourse plus 

rondelette. Cette consommatrice, aujourd'hui plus toldrante envers ses lacunes 

physiologiques, n'en est pas moins soucieuse de son Blégance. C'est la cliente 

que la publicite doit attirer. A la veille de la retraite, ayant des activitds qui 

a La ~r im eat une érnbsion t616visée ennuelie qui a pour but de souligner le travail de8 
crlatwm et der industriels du textile et du vbtemrnt, qui $8 sont particulidrement dlmarquéa 
au coun da ia d m W e  annb. A ce moment, un dMl6 mat en valeur les crhtkna 
quéôécoism de toutm les personnes qui sont mises en nomination. Tel fut le ca8 de 
I'enmôie paritakm recouvert d'un manteau de dentdls en transparence. 



exigent de plus en plus une garde-robe pragmatique. les occasions sont 

maintenant multiples pour porter le pantalon. 

Cette attention. ce souci de faire coïncider 1'8tre et le paraître, de se 

mettre au diapason des dimensions nouvelles du corps et surtout d'aller chercher 

les sommes d'argent consacrds A l'objet de consommation, sont charges de 

signification culturelle: "The worlds of design, product development. advertising 

end fashion thet creale these goods are themselves important authors of ouf 

culture universe." (McCraken. 1988. p. 60) 

L'interrogation des contenus iconiques et extra-iconiques rdvdle 

l'observateur perspicace les activitds. les contextes, les situations prioris6es 

dans le temps et dans l'espace. Le vetement est directement relie aux 

comportements et leurs reprdsentations sont imbues de signes et de symboles 

culturellement prescrits et A travers lesquels on peut interprbter 1'6volution des 

dimensions sociales et culturelles. 

Cette relation entre la consommation et la culture est sans prbcddent. 

affirme McCraken (1988). La collection d'essais, qu'il a publie. fait Btat du 

caracthre fortement culturel des biens de consommation. Ddfinissant la culture: 

comme un ensemble d'iddes et d'activitbs sur lesquelles se structure une 

sociBt6, et la consommation: comme un processus par lequel les biens et les 

services sont crMs, achetes et utilisbs. II indique que les biens offerts aux 

consommateun expriment la culture dans ses catégories, ses normes, ses styles 

de vie, et sont des agents de changements sociaux. 

L'amoncellement des magasins serrés les uns contre les autres, derridm 

leun yeux de verre. où stBtalent des chales indiens, des foumires de Russie, 

des soies chinoises, et plus r8~8rnment, la parade des sous-v6tements de 

mannequins vivants dans les vitrines des Galeries Lafayette, les collections du 

dernier designer en vogue. enfin, cette féerie de la f&e vestimentaire, cette 



prodigieuse panoplie de tout ce qui est matibre consommable, cette nbgation de 

la raret6, tout ce systdme dhontre une entreprise culturelle dynamique. «Nous 

sommes au point ou la consommation saisit toute le vie où l'environnement est 

totalement culturalisd. r (Baudrillard, 1 970, p. 23) 

MBme si les jeunes gbnbrations ne peuvent imaginer une garde-robe sans 

pantalon. les rdticences passbs, envers le pantalon fbminin. qui semble 

maintenant bien introduit, se rbsorbent encore difficilement pour la gén6ratiorc 

des 60 ans et plus, femmes et hommes. C'est cette gbnbration qui a, 

silencieusement bien silr, vu ce vetement comme un outil de dbpobtisation du 

corps. 

Ce vdtement a, en quelque sorte, r6vW une dalit6 anatomique, 

rapprochant les distances que les femmes d'autrefois s'appliquaient tenir 

Bloigndes par le tissu de leur jupe. Avec le pantalon, le dessin de la croupe 

laisse peu de chance a l'imagination et bouleverse les codes &otiques du corps, 

hier, pr6sent6 dans une juxtaposition de volumes. «Le v6tement est clairement 

le complice de la rêvede; en changeant il change 1'Btre qui le porie, il perd 

d'autant plus son aum po6tique qu'il indique plus explicitement le corps.)) 

(Delbourg-Delphis, 1981, pp. 42-102) 

Amincie. aplatie, raffermie, rebondie, arrondie, la femme du XXI' sibcle: 

prdsente, active, initie0 B la modernit6, a-1-elle rbussi à faire accepter la 

spdcificitd de son corps b tous les agents de consommation? On peut apporter 

un Blbment de rdponse en disant: que la socibt6 postindustrie~le offte des objets 

de consommation de plus en plus penonnalis6s. individualisbs, s'adressant B la 

personne plut& qu'au groupe, surtout en ce qui concerne le v6tement. on 

intraduit une nouvelle norme sociale: I'allo-satisfaction des besoins. 

Pour reprendre l'expression de Jacques Attali: u... cette socidt6 de 

consommation c'est une conception de la vie où toutes les activitds humaines 

doivent s'eppuyer sur une prothdm memhande. C'est la cite de consommation 



payante. Ce vaste processus de paiement individuel a pour coml/aim le 

trensfonnation des besoins.)) (1  979, p. 5 1 ) Et, Scardigli s'empresse d'ajouter: 

((Ce progds passe d'abord par la personne, l'individu se voit imposer un 

nouveau systdme de valeurs, finit par I'intMoriser les structures de f6fi9rence 

traditionnelles Btant abolies c'est l'individu qui devient le nome  fondamentale et 

ultime.)) (Scardigli. 1983, p. 42) 



FIGURE 40: Publicité hédoniste. 
Illustration parue dans le cahier de vente des tlAiles de la mode)., du printemps 
1999. L'appel publicitaire devient de plus en plus oriente vers une 
consommatrice centrée sur elle-même, c'est I'allo-satisfaction des besoins de la c 
consommation post-modernisme. 



A cet Bgard, le langage publicitaire qubb6cois confime ces 

prboccupations hddonistes, pour ne citer que les dernieres r6clames publicitaires 

des Ailes de la Mode affichant leur adh6sion a l'épanouissement des besoins 

per~onnds; ((je me fais plaisir je vais où je veux je me sens libre)), et tout cela en 

pantalon (figure 40). Cette attitude respire la liberte, 11égalit6 et I'égocentrisme. 

on devine comme un pacte et une cornplicit& entre la consommatrice et le 

crt9ateur ou le vendeur. 

Depuis la sortie du livre de De Beauvoir: le «Deuxi&me sexe» en 1949, les 

femmes ont franchi plusieurs barridres. II faut rappeler que c'est seulement sur 

permission spBciale de I18v&ch6 que la qu6b6coise pouvait lire un tel ouvrage, 

prbsumant des possibles r6percussions de connivence et de r6volte suite cette 

lecture. Ce n'est qu'en 1964. que Fernande St-Martin. directrice de la Revue 

ChMaine, lui consacrait une critique blogieuse. Si, Madame De Beauvoir a 

Mgu6 une conscience politique et philosophique de la condition fdrninine. au 

Qubbec. la frequentation de ce type de publication fut surtout rbservee à une 

classe dite bourgeoise, d'où sont issues les premieres f&ministes, 

contemporaines de la R6volution Tranquille. On serait porte croire que la lutte 

pour les droits des femmes pouvaient se faire revetue d'un pantalon, mais il n'en 

est rien. Dans ce Quebec en voie de laïcisation, les femmes qui ouvrent le 

chemin la libdration et a l'émancipation sociale et culturelle de la femme le 

feront en tailleur dans une posture qui respecte la regle de It814gance et du 

maintien: d e s  deux jambes ensembles avec une jupe qui touche d lem 
lorsqu 'on est B genoux. )b4 

ParaIldement cette dbmarche, la rode par sa d6mocratisation est 

devenue porteuse de I 'a~mation de 18individualit6. Par ces tbmoignages 

iconographiques. la publicite du pantalon fdminin en particulier, raconte en 

- - ' Phrase8 souvent 6noncées par les rdigicnises dans le8 4coles ou l'on enseignait le davoir 
vivte et Ir biens6anco tel8 te8 instituts familiaux. 



quelque sorte le combat quotidien des femmes pour acceder à la liberte et 

IUgalitB surtout dans les annees 1960 et I W O .  

Dans les encarts publicitaires, on denote plusieurs appels et 

encouragements pour pousser la femme iS s'affirmer tels: des incitations B la 

cornp8tition, au prestige, B I'inddpendance. Cette mode. d'abord. expbrimentde 

comme s'kartant de la tradition en est une d'affirmation: 

((Suivez l'influence masculine* (3 juin 1963) 

«Femme affairbe. femme de l'avenir* (21 mai 1965) 

c( Pour la moto-cycliste)) (1 0 mai 1 965) 

«Pour la jeune futuriste» (1 0 mai 1965) 

((ChipBs aux hommes)) (30 mai 1968) 

((Pour la rue» (20 aoct 1969) 

((Ddmontre ses idees brillantes» (1 7 avril 1970) 

«Pour l'instructeur de ski» (1 5 octobre 1970) 

ct Fondeuses chevronn6esr (1 4 novembre 1975) 

((Pour le sport actif)) (20 f6vriei 1980)~~  

Ce langage de mode est appuy6 d'une imagerie qui se fait de plus en plus 

agressive. La silhouette en pantalon, sagement assise sur une roche, des 

annees 1940 et 1950, se propage ni plus ni moins sur les pentes de ski et 

s'affirme dans une posture plus que dBcid6e. Avec la ddmocratisation de la 

mode, Itaccessibilit6 de la communication Bcrite, iconographique et verbale sont 

les principaux facteurs qui ont contribue i3 l'importance de l'image et l'impact de 

l'apparence dans les relations interpersonnelles. Bien qu'il faille reconnaître la 

limite de l'expression par la communication vestimentaire, il faut admettre qu'elle 

peut envelopper une bonne partie des divenites sociales et des idbaux dont la 

fierte d'être de son temps. 

5 Extraits de  publicités parues dans Ce Journal Le Sokil. 



La publicite comme coumie de tmnsmission 

La publicite et le systbme de mode vestimentaire deviennent des 

Bmissaires importants pour transférer des propribtes significatives culturelles. 

Par la publicite des objets de consommation encore inconnus, deviennent 

connus: des images. des productions visuelles accompagnees d'un discours 

verbal ou écrit transfdrent des propriMs significatives qui avec l'usage 

deviennent des significations culturelles courantes. Moins Mquemment observe 

dans ce processus de transfert, le systdrne de mode n'en est pas moins 

signifiant, surtout avec la panoplie des sources d'informations qui nous 

enva hissent aujourd'hui. Voyons un peu cette stratbgie: 

La publicite de la mode vestimentaire soit dans les journaux, les 

revues, ou autres medias devoilent les nouveaux styles en les 

associant presque toujours A des cat6gories, des règles, des 

normes culturelles. 

D'une façon modeste et subtile la mode invente de nouvelles 

significations culturelles. A l'aide de ses leaders d'opinion, 

lesquels par des vertus acquises de naissance ou par leur 

beaut6, leur cblbbritb ou leur accomplissement sont pris en haute 

estime. Ces groupes ou ces individus deviennent des sources de 

signification innovatrice pour ceux qui ont un "standing" 

hierarchique moins 6lev4. tels aujourd'hui le groupe des 

"preppiesn devenus les "yuppEesm: nouveaux riches qui 

prédominent dans les romans tMvisds arn6ricains. semblent 

avoir influericd les habitudes vestimentaires des nord-amdricains 

(McCraken, 1988, p. 80). Les grands du cindma, de la musique, 

v6nWs par leur statut, leur beaute et quelquefois pour leur talent, 

font aussi partie des groupes de nouveaux leaders. Ces groupes 

rendent perméables les innovations culturelles. les changements 



de styles, les valeurs, les attitudes, les priorith qui 

progressivement prennent lieu et place chez leurs irnitateu rs. 

a Une autre caracteristique du systbme de ta mode est de non 

seulement inventer des significations culturelles mais de les 

reformer. Plusieurs 616ments de la culture des soci6t6s 

occidentales et industrielles sont sujets à des changements 

constants. Dans le langage de Levi-Strauss (1 963), cette 

instabilit6 est dû au fait que ces sociWs sont des hot societies. 

Elles sont pr6tes B accepter, B encourager les changements 

radicaux, car, de ce changement depend les secteurs 

Bconomiques, sociaux et culturels. 

Avec McCraken (1988, p. 81). nous constatons que cette fois les groupes 

responsables de ces rbfomes radicales ce sont les groupes marginaux: les 

hippies, les punks, les gais provoquant des violations dramatiques aux nomes 

culturelles. Et là, nous assistons A des violations de catdgories culturelles: 

d'age, de statut ou de sexe. 

Puis, pour 4tre mieux accepte le systbme de la mode 

vestimentaire se dote d'autres agents que sont les journalistes de 

mode, les stylistes et les designers. Ces spbcialistes servent de 

gardiens des frontidres culturelles, ils appliquent les freins pour 

M e r  le risque de sombrer dans une trop grande alienation. Par 

leur formation, ils révisent 18esth6tique des innovations, ils 

proposent ce qu'ils considdrent importants et discartent le trivial. 

Ce sont eux qui disent ce qui est leid ce qui est mode, ce qui est 

6ph6mdre. ce qui est classique, bref ce qui convient a notre 

culture. 

Tel que mentionnd par Kaiser (1990, p. 492). il semble admis que ces 

agents, ces gendarmes, ces filtres de la consommation vestimentaire aident B 



orienter les godts de ceux qui, ensuite, prennent le leadership des opinions 

vestimentaires. les eady adopfers, suivis ensuite par l'ensemble des 

consommateurs. 

Somme toute, d'un point de vue culturel, l'orientation d'un systbme de 

mode vestimentaire devient, comme plusieurs objets de consommation, par ses 

variations, ses richesses, sa venatilit6, une des cles d'ouverture sur le passe 

d'une culture et sur i'6voiution d'une soci8t6. C'est ainsi que les changements 

sont propos&, initids, renforces et nies. L'orientation de telles Btudes permet 

d'observer la culture matdrielle dans une des formes la plus radicalement 

crbative, 

La publicite de pantalon, s'adressant d'abord aux jeunes, rejoint un 

groupe qui est é3 la recherche d'une identification pour le renforcement de sa 

propre identit6. On pense, on agit on s'habille comme le groupe. A ce stade, 

une satisfaction ou une insatisfaction l'égard de son corps a probablement plus 

d'emprise qu'a toute p6riade de ta vie. L'insbcuritb manifeste rend les garçons et 

les filles trbs vulndrables aux critiques qui recherchent souvent par leun 

comportements vestimentaires, approbation et acceptation. Ryan (1 966) 

mentionne que plusieurs recherches confirment les humiliations ressenties par 

les adolescents v4tus des vetements non conformes A ceux de leur groupe. 

Dans ce cheminement vers l'approbation de son identit6 et vers l'affirmation de 

soi, la reference b des moâdles devient un moyen d'actualiser ces changements: 

((Éfrie bien dens se peau, c'est non seulement se pnloccuper de son corps, c'est 

va/onser son intMorit6, c'est s'engager fece d soi-m6me et fece au monde.* 

(GagnB-Collard, 1 992, p. 75) 

La grande visibilite du pantalon qui s'offre partout et qui est adopte par 

une masse de jeunes consommatrices, sans prkddent, a un effet 



d'entraînement. D'abord, en respectant la thborie du horizontal llod, puis celle 

du percolateur. Les premieres adolescentes, qui ont port6 le pantalon dans les 

annees 1960, demontraient a la fois un refus de suivre le modele maternel. de 

passer outre P l'ordre cl&Ical, et un desir de s'affirmer. Ensuite, les premieres 

femmes qui ont port4 le pantalon, pour d'autres raisons que le sport ou le travail 

ext&ieur, ont aussi rencontre des regards de ddsapprobation tant religieux que 

masculins. A ce moment, porter le pantalon Btait aussi un symbole d'affirmation 

contre les mœurs et les usages. 

Puis, l'adolescente est sortie de la cour de I'6cole pour rejoindre ses 

confrdres au colldge et B I'universit6, ces relations nouvelles conditionnent son 

comportement vestimentaire. Porter le pantalon devient un signe 

d'appartenance, de solidarit& de cohbsion, mais aussi. un symbole d'égalitd et 

d'affirmation du rôle social qu'elle desire ddsormais jouer. Dblivrb maintenant 

du discours conservateur de la tradition vestimentaire, enwuragbe par la 

publicitb et par les tenants de l'émancipation, la nouvelle dipl8mbe envahit le 

marche du travail dans un look execufive women. Le marche qubbkois accorde 

une attention particulibre a cette consommatrice et lui propose une panoplie de 

tailleur-pantalon masculin-fbminin compagnon de ses aspirations et de son 

affirmation. 

Si, pour cette @neration le pantalon a servi comme agent d'affirmation de 

soi, il a 616 aussi la cause d'une recherche pour la pr6sentation d'une image 

corporelle ideale. pour 1'8talage ostentatoire de pnvildges corporels i nnb  ou 

acquis. Depuis des ddcennies, la perception du corps de la femme se situait 

pafliculi4rement audessus de la taille. L'autre partie, plut& dissimui6e sous le 

corset ou le tissu, &tait laissée B l'imagination des int6ress6s.' Cette histoire 

' Cette théorie e8t cella mmtionnh par Kaiser (19W). pour expliquer la diffuilion d'une mode 
dans un même groupe ou sous-groupe socioculturel donn6. 

7 Dans le catalogua Oupuis & Fdms des années 1940-1950, on denombre plus de tmta 
itlu8tratiori8 de m b  ou conekttm, pour trois ou quatre pantalons fbminins. 



&ente de costume suggbre un nouveau rbpertoire dans la mise en valeur du 

corps social et par ricochet la mise en valeur du soi individuel. 

La tendance humaine B juger selon l'apparence est suffisamment 

enracine0 pour qu'un évangdiste du Nouveau Testament ait cru bon de sB61ever 

contre ce type de jugement «. . . ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la 

justice)) (Jean 6:24). 

L'attrait physique est un vecteur important B considbrer. Avec la robe on 

imagine le rnoddle, avec le pantalon: c'est la rbalit6. Avec la robe le corps est 

enchassd, avec le pantalon: il est r4v&i4. La robe est souvent un v6ternent 

cosmbtique, alors que, le pantalon est un vdternent nature qui traduit l'osmose 

entre le sujet et l'objet. A tout bgard, le vetement contribue P confirmer A soi et 

aux autres qui on est, comment on se perçoit, aide A d4velopper et maintenir 

l'image du soi. 

"Because clothing and personal 
eppeerence are important factors h the 
impressions fonned by others about us, 
these aspects of appearance indireclly 
influence ouf conceptions of self." 
(Kaiser, 1985, p. 92) 

Par ailleurs, il serait utopique de croire que le pantalon se traduit par la 

perception d'une image de soi toujours positive. La femme qui choisit le 

pantalon le portera, on le sait, avec une sensibilitd, une mani th diffhnte de 

son compagnon, plusieurs commentaires expriment une acceptation du pantalon 

mais non une ventable adoption. Les informatrices un peu plus en chair, que 

nous avons rencontrbs, ont quelques commentaires B ce sujet: 

aJ'ei trop des grosses fesses pour aimer poder un 

pantelon». 



«Si je m'assois, la grosseur de mes cuisses est encore plus 

apparente (ou la finesse!))). 

«J'ai bien de la di#ic~ltd 8 trouver un pantalon qui me va 

bien M. 

«Avec ma teille, le choix des couleurs est Iimith. 

«On ne peut pas dire que c'est aussi 6ldganti~. 

«Les pantalons B la mode sont trop serrés ... trop étroits ... 
trop brges.. . n . 
«Je dois porter un veston ou une blouse qui me cache les 

fessesn . 

De tels commentaires refldtent une insbcuritb psychologique, une 

prboccupation de la perception de l'autre sur soi, en meme temps qu'un desir 

d16tre de son temps. Ces dichotomies: ego et alter ego, acteur social et 

interaction sociale, supposent une confrontation entre I'identitb individuelle et 

Iiidentit6 collective. Sans compter que l'autre sexe ne se @ne pas pour noter les 

outrances vestimentaires de leurs compagnes, eux qui demeurent encore drapes 

dans une austMt6 vestimentaire parfois en dissonance avec la modernitb. 

On a qu'à feuilleter quotidiens, journaux ou revues de mode pour 

constater que le marche du pantalon pour la femme n'a cesse d'btre prolifique 

dans cette deuxibme partie du sidcle. II est alld de plus en plus dans la nie, en 

vacance, au travail, a la ville aussi bien qu'h la campagne. Mais aucune publicite 

nous le fait voir comme un vdtement refuge au meme titre que la robe d'intdfleur 

qui faisait dire & Chailes Auiavour: a Tu laisses aller, tu laisses alleno. La 

femme d'hier B qui on disait qu'il y avait de belles tenues pour faire le mhage, 

c'est en pantalon qu'elle sort balais et vadrouilles. lit. marche, prend une bouffde 

d'air, se rend faire ses courses, souvent reçoit des amis, suit des cours de 

danse. des coun de formation continue, se rend a la piscine ou au thbatre en 

pantalon. Si elle prend quelques jours de repos B la maison, en voyage ou dans 

une auberge, le pantalon c'est le vdtement emballage, le vetement abri, le 



veternent protecteur du corps et de Mme. Muni de plus en plus de poches, 

comme des appendices qui contiennent des objets personnels, comme un sac 

de rangement de ses humeurs quotidiens. Cette piece de vétement qui devait 

crder la confusion des genres, la femme en a fait un langage de sublimation, 

alors que, pour l'homme on le percevait comme un instrument de domination. 

Ce v&ement, langage du corps et des desin. traduit des codes divers, joue un 

r61e important dans I'6volution d'une identitb (figures 41-42). 



FIGURE 41 : Libdree de inhibitions. 
Réclame publicitaire parue dans Le Journal Le Soleil, le 20 mars 1999. 
La posture de la jeune femme démontre bien qu'elle est libérée de toute inhibition 
relatif au maintien et aux bonnes manibres. 



FIGURE 42: Désinvolture. 
Photographies prises en 1996 reprdsentant une jeune femme âgée de 26 ans. 
Source: Collection privde. 
La désinvolture manifeste que reprdsente cene photographie témoigne de la 
modification des comportements vestimentaires depuis les années 1940. Trbs 
diffdrent du modble maternel. 



gvo/ution d'une identitd de l'être et du p a r a h  en pantalon 

Aujourd'hui, avec le pantalon fdminin, plus personne n'6prouve le besoin 

de prdciser les catdgories, d18tablir absolument des hibrarchies. Le pantalon a 

franchi le fosse social; la griffe et 1'6tiquette sont devenus littbralement un 

signifiant fluctuant et mobile. Le pantalon a Bt6 un tremplin pour la 

d6mocratisation de la mode. II a eu cette capacitb d'entraîner tous les publics. 

MBme si les jeunes gbnbrations de femmes ont de la difficultb 4 

s'imaginer une garde-robe sans pantalon, il n'en demeure pas moins que leur 

mbre ou grand-rnhre. iS la ville et B la campagne, ont perçu cet article 

vestimentaire comme une ouverture la modemit6 «Accdder é i  la modemite 

passe donc par /'image de soi, qui doit aflicher une identiti9 dynamique, en 

duolution, plut& qu'une identité figigee, calquée sur un moddk trop stable, donc 

in6viteblement dépassde.)) (GagnB-Collard. Lussier, Mathieu, 1997. p. 21 9). 

La transmission d'une mode vestimentaire tel que le pantalon féminin 

pourrait s'intdgrer dans une pratique culturelle regroupant les trois champs 

suggbrbs par Du Berger (1994): le champ coutumier, le champ pragmatique et le 

champ symbolique, que nous pourrions considbrer comme des étapes pour 

114volution d'une identit6. 

A la campagne et B l'usine, les femmes qui revetaient le pantalon le faisait 

selon des codes consentis, classant cette pratique culturelle comme une pratique 

coutumidre, un rituel dont le sujet est peu porteur d'initiatives. Comme a ce 

moment aucune négociation &ait necessaire, I'identitd demeure stable sans 

d6passer les frontihres socioculturelles du groupe. 

Au moment où la citadine acquiert un premier v&o, le pantalon devient le 

vdtement indispensaMe aux modifications du mode de vie, il passe du champ 

coutumier au champ pragmatique. II annonce l'apparition du nouveau 



comportement de la femme. Le pantalon devient indispensable pour celles qui 

veulent bouger de plus en plus, il est au centre de l'évolution vestimentaire et 

s'inscrit dans les convenances des modes de vie urbaine. 

Avec cet aspect Bvolutif du pantalon, s'ensuit des interactions et des 

nbgociations qui impliquent des compromis et des consensus entre le Soi et 

l'Autre. Le pantalon &pond a la nome d'aisance. à une façon nouvelle de vivre 

la conternporan6it6, crdant des marqueurs sociaux pour une nouvelle identit6 

urbaine qui exprimeront quelques temps aprbs, Itidentit6 collective. 

Quelques annees de statu quo ont permis une plus grande porositb pour 

mieux saisir 1'8mergence d'un pantalon feminin inscrit dans le champ 

symbolique. Ce n'est pas seulement un vdternent, c'est un outil qui Bvalue les 

conquetes dans un lieu reserv6 aux hommes. C'est le vetement symbole qui 

coïncide avec des d6sirs et des aspirations encore fluctuantes. La proximitb et 

I'bventuelle transversalite des pratiques vestimentaires masculin-fdminin. les 

rapprochements sont des contributions tangibles et visibles d'une identitb 

collective qui loin d'dtre fig6e dans un rituel immuable cr6ant de nouveaux 

sentiments d'appartenance. 

La tendance à une mode plus prds du corps et A une mode pour les 

sportives, a certes contribue A l'essor des fibres plus extensibles et vice-versa. 

En traversant ce champ pragmatique du bien-8tm et du confort, ce prdtexte a 

joue un r6le pr6ponddrant dans la reconfguration de I'identitd individuelle 

remettant en cause les manieres de penser la corpot6elit6. Pour le monde 

traditionnel, le probldme Btait (et demeure) de prdserver la frontidre entre mous 

et euxn, et ainsi d'assurer la stabilite culturelle et identitaire. L'identite tribale 

souvent gravée par les rites de passage, de l'enfance B I'age adulte, constituait 

la solution originelle pour maintenir I'immutabilitb du statu quo. Un tel 

tdmoignage de continuitb ne convient plus au corps de cette femme qui est au 

cœur de la modemit& Depuis les années 1970, la jeune femme Qudbécoise 



rbpond abondamment a cet appel constant de transformation et d'amdioration 

du Corps 9 la Mode pour un meilleur paraître en pantalon. 

Cette preuve matMelle et ornnipresente s'inscrit dans ce processus de 

reconstruction des identitbs. Les fabricants textiles multiplient les recherches 

pour offrir un pantalon convenant B un corps fdminin diversifie, changeant, 

transfom6, regard6 au-del8 de la fibre et de la couleur, ou le luxe et le coSt 

passe au second plan. Avec le pantalon ajusté et reajusté, la présence du corps 

fbminin manifeste une adhdsion au prbsent à des degrbs divers. Cet objet de 

consommation revenu dans le champ symbolique. suscite des rhactions 

individuelles. parfois revendicatrices, parfois enthousiastes, mais toujours une 

individualisation des comportements et des identit6s. 

A cette transformation des apparences s'ajoute le renouvellement des 

activitbs quotidiennes. Les suggestions et les occasions pour sortir de l'antre 

sont multiples. Dans un contexte traditionnel, paiticulidrement en milieu rural. la 

femme en pantalon devait se livrer de subtils compromis, A des micro- 

proc6dures d'accommodement, quelques astuces pour revdtir le pantalon en 

dehors des fonctions pr66tablies. 

L'apparence un peu misdrabiliste de la femme en pantalon des annees 

1940 et 1950 &ait peu tentante. II faut croire que les nises ddploy8es, les 

raccourcis et les chemins de traverse ont am6nag6, au jour le jour, subtilement. 

une aire pour l'accueil d'un v6tement surtout r6servb à l'espace masculin. Cette 

Btonnante conqu&e, confirmde par les ddfilds de mode, les vitrines et les 

photographies conduisent la femme dans des sphbres, qui quelques années plus 

t6t lui paraissaient inaccessibles. C'est en pantalon que la femme s'est 

appropriée les parcours de golf, les gyms, les premiers sidges du bar et des 

discothèques, les arènes politiques, Bconorniques et médiatiques. Le pantalon 

n'est pas seul en cause pour cette histoire un peu complexe des relations 

hommes-femmes. I'6volution on le sait ne tient pas seulement B un code 



vestimentaire. Toutefois, on est en droit de s'interroger si la prbsence tissulaire 

protectrice de la jupe aurait permis un tel avancement. un tel rapport d'intimitb 

avec les lieux et les langages id6ologiquement masculins? Comme grande 

prbtresse de la modernitb, la mode par son habilete a favorise la passerelle entre 

l'image ferninine d'hier et le consensus presque universel d'une nouvelle 

dimension identitaire. 

Cette identite issue d'un phdnorndne Bph6rnere (la mode) porte des 

signes d'expression d'un Btre qui par son paraître annonce une mouvance 

socioculturelle. Les parambtres des changements dans la consommation 

vestimentaire sont intimement relies aux changements sociaux culturels pour ne 

citer que: la structure des classes, les changements dbmographiques, 

1'6ducation, les sports et les loisirs. le transport et les communications, 

I'indiffbrence face b la religion, le mouvement Bcologique, l'idéal social au plan 

somatique. Ces facteurs propres aux soci6tbs occidentales ont remanid 

l'interrelation hommes-femmes. ont rendu plus flexibles les stbrbotypes et les 

normes vestimentaires, ont donne plus de liberte d'expression tout en modifiant 

I'identitd du genre. Le pantalon. ce porte-idenfit6-mescuIin-singulier, n'est plus 

un vetement de diffbrenciation sexuelle et sociale mais une pierre angulaire pour 

Blaborer de nouveaux signes sociaux, pour analyser la dialectique de l'objet 

porte el porteur de message dans un environnement où I'identitb fbminine 

poursuit son affranchissement. 

Le port du pantalon par la femme est une coutume adoptee par presque 

toutes les cornmunautth occidentales. C'est devenu une pratique culturelle 

mixte et plurielle r6vdlatrice de ressemblances identitaires. II est possible que ce 

pantalon devenu objet du quotidien f6minin reprenne sa place dans le champ 

coutumier et ne soit plus l'objet de consommation qui transmute I'identitd. Par 

ailleurs, il est difficile de s'imaginer que la femme en pantalon adoptera d'emblée 

les traits culturels et sociaux de son compagnon. 



Ces deux identitbs, bien que coexistantes, n'ont pas les memes 

perceptions du paraître. Elles feront toujours face à des Bl6ments de 

convergence et de divergence identitaires en perpétuelle nbgociation. Plein de 

choses, en effet. se croisent, s'bloignent et se rejoignent dans cette dynamique 

internationale fondée sur l'exigence motrice des modes vestimentaires. 

Toutefois. leur presentation, leur repr6sentation. leur adoption et les manieres de 

les percevoir et de les porter varient selon l'age, le sexe, le milieu de vie, l'esprit 

du moment, le mode de vie, la personnalitb; autant de rbalitbs nécessitant une 

serie de transactions pour le remaniement d'une identitb tant individuelle que 

collective. 

Aujourd'hui, l'une des complices design68 pour aider A la reconstruction 

identitaire c'est la photographie de mode. Pour la mode vestimentaire, et plus 

spdcifiquement la mode ferninine, la photographie justifie toutes les mises en 

scdne, decrypte l'esprit de la saison et donne envie de suivre le mouvement. 

Depuis la fin des annees 1980, ces images ont transporte le r6ve et la tendance 

comme un medium de la mise et des apparences. 

Au Quebec, les btalages des revues et les abonnements b des magazInes 

fdminins qui atteignent les milieux les plus bloignds, tous farcies de pages 

compl6tes de photographies de mode, ne peuvent laisser insensible cette 

concitoyenne dont la penpicacitb et le desir de modemitd ne se dementent pas. 

Ces appels au nouveau romantisme, aux bienfaits du sport, de la ddtente, B 
l'escapade, au confort, B la méâitation, A l'aisance, ces innovations picturales, 

cette iconographie se rallient aux autres facteurs pour la reconstruction d'une 

identitd peut-être plus ciblee cette fois sur l'individu que sur la collectivit8. 

A I'esthdtique ancienne a succede une esthetique nouvelle, la publicitd 

des catalogues d'hier a Bt6 remplacée par le travail des journalistes de l'image. 

Ces dernieni, dans le jeu méâiatique, font interwtnir la culture pour déclarer 

l'objet v6tement comme un produit que t'on ne peut réduire a un simple bien de 



consommation. Éminemment transformable, la photographie de mode se pr&e 

aisement aux transfuges et est au service d'une pratique culturelle bien 

d8terminb. Cette qualit6 cam&6onesque rompt avec la tradition comme semble 

le suggerer Back (1997, p. 154): «C'est la tin du corps-objet)), de la femme 

fatale, inaccessible, et de la cMbration du corps beaute. La tendance "trash" 

marque le grand retour du corps v6cu. Le medium de la surface cesse de servir 

aveuglbment l'art de la mise en apparences. II veut voir au-delà ce qui compte, 

ce sont: l'époque et l'individu. 

Le repdre n'étant plus ici la cblbbration d'un corps parfait du top-model, 

trop 6loign6 des contingences sociales du moment, mais bien une proposition 

contemporaine d'une façon de vivre, et une transmission d'une manidre d'8tre. 

Cette tendance d'exposer le corps vbcu et cette estMique de l'imperfection se 

manifestant dbj4 B QuBbec. Des magasins suggbrent des pantalons portes par 

leurs propres employ6es certaines aux cheveux gris, portant des lunettes et 

d'autres affichant un excedant pondbral ou le vetement et le mannequin ne sont 

plus les sujets importants (figure 43). Ces changements de sensibilitbs. ce frein 

au jeu des dissimulations, cette tréve P l'ambition du corps parfait, n'est-ce pas 18 

d'autres clairidres pour poursuivre une marche dans cette modernitb, oii l'image 

de soi passe d'abord par l'estime de son &re dans un paraître en pantalon qui 

valorise sa propre identitb (figures 44-45-46-4748)? 





FIGURE 44: La skieuse agressive de 1985. 
Source: Le Journal Le Weil, Magasin Simons, hiver 1985- 1986. 



FIGURE 45: La skieuse la mode parisienne. 
Source: Le Journal Le Soleil, Magasin Simons, 1 965. 



FIGURE 46: La skieuse élégante de 1950. 
Source: Le Journal Le Soleil.. Magasin Le Syndicat de Québec. 



POUR UN N0Ë1 l tS [AN t Alil PARFAITS ,,, .,., 
Squhriîea un Joyrur Noi l  r u a  arrnder cport~ws avec dei ciderur pour 

de a w a c r  en a i  air ! Voyes rior enrtmbler dr %hi 
pour le dernier c r i  en ( r i t  der vctementr de rrort ! 

FIGURE 47: La skieuse du dernier cri de 1950. 
Source: Le Journal Le Soleil, Magasin Simons. 



FIGURE 48: La skieuse libre comme l'oiseau de 1945. 
Source: Le Journal Le Soleil, Magasin Reitman 



CONCLUSION 

Tradition et modes d'expression 

Tout au long des ans, les contraintes 6conomiques, politiques. morales ont 

influencé les choix vestimentaires. Un r6cent sondage r6v8le un des traits les plus 

marquants de la personnalit6 du consommateur qubb6coisI ;5 savoir la grande 

signification affective des achats! 

((Depuis des enndes, nombre de sp6cielistes 
du marketing et de la publicite voient dans ce 
besoin de reconnaissance sociale la source du 
goût tds  affirmd des Oudbdcois pour les mer- 
ques de prestige et les vêtements grines.)+ 

A la lumi8re de ces propos, qu'il soit pennis de croire qu'il n'y a vraiment jamais 

eu de chsure pour ce goOt de la vbture; objet de beaute. d'esthbtique et du bien 

paraître. Dans cette course aux transformations profondes à travers les sibcles, on n'a 

pas rdussi vraiment à contrer chez nous cette Bmotivit6, cette vivacit6, cette attention 

collective, cette impulsivitb pour le vdtement: 

d a  conquete du superflu, donnant une excite- 
tion spintuelle plus grende que le conquete du 
n6cesseire. L'homme dtent, une cdatum du 
ddsir et non pas une cn9ature du besoin.)) 
(Cezan, 1967. p. 150) 

1 Luc Chartrand, Dis-moi ce que tu achdtes ... je te dirai ce que tu crois btre, L'Actua/ité, janvier 1992, p. 
38. Suite b un sondage CROP, 71% des Qu6becois affirment qu'acheter du neuf est un des grands 
plaisirs de la vie (soit 20% de plus que les autres Canadiens), janvier 1992. 



Notre Btude tend A confirmer que la modification de l'apparence du corps n'est 

pas une caract&istique insignifiante de I'espdce humaine. Comment se pourrait4 

qu'une pratique aussi universelle, exigeant tant de ressources et de temps. réponde a 
des besoins frivoles, non essentiels? Notre vision devrait aider B apprdcier le potentiel 

de cette forme de communication sur laquelle repose l'utilisation du corps en tant que 

vbhicule et support de l'expression d'une culture. 

II y a lieu de considbrer les vetements, non seulement comme les produits d'une 

activitb destinde A fournir au corps humain protection et belle apparence, mais aussi et 

surtout. comme des moyens pour transmettre un certain nombre de messages pour 

signaler les appartenances at les diffbrences, les mouvances, les fixitbs, les 

rbadaptations, les Bmergences, les orientations d'une socibté. 

Avec les dernières decennies, on assiste au declin de la haute couture au 

bbndfice du pr6t B porter. Le courant de I'bnergie des modes vestimentaires ne coulant 

plus du haut en bas, mais montant goutte-&goutte du sol, plus particulibrement de la 

rue et des jeunes. Les relations entre vdtements et statut social se font plus ambigu&, 

q u i  porte quoi)) n'a certes plus la meme signification que nagubre. On assiste une 

nouvelle diversite des comportements ou la diffusion du Mement ne connaît 

manifestement pas de frontidres de classes. Le fait de porter le pantalon n'&claire plus 

en soi sur le niveau culturel ou sur la classe sociale, si ce n'est sur la marque, la qualit6 

de la confection ou le choix des materiaux. 

De nouveaux signes sociaux se sont élabores avec I'av6nernent du pantalon 

fdminin. De cette histoire de la Mure, d'un passe recent, ornergent des 

transformations culturelles tout en traçant la trajectoire d'une nouvelle iddokgie du 

genre. Tel que nous l'avions indique, l'adoption du pantalon ferninin s'est faite de façon 

graduelle permettant de definir et de reddfinir sa position dans l'espace et dans le 

comportement de la Qubbdcoise. Cette Bclosion timide du paraître en pantalon r6vM 



un certain attachement encore B ce qui &ait et ce qui demeure des Mments d'une 

tradition de I'Atre. 

Certaines anndes, on aurait pu croire que la Qu6b6coise pouvait adopter 

davantage la vinlit6 du costume masculin en m&ne temps qu'elle se rapprochait de son 

statut, mais, son attachement au lien social et culturel ne lui a pas offert ce privildge de 

rompre compl6tement avec la tradition. 

Un dernier regard sur toute cette iconographie et une dernibre audition des 

entrevues. a permis de constater une hbsitation pour l'adhésion integrale de 

l'habillement scl6ros6 de l'homme qui la côtoie. La femme demeure Me B des valeurs 

intrinsdques de ferninith, de subtilit6 vestimentaire, de desir de sbduction et de 

distinction de sexe meme en pantalon. L'effervescence de la jeunesse. les 

mouvements populaires, la montee du fbminisme, le comportement plus libéral nous 

incite a croire que le marché des v6tures suivraient cette tendance. mais notre 

recherche ne peut l'affirmer. La consommatrice qubb6coise doit suivre la valse des 

nouveautbs qu'on lui offre. On ne bouscule pas ainsi toutes les traditions, la parite 

vestimentaire sexuelle actuelle demeure un microcosme dans ce macrocosme de 

l'habillement masculin. 

Si en suivant I'itin6raire du pantalon féminin, on peut cerner une rupture 

progressive de l'ordre social ancien, une modification de I'inégalitb plurisbculaire des 

sexes, une affirmation d'un lien dans le jeu vestimentaire des sexes, une r6alit8 de la 

mobilitb rurale et urbaine et une accentuation socio-affective des milieux et des 

gdndrations. on remarque que cette petite histoire de mode et son Bvolution est teintee 

d'hdsitation et de retour. Dans notre probl4rnatique, nous avions bmis, que les 

changements sont acceptes s'ils sont graduels, le rythme d'adoption du pantalon par la 

Qu4b6coise nous le confinne. L'ancien persiste dans la rnanidre d'aborder la 

consommatrice, la tradition de ferninit6 et le desir de plaire sont perceptibles. Ce 



rappoit tradition-mode conserve quelques maillons qui la lie A des comportements 

passes. 

Comme nous l'avons mentionne plus avant, faire le choix d'un nouvel emballage 

corporel, tel que le pantalon, c'est pour la femme s'engager dans le mouvement 

culturel. c'est aussi Bviter les effervescences cr6atrices. bref. c'est se lier B un support 

socio-affectl pour le renforcement du lien social. Si le poit du pantalon est devenu une 

expression collective pour toutes les gbnbrations des femmes au QuBbec, il s'inscrit 

aussi dans une tradition de conformit6 vestimentaire et d'identification culturelle. 

Dans les soci&bs occidentales, les concepts de temps, d'espace, de soci6t6, 

d'individu, de famille, d'etre n'ont plus la meme rbsonnance car la consommation saisit 

toute la vie. Par l'obsolescence acc6l6rde des produits et des seivices, on assiste 

une destruction des structures anciennes qui jouent tous les niveaux. ((Achefer pour 

son plaisir ou pour satisfaire un nouveau besoin.. . s'est peu d peu impose comme une 

nouvelle fome de comportement. » ( Langlois, 1 999, p. 1 3) 

Dans moins d'un sidcle, on assiste, non seulement, B un changement dans les 

goiits, les prdf6rencesI les habitudes d'achat mais B un bouleversement fondamental 

dans toute la culture d'une societ6. En cela, la publicit6 a joue un rôle ddteminant dans 

ce changement ajoutera Langlois: a... le publicilo a Idgitimd la consommation 

marchande et elle a contribue 8 /a mise en place d'un nouvel imeginaim social au 

centre duquel la consommation d'objet est assimilde d une nouvelle fotme de bonheur.)) 

(Langlois, 1999, p. 13) 

Le pantalon féminin est un rare bien de consommation qui a fait obstacle aux 

tabous du dimorphisme sexuel vestimentaire. Alors que la jupe, le chemisier, les bas et 

les souliers conservent pratiquement les memes fonctions, les rituels de consommation 

du pantalon fdminin, et ses nombreuses fonctions. sont plus visibles que toute autre 

piece de costume. Parce que nous avons pu observer durant ce dernier demi-siWe les 



rhistances, les tolbrances, les hbsitations. les dbtours, I'Avolution et l'adoption, nous 

confirmons en meme temps qu'il est possible de demontrer que les biens, souvent 

identifies comme issus d'une socidtb mat4rialiste. sont des Blbments-clbs de survivance 

et l'une des façons de dicter l'ordre social et de le maintenir. Car. cette mode qui est 

n4e de la communication et de la ddmocratie vit en Btroite relation avec la societd et 

comme un bon menage Bvolue avec elle. 

On confirme dans plusieurs Btudes que les femmes sont le plus souvent 

associ4es la transmission: ((perce qu'elles v6hiculemient, rper netumu, des valeurs 

tniditionnelles favorisant la continuitd, mais on ajoute aussi rque les femmes sont 

d8chiré)es entre les forces de la trediiion et celle de la modemiteu)) (Mathieu. 1993. p. 

5). Pour que le pantalon feminin entre dans la modemit& la chaîne de transmission 

n'est plus la m&e. ou Itaîn6e mais la plus jeune fille qui désire saborder les codes de 

It6l6gance pour favoriser I'dmergence d'une nouvelle identité. pour une modification 

dans les traditions. Ce choix vestimentaire, ne dans une sociétb moderne et 

d6velopp6, a servi d'outil pour la reproduction d'un modele de femme. la reprbsentation 

et la manipulation d'une culture qui vit sa modernit6. 

En analysant prds de 1000 publicitds et en feuilletant plusieurs revues dédides B 

la Qu4b6wise1 aussi bien que Ion des discussions et des entrevues, nous pouvons 

dire que l'achat de pantalon s'inscrit dans une actualitb codifibe, saisonni&re, rythmbe et 

surtout rBgulans6e par les caprices des cnbateurs. Sans peut-6tre s'en douter, la 

consommatrice est peu innovatrice si ce n'est dans l'accessoire. Dans son choix de 

pantalon elle est B la merci des marchandiseurs qui ont peut-6tre btudib son profil. mais 

qui sont soumis eux aussi aux propositions des diffuseurs de tendance. Ce sont eux 

les partenaires importants de notre univers culturel et les rdgulateurs des apparences. 

Ce regard, sur les derniers 50 ans. peut-il nous permettre de mieux discerner les 

lignes de force qui conditionneront le debut du prochain siMe ainsi que lets 

changements que cette consommation divulguent? Une r6tiospective nous fait 



remarquer que les annees 1940 reviennent dei& par le biais du design, le pedelgusher 

qui s'appelle capri-gaucho-corsaire. Le tablier de la femme des annees 1950 se reporte 

en accessoire avec le pantalon, la production de jeans des anndes 1960, souvent 

consid&& comme un vetement mythique, est moins en demande. Les pattes 

dt618phant des annees 1970 sont transfondes en pantalon trompette ou en pyjama de 

plage, les tailleun-pantalons des annbs 1980 laissent de plus en plus leur veste au 

vestiaire. 

La femme s'instruit dans une vie plus active grace aux evolutions des mœurs et 

c'est souvent en pantalon qu'elle le fait. On peut lire d'abord une rupture progressive 

de l'ordre social des annees d'avant-guerre. Cette rupture qu'introduit une mode est 

souvent ressentie comme libhratrice ou du moins comme une d6couverte qui fait 

avancer. 

L'Bvolution vestimentaire du vdternent masculin laisse croire que l'homme ne 

desire plus se priver de participer aux plaisirs de la mode vestimentaire. Protestation 

contre le dimorphisme sexuel vestimentaire, 6vanouissement de cette spdcialisation 

sexuelle ou reconnaissance d'une desexisetian des rôles? 

Ce n'est plus seulement une appropriation unilaterale du vdtement masculin par 

les femmes. les hommes commencent faire ce chemin, mais B l'inverse par I'accbs 

aux accessoires de l'attirail fbrninin.* Ils tatent les tuniques mi-longues, s'ils respectent 

encore le tabou de la robe ou de la jupe3, on constate que des lignes sportsweer se 

rapprochant des pantalons de harem. Le moment oii les jambes se confondront pour 

s'ouvrir sur une jupe n'est peut-btre pas loin. D'ailleurs, des couturiers avouent déja 

leurs prbfhmces pour des vdtements bisexuellement stnicturds? A travers cette 

Comme chevelure longue, bague, bijoux, parfums. soins esth6tigues. boucles d'oreilles. etc. 

' Des artistes comme Michael Jackson. porte 448 une jupe transparente sur un collant noir. 

' Pafliculi&ement dans les modes prdsentées par Io couturier Kenso. 



analyse de I'unisexualisation du porter, on voit se dessiner en filigrane I'unisexulisetion 

des rôles sociaux. Plus que jamais, surtout depuis la dernibre guerre, cette distribution 

des activitbs homme-femme, ce franchissement rbciproque de la frontidre des rôlss 

traditionnels se remarque dans la gestion du changement vestimentaire. A cette 

Bvocation des images vestimentaires fait Bcho une histoire des comportements sociaux, 

de l'émergence subtile des transformations culturelles, d'une mutation des gestes 

s6culaires, d'un changement de trajectoire. 

Avec la mondialisation, les minutes, les regards, les instants, les nuances et les 

spWicit4s de chaque culture devront Btre regardes de prbs. La retraitde est de plus en 

plus independante. Les comportements vestimentaires des jeunes sont de plus en plus 

symboliques et trés pres de leur rbalitb environnementale. Les jeunes carrieristes ont 

des tenues tres personnalis6es, parfois en pantalon et trds souvent en jupe. Comme 

on peut le constater, la ventable r6volutionnaire serait celle qui ne subirait pas la mode. 

Mais, la Qu6b6cuise a toujours la hantise de la jeunesse, et les boutiques se rangent 

pour la plupart de ce cbt6. La femme du futur, pour un plus grand nombre. de retour 

dans la quidtude de sa maison, devrait Btre plus indiffbrente aux tendances, et s'habiller 

en harmonie avec son style de vie. Le port du pantalon c'est un peu l'histoire de la 

simplification vestimentaire, avec le pantalon ce n'est pas l'attachement & une marque 

comme rdfdrence sociale surtout que: d e s  cnhteurs du M(/@ sidcle habillent une 

femme qui n'existent pas)) lit-on dans une rBcente chronique de mode ... ale 

consommateur mdne la danse, il est infiddle eux maques et devient son propre 

styliste. o (Cuvilier, 4 mai 1 999) 

Les premieres adolescentes qui ont port6 le pantalon se sont ensuite balues 

pour la pilule, pour leur libertb, pour leur place dans le monde du travail, d6sorrnais, 

elles se battent pour l'espace, pour le respect des enfants, des vieillards. La rtholution 

c'est un 6tat d'esprit, c'est dans la tdte. II se peut que la rdvolutionnaire de demain se 

complaise dans son a g a  avec ses rides, ses cheveux blancs, l'affaissement de ses 

seins, tout en faisant valoir des idees de justice et de bonheur. Cette Qu6becoise, alors 



beby-boommer. ayant refuse de s'habiller comme sa rnbre, devenue maintenant 

mamie-boommer poursuivra son affirmation et MM 6volution identitaire. 

Cette perspective contemporaine de jumelage de l'ethnologie avec la 

consommation nous a permis de suivre B travers un objet de consommation les 

variations d'une culture et la transgression d'une tradition sbculaire autant B la ville qu'b 

la campagne. 

Ce parcours publicitaire de la ville de Qubbec et les tbmoignages de certaines 

consomma tri ces^ ne peut prdtendre detenir toute l'information sur le profil integral de la 

consommatrice du temps, pour cela d'autres circuits devront 6tre ernpnintbs. La 

situation gbographique d'un groupe donne est souvent jumeld avec des 

comportements. des attitudes et des valeurs trhs variables, qu'il convient d'analyser 

dans leur contexte et leur conjoncture. Plusieurs &pisodes des mouvements 

consum6ristes, en gBn6ral. et de la turbulence vestimentaire en particulier. sont encore 

b Bcrire et A explorer. Ce travail constitue donc. notre voix au chapitre des chercheurs, 

surtout ceux qui voient le vhtement comme une manibre d'apprbcier et de comparer les 

expressions des cultures. 

II serait sans doute interessant de confirmer les changements identitaires de la 

Qu6becoise en suivant d'autres consommations tels: l'achat d'une prernitbre voiture, 

d'une premidre maison, d'un premier emprunt B la banque, etc. Ces gestes de 

consommation de biens et de services ou le bienatm et la manifestation individuelle 

priment. rompt jamais les pratiques traditionnelles centrhs sur la coopdration et sur 

l'autre. C'est une invitation pour d'autres aventures. 

t La mode laisse toujours planer une cedaine 
incertitude lorsqu'il s'agit de p M i m  et une 
gmnde petplexité lorsqu'il s'egit de conclure.u 
(Claude-Salvy ) 
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ANNEXE 1 

Fiche personnelle à l'intention des informatrices 

Noms 

Prdnoms 

Annde de naissance 

Lieu de naissance 

Lieux d'habitation entre 1940-1 990 

Occupation de votre p h  

Nombre de f r h s  et de sœurs 

Statut civil 

Occupation du mari (s'il y a lieu) 

Avez-vous eu un travail salarie? 

Si oui. quel &ait votre occupation? Quel age aviez-vous? 

Que faisiez-vous avec votre propre salaire? 

Autres informations pertinentes. 

Merci de votre contribution 



Questionnaire auide Pour entrevue individuelle 

A. Le pantalon et vous 

1. Quand avez-vous port6 le pantalon pour la premiére fois? 
(AnnBe) 

a) A quelle occasion? 
b) Quel Age aviez-vous alors? 
c) Comment &ait-il (description)? 
d) D'ou provenait-il: fabrication par la mbre. emprunt. achat, ou. etc. 
e) Dans quels magasins? Quels sont les magasins qui en vendaient? 
f) Quel est le souvenir qui vous revient en t&e lorsqu'on parle de 

pantalon? 

2. Si vous vous comparez aux autres filles de votre entourage. comment vous 
qualifieriez-vous en regard de votre comportement vestimentaire? 

Vous considdriez-vous comme une avant-gardiste innovatrice.. . plus osée. 
traditionnaliste ... ? 

Dans votre environnement, quelles sont les types de femmes que vous 
pourriez identifier comme ayant porté le pantalon alors que les autres filles 
portaient toujours la jupe ou la robe? 

C'&ait en quelle annde? 

3. Combien de pantalons poss4diez-vous tî ce moment? 
(Par rapporl aux jupes et aux robes) 

4. A partir de quel bge avez-vous port6 rdguli~rement le pantalon? 
C'&ait en quelle annde? 

5. A partir de quel Bge en avez-vous achete un ou confectionnb pour vous? 

Dans ce dernier cas de qui aviez-vous acquis les connaissances pour ce 
type de confection? A partir de quel age avez-vous choisi vous-m4me votre 
pantalon? 

Qu'avait-il de particulier pour que vous vous en souveniez? 



Comment &ait le premier pantalon que vous avez choisi vous-mdmes? 
Ma t i h ,  garniture, forme, accessoires, couleur. 
A quel endroit vous l'&es-vous procurd? 
C'&ait en quelle annbe? 

Quelles étaient les circonstances od il était mal vu d'aller en portant un 
pantalon? 

Y a-1-il une circonstance ou vous vous seriez senti mai a i'aise de porter un 
pantalon? 

Quelle aurait Bt6 votre opinion si vous aviez vu des femmes porter des 
pantalons d'homme? 

Selon vous, comment aurait-on consid&& les femmes qui auraient emprunt6 
des pantalons d'homme? 

Compare à ceux des hommes qu'avait de particulier les premiers pantalons 
portes par les femmes? 

Tissu: 

Coupe: 

Couleur: 

Garnitures: 

Attaches: 

Fermeture: 

Autres ddtails: 

Quelle a 816 la premibre femme que vous avez vue en pantalon? 

a) Selon vous quelles auraient 618 les raisons de poiter ou de ne pas 
poiter le pantalon dans votre famille? 

b) Pouvez-vous identifier une femme de votre famille qui aurait porter le 
oantalon. Si oui. c'était A auelle occasion? En auelle annee? 



Comment Btait-elle consid6r6e par les autres membres. 

De quelle origine &ait la premier0 femme que vous avez vu en 
pantalon? C'&ait A quelle occasion? 

Quelle était l'opinion que l'on aurait pu avoir en voyant une femme en 
pantalon.. . comme marginale, excentrique. originale. dbvergond8e. 

OU, selon vous, pouvait-on se procurer un pantalon dans les années 
1 940? Ou avant? 

VOUS VOUS souvenez-VOUS d'un moment où vous avez 
intentionnellement porter le pantalon comme moyen de s6duction. 

Quels Btaient les magasins qui vendaient des pantalons par commande 
postale? 
Quels Btaient les moyens pour les choisir? 

Pouvez-vous nommer des personnes (couturibres) qui ont fabrique des 
pantalons? 

Vous considbriez-vous comme excentrique. originale dans votre choix 
de pantalon? 

Quel &tait le meilleur moment pour porter un nouveau pantalon? 

Vous est-il d6jA arrive de porter des pantalons d'homme? 
Lesquels? 

De porter les pantalons des autres? De qui? 

Qui aurait pu vous obliger B porter un pantalon? 

Avez-vous deja tente de faire remodeler ou mieux de remodeler vous- 
memes un pantalon? 



B. La perception des lemmes qui portaient le pantalon 

1. Comment vous sentiez-vous la premiére fois que vous avez port6 le 
pan talon? 

a) C'&ait en quelle annde? 
b) Combien de Femmes en portaient B ce m6me endroit? 
c) Quelle &ait cette activitd? 

2. A cette Bpoque, pouvez-vous dire ce que les hommes en génbral pensaient 
des filles qui portaient le pantalon? 

Les personnes AgBes? 

Les garçons du m6me age que vous? 

Avez-vous des anecdotes a raconter sur le sujet? 

3. Selon vous B partir de quelle a n n b  (6poque) le port du pantalon s'est4 
r6pandu et est devenu courant et «normal»? 

4. Quelles raisons vous ont d'abord emp6chb de porter le pantalon? 

Selon vous quels sont les emplois OU le port du pantalon &ait dbfendu? 

Permis - mal considdrd - mal vu. 

Et graduellement ensuite, comment les bamdres sont-elles tombbes? 

Selon vous quelles seraient les principales influences qui ont pu provo- 
quer ces changements dans le comportement vestimentaire? 

Selon vous a-t-on port6 d'abord le pantalon f6minin la ville ou à la 
campagne? 



5. Selon vous à partir de quand a-t-on offert des pantalons en magasin? 

a) Quel genre de pantalons (style)? 
b) Quel type de magasins? 
c) Par catalogue? Lesquels? 

6. A partir de quand a-bon publicisd le pantalon pour les femmes? 

a) Pour la vente (ou)? 
b) Pour la mode (p6riodiques sp6cialis8s)? 
c) Dans la publicitb en gdnéral (ex.: femme en pantalon, ou). 

7. Selon vous comment &ait perçu la femme en pantalon? 
A quelle image renvoyait surtout le pantalon? 
A lail' 

jeune 
6mancip6e 
libre 
independante 
pratique 
travailleuse 

a homme manque ou emprunt du modele masculin 
autres raisons. 

8. Quelle &ait la relation que l'on faisait avec: 

a) La convenance 
b) L'Mgance 
c) La dignit6 
d) Le confort. 

9. Au moment où c'&ait peu habituel, quds Btaient les risques ou craintes 
auxquelles une femme pouvait s'exposer A porter un pantalon? 

a) Contraintes physiques 
b) Perte de ferninit6 
c) Tabous (sexuels ou autres) 
d) Perte des bonnes manibres. 



10. A partir de quand a-1-on consid&& qu'un pantalon pouvait Btre chic? 
C'est-&dire A cause du tissu, de I'btoffe, etc. 

Seulement en noir? 

Autres couleurs.. . motifs.. . 

1 1. A partir de quand a-1-on permis d'aller: 

A I'bgiise en pantalon? 

Dans les sorties mondaines? 

Au spectacle? 

Au travail? 

12. Qui a adopte le pantalon les premidres et qu'elle en &ait la fonction 
manifeste? 

agricultrices - quel type de pantalon 
btudiantes 
professionnelles 
femmes dembtier technique 
femmes a la maison 
sportives 
autres. 

Dans votre milieu comment 6tait vu le port du short ou du bermuda 
(règlements municipaux - certains lieux - prohibition)? 

a) Années 
b) Groupe dt&ges 
C) Circonstances 
d) Remarques. 



14. Dans votre milieu le short ou bermuda a-t-il Bt6 port6 avantlaprds ou en 
meme temps que le pantalon? 
Dans quelles occasions le short ou le bermuda Btait-il mieux accepte ou 
moins bien accepte que le pantalon? 

L 'impact du pantalon fbminin 

1. Selon vous quelles Btaient les attitudes et réactions des hommes en voyant 
des femmes en pantalon? 

a) Selon les circonstances? (travail, loisir.. .) 
b) Selon les ages des hommes? 
C) Selon leur statut dans la famille pbre-frbre? 
d) Selon les milieux? 
e) Selon les bpoques? 

2. Selon vous. portez absolument un pantalon pour pratiquer des sports était- 
ce par nbcessite ou &ait-ce un prbtexte? 

3. Selon vous quels sont les changements sociaux ou psychologiques se sont 
manifestes avec la venue du pantalon pour les femmes? 

a) Plus de liberte de mouvement (plus l'aise) 
b) Attitudes plus dbgagees 
c) Plus dtautorit6 
d) Plus d'indbpendance 
e) Autres raisons. 

4. Quelle a Bt6 la rdaction de votre conjoint ou de votre ami lonqu'il vous a vu 
la premi6re fois en pantalon. C'&ait B quel moment et en quelle annb? 

5. En gdndral, selon vous, qu'a apport6 de plus le port du pantalon par la 
femme? 

a) En socidtd 
b) Dans les activit6s 
c) Dans les relations entre sexes (y compris la sexualit6) 
d) Quelle aurait le moment où on a fait l'ouverture du pantalon en avant 

pour les femmes? 
e) Qu'a apport6 de plus 8 la femme le port du pantalon? 



Le pantalon aujourd'hui 

1. Aujourd'hui quelle est votre perception en regard du port du pantalon? 
Comparer il y a 40 ans. 

Quelle est la diffdrence en nombre de pantalons avez-vous maintenant dans 
votre propre garde-robe? 

a) Depuis quand le portez-vous vous-memes 
b) Comment est4 apparu dans votre garde-robe 
c) Quels sont les avantages que vous voyez à porter le pantalon? 
d) Quel style prefbrez-vous? 
e) Quels seraient pour vous les inconvbnients de porter un pantalon? 
f) Quelles sont les circonstances particulidres où le pantalon est 

davantage de mise 

2. Selon vous quelles sont les circonstances ou lieux ou vous hdsiteriez de 
revetir un pantalon? 

Quels sont les endroits qui proscrivent implicitement le port du pantalon, 

Exemple: salon mortuaire.. .? 

3. Comment aujourd'hui considbrez-vous le pantalon par rapport la jupe où la 
robe? 

a) Valoris6 comme la robe et la jupe? 
b) Plus valorisd? 
C) Moins valorisb? 

Pourquoi? Selon I'age? Selon les circonstances? 

d) Selon vous quelles sont les types de femmes les plus aptes A porter le 
pantalon? . .. Les moins aptes. 

e) Quels sont les types de silhouette qui ne devraient pas porter le 
pantalon? 

1) Selon vous quelles sont les silhouettes qui sont moins bien servies par 
les commerces de Quebec ou par la publicite? 

g) Quelle est votre opinion concernant la mode et le port du pantalon pour 
la femme? 



4. Que reprbsente la mode pour vous? 

Quelle est son influence sur vous? 

Quelle serait selon vous l'importance que la mode devrait donner au 
pantalon par rapport aux autres vdtements. 

Magasines ... dMl6 ... magasins ... etc. 

5. A quel moment de leur vie les filles de votre famille ont-elles port6 souvent le 
pantalon? 

C'&ait en quelle année? 

Durant leur enfance? 

Durant leur jeunesse? 

Durant leur vie d'adulte? 

En quelles circonstances? 

N.B.: Ce questionnaire est presentb B titre indicatif. 



Questionnaire utilise pour les arouDes de discussions selon la methode du Grou~e 
Nominal 

Question no 1 

Vers quelle annbe avez-vous porte pour la premidre fois le pantalon? 

C'était a quelle occasion? 

Comment vous l'&tes-vous procurb? 

Question no 2 

Selon vous le pantalon pour la femme s'est-il port6 en premier B la ville ou a la 
campagne? 

Et pour quelle occasion? 

Question no 3 

Quelle a 616 la rbaction de votre entourage la première fois que vous avez port4 le 
pantalon? 

A quelles personnes pensez-vous particulibrement? 

Question no 4 

Selon vous qu'est-ce que le pantalon a apport6 de plus a la femme? 

Question no 5 

Comment vous sentiez-vous la premidre fois que vous avez port6 le pantalon? 

N.B.: Les discussions engendrees par ces questions ont 6t6 notées. 




