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LE DEFI DES RELIGIEUSES
ENSEIGNANTES D'AUJOURD'HUI*

Micheline Dumont

For more than acentury, the role of nuns in
Quebec society was overwhelmingly social:
under the cover ofacollective religious atmos
phere, nuns worked mainly as teachers. They
were seen as models, as guides. With the secu
larisation of the province's institutions, nuns
no longer have the social support they enjoyed
in previous generations, and their role must, of
necessity, be transformed. The author examines
the various aspects ofthis challengefacing nuns
in the teaching profession.

Le Groupe de recherche en histoire de
l'education des fiUes a mis sur pied en
1981, un important projet qui a conduit les
membres de l'equipe dans les archives
privees et publiques de presque tous
les secteurs OU les Quebecoises. ont
poursuivi leurs etudes entre 1840 et 1960.
Ces recherches ont documente abon
damment cette affirmation que toutes les
femmes de plus de 30 ans savent par ex
perience: le role central des congrega
tions religieuses feminines au Quebec
dans l'education des filles. 1

En 1960, a la veille de la revolution
scolaire, on peut dresser le panorama
suivant de l'activite multiforme de ces
congregations.

Tableau 1

Panorama des activites educatives des congregations religieuses
enseignantes feminines au Quebec en 1960

Nombre Nombre de congre-
Nature des institutions d'institutions gations impliquees

Ecoles primaires 1134 51

Ecoles secondaires 96 17

Couvents (pensionnats) 253 32

Orphelinats-ecoles 44 11

Jardins de l'enfance 14 6

Ecoles matemelles 13 3

Cours latin-sciences

(classique ler degre) 50 11

Ecoles normales 65 26

Scolasticats 33 33

Instituts familiaux 46 23

Colleges classiques (2e degre) 18 11

Ecoles d'infirmieres 23 7

Ecoles d'infirmieres-auxiliaires 6 3

Ecoles superieures de secretariat 13 8

Ecoles d'art (musique et dessin) 8 7

Ecoles pour handicapes 6 5

Ecoles de reforme 7 4

Programmesuniversitaires 5 3

Total 1834 67

Source: Le Canada ecclesiastique, 1960.

Est-il possible d'evaluer le nombre de
religieuses actives dans toutes ces
maisons? Cela est diffici1e car, en 1960,
plusieurs de ces institutions echappent

aux statistiques du Rapport du Surintendant
de l'Instruction publique. On peut toutefois
proposer quelques donnees.

Source: Rapport du Surintendant de 1'instruc
tion Publique pour 1960-61, p. 33, 90, 219,
239, 240, 306. (Sauf *)

Tableau 2

Nombre de religieuses dans l'enseignement au Quebec en 1960

Ecoles primaires et secondaires 10 824

Ecoles normales 655

Ecoles menageres et instituts familiaux 1 173

Colleges· classiques (2e degre) 508

Scolasticats 168

Universites 269

*Evaluation des autres secteurs 650

Total 14 247
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Il faut ajouter que les religieuses ne
representent pas un poids egal dans tous
les secteurs. Largement minoritaires dans
I'enseignement universitaire (4%), elles
constituent 15% du personnel au niveau
primaire, 44% au niveau secondaire, 48%
de tous les postes de direction d'ecoles,
50% du personnel enseignant dans les
ecoles normales des deux sexes et, bien
sur, pres de 100% des professeurs de
l'enseignement menager.

Les tableaux precedents permettent
d'affirmer qu'en 1960 les religieuses domi
nent l'enseignement secondaire destine
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aux filles: ecoles secondaires publiques,
cours latin-sciences (c'est le nom en 1960
du cours Lettres-Sciences), cours clas
sique 2ieme degre, institut familial. Les
recherches ont d'ailleurs demontre qu'a
l'origine de l'etablissement de chacune de
ces avenues educatives, on trouve princi
paIement des religieuses. Lorsque les
autorites sont impliquees, c'est presque
toujours pour retarder l'implantation ou
amoindrir la valeur academique des pro
grammes. Par ailleurs, tous les reseaux
feminins diriges par les religieuses se
developpent pratiquement sans subven
tions publiques.

11 faut ajouter que les religieuses ne
representent pas un poids egal dans tous
les secteurs. Largement minoritaires dans
l'enseignement universitaire (4%), elles
constituent 15% du personnel au niveau
primaire, 44% au niveau secondaire, 48%
de tous les postes de direction d'ecoles,
50% du personnel e.nseignant dans les
ecoles normales des deux sexes et, bien
sur, pres de 100% des professeurs de
l'enseignement menager.

Les tableaux precedents permettent
d'affirmer qu'en 1960 les religieuses domi
nent l'enseignement secondaire destine
aux filles: ecoles secondaires publiques,
cours latin-sciences (c'est le nom en 1960
du cours Lettres-Sciences), cours clas
sique 2ieme degre, institut familial. Les
recherches ont d'ailleurs demontre qu'a
l'origine de l'etablissement de chacune de
ces avenues educatives, on trouve princi
paIement des religieuses. Lorsque les
autorites sont impliquees, c'est presque
toujours pour retarder I'implantation ou
amoindrir la valeur academique des pro
grammes. Par ailleurs, tous les reseaux
feminins diriges par les religieuses se
developpent pratiquement sans subven
tions publiques.

De plus, les religieuses dirigent presque
integralement la formation profession
nelle des fHles: leurs ecoles normales
forment toutes les institutrices; leurs
hopitaux preparent 90% des infirmieres
et des infirmieres auxiliaires; leurs ecoles
de musique forment presque tous les
professeurs de piano; leurs instituts fami
liaux offrent au moins une certification
professionnelle (1'enseignement des
sciences domestiques); au moins une des
rares ecoles de metiers feminins est
dirigee par des religieuses. Et si l'en
seignement commercial est domine par
les Business Colleges, les religieuses se
piquent de preparer les meilleures secre-

taires dans leurs ecoles superieures de
secretariat.

Enfin, l'initiative des religieuses a
atteint le niveau superieur: quatre pro
grammes universitaires au moins sont
diriges par des religieuses: le nursing, la
pedagogie familiale, les sciences domes
tiques et les techniques para-medicales.
De fait, seules quelques professions dites
"feminines" se sont developpees en de
hors de leur influence: la bibliothecono
mie, le service social et la dietetique pour
ne nommer que les plus importantes. En
core qu'a Montreal, le service social soit
officieusement le resultat du travail de
Soeur Marie Gerin-Lajoie. 2

Dans ce contexte, les religieuses en
seignantes sont bien davantage que des
executantes. Elles sont des initiatrices et
elles presentent aux milliers de jeunes
filles qui doivent recourir a leurs services,
les modeles multiples de la seule carriere
exclusivement feminine qui etait offerte
aux filles avant la revolution tranquille:
celle de la vie religieuse active. Certes, on
ne peut pas tenir pour negligeables les
imperatifs de la vocation religieuse, sur
tout quand on connait les renoncements
multiples qu'elle exige, mais il est certain
qu'on ne peut nier en meme temps l'im
pact des modeles professionnels que re
presentaient les religieuses. 3 C'est juste
ment ce phenomene qu'a illustre Marta
Danylewycz dans son etude "Religieuses
et Feministes: une nouvelle complicite".4

Ces modeles etaient puissants puis
qu'ils se sont exprimes en depit de
nombreuses contradictions. Une pre
miere contradiction entre le discours offi
ciel proclame: preparer de meilleures
epouses et de meilleures meres de
famille, et le statut de religieuse celiba
taire de celles qui le proclament. Une
seconde contradiction entre ce meme dis
cours et I'exigence, aupres· des autorites
d'offrir aux jeunes fHles des diplomes
utiles. C'est un "leitmotiv" chez les re
ligieuses: les diplomes doivent preparer
a exercer une occupation. En ce qui con
cerne le developpement de l'enseigne
ment superieur SUrtout (cours classique
et universite), il etait impossible de pen
ser que cette etape d'appropriation
sociale ne serait pas suivie de demandes
plus larges concernant l'entree dans les
professions et I'amelioration du statut
occupationnel des femmes. Une troi
sieme contradiction, plus subtile celle-la
entre les possibilites theoriques pour les
femmes d'exercer une "profession", et la

realite concrete de l'organisation sociale
qui laissait le controle des principales
"professions feminines" aux congrega
tions elles-memes. Combien de femmes
au Quebec sont entrees en religion pour
enseigner la litterature ou la musique,
pour exercer les fonctions les plus interes
santes de la profession d'infirmiere, pour
exercer efficacement le service social, ou
tout simplement pour poursuivre des
etudes? Certes il est un peu delicat
d'isoler ainsi les aspects sociologiques de
la vocation religieuse, mais on est en droit
de le faire pour bien comprendre ce qui
s'est passe.5

Representons-nous la religieuse en
seignante de la 1ere moitie du 2Cf siecle.
Soutenue par un cadre socio-politique
qui a abandonne a son groupe socialles
responsabilites les plus larges, elle est un
modele interessant. Elle proclame la
possibilite de realiser un ideal valorise
collectivement; elle est une incitation a se
depasser par l'etude; elle offre une ou
des avenues differentes du destin dit
"naturel" des femmes; elle est membre
d'une hierarchie OU on peut faire car
riere. En fait, elle est membre de la seule
carriere feminine au Quebec durant
pres d'un siecle.

Communiante, decedee Cl l'age de onze ans
en 1905 (Source: Archives du Pensionnat de
Coaticook)
Credit: Marie-Josee Delorme
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Les finissantes du Cours Lettres-Sciences aVaudreuil en 1954 (Source: Collection Renee B.-Dandurand)
Credit: Marie-Josee Delorme

Nous sommes au milieu des annees '80
et la situation est profondement trans
formee. En fait, elle etait deja trans
formee a la fin des annees soixante.
Ce qu'on a appele la revolution tran
quille a eu, sur les congregations re
ligieuses, des repercussions boulever
santes. On a coutume de relier l'essentiel
de ces repercussions au phenomene de
la laIcisation. Mais on peut penser que la
laIcisation n'a joue si fortement sur les
congregations religieuses feminines que
parce qu'elle a ete jumelee a un autre
phenomene tout aussi important, celui
de la bureaucratisation et de l'elimination
des competences feminines.

Au 1ge siecle, la profession d'instituteur
jusqu'alors masculine, avait ~te progres
sivement feminisee. En fait la profession
avait ete hierarchisee selon le proces
sus de la division du travail. 6 Les femmes y
etaienf admises parce qu'on leur confiait
des fonctions subalternes (petites classes,
ecoles de rang) alors que les hommes
exercaient les postes de commande
(directeur, inspecteur, classes supe
rieures). Or ici au Quebec, les religieuses
avaient echappe a cette subordination.
Elles avaient progressivement mis en
place une importante structure feminine
de gestion en education. Chaque
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maitresse generale des etudes (et on en
trouve une dans chaque congregation)
dirige un reseau complexe d'institutions
plus important que la plupartdes commis
sions scolaires. Les religieuses dominent,
on l'a vu, la direction des ecoles secon
daires et primaires. Elles dominent egale
ment tout le secteur de la pedagogie.
Elles ont acces a l'enseignement feminin
collegial et superieur qui constitue leur
monopole. 7

Dans la seconde moitie du 20e siecle,
on assiste a une nouvelle version de la
subordination des occupations femi
nines. Cette fois ce sont des professions
dites "feminines" qui se hierarchisent: la
bibliotheconomie, le service social, le
para-medical, l'education permanente.
Aussitot, des hommes choisissent ces
professions et accedent aux fonctions de
direction.

En effet, en se constituant, les orga
nigrammes presentent tous des modeles
uniformes. La bureaucratisation propulse
les hommes aux echelons superieurs
pendant que les femmes remplissent les
taches subaltemes. Le concept de direc
teur general semble bien une fonction
essentiellement masculine. Pourtant, des
femmes, des religieuses surtout, avaient
fait fonctionner pendant des decennies

des bibliotheques, des ecoles, des h6pi
taux, etc., mais elles ne reussissent pas a
se maintenir, apres 1965, dans les postes
de cadres des nouvelles structures educa
tives. Elles sont eliminees rapidement
pour des raisons qui ne sont pas pres
d'etre eclaircies. De jeunes fonction
naires masculins presumes a priori com
petents, sont venus faire la le~on a
des pedagogues riches d'une longue
experience, a des hospitalieres versees
dans l'administration des services de
sante.8

Ce n'est probablement pas par hasard
que cette periode est aussi celle des
departs dans les congregations. On au
rait tort de simplifier un phenomene si
complexe. Mais on peut identifier une
cause tres plausible. Entrees en com
munautes parce que la societe ne leur
permettait d'exercer leur profession que
sous le couvert de la vocation religieuse,
les "soeurs" ont quitte leur couvent
quand cette exigence n'est plus devenue
indispensable. Le seul projet de carriere
institutionnalise pour les femmes s'est
revele un cul-de-sac.9 Or, on sait que le
mouvement a touche egalement les
hommes, pretres ou religieux. Mais les
hommes qui ont entrepris une telle
demarche ont eu, pour les accueillir
"dans le monde" tout un reseau de
confreres deja en place qui leur ont pre
pare un poste "sur commande", habi
tuellement un poste "de commande".
Rien de tel pour les ex-religieuses qui se
sont retrouvees isolees dans les nou
velles structures. rant qu'elle etait
invisible, anonyme et surtout gratuite, la
competence feminine etait tres bien
toleree. On accepte mal, semble-t-il,
qu'elle soit assortie a un salaire de cadre.

Mais revenons aux religieuses enseig
nantes, celles justement pour qui la voca
tion a ete plus determinante que ses
composantes sociales. Leur nombre est
alle en diminuant depuis 25 ans mais elles
sont encore relativement nombreuses,
plus de 3 000. 10 On peut imaginer I'amer
tume et la deception de ces femmes qui
ont persevere dans leur vocation de re
ligieuse enseignante. Elles se sont vues
desappropriees de tous les secteurs
qu'elles avaient investis; elles ont perdu
les postes de responsabilite qu'elIes
detenaient; elles ont ete confrontees
aux exigences· du syndicalisme; elles ont
ete mises en minorite; elIes ont ete
marginalisees.

Pendant plus d'un siecle, leur role,
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sous le couvert de l'ambiance religieuse
collective, a ete principalement social.
Elles etaient surtout des enseignantes.
Elles etaient meme en plus, des mode
les et des guides. Privees maintenant de
cette ambiance religieuse et des supports
sociaux qu'elle suscitait, leur role doit se
transformer. On leur demande mainte
nant d'etre surtout des religieuses. Et je
pense bien que c'est la un defi re
doutable.

Car elles n'ont plus aucun support insti
tutionnel dans une Eglise qui se cherche,
qui les maintient a I'ecart de sa propre
hierarchie ou elles sont reduites au sta
tut de coadjustrices. Dans un systeme
scolaire laIcise, elles sont a peine
tolerees. Dans les syndicats, la plupart
ont peine a se reconnaitre. ·Dans les
"ecoles privees" qu'elles dirigent, elles
doivent satisfaire une clientele exigente
qui confond souvent I'excellence acade
mique et le statut social, et qui se desin
teresse de plus en plus de la formation
religieuse. Le personnel laIc qu'elles en
cadrent tient pour negligeable le message
religieux qu'elles veulent proposer. Enfin
dans leurs propres congregations, elles
sont veritablement mises en minorite
face aux anciennes.

Et on n'ose rien dire de tant d'autres
aspects qui doivent les toucher: vivre le

celibat dans un monde qui a transforme
la matemite en experience; vivre la chas
tete dans un monde qui place en avant les
aspects les plus ephemeres de la
sexualite; vivre la pauvrete en gagnant
un salaire; vivre la gratuite a travers les
conventions collectives; vivre l'engage
ment dans un monde qui a demissionne.
Etre religieuse enseignante aujourd'hui,
quel defi!

*Une premiere version de ce texte a
pam dans AREQ, l'Association des re
ligieuses enseignantes du Quebec, vol.
23, no 1, (oct. 1983). nest repris ici, avec
l'aimable autorisation de I'Association,
dans une version revue et augmentee.
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