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In 1982 Rose Marie Arbour, Francine
Couture and Suzanne Lemerise, all Art profes
sors at the University of Quebec in Montreal,
together undertook a research project in an
attempt to find out just what place women were
occupying in those professional fields connected
to the visual arts in Quebec. They concentrated
their efforts in the areas of artistic production;
women teachers ofPlastic Artsat the university
and community college levels; and distribution
within the network of state run and private
museums.

The purpose of the study was to analyse the
methods used by women working in visual arts
related fields from a qualitative rather than a
quantitative perspective. The researchers
elected to use interviews as the preferred means
of pursuing their objective, being primarily
concerned with how these women viewed their
work as professionals. This article provides an
in-depth analysis of their important findings.

Generalement, quand on pade
d'interdisciplinarite, on pense a des
chercheurs/es qui issus/es de differentes
disciplines tentent d'apporter des points
de vue complementaires sur le meme
objet d'etude. Dans notre cas, c'est
l'inverse qui s'est concretise. Trois cher
cheures de meme formation ont choisi
d'etudier un objet d'etude qui s'articulait
sur trois registres differents.

Cette triple recherche menee en 1982 
1983, conjointement par Rose Marie
Arbour, Francine Couture et Suzanne
Lemerise, professeures a l'UQAM dans
le secteur des Arts, se proposait de cemer
et d'evaluer les modalites d'insertion et
la situation actuelle des femmes dans des
milieux professionnels relies aux arts
visuels au Quebec.

Ces milieux professionnels etaient
ceux de la production artistique chez les
femmes (Rose Marie Arbour), l'enseigne
ment specialise en arts plastiques dans
les cegeps et les universites que
becoises par des femmes (Suzanne
Lemerise) et la diffusion dans le reseau
des musees d'Etat et prives par des
femmes (Francine Couture).

L'objectif de cette etude etait d'ana
lyser des pratiques de femmes dans des
milieux professionnels relies aux arts
visuels d'un point de vue qualitatif plutot
que quantitatif.

L'entrevue orale a ete la methode
communement adoptee, car nous vi
sions acemer comment les intervenantes
parlaient de leurs activites professionnel
les, plutot que de faire enquete sur le
fonctionnement comme tel des institu
tions et systemes OU eUes se sont in
serees. Ce fut donc une analyse explor
atoire et descriptive qui fut alors realisee
et qui n'inclut pas, faut-il le souligner,
l'analyse des realisations de ces femmes
e!l tant que praticiennes, enseignantes ou
autres dans leur champ d'activite respec
tif. L'importance a donc ete donnee,
dans un premier temps, aux sources
orales que nous considerons, surtout
dans le cas des femmes, comme essentiel
les pour decrire l'histoire.

Nous croyons que les femmes et les
artistes ont "a parler," ce qui ne signifie
pas que leur discours rende superflu celui
des critiques et des historiens, mais nous
rejoignons la position affirmee dans la
recente publication Une histoire des femmes
est-elle possible? (sous la direction de
Michelle Perrot, Ed. Rivages, Paris 1984),
ou on lit, entre autres que "l'histoire orale
devient le moyen de se faire soi-meme
justice dans une societe masculinisee"
(p. 62).

LA PRODUCTION ARTISTIQUE CHEZ
LES FEMMES

Le premier volet de cette recherche
visait, par le biais de l'entretien, acemer
les conditions de creation artistique et les
motivations a la creation chez une
dizaine d'artistes residant dans la region
de Montreal. Ces entretiens se sont
deroules en 1981 - 1982. Ils avaient pour
but de cemer ce qui a motive ces femmes
a opter pour une carriere artistique, et
quelle conception elles se font de la crea
tion artistique tenant compte de leur
education familiale, leur education artis
tique, la question du "feminin" dans

l'art, enfin, la perception d'elles-memes
en tant qu'artistes. Nous presentons ici
quelques-uns de ces resultats d'entre
tiens.

Les 10 artistes interviewees etaient
toutes dans la quarantaine, sauf une au
debut de la trentaine. Leur origine sociale
est diversifiee: 4 sont issues de familles
de travailleurs non specialises ou semi
specialises ou la pauvrete materielle
etait chose courante; 2 ont eu un pere
dont le metier manuel specialise leur
donnait un statut social un peu plus
eleve; 4 sont issues de familles dont le
pere avait une activite professionnelle
dite "liberale." 9 sur 10 ont re<;u une
formation universitaire de ler cycle en arts
visuels et une seule est autodidacte (mais
detient un diplome universitaire dans
un autre domaine); 8 ont egalement
obtneu un diplome de 2e cycle en arts
visuels. Quant a leur insertion dans le
systeme de diffusion de l'art (musees et
galeries) les expositions de groupe domi
nent et 5 ont eu une exposition solo dans
des galeries; 4 ont eu une exposition solo
dans un musee.

Quant a leur travail remunerateur 
autre que la vente de leurs oeuvres - 5 ont
un poste regulier de professeure dans
une universite et 4 sont pigistes dans dif
ferents domaines lies plus ou moins
directement au domaine des arts visuels,
du graphisme ou de la publicite. Une
seule vit du revenu combine de bourses
et de la vente de ses oeuvres.

L'image que les femmes se font d'elles
memes en tant qu'artistes

Nous avons tente entre autres de
determiner comment des femmes artistes
ont envisage et envisagent leur role en
tant qu'artistes et queUe fonction elles
attribuent ala creation artistique tant sur
le plan professionnel que sur le plan per
sonnel. L'hypothese etait de savoir si
leur volonte artistique reposait sur une
vision de changement soit de la realite,
soit de l'art comme tel.

Sur le plan de la conception de leur
carriere artistique, ces femmes affirment
que jamais la carriere n'a ete pour elles
le but de leur pratique artistique: elles ne
voient pas leur travail en terme d'ajout, de
progres, de modification des problemati
ques formelles en art.

L'art est plutot un moyen d'affirmer
leur existence, de se definir une identite
autrement impossible arealiser, il est un
lieu de fusion entre leur moi social et leur
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leur moi intime, ce qui n'a rien a voir
fondamentalement avec une reussite pro
fessionnelle et sociale. Leur pratique artis
tique tend plutot a modifier les mod
alites de leur propre realite, ales mettre
a jour. En ce sens, la dissociation du con
tenu et de la forme en art est-elle une
question qui ne les touche ni ne les preoc
cupe, car leur pratique artistique a juste
ment pour fonction de rendre compte
d'une realite globale. Si elles ne croient
pas que l'art puisse changer le monde, il a
neanmoins comme role premier de
changer leur vie.

Le feminin dans l'art

Malgre de tres grandes differences
qui affectent chez ces 10 femmes artistes
leur conception de l'art, sur le plan formel
et aussi conceptuel, la majorite sont
unanimes a reconnaitre et a affirmer
qu'il existe un lien entre le fait d'etre une
femme et la nature de leur pratique artisti
que. Dne seule affirme la neutralite in
conditionnelle de sa production, tandis
que toutes les autres reconnaissent, a
divers degres, qu'il y a expression du
"feminin" dans leur art.

Que signifie ici "expression du femi
nin?" Est-ce une attitude, un sensibilite
qui serait propre aux femmes dans leur
rapport a I'art ou au monde en general?
Leur reponse est allee dans le sens d'une
dialectique des contraires, plutot que vers
l'affrontement du logique et de I'illogique,
du rationnel et de l'irrationnel. Ce rejet de
I'antinomique, de I'opposition binaire, se
fonde sur une conception et une expe
rience globale de la realM qui inclut les
contraires et retablit des liens juges habi
tuellement inadmissibles ou du moins
contradictoires.

Cette conception globalisante de la
realite se retrouve dans leur conception
de l'art: il y a place pour I'heterogene,
pour le passage et l'echange entre forme
et symbole, entre technique et culture. En
d'autres termes, 9 artistes sur 10 ont mis
en doute l'autoreferentialite de l'art
comme fondement valable de leur travail
artistique, jugeant cette definition de I'art
comme reductrice, vouee a I'impasse.
D'autre part, 9 artistes ont reconnu qu'il y
a chez les femmes artistes (qui sont de
plus nombreuses a le reconnartre) des
traits socio-culturels communs qui in
fluent sur leur processus createur;
l'oeuvre en tant qu'objet n'est cependant
pas prioritairement le lieu de ce mar
quage. Elles ont souligne leur difficulte
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a jouer le jeu de la competition et par la,
de I'enlignement sur un style donne.
Toutes, a une exception pres, se sont
dites marginales, hors d'ordre au sein du
champ artistique.

Neanmoins 6 sur 10 ont reconnu, dans
leur production meme, qu'il y a eu des
marques formelles du feminin, soit sur le
plan de l'iconographie, de la technique,
du symbolisme. 5 ont reconnu que ces
marques ont tendance a s'effacer avec le
temps, ou du moins a etre moins voyan
tes, moins explicites sur le plan formel et
pictural; c'est qu'elles aspirent a un
effacement de la dichotomie masculin/
feminin sur le plan personnel et collectif
dichotomie ou le feminin est le domine,
situation invivable s'il en fut. Plusieurs
aspirent a creer en de<;a d'une telle
opposition feminin/masculin et pensent
que l'art permet de solutionner cette im
passe. Dne seule aura affirme qu'elle con
sidere - dans sa production tout au moins
-la permanence de la marque feminine.
Dne seule aura carrement nie toute legi':
timite d'une marque feminine dans son
art, voyant une telle marque comme un
signe revelateur d'une pathologie plu
tot que d'une conscience existentielle.

Comment ces femmes vivent leur statut
d'artiste

La subversion des codes artistiques im
plique une attitude de transgression chez
les artistes en general. Cependant, face
a cette attitude, un artiste affi!TIlait que
If••• les femmes, on ne leur a jamais appris
a jouer; a partir de I'age de 9 ans, c'est le
devoir qui nous gere." Plusieurs consta
tent que pour realiser la transgression
necessaire au processus createur, il est
necessaire qu'elle ait une identite en tant
que sujet individuel. Or, la construction
de cette identite est pour la majorite
d'entre elles le but meme de leur pratique
artistique. 7 artistes sur 10 ont affirme
l'indissociabilite de leur pratique avec la
structuration de leur identite en tant que
femme. Pour elles, le ressourcement artis
tique se fait a la mesure de l'intensite du
vecu. L'une d'elle considere que le tra
vail artistique est premonitoire, en
avance sur la conscience meme: ce ne sera
que plus tard que la distance sera abolie
entre I'artiste et son art: elle aura exprime
ses pulsions profondes grace au proces
sus createur, sa vie meme s'en trouvera
a la fois eclairee et signifiee par la suite.
C'est que "I'oeuvre, avec les annees, de
vient de plus en plus claire, insiste sur la

meme chose." C'est meme cette relation
la qui est le sens premier de son activite
artistique, plutot que l'objet d'art comme
resultat. Leur pratique artistique est donc
doublement importante pour elles: en tant
qu'artiste et en tant que femme. L'art de
vient le lieu et le moyen de construction de
cette double identite en leur permettant
de rejeter les codes et stereotypes qui
leur ont ete attribues ou imposes com
me "naturels." L'une d'elIes soulignait
l'aspect douloureux de cette transgres
sion: "Nous les femmes, avons eu si peu
d'apprentissage du jeu donc de la trans
gression, que creer est forcement un acte
qui nous demande doublement
d'energie." Parmi les stereotypes qui
definissent une "identite feminine,"
mais qu'elles detournent dans I' action
creatrice (identite necessairement im
posee dans une societe patriarcale), est
le pouvoir de conservation et de preser
vation. L'experience culturelle et I'his
toire des femmes n'a pas que des aspects
negatifs; la complementarite et la situa
tion de dominees pour les femmes fon
dent cette culture, mais cela constitue la
realite des femmes, qu'il s'agit de saisir
dans ses elements positifs, pour un autre
projet. Dne artiste affirmait, pour sa part,
qu'en tant qu'artiste, elle voulait a la fois
"exprimer le feminin" et en meme temps
"mettre de cote la tradition culturelle des
femmes. Je pense," dit-elle, "que toutes
les femmes artistes sont dans cette ambi
guite." Pour une autre, tout travail
createur signifie se lancer dans le vide, ne
se menager aucune possibilite de retrait,
de reserve. Cette situation de depasse
ment personnel ne se fait pas cependant
en fonction d'un but a atteindre. "Je ne
m'attends a rien. A 40 ans, c'est vraiment
comme une autre naissance," dit-elle. La
creation artistique est en quelque sorte
pour cette derniere un acte dont l'essence
est la gratuite absolue, le don. Son besoin
de creer s'alimente a son besoin de don
ner. C'est dans une perspective semblable
qu'une autre affirmait qu'un/e createur/
trice ne vaut qu'en autant qu'il/elle stimule
les autres a la creation, sinon il/elle ne
devient qu'un rouage ou un relais du sys
teme politique et economique et n'arrive
qu'a donner des "parcelles de gout" au
public.

L'oeuvre d'art est donc un lieu et un
moyen de construction d'identite a la
fois de I'artiste et du sujet femmes. C'est
dans cette double perspective, esthetique
et existentielle, que l'art devient desordre
dans l'ordre impose. S'il y a du "fe-
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minin" dans l'art de ces artistes, ce n'est
donc pas au niveau du style, au niveau
d'une imagerie, ou meme dans le con
tenu de I'objet d'art, mais pIutot dans le
processus createur meme: detourner les
codes pour se dire, c'est en meme temps
construire l'identite du sujet artiste.

Ce double processus d'identite est
exigeant, difficile a. maintenir. Pour un
homme artiste, l'identite en tant que sujet
social preexiste en termes positifs et
relativement autonome it la construction
de son identite en tant qu'artiste. nn'est
pas etonnant de constater que la
majorite de ces femmes, vu leur concep
tion de l'art, de l'artiste et de la creation,
ne se rattachent a. aucun mouvement
artistique comme tel et se soient toujours
considerees comme marginales, malgre
une reconnaissance institutionnelle assez
prestigieuse pour quelques-unes d'entre
elles.

LES FEMMES ET L'ENSEIGNEMENT
SPECIALISE EN ARTS VISUELS

Nous nous sommes interessees a. la
position de la femme qui poursuit une
carriere d'enseignante dans des departe
ments d'arts plastiques au niveau colle
gial et universitaire. Nous avons ensuite
etudie plus particulierement la repre
sentation qu'elle se fait de son statut, de
son role, bref de sa carriere dans les
institutions d'enseignement. Notre de
marche a comporte deux volets: un
releve de donnees quantitatives, des en
trevues avec dix professeures.

Nous estimions essentiel de couvrir une
bonne partie de la litterature consacree
aux arts plastiques afin de savoir si l'axe de
recherche que nous voulions developper
avait ete etudie par d'autres cher
cheures. La litterature sur la pratique
artistique est extremement abondante,
mais tel n'est pas le cas en ce qui concerne
le role des femmes artistes dans l'en
seignement professionnel. 11 s' agit
vraisemblablement d'un domaine paral
lele, pour ne pas dire marginal, par rap
port aux inten~'~ts des praticiens de l'art et
des agents du systeme de diffusion.

Dans le champ de l'art, pader d'educa
tion est deja. un sujet tabou, puisque les
artistes se hateront souvent de dire que la
formation re<;ue fut non determinante
quant a. leur engagement artistique. En
effet, l'art n'est pas affaire de tradition ou
de reproduction mais bien d'innovation,
de projet createur lie a. un individu,
artiste original et unique. Ainsi, dans la

litterature sur l'art, la question de l'en
seignement ou de l'enseigne apparait
anodine ou du moins ne constitue pas un
secteur privilegie d'interrogation. Dans
les revues traitant d'enseignement des
arts, nous avons obtenu des resultats
semblables, puisqu'on traite davantage
d'enseignement de niveau primaire et
secondaire; les analyses de l'enseigne
ment professionnel en arts plastiques sont
rares. Aussi n'est-il pas etonnant de ne
pas trouver d'articles qui traitent des
femmes dans les ecoles d'arts. Les
recherches recentes sur le feminisme et
I'engagement des femmes dans le milieu
de l'art a cependant eveille l'interet de
quelques auteures qui dans leurs articles
ou livres commencent a. discuter de
l'importance de sensibiliser les femmes a.
leur condition de femmes artistes des
leurs etudes universitaires en arts.

On retrouve le bilan de quelques recher
ches dans les excellents dossiers de la
revue Women's Studies and the Arts. Un
livre publie en 1979 nous a egalement
fourni des axes de reflexion fort per
tinents. ns'agit de Feminist Collage: Educat
ing Women in the Visual Arts (Ed. Judy
Loeb, New York, 1979).

Dans l'ensemble, trois grands champs
d'interrogation semblent se discerner.
Des historiennes ont etudie la position
des femmes comme enseignees surtout
au XIXe siecle decrivant leur cantonne
ment aux arts domestiques, leurs difficul
tes a. s'integrer dans les ateliers des
ecoles des Beaux-Arts et leur graduelle
insertion au marche du travail dans les
manufactures et dans l'enseignement pri
maire. Ensuite, quelques auteures, telle
Sylvia Gruber-Feinburg, se sont interes
sees a. demontrer comment les effets de
la socialisation chez les enfants dans la
construction de leur conception du
monde vis-a.-vis des roles sexuels en
general indiquent que des l'age de
quatre ans, la representation graphique
de certains themes est tres differente
chez les filles de celle des petits gar<;ons:
la petite fille aurait davantage tendance a.
privilegier les relations interpersonnelles
dans une situation donnee, tandis que les
gar<;ons s'attacheront directement a. la
description des objets lies aux themes et
dans des thematiques de bien represen
ter leur volonte de puissance. Enfin,
quelques Americaines declencherent
une veritable revolution insitutionnelle
en favorisant a. l'interieur des ecoles
d'arts la mise sur pied de programmes ou
de cours con<;us pour et par des femmes

artistes. Les experiences de Judy Chicago
et Myriam Schapiro au debut des annees
'70 sont les plus connues et constituent le
point de reference de la majorite des
initiatives prises par la suite dans les uni
versites et ecoles d'art. 1

La consultation des documents nous a
revele aussi quelques donnees quanti
tatives. On apprend qu'au Canada, dans
les departements d'arts universitaires, les
professeures atteignent it peine 20% du
personnel, tandis que les etudiantes
comptent pour 68% de la clientele.

Comme notre projet consistait a. etu
dier la situation qui se deroule au
Quebec, nous nous sommes adressees
a. chaque institution scolaire de niveau
collegial et universitaire qui compte un
departement ou une section d'arts plas
tiques. Au collegial, les professeures a.
temps complet sont plus nombreuses que
leurs collegues de l'universite (41% au
collegial contre 26% a. l'universite).
Dans les deux cas, il y eut augmentation
de la representation des femmes entre
1975 et 1982, mais l'augmentation est plus
importante au niveau collegial (2% it
l'universite contre 11% au collegial). En
1982, 66% de la clientele des programmes
d'arts plastiques etait feminine. On
assiste donc a. une feminisation crois
sante des programmes et cette situation
offre un grand contraste avec la faible
representativite des femmes profes
seures, avec les difficiles conditions histo
riques d'accessibilite des femmes aux
programmes d'arts au debut du siede et
avec le pourcentage des femmes impli
quees dans le milieu de la diffusion
d'art (musees, galeries) - les femmes
artistes ne representant pas 40% des ex
posants.

Conformement a. notre projet, nous
avons procede a. une dizaine de rencon
tres avec des professeures oeuvrant au
niveau collegial et universitaire dans des
departments ou des sections d'arts plasti
ques. Nous leur avons demande de par
ler de leur pratique professionnelle, de
leur engagement dans la carriere de pro
fesseure et ce, afin de cerner la repre
sentation qu'elles se font de leur poste et
de leur role dans le secteur de I'enseigne
ment des arts, lieu privilegie de la diffu
sion de la culture. Le nombre restreint de
femmes que nous choisissons s'explique
par la methode utilisee qui est l'analyse
de contenu. 11 s'agit d'une approche
qualitative ou nous tenterons de decouv
rir les principales categories qui articulent
la reflexion et les commentaires de ces
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femmes occupant un poste reconnu et
remunere.

Cinq des professeures interviewees
sont issues des milieux universitaires et
occupent des postes reguliers, les cinq
autres travaillent au niveau collegial et
occupent egalement des postes a temps
plein. Elles viennent de differentes
institutions localisees dans differentes
villes de la province: Quebec, Montreal,
Hull, Chicoutimi; St-Jean, Joliette.

Nos repondantes ont entre 35 et 50 ans.
Six d'entre elles, surtout celles enseignant
au niveau collegial viennent de milieux
favorises, les autres ont une origine
sociale plus modeste. Dans toutes les
familles, il y avait une tres grande valo
risation des etudes, meme pour les filles.

Dans six de ces familles, il y avait des
interets manifestes pour les arts et la
cuIture en general. Bien qu'issue d'un
milieu professionnel, l'une des repon
dantes a dfr lutter farouchement pour
obtenir l'autorisation de s'inscrire a des
ateliers d'arts plastiques le samedi matin.
Les autres professeures ont acquis leur
interet pour les arts plastiques par
l'intermediaire de l'ecole et, plus
souvent, suite a l'intervention positive et
dynamique d'un professeur de dessin
(3,5,6,10). Ces donnees nous permettent
de saisir l'importance qu'occupent les pro
fesseures de niveau secondaire dans la
formation culturelle d'une societe et
quelquefois dans l'orientation d'une car
riere pouvant repondre aux capacites et
aux talents des jeunes adolescentes. Neuf
d'entre elles ont frequente une ecole
d'arts et presque toutes ont etudie
a Montreal, bien que seulement quatre
soient originaires de la metropole.
Montreal a ainsi constitue un point
d'attrait a cause du climat culturel qui y
regnait. Generalement, les commen
taires sur leur periode de formation en
arts sont elogieux, une seule professeure
y a trouve quelque ennui.

La majorite de nos repondantes n'a
pas eprouve de difficuIte a trouver de
l'emploi; cependant, plusieurs ont connu
des vexations quant a leur sexe a cause
de leur position minoritaire a l'interieur
de groupes d'hommes. L'engagement
professionnel de ces femmes est pour la
plupart entrevu comme un projet a long
terme. Les relations de ces femmes avec
les etudiants sont excellentes et les pro
jets innovateurs sur le plan pedagogique
sont valorises et longuement commen
tes. Les professeures universitaires ren
contrees eprouvent cependant des diffi-
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cuItes a assumer les taches administra
tives lesquelles nuiraient a leur fonction
d'enseignante. Au niveau collegial, les
professeures souffrent de leur isolement
pedagogique et de l'absence de projets
insitutionnels. Plusieurs ont note que les
discussions a caractere pedagogique
etaient peu courantes dans leurs institu
tions, et elles pensent que l'interet pour
des objectifs pedagogiques est partage
surtout par des femmes. A cet effet, nous
avons observe que dans les entretiens, les
femmes parlent de leurs cours, de leur
enseignement, de leurs relations avec les
collegues, mais elles n'apporteront pas
de commentaires precis sur les objectifs
generaux des programmes dans lesquels
elles enseignent.

Pour toutes, la question de la produc
tion artistique personnelle est importante,
car intimement liee a leur formation
initiale et a leur engagement profes
sionnel.

La notion de double carriere, de recon
naissance de la competence par la reus
site dans une carriere distincte de celle de
l'enseignement se pose de fa<;on con
stante pour nos repondantes. Elles ont
reussi, pour la majorite, a affirmer leurs
convictions dans l'institution et on semble
avoir reconnu leur competence; plu
sieurs souhaiteraient cependant obtenir
une plus grande reconnaissance en affir
mant une carriere artistique parallele a
celle d'enseignante. Le defi est de taille et
plusieurs ont fait etat des nombreuses
difficultes qu'elles recontrent. Les rela
tions de ces femmes avec le milieu de l'art
ne sont pas uniformes; les unes produi
sent et exposent regulierement, tandis
que d'autres produisent pour leur besoin
et plaisir personnels et abdiquent toute
velleite de reconnaissance officielle
dans le champ de l'art. Dans l'ensemble
des commentaires sur la production artis
tique personnelle, on peut etre frappee
par le nombre de references implicites
ou explicites a toutes les questions du
feminisme ou d'un art de femmes. Il y a
celles qui s'identifient aux prises de posi
tion feministe, et il ya les autres qui veu
lent s'en demarquer afin de ne pas etre
cataloguees.

Dans l'analyse de la situation des
femmes par rapport a la carriere profes
sionelle, il est d'usage de signaler les diffi
cuItes supplementaires que rencontrent
les femmes mariees ou en couples. En ce
qui conceme nos respondantes, la ques
tion n'est pas si simple, car dans le bilan
general des entretiens, les femmes

mariees avec ou sans enfants n'ont pas
une moindre reconnaissance institution
nelle ni un moindre engagement
artistique; elles ont meme une plus
grande experience dans differents
domaines, elles ont cotoye des realites
professionnelles plus variees et, en
general, elles ont une vision plus posi
tive, plus integree de leurs projets.

Cependant, au niveau de la securite
d'emploi, les femmes mariees avec en
fants sont penalisees, car elles ont moins
d'anciennete que leurs collegues celiba
taires. Ainsi, elles rejoignent les rangs de
toutes les femmes qui, assurant gratuite
ment la survie de l'espece, voient leur
espace social retreci et leurs aspirations
a l'autonomie professionnelle sans cesse
menacee.

Nous ne croyons pas que les caracteris
tiques generales que nous venons de tir
er s'appliquent uniquement a la carriere
feminine d'enseignement en arts plasti
ques. Le profil general de la carriere
d'enseignante et d'artiste serait sans
doute semblable a bien des egards pour
des repondants masculins. Une etude
que nous avons faite en 1978, au niveau
secondaire, aupres des professeurs d'arts
plastiques nous avaient revele qu'une
femme investissait enormement au
niveau pedagogique et souffrait des con
traintes organisationnelles, tandis que
l'homme semblait accepter plus facile
ment les facettes multiples de son travail,
il sollicitait davantage de postes de direc
tion ou de representation syndicale. Il
semblerait que l'on retrouverait les
memes attitudes au niveau collegial et
universitaire, car, unanimement, les
femmes recontrees ont davantage valo
rise leur role pedagogique, c'est-a-dire
leur relation avec l'enseigne que leurs
rapports institutionnels. Cependant, les
innovations pedagogiques proposees
par les femmes ne sont pas uniquement
centrees sur les relations harmonieuses
avec les etudiants, mais integrent dans
une large mesure les problematiques de
l'art contemporain. De leur propre dire, a
ces deux niveaux, leur enseignement se
differencie de celui de leurs collegues
masculins qui initieraient davantage aux
procedes techniques et aux rudiments
du langage plastique.

Enfin, nous souhaiterions etudier de
fa<;on plus elargie et plus systematique
les representations que les femmes se
font de leur role a l'interieur de dif
ferentes professions. Nous croyons que
la valorisation d'objectifs d'education, de
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formation, de relation interpersonnelle
serait prioritaire dans plusieurs disciplines
et, dans ce sens, nous pourrions contri
buer a l'etude plus generale des rap
ports ideologiques que les femmes entre
tiennent avec le travail et la societe.

LES FEMMES DANS LES MUSEES

Traditionnellement, le milieu des
musees a surtout reconnu aux femmes
un role de benevole: les femmes, a ce
titre, ont principalement exerce des
taches d'educatrices ou elles ont souvent
ete responsables d'une partie des rela
tions publiques dans un musee. Depuis
1970, la reorganisation du reseau des
musees a ete l'occasion, pour des
femmes interessees a oeuvrer dans le
milieu des arts, d'exercer des taches a
titre de professionnelles ou de
museologues.

Dans les annees 1970, on a assiste a
une intervention accrue de 1'Etat dans le
milieu des musees canadiens, et, par con
sequent, a une redefinition des politi
ques gouvernementales concernant ce
milieu de la culture. Ces politiques
visaient principalement a introduire
l'activite museologique dans le champ
des professions ou a definir, selon des
criteres professionnels, les activites
exercees dans les musees comme, par
exemple, la constitution d'une collection,
la presentation d'une exposition ou
l'organisation d'activites d'animation.
Desormais, selon le souhait de 1'Etat, ces
pratiques ne devront plus etre celles
d'amateurs, soucieux de faire profiter leur
collectivite de leur interet pour les arts,
mais elles devront respecter d~s criteres
professionnels definis par l'Etat et la
communaute museologique. A cet effet,
on a mis sur pied divers programmes de
formation professionnelle de base des
tines a des personnes deja engagees
dans le travail museologique.

Cette politique de 1'Etat a entraine la
restructuration du reseau des musees
quebecois, qui a entraine a son tour la
creation de nouveaux postes dans ce
reseau. Une nouvelle "carriere," une
nouvelle "orientation professionnelle"
etait alors offerte aux detenteurs et aux
detentrices d'un diplome ou d'une ex
perience, acquis clans divers secteurs
d'activite de la vie culturelle.

Faute de resources suffisantes, il existe
toutefois un ecart entre ce projet de pro
fessionalisation des activites du museo
logue et la realite. La majorite des

musees n'ont pu creer un grand nombre
de postes permanents aux taches bien
definies. Par exemple, une enquete
realisee en 1980 pour la Societe des
musees quebecois,2 nous apprend que
la majorite des musees quebecois et des
centres d'exposition sont caracterises
par un plus grand nombre de postes tem
poraires que permanents. Cette situation
a donc rendu difficile l' obtention
d'informations sur le nombre de salaries
presents dans le reseau des musees
quebecois, la creation des postes
dependant souvent des subventions
annuelles qui ne sont pas toujours re
nouvelees.

En 1983, nous avons mene notre
propre enquete aupres des directeurs et
des directrices des musees queMcois.
Nous cherchions principalement a savoir
comment se repartissaient, selon les sex
es, les postes existant dans les musees. La
compilation des questionnaires repon
dus par trente-quatre directeurs et direc
trices de musees a revele que ce sont les
femmes, qui majoritairement ou un peu
plus que la moiM des salaries, exercent
des activites professionnelles dans le
reseau des musees quebecois. Au
modele du benevolat, auquel corres
pondait traditionnellement le role des
femmes dans le musee, se joint mainte
nant un autre modele d'engage
ment, celui de l'engagement profession
nel. Parmi les activites des museologues,
cette enquete nous a egalement appris
que les femmes privilegient les taches
qui les mettent en contact avec le public,
soit l'education, l'animation ou les rela
tions publiques. Par exemple, 77,3% des
postes d'agent d'education sont occupes
par des femmes et 87,5% des agents de
relations publiques dans les musees sont
des femmes. Par contre, les femmes
exercent, en mois grand nombre, les acti
vites de la direction, de la conservation
d'objets d'art qui sont, rappelons-le, re
connus comme les postes essentiels ou de
prestige dans un musee.

Nous avons poursuivi notre recherche
en faisant une deuxieme enquete, cette
fois aupres des femmes exen;ant des
taches professionnelles dans les musees.
Nous cherchions a obtenir d'autres in
formations sur les caracteristiques
sociologiques de ces femmes et sur les
conditions dans lesquelles elles exercent
leurs activites.

Voici les informations que nous avons
retenues. La grande majorite des femmes
qui ont repondu au questionnaire ont

acquis une formation universitaire de ler
cycle dans une discipline liee aux arts
ou a la culture. Ces femmes ont donc
beneficie des politiques de democra
tisation de 1'enseignement survenues
dans les annees 60, qui ont ete particu
lierement pour les femmes des condi
tions favorables a l'elaboration d'un
projet d'engagement professionnel. Nos
statistiques nous permettent de dire que
les repondantes a notre enquete ont pri
vilegie ce projet. D'une part, la majorite
d'entre elles ont suivi des coms de perfec
tionnement une fois engagees dans leur
travail au musee; et d'autre part, un nom
bre important d'entre elles ont privilegie
le projet professionnel au projet familial
etant donne que, bien qu'elles vivent en
couple, elles disent ne pas avoir d'enfants.
La grande majorite des repondantes dis
ent egalement travailler a temps plein
dans les musees et ne pas avoir d'autres
sources de revenus que le salaire gagne
au musee. Ces observations temoignent
de leur volonte de s'engager pleinement
dans leur milieu de travail.

Quelles taches exercent-elles? La com
pilation des responses donnees a la
question "Quel poste occupez-vous?"
nous a d'abord appris que les postes
occupes dans les musees ne sont pas
aussi definis que le disent les categories
produites par les musees nationaux.
Autrement dit, a un poste dans un
musee, par exemple celui d' agent
d' education ou de conservateur ou
d'agent de presentation des expositions,
ne correspond pas necessairement une
tache bien definie. Aussi, notre
deuxieme enquete a revele que la
moitie des repondantes exercent des
taches diversifiees meme si elles ont
ete engagees pour occuper un poste en
particulier, par exemple elles peuvent
faire les visites guidees, monter des ex
positions et etre aussi secretaires. Cette
situation est celle que vivent un bon nom
bre de salaries oeuvrant dans le milieu
museal. Dans le cas des repondantes qui
ont enumere plusieurs taches, nous
avons compile, dans un premier temps,
la premiere tache nommee,
deduisant qu'elle etait soit celle qu'elles
jugeaient exercer le plus regulierement,
soit celle qui definissait le mieux le role
culturel qu'elles disaient jouer au musee.
Cette compilation n'a fait que confirmer
l'observation faite lors de la premiere en
quete, celle realisee aupres des direc
teurs et des directrices des musees: a
savoir que les repondantes a notre ques
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tionnaire privilegient les taches liees a
la fonction educative du musee.

Nous avons poursuivi notre recherche
en realisant dix entretiens, d'une heure
chacun, avec des femmes qui avaient
repondu au deuxieme questionnaire.
L'analyse de contenu de ces entretiens
cherchait principalement a connaitre les
valeurs sur lesquelles elles fondent leur
engagement professionnel, et aussi a
connaitre les conditions dans lesquelles
se realise cet engagement. Certaines de
ces femmes travaillaient dans le grands
musees des centres urbains importants et
d'autres, dans les musees regionaux;
elles etaient directrice, coordonnatrice
d' expositions, agent d'education ou
agent de presentation d'expositions.
Dans le cas des femmes originaires de
milieux populaires, le rapport a I'art a
d'abord ete vecu par un contact avec
l'art amateur exerce par un de leurs
parents (artisanat et musique princi
paiement). Dans le cas des femmes issues
de milieux plus aises econorniquement,
elles ont ete initiees des leur jeune age
ala culture savante. La culture, les arts ou
l'education etaient valorises dans leur
milieu familial. L'ecole cependant, pour
toutes les femmes rencontrees, a ete
beaucoup plus que la famille le lieu de la
decouverte d'un inten~t pour des disci
plines artistiques ou intellectuelles et
meme, dans le cas de certaines, le lieu du
choix d'une orientation professionnelle ou
intellectuelle.

Les femmes que nous avons rencon
trees n'ont pas vraiment choisi de travail
ler dans un musee. Un hasard, une occa
sion, une question de circonstances sont
les raisons qu'elles evoquent pour expli
quer cette orientation. Ce choix a ete
largement determine par ce qui etait
offert au moment Oll elles ont decide de
s'engager dans un milieu de travail. Pour
un grand nombre d'entre elles, l'enseigne
ment a ete leur premier choix de car
riere, un modele qui traditionnellement
s'est impose aux femmes comme un
modele de carriere typiquement
feminin.

La carriere de museologue n'a donc
pas ete leur projet initial. 11 faut dire que
cette "orientation professionnelle" se
presente, depuis tres peu de temps au
Quebec, tant pour les hommes que pour
les femmes, comme une profession "pos
sible." La carriere de museologue est en
core peu definie socialement. Rappelons
qu'au Quebec, le reseau des musees est
jeune. La fondation du Musee d'art con-
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temporain date du debut des annees '60.
Le musee des beaux-arts de Montreal a
ete longtemps le club prive de la
bourgeoisie anglophone. Les femmes y
ont ete beaucoup plus presentes comme
benevoles. 11 faut aussi dire que la fre
quentation des musees n'est pas non plus
une activite de loisir familial tres prati
quee ou meme une activite tres valor
isee par le systeme scolaire. Encore au
jourd'hui, m'a-t-on dit, les enseignants
amenent d'abord les enfants ala cabane
asucre et au zoo de Granby avant de les
amener au musee! Le musee n'est pas
presente aux enfants, ni par les parents
ni par les enseignants, comme un endroit
Oll on peut trouver un jour du travail;
proposition qu'ils font dans le cas, par
exemple, de I'ecole ou de I'hOpital. On
peut meme se demander si le musee
n'est pas encore aujourd'hui largement
per<;u non pas comme un endroit Oll on
travaille, mais comme le lieu d'exercice
d'une activite amateure, un lieu de loisir
juge socialement non essentiel.

Dans le cas des femmes que nous avons
rencontrees, le modele de la carriere
d'enseignante est tres present dans leur
discours lorsqu'elles expliquenties
raisons qui fondent leur engagement au
musee, comme si elles avaient importe
au musee ce modele de carriere typi
quement ferninin. L'analyse des motifs
que plusieurs d'entre elles enumerent
pour definir leur role au musee sont
tres souvent ceux qui fondent une projet
pedagogique. Independamment du
poste que ces femmes museologues
occupent, ou des taches qu'elles ex
ecutent, elles tentent de realiser la fonc
tion educative du musee. Elles parlent
de democratisation de la culture, de
vulgarisation du savoir artistique, du
developpement des possibilites ex
pressives du public. Nous avons obtenu
plusieurs commentaires de ce type:

Les gens pensent qu'ils ne peuvent faire
des choses, il faut leur prouver qu'ils sont
capables de le faire, leur donner l'impulsion
de le faire.

Mon titre, c'est directrice adjointe. Mais
le Service educatif, c'est mon bebe.

Presentement, on m'encourage surtout
afaire de la planification, de la coordination
et a ne plus faire de l'intervention pedago
gique . .. Ce que je refuse. Je me dtpeche a
cuisiner vite, vite pour faire ces cahiers
pedagogiques qui vont vraiment servir a

l'animation. Je pense moi que ma definition
de taches est surtout axee sur l'education,
non comme etant personnel de soutien ou
pour de la planification ou de l'encad
rement, mais surtout comme etant une
personne ressource dans une pedagogie.

Surtout dans la region, je sentais que
j'avais un role d'education.

Mon role, c'est vraiment d'amener les
gens a aimer l'art. C'est le seul but qui
soustend toute la demarche que je fais.
Realiser un materiel accessible, c'est pour
fa qu'on est la. Ce qui prime, c'est que! que
soit qu'on presente ou ce qu'on veut trans
mettre ... que ce soit avec les mots des gens,
qu'il y ait une certaine participation des
gens.

Ces femmes museologues nous ont
aussi dit que la tache educative n'est pas
la tache la plus valorisee par la com
munaute museologique, ou que le poste
d'agent d'education ou d'animation n'est
pas considere au meme titre que les
autres postes. Les agents d'education, dit
I'une d'entre elles, sont per<;us comme
des marginaux; ils ou elles doivent travail
ler a faire reconnartre la qualite profes
sionelle de leur travail ou ase faire recon
naitre comme museologue a part
entiere. L'obtention d'une promotion
dans un musee, ajoute une autre repon
dante, est liee a I'abandon des taches
educatives et le passage a des taches
plus reconnues comme l'organisation
d'expositions. Exercer des taches educa
tives est souvent considere comme un
moment d'apprentissage dans la carriere
du museologue.

Nos donnees statistiques appuient ces
derniers propos; elles nous permettent
d'evaluer la reconnaissance de la tache
educative par la communaute museolo
gique. Par exemple, si nous comparons les
revenus gagnes par les femmes museo
logues et les taches qu'elles exercent,
nous apprenons que les taches d'edua
tion et d'animation sont parrni les moins
bien remunerees. Cette comparaison
doit etre toutefois retenue en tenant com
pte que presque la moitie des repon
dantes a notre questionnaire disent
exercer des taches diversifiees. Nous
pouvons faire une autre comparaison cet
te fois en mettant en relation la formation
academique des femmes museologues
et le poste qu'elles occupent. Nous appre
nons que la grande majorite des femmes,
directrices, organisatrices d'expositions
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ou conservatrices ont obtenu un diplome
universitaire, tandis qu'on bon nombre de
femmes museologues qui s'occupent
principalement d'education n'ont pas de
diplome universitaire (40%). Des salaires
moins eleves, des criteres d'embauche
mal definis ne sont-ils pas des signes de la
non reconnaissance professionnelle par le
milieu des musees de la tache educa
tive, qui est pourtant une des fonctions du
musee?

En choisissant la carriere d'agent
d'education ou en choisissant d'exercer
un role d'educatrice dans un musee, les
femmes ne semblent pas avoir empmnte
la meilleure voie pour faire reconnaitre le
caractere professionel de leur activite.

Ne rencontrent-elles pas un autre
modele d'engagement qui est celui de la
femme benevole, qui elle aussi a tradi
tionnellement joue un role d'educatrice
dans un musee?

Et le musee n'aurait-il pas tradition
nellement considere l'activite d'educa
tion comme une pratique amateure? Une
activite non remuneree, qu'on exerce
par plaisir, mais aussi pour repondre a
un souci de servir les autres, une activite
taillee sur mesure pour les femmes. Les
observations que nous avons faites au

cours de cette recherche laissent croire que
1'institution du musee n'a pas complete
ment deconstruit ce modele, et n'en
propose pas radicalement un nouveau qui
repondrait aux attentes des femmes
museologues interessees a la realisa
tion de la fonction educative du musee.
On sait que les femmes n'ont pas parti
cipe a la fondation de 1'institution du
musee qui est appame ala fin du XVIIIe
siecle. Cette institution bourgeoise a ete
fondee principalement pour la conserva
tion des tresors que constituaient les
oeuvres d'art ou pour la constitution du
patrimoine d'une nation. La fonction pre
miere du musee est donc l'appropriation
tant materielle que symbolique des
oeuvres d'art. Les femmes qui tradition
nellement n'etaient pas proprietaires de
biens ou de marchandises ont ete
exclues, comme les membres des couches
populaires, de ce processus d'appro
priation. Les femmes n'ont-elles pas ete
traditionnellement pIutot au service des
proprietaires, comme epouses, meres
ou ouvrieres a1'usine?

On leur a reconnu toutefois un role de
soutien comme benevole - benevole au
musee, benevoles dans les oeuvres de
charite - signifiant ainsi que les activites
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qui visent aetablir une relation avec un
public sont moins essentielles, moins
importantes que les activites qui s'occu
pent de 1'objet ou de la marchandise. Est
ce que le musee echappe aujourd'hui a
ce raisonnement? Rappelons toutefois
que dans le projet original du musee, il y
avait une volonte de democratiser
l'accessibilite des oeuvres d'art. C'etait
1'utoPie du musee qui n'a jamais ete
pleinement realisee. Elle a ete rap
pelee a la fin des annees '60, moment
Oll on a assiste ala critique de la fonction
de conservation du musee. Les femmes
museologues qui fondent leur action sur
un projet pedagogique ne s'inscrivent
elles pas dans cette utopie?

15. McInnes Hayman, Contemporary
Canadian Women Artists: A Survey, p. 3.

2Claude Laurent "Rapport d'enquete
sur les conditions de travail des employes
de musees du Quebec", Massees, vol. 3,
no. 3 (septembre 1980), pp. 12-17.
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Avecmes savatesusees
Mort. visageravagee
Mes cheveuxemmeIes
Mon teint decolore

Mes forces extenuees
Moncourage annihile
Mon regard indiffere
Sur un decor eparpille

Mes enfants deguenilles
Un mari decontenance
Des veternents a rapiecer
Des chaudrons arecurer

Le.· cerveau affole
Jereparsereintee
Impossible d'arreter
La rnarche de ma destinee
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Dignite enfermee
Dans un coeur en demence
Qu'on veut ressusci.ter
Au prix de sa souffrance

Subsistant, vegetant
Dans l'envers de la Joie
En regardant mes enfants
La vie reprend ses droits .

Hermine Leroux Perron
LavaI, Quebec
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