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LES FEMMES LAIQUES AU SERVICE DE
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PUBLIC, ,

CATHOLIQUE A MONTREAL:
LES ECOLES DES IJ DAMES ET DEMOISELLES, rr

FIN 1ge - DEBUT 20e SIECLE*
Ruby Heap

The following article presents the prelimin
ary findings ofastudy charting the evolution of
state-subsidized private schools run by lay
Catholic women in Montreal at the end of the
nineteenth and beginning of the twentieth cen
turies. These women were determined to build
careers for themselves, alongside a growing
number ofnuns in Catholic schools. The study
instances the many difficulties encountered by
the headmistresses of schools for "ladies and
young girls," which were subjected to the ever
stricter supervision and control of the Catholic
School Board. This process eventually lead to
the school's decline and to the increasing in
tegration oflay teachers into the Catholic public
school system. Thus these women were rele
gated to .the lowest ranks of the teaching staff
employed by the Board, with their working
conditions and promotions determined not only
by their sex, but by their lay status as well.

En 1983 paraissait dans le colIectif
Maltresses de maison, maltresses d'ecole
un texte de Marta Danylewycz inti
tule "Sexes et classes sociales dans
l'enseignement: le cas de Montreal a la
fin du 1ge siecle."l L'auteure leve alors
le voile sur un fait capital, a savoir la
presence, a Montreal, de femmes
lalques catholiques qui ont choisi de faire
carriere dans I'enseignement. Celles-ci
dirigent a l'epoque des maisons privees
qui re~oivent une subvention annuelle de
la Commission scolaire catholique de
Montreal (designee alors comme le
Bureau des commissaires catholiques
romains de la cite de Montreal).
l'aimerais, dans l'article suivant, sou
mettre les resultats preliminaires d'une
recherche effectuee aux Archives de la
Commission des ecoles catholiques de
Montreal dans .le but "de cerner l'evolu
tion de ces ecoles de la fin du 1ge siecle
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jusqu'a leur declin au cours d~s annees
1910.

En 1869, Malvina Marchand, 25 ans,
epouse de feu Mederic Marchand,
ouvre au numero 13 de la rue Saint
Dominique une petite ecole qui accueille
36 eleves des deux sexes. La meme
annee, la jeune veuve solIicite, puis
obtient, un octroi de la Commission
scolaire catholique de Montreal.2 A cette
epoque, la Commission procede de deux
fa~ons a l' edification d'un reseau
d'ecoles primaires pour les enfants catho
liques de la metropole. D'une part, elle
consacre le gros de ses revenus a la
construction rapide de spacieuses ecoles
de gar~ons, dont elle confie la charge
a des enseignants lalques. D'autre
part, afin de rencontrer les demandes
pressantes pour de nouveIles ecoles qui
resultent de la croissance demographi
que de Montreal, les commissaires
accordent des subventions a des con
gregations d'hommes et de femmes ainsi
qu'a des institutrices lalques pour les
aider a maintenir des ecoles dans les
localites ou les besoins se font le plus
vivement sentir. La deuxieme formule
prend de l'ampleur a la fin des annees
1870, alors que le Bureau des commis
saires subit les contrecoups de la crise
economique qui sevit durement a
Montreal. Incapable de rencontrer le
lourd deficit qu'il a contracte, son admi
nistration etant soumise ade vives atta
ques qui entraineront meme la tenue, en
1882, d'une commission royale d'en
quete, le Bureau doit suspendre toute
construction nouvelle et mettre piutot
I'initiative privee au service de l'enseigne
ment primaire public. 3

En 1886, le Bureau trace un bilan de ses
activites dans sa premiere Notice offi
cieIle. 11 rapporte alors I'existence de trente
ecoles pIacees "sous son controIe." En

realite, les commissaires ne sont pro
prietaires que de six ecoles lalques de
gar~ons, les autres etant toutes des
maisons recevant des subventions du
Bureau. Quatre d'entre eIles sont dirigees
par les Freres de Ecoles chretiennes,
neuf par des communautes de femmes 
dont sept par la Congregation de Notre
Dame - et onze, par des "dames lal
ques."4 Les seculieres jouent donc a
l'epoque un role de premier plan dans
I'instruction des enfants catholiques de
Montreal. La Notice de 1886 indique que
leur participation se distingue a plusieurs
points de vue de ceIle des religieuses. Ne
disposant pas des ressources des com
munautes de femmes qui sont en mesure
de construire des ecoles dont eIles con
servent la propriete, eIles doivent instal
ler leurs classes dans des appartements
qu'elles louent dans des maisons d'habita
tion. Par ailIeurs, elIes re~oivent une
clientele mixte, contrairement aux Soeurs
qui n'accueillent que les personnes "du
sexe."5 Enfin, a l'exception de l'ecole
tenue par Madame Marchand, les "dames
lalques" dirigent des etablissements de
taille modeste. La frequentation et l'as
sistance y sont egalement plus faibles que
dans les ecoIes congreganistes. Le ratio
professeurs/eleves demeure eleve,
malgre tout, ce qui atteste de la lourde
tache assumee par les institutrices
lalques. 6

Ce sont des celibataires qui, tout au
cours de la periode etudiee, assument la
direction de la majorite des ecoles
lalques subventionnees, que l'on desig
nera d'ailleurs bientot comme les ecoles
des "Dames et DemoiseIles." La Commis
sion scolaire catholique en subventionne
entre dix et douze au tournant du siecle.
Plusieurs des directrices en fonction sont
assistees par des membres de leur
famiIle. Certaines travaiIlent aupres de
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leur fille; d'autres, plus nombreuses, en
compagnie d'une ou de deux de leurs
soeurs. On retrouve egalement les
membres d'une meme famille dans
differen tes ecoles des "Dames et
Demoiselles." Installees dans des locaux
rudimentaires, fonctionnant avec un
minimum de personnel, au sein duquel
existent en outre plusieurs liens de
parente, celles-ci fonctionnent en somme
comme des entreprises familiales.

Ainsi que l' a souligne Marta
Danylewycz, le travail represente pour
plusieurs une realite necessaire et sou
vent fort penible: des celibataires sont
obligees d'assurer le gagne-pain de leurs
parents, alors que les veuves doivent sub
venir aux besoins de leur famille. 7 Malvina
Marchand etait bien au fait des lourdes
responsabilites financieres et familiales
qui incombaient a un bon nombre de
femmes engagees dans l'enseignement.
Une necrologie publiee en 1907 dans La
Revue canadienne rapporte qu'elle "voulait
que ses eleves fussent pretes a la lutte
pour la vie, ase subvenir aelles-memes,
aaider quelques vieux parents uses ala
tache, a remplacer le chef de famille, a
gagner pour tous au besoin."8

D'autre part, il semble que pour un
grand nombre de directrices lalques,
l'enseignement primaire representait
plus qu'un simple gagne-pain. Leur
perseverance en fait foL ·Un rapport
transmis en 1891 par les commissaires
d'ecoles au Departement de I'Instruction
publique revele, en effet, que sur un total

le dix directrices, sept ont obtenu leur
brevet au cours des annees 1850 et 1860,
une en 1870 et les deux dernieres au
debut des annees 1880.9 Certes, l'annee
d'obtention du brevet ne correspond pas
necessairement a la date d'entree dans
l'enseignement. La presence de ces
femmes a la tete d'ecoles a la toute fin
du 1ge et au debut du 20e siecle suggere
malgre tout que ces dernieres etaient
determinees a faire carriere dans
l'enseignement. En fait, la mort vient
interrompre les activites de plusieurs
d'entre elles. En 1906, par exemple,
Malvina Marchand succombe apres avoir
consacre 37 ans a la bonne marche de
son ecole, qui porte maintenant le titre
d'academie. L'annee suivante, c'est au
tour de Laure Cronin, qui a accumule
plus de 47 annees de service a la Com
mission scolaire. Pour ces deux femmes et
leurs consoeurs, diriger une ecole sub
ventionnee signifie pourtant s'astreindre
ades conditions de travail fort diffici1es.
Plusieurs conditions sont rattachees a
l'obtention d'un octroi de la Commission
scolaire. Les directrices doivent d'abord
faire approuver et recommander leur
ecole par le cure de la paroisse. 10 Les
commissaires considerent ensuite si
celle-ci repond, de par son emplacement,
aux besoins de la localite. De ceci decoule
I'interdiction, pour les directrices ayant
re<;u un octroi, de deplacer leur ecole
sans avoir obtenu l'autorisation de la
Commission scolaire. Enfin, ces der
nieres sont tenues de souscrire aux

reglements pedagogiques et hygieni
ques prescrits par le Comite catholique
du Conseil de I'Instruction publique et par
les autorites sanitaires provinciales et
municipales, de dispenser le programme
d'etudes autorise par la Commission
scolaire et de n'utiliser que les manuels
selectionnes par les commissaires. 11

Un grand nombre d' enseignantes
lalques ayant charge d'une ecole privee
s'empressent malgre tout de solliciter un
octroi des commissaires. Ceux-ci rejettent
plusieurs requetes en invoquant I'insuffi
sance des revenus a leur disposition.
Quant aux ecoles qui reussissent a
decrocher une subvention, elles operent
avec de maigres ressources. Les sources
disponibles ne fournissent pas de
renseignements precis sur la fa<;on dont
sont repartis les octrois entre les dif
ferentes ecoles lalques subventionnees
durant les annees 1870 et 1880. En 1880
1881, le Bureau des commissaires leur
verse entre $254 et $700, montant qui
comprend les salaires des institutrices.
L'octroi le plus eleve est accorde a
l'ecole de Madame Marchand. Le cout
annuel par eleve s'echelonne de $1.36 a
$2.05. La meme annee, les depenses
.totales encourues pour les ecoles lalques
de gar<;ons "directement sous controle"12
se situent entre $5,625 et $13 515, le cout
annuel par eleve allant de $12.05 a
$18.91. 13 Au debut des annees 1890, le
Bureau adopte un mode de financement
uniforme pour l'ensemble de ses ecoles
subventionnees, y compris celles diri
gees par des enseignantes lalques.
Desormais, la subvention annuelle sera
proportionnelle au nombre d'eleves
frequentant l'ecole, pourvu que celui-ci
n'excede, dans aucune des classes, le
nombre fixe par les autorites sanitaires.
La frequentation sera calculee sur la base
de l'assistance moyenne enregistree
durant les cinq premiers mois de l'annee
scolaire. Dans le cas OU elle jugerait cette
derniere insuffisante, la Commission
pourra diminuer ou meme supprimer
l'octroi. Celui-ci est fixe a $3 par eleve
pour les ecoles dirigees par des insti
tutrices, tandis que les maisons dirigees
par des instituteurs re<;oivent $6 par
eleve. Le Bureau des commissaires
n'assume en aucun cas la responsabilite
du loyer, de l'ameublement et des
dommages qui peuvent etre causes a la
propriete occupee par I'ecole sub
ventionnee. lIs concedent piutot aux
directeurs et aux directrices le droit de
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conserver le produit de la retribution
mensuelle per~ue des enfants, afin de les
aider a couvrir les frais d'entretien,
d'eclairage et de chauffage. 14

En ce qui conceme les directrices )al
ques, les commissaires les aident a I'occa
sion a s'installer dans un meilleur local ou
a ameliorer I' etat de celui qu' elIes
occupent. Cependant, la plupart des
directrices sont tracassees, tout au long
de la periode etudiee, par de nombreux
J~mbarras financiers. Aussi revendiquent
elIes sans cesse une subvention plus
elevee. Elles le font a titre individuel
mais, de plus en plus aussi, de fa~on

collective, ce qui atteste de la croissance
d'un esprit de corps parmi ces dernieres.
Leurs multiples interventions amenent
les commissaires a augmenter graduelle
ment l'octroi. Celui-ci atteint $5 par eleve

au toumant du siecle. En 1906, les com
missaires le portent a $6.25 par eleve; ils
avouent alors que les religieuses re~oi

vent ce montant et qu'il n'y a "aucun motif
pour que l'allocation des institutrices lal
ques soit base sur un chiffre moindre."15
Dans bien des cas, toutefois, ces aug
mentations. ne suffisent pas a resoudre
les problemes financiers qui assaillent les
directrices. Pour certaines, une seule solu
tion s'impose: fermer I'ecole. Josephine
Dorval doit I'adopter en 1898, apres que
les commissaires aient refuse de lui venir
en aide en lui versant, en sus de son
octroi, une somm~ additionnelle de
$100.16

Fonctionnant avec des moyens pre
caires, les ecoles des "Dames et Demoi
selles" demeurent, au toumant du siecle,
les moins dispendieuses de toutes celles

soutenues par la Commission scolaire
(tableau 1). Ce sont les ecoles lalques de
gar~ons qui continuent d'entrainer les
plus fortes depenses. D'autre part, le
reseau d'ecoles congreganistes sub
ventionnees s'est developpe de fa~on

considerable, phenomene qui reflete
l'expansion des communautes reli
gieuses depuis la seconde moitie du 1ge
siecle. Ce sont les ecoles de Soeurs qui se
sont multipliees le plus rapidement. Elles
dominent maintenant l'ensemble et con
tractent pres du tiers des credits affectes
au soutien des ecoles. Les ecoles laiques
subventionnees ont connu par contre
une croissance tres lente. En 1905-1906,
eIles se situent loin derriere ceIles tenues
par les religieuses, tant au point de
vue numerique qu'au chapitre des
depenses.

TABLEAU I

DEPENSES CONTRACTEES PAR LA COMMISSION SCOLAIRE CATHOLIQUE
POUR LE SOUTIEN DES ECOLES, 1880-1881, 1906-1907

1880-1881 1906-1907
Depenses Depenses

Categories d'ecoles Nombre totales Nombre totales

Ecoles laiques de gar~ons directement 6 40,917.68 8 102,635.11
sous controle

Ecoles de Freres subventionnees 2 3,841.29 8 44,134.91
Ecoles de Soeurs subventionnees 7 3,540.25 22 70,171.54

(incluant ecoles

Ecoles des "Dames et DemoiseIles"
speciales)

10 3,421.42 12 17,283.10
subventionnees

SOURCE: Rapport financier des commissaires d'ecoles catholiques romains de la cite de Montreal, 1880-1881, cedule B; Rapport financier de la
Commission des ecoles catholiques de Montreal pour l'annee scolaire 1906-1907, cedules A, B, C, D.

Or, meme si elle ne favorise pas leur
expansion, la Commission scolaire catho
lique soumet les ecoles des "Dames et
DemoiseIles" a une surveillance eta un
controle de plus en plus etroits. Ainsi,
eIle voit a ce que les institutrices qui y sont
employees soient munies d'un brevet
d' enseignement, reglement auquel
echappent les Freres et les Soeurs depuis
le milieu du siecle dernier. Selon un rap
port soumis en 1881 par la Commission
scolaire au Departement de l'Instruction
publique, 22 des 41 femmes oeuvrant alors
dans les ecoles laiques subventionnees
ne possedent aucun brevet. Les commis
saires citent .. en particulier l'ecole de
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Madame Marchand ou, cette derniere
exceptee, routes ·les enseignantes "n'ont
pas de diplome, les unes parce qu'eIles
n'ont pas l'age, les autres par ne
gligence."17 Dix ans plus tard, 32 des 38
laiques employees dans ces memes
ecoles possedent un brevet. 90% I'ont
obtenu devant un des bureaux d'exami
nateurs de la province. Trois directrices
possedent de leur cote un diplome
d' ecole normale. Enfin, 67% de
l'ensemble detiennent un brevet d'ecole
elementaire. Ce profil des enseignantes
laiques se distingue de celui des maitres
employes en 1981 dans les ecoles laiques
de gar~ons appartenant a la Commis-

sion. 67 des 68 instituteurs employes sont
munis d'un brevet. 50% l'ont obtenu dans
une ecole normale. 19% possedent un
brevet d'ecole elementaire, 53%, un
brevet d'ecole modele et 29%, un brevet
d'ecole academique. 18

Le niveau de competence plus eleve
des maitres laisse croire que ces derniers
commandent un salaire plus eleve.
Avant le debut du 20e siecle, la Com
mission scolaire ne semble pas avoir fixe
d'echeIle salariale pour les enseignantes
laiques a son emploi. Un denombre
ment effectue en 1981 par le Bureau des
commissaires revele toutefois l'existence
d'un ecart majeur entre les traitements
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annuels verses aux hommes et ceux
accordes aux femmes. Alors que les prin
cipaux re~oivent entre $1,100 et $1,500,
les directrices laiques ne gagnent
qu'entre $200 et $250, a l'exception de
Madame Marchand qui obtient $300. La
majorite des instituteurs re~oivent entre
$400 et $850. (2uantauxinstitutrices,elles
sont payees entre $60 et $200 par annee,
une seule obtenant ce demier montant.
Bref, les enseignantes re~oivent des
traitements derisoires qui ne leur permet
tent guere de vivre de fa~on decente. Or
il apparait que le sexe constitue le princi
pal facteur qui determine ces differences
dans le salaires. Deux exemples, tires du
denombrement effectue en 1891, illust
rent ce propos. Phelonise Thibodeau, qui
a obtenu en 1863 un brevet d'ecole
modele de I'Ecole normale Laval et qui
dirige une ecole depuis plus de quinze
ans, gagne $250 par annee, alors que le
principal de l'Ecole Champlain, H.-a.
Dore, qui a obtenu en 1866 un brevet
d'ecole modele devant un bureau d'exa
minateurs, re~oit un salaire de $1,100. Par
ailleurs, la Commission scolaire accorde
$120 a Athenais Bibaud qui s'est vue
decerner en 1882 un brevet d'ecole
academique par le bureau des exami
nateurs de Montreal, tandis qu'il verse
cinq fois plus a J.-R. Bellefeuille, un en
seignant a I'Ecole Champlain qui, en
1880, a obtenu devant le meme bureau un
brevet d'ecole modele, donc de valeur
moindre. 19 Bref, les femmes employees
dans les ecoles laiques subventionnees
re~oivent systematiquement moins que
leurs confreres, meme si elles possedent
un diplome de valeur equivalente ou su
perieure et ont accumule plusieurs
annees d'experience.

Cela n'empeche pas la Commission
scolaire de proceder, au debut du 20e
siecle, a une evaluation plus serree de
leur competence. En 1905, elle avise
toutes les directrices qu'elles ne recevront
leur octroi qu'a la condition de subir avec
leurs maitresses un examen sup
plementaire devant son propre bureau
special d'examinateurs. Jusqu'a pre
sent, seuls les professeurs enseignant
dans les ecoles laiques de gar~ons se
sont vus imposes cette epreuve. Les
directrices protestent aussitot et deman
dent a etre dispensees de l'examen. Les
commissaires n'accordent cette faveur
qu'a celles n'ayant aucune charge
d'enseignement. Les resultats de l'exa
men temoignent de la reticence des

ecoles laiques subventionnees a se
placer sous la tutelle des autorites sco
laires publiques. Alors que 24 enseig
nantes diplomees reussissent l'examen,
21 d'entre elles, dont 4 directrices, refu
sent de s'y presenter. Les commissaires
menacent alors de priver de leur octroi
tous les etablissements refusant de rem
placer les enseignantes fautives par
d'autres ayant subi l'examen requis. 20

Ce pouvoir de controle sur les ecoles
des "Dames et Demoiselles," les commis
saires entendent l'exercer a d'autres
niveaux. Depuis la fin du 1ge siecle, ils
soumettent ces dernieres a des inspec
tions de plus en plus severes sur le plan
pedagogique et hygienique. Charge par
les commissaires de les visiter, le surinten
dant local des ecoles, U.-E. Archambault,
leur adresse des critiques severes. Celles
qui sollicitent une subvention de la Com
mission scolaire lui apparaissent pour la
plupart defectueuses. C'est le cas de
l'ecole mixte dirigee par Madame A.
Richer sur la rue Logan, qu'Archambault
visite en 1886. Celui-ci denonce alors le
"manque trop prononce d'autorite de la
part de la maitresse," le local exigu et
l'ameublemenf "des plus anciens et des
plus incommodes," lequel est non seule
ment contraire aux lois de l'hygiene,
"mais aussi aux regles de la morale et de
la discipline." (2uelques annees plus
tard, Archambault frappe du meme
verdict l'ecole de Mary McGee, situee
sur la rue Prince Arthur: " . . . il Ya des

gar~ons de 13 et 14 ans assis sur les
memes bancs a cote de jeunes filles a
peu pres du meme age. Ses maitresses
ne paraissent pas soup~onnerqu'il peut y
avoir de graves inconvenients a cet etat
de chose. Sur la remarque que j'en ai faite
a la Directrice, il m'a ete repondu que
c'est la coutume aux Etats-Unis OU elle a
enseigne plusieurs annees."21

Le surintendant local juge tout aussi
severement les ecoles laiques deja
subventionnees par le Bureau des com
missaires. Dans un rapport soumis en
1885, Archambault denonce la pauvrete
de leur materiel scolaire et l'insalubrite
de leurs salles de classe, OU les eleves
"n'ont pas le quart de I'espace exige pour
se mouvoir et pour respirer." L'octroi
verse par le Bureau etant insuffisant, les
directrices accueillent manifestement un
trop grand nombre d'eleves, dans le but
d'augmenter les revenus provenant de la
retribution mensuelle. 22 Des plaintes
contre les ecoles des "Dames et Demoi
selles" emanent aussi d'autres milieux.
En 1895, par exemple, plusieurs parents
mecontents accusent l'ecole tenue par
Ida Labelle d'enfreindre les lois de
I'hygiene en accueillant pres de 190
eleves, alors qu'elle ne peut qu'en
recevoir 80 environ. 23

En reponse aux critiques qui lui
proviennent, la Commission scolaire
effectue, la meme annee, une inspection
globale des ecoles laiques subven
tionnees au point de vue de leur
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emplacement, de I'hygiene et de l'enseig
nement, afin de determiner s'il y a lieu de
les supprimer ou non. Elle decide alors
de retirer l'octroi a sept d'entre elles,
alleguant que "les enfants qui les fre
quentent peuvent facilement trouver
place dans les ecoles avoisinantes." Ce
geste radical souleve un tolle de protesta
tions au sein de plusieurs paroisses
desservies par les ecoles touchees. Des
requetes portant la signature de parents,
du cure et de contribuables influents sont
adressees aux commissaires et en recla
ment le maintien. Devant cette levee de
boucliers, la Commission consent a en
recuperer quatre. Elle avise toutefois les
directrices qu'elles ne pourront plus
accueillir dans leurs classes des gan;ons
de plus de huit ans. 24 Ce reglement, qui
decoule d'une condamnation de la
mixite, avant tout pour des motifs
d'ordre moral, ne peut qu'aggraver les
difficultes financieres de ces femmes qui
dependent largement de la retribu
tion mensuelle pour rencontrer leurs
depenses.

Cette offensive perpetree contre les
ecoles laIques subventionnees prefi
gure la ligne de conduite que la Commis
sion scolaire catholique va desormais
adopter a leur endroit. EIle tient a leur
imposer ses propres reglements, afin de
les aligner sur les ecoles laIques de
gan;ons directement sous controle. Le
surintendant local des ecoles encourage
ce mouvement, de meme que des com
missaires reformistes - pour la plupart
d'allegeance liberale - qui favorisent, a
la suite du premier, l'expansion d'un
systeme scolaire public administre par
une commission aux pouvoirs accrus.
Subissant l'influence des reformistes, la
Commission scolaire manifeste d'autre
part au debut du siecle un interet
nouveau pour l'enseignement feminin,
qu'elle desire maintenant organiser et
prendre en main. En 1908, elle decrete
que l'education des filles doit etre "mise
sur le meme pied que l'education des
gar\ons quant a l'efficacite et quant au
cot)t de l'education pour les parents."
Cette preoccupation pour l'education
scolaire des filles se nourrit d'une valeur
maitresse, la famille, pilier de la societe,
dont l'industrialisation et I'urbanisation
semblent menacer l'harmonie et la stabi
lite. En effet, les commissaires desirent
avant tout preparer les filles a assumer
leur vocation "naturelle" de gardienne
du foyer, donc de I'ordre social. Aussi
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entendent-ils leur dispenser des cours
d'enseignement menager, grace aux
quels elles deviendront de parfaites
maitresses de maison. Une resolution
rendant ce dernier obligatoire est adoptee
par la Commisson en 1909.25 Enfin, le souci
de developper l'enseignement feminin
implique, sur le plan materiel, la con
struction d'ecoles de filles. Une separa
tion complete des sexes, telle qu'elle
existe deja dans les ecoles congrega
nistes subventionnees, sera alors
realisee.

La reunion de tous ces facteurs va
entrainer l'elimination graduelle des
ecoles des "Dames et Demoiselles"
durant la premiere decennie du 20e
siecle. S'appuyant sur des rapports de
plus en plus frequents qui insistent sur
leurs multiples defectuosites au point de
vue materiel, disciplinaire et pedagogi
que, la Commission scolaire procede a
de nouvelles fermetures. Pendant ce
temps, les premieres ecoles de fHles
construites aux frais de la Commission
ouvrent leurs portes. Les trois premieres26

sont confiees aux Soeurs de la Congrega
tion de Notre-Dame. Cependant, les
commissaires cornptent aussi recevoir
les fHles dans des ecoles dirigees par
des seculieres. La mort de Malvina
Marchand en 1906 va leur en fournir
l' occasion. Suite a des demarches
effectuees par la nouvelle directrice,
AthenaIs Bibaud, ils acceptent de placer
son ecole sous leur controle immediate
lIs decident ensuite de construire un
nouvel edifice portant, a la demande de
Bibaud, le nom d'Academie Marchand.
"C'est un progres que nous signalons
avec bonheur," declarent les commis
saires. "Vienne vite le jour OU toutes nos
institutrices laIques seront dans des
ecoles baties par la Commission! Ce sera
la fin de l'enseignement donne dans des
maisons privees transformees en
ecoles, mais non construites a cette
fin."27

L'inauguration de l' Academie
Marchand, qui a lieu en 1910, marque
effectivement la fin d'une epoque. La
meme annee, la Commission scolaire
annonce la construction d'une nouvelle
ecole laIque de filles "qui remplacera
plusieurs petites ecoles privees dans les
quelles enseignent des institutrices
laIques . . ." L'ouverture de l'Ecole
Garneau en 1911 entraine, de fait, la
fermeture de six ecoles laIques subven
tionnees. Les commissaires signalent

toutefois que la plupart des institutrices
enseignant dans I'une ou I'autre de ces
ecoles sont devenues titulaires d'une
classe. Une ancienne directrice, Maria
Belanger, est placee a la tete du nouvel
etablissement. Seulement deux maisons
subventionnees survivent au naufrage
grace a l'appui de quelques commis
saires. 28 Le nombre d'ecoles de fHles
appartenant a la Commission se mu1
tiplie rapidement au cours des annees
suivantes. On en compte 11 en 1915. Or les
seculieres n'en ont charge que de deux
- l' Academie Marchand et l'Ecole
Gameau -les autres etant toutes dirigees
par des communautes enseignantes.
Egalement proprietaires de dix-sept
ecoles de filles subventionnees, les re
ligieuses constituent alors les maitresses
incontestees de l'enseignement primaire
feminin catholique a Montreal. Les
seculieres continuent, de leur cote
d'assurer la direction d'ecoles mixtes.
Elles en dirigent cinq en 1915. Deux sont
la propriete de la CECM et trois en
re\oivent une subvention. Par ailleurs,
sur un total de 124 institutrices laIques
regulierement employees dans les
ecoles relevant de la CECM, 50 enseig
nent dans des etablissements diriges par
des seculieres, 13 dans des ecoles con
fiees a un principal laIC, 6 dans des
ecoles de Freres et 55 dans des ecoles
tenues par des religieuses. 29 Ainsi, le
declin des ecoles des "Dames et De
moiselles" et l'integration croissante des
femmes laIques dans le reseau d'ecoles
publiques catholiques n'ont pas elargi
leur sphere d'influence et d'autorite
dans le champ de l'enseignement pri
maire. En 1915, ellesn'ont la charge que de
7 des 61 ecoles relevant de la Commis
sion, la piupart enseignant dans des
maisons dirigees par des hommes et
surtout par des religieuses.

Certes, leur situation s'est amelioree
au point de vue financier. En 1910, les
commissaires adoptent une echelle de
traitements annuels pour les directrices et
les institutrices laIques employees dans
les ecoles laIques et dans les ecoles con
greganistes. Un minimum de $700 et un
maximum de $1,000 sont prevus pour les
premieres; un minimum allant de $350 a
$500 et un maximum allant de $500 a $700
sont fixes pour les secondes, leur salaire
etait etabli d'apres le degre du diplome
obtenu. Cependant, les directrices re\oi
vent considerablement moins que leurs
homologues masculins, auxquels on
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accorde de $1,200 a $1,800. Oe leur
cote, les instituteurs se voient accorder
un minimum de $700 et un maxi
mum s'echelonnant de $1,200 a $1,500.
Les enseignantes re\oivent donc moins
que la moitie du salaire verse a leurs
confreres. 30

Bref, il est possible d'affirmer, a la
lumiere de ce qui precede, que la
croissance du systeme scolaire public
catholique a Montreal a favorise la
subordination des femmes au sein du
corps enseignant laIc, subordination qui
se manifeste tant au niveau du salaire que
du rang occupe par ces dernieres.
0'autre part, les femmes qui occupent le
poste de directrice supervisent unique
ment d'autres femmes. En 1915, nous
l'avons vu, la majorite d'entre elIes
appartiennent a des communautes
religieuses. C'est donc dire que les
seculieres qui sont employees par la
Commission scolaire catholique sont
assujetties a des conditions de travail et
d'avancement qui sont determinees non
seulement par leur sexe, mais aussi par
leur statut de laIque.
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