
Les f m a  duGroupe 
d'intervention video de Montrhl 

The authors begin 63. explaining why they 
have chosen to operate in  a mixed group 
rather than in  a group composed only of 
women. Among other things, t h e y j n d  they 
have much to learn from male reactions to 
their productions as men have much to learn 
from what wonzen hace to say. This group 
has been in  existence since 1975. Although 
they originally intended only to be con- 
cerned with the distribution of videographs 
produced by others, they have since found it 
necessary to produce their own videographs . 
Their productions are mainly used by 
citizens' groups, institutions of learning, 
trade unions, and women's groups. For two 
years the)- have surviued uithout a grant, 
thanks to the ger~erositj- of their r-nenzbers 
and the sale or rental of their videos. 

The article goes on to describe the 
collective approach that deceloped over the 
years and concludes with a n  interesting 
analysis of the particular relationship which 
women seem to have developed with this 
medium. 

Avez-vous ddja remarqud comme on dit 
souvent 'un viddo de femmes', 'un livre de 
femmes', mais jamais 'ceci est un viddo 
d'hommes', 'un livre d'hommes'? I1 y a 1; 
quelque chose d'intrigant, d'agacant 
mgme. Pourquoi faut-il preciser le sexe de 
l'auteur lorsqu'une femme ose s'exprimer 
par l'dcriture ou par l'image? La parole des 
femmes serait-elle inaudible a l'autre 
moitie de I'humanitd, ou est-ce une autre 
facon de nous enfermer dans un lieu clos? 
Catdgorisdes, dtiquetees, refouldes dans 
les marges, nous risquons de devenir un 
dpiphdnomGne, a c&& de LA production 
litteraire ou artistique, de l'Histoire, la 
vraie, celle des hommes. 

Aussi, voulons-nous eviter de glisser sur 
cette pente dangereuse: nulle envie de 
nous attirer des jugements condescendants 
sur nos 'regards fdminins', nos oeuvres 
marg ina les ,  ou  encore  p i re  . . . 
folkloriques! Tout comme nous tenons a 
notre place dans la socidtd, nous d&fen- 
dons notre droit a une recherche sus une 



probldmatique de  femmes dans un groupe 
mixte. Voilh pourquoi nous produisons au 
sein du  Groupe d'intervention viddo de  
Montrdal (GIV). 

La viddographie etant pour le GIV un 
outil de  transformation sociale, nos viddog- 
rammes et nos ddmarches agiront sur les 
rapports hommelfemme h partir d'un lieu 
mixte. Car notre implication dans c e  
groupe part du  priricipe que les hommes 
aussi doivent se  transformer, se question- 
ner, s'ajuster i une nouvelle rdalitd. 
Comme le  dit Hdlkne Bourgault: 'Au 
moment oh je fais mon viddo, je m'atlresse 
principalement aux femrnes, c'est clair. 
Mais une fois qu'il est termink, c'est 
important que des hommes le voient. 
Qu'ils prennent conscience qu'ils ont 
intdrst B se  transformer!' 

C'est d'autant plus important, en effet, 
que les hommes font souvent une lecture 
diffdrente de  nos documents. 11 y a 
certaines rdalitds avec lesquelles ils ne 
sont pas du  tout familiers. Par exemple, le 
viol, l'avorternent, c e  sont des rdalitds 
qu'on a toujoursr~liees, dans la socidtd 
sexiste. Aussi, devant nos productions, 
ont-ils padois des rdactions tout h fait 
inattenclues. 11s voient un contenu sexuel i 
certaines images ou des contradictions oh 
il n'y en a pas (du moins pas dans notre 
esprit!). Ces rdactions nous prdparent au 
ddcodage cp'en feront les &ens d e  
l'extdrieur, la sociitd en gdndral. 

Le Group d'intervention viddo 

Le GIV a dtd mis sur  pied en 197.5 par 
des rdalisateurs et rdalisatrices en viddo. 
Nous avions alors pour objectif preniier de 
rendre accessibles et de diffuser des 
productions viddographiques rdalisdes au 
Qudbec et i I'dtranger. Par la suite, il s'est 
avdrd ndcessaire de former un groupe de 
production autonome et inddpendant, et 
ce, en mettant en commun des dquipe- 
ments de tourriage et de montage. 

Nos productions circulent dans les 
groupes populaires, les maisons d'en- 
seignement, les syndicats et les groupes tle 
femmes. Le GlV fonctionne sans suhven- 
tion depuis deux ans grgce h l'implication 
de  ses membres et h la vente ou location de 
ses documents. 

Les structures du groupe dtant relative- 
ment souples, il nous est possible d'y 
poursuivre des recherches individuelles, 
sur des probldmatiques qui nous intdres- 
sent, tout en profitant d'un dchange an 
niveau tlu collectif. Aussi, les ddmarches 
respectives de  chacune diffkrent-elles sen- 
siblement de  l'une i l'autre. Un point 
commun cependant: c'est le lien dtroit 
entre les productions et leurs visies de 
diffusion. 

Qu'il s'agisse de  Partir Pour La Famille 
(sur l'avortenient), d e  Chaperons rouges1 
(sur le  viol), de Feinmes de r6ve (sur la 
publicitd sexiste), de La Garderie, c'est u n  
droit ou de la production en cours sur les 
secrdtaires, le projet origine toujours d'une 
implication personnelle dans un mouve- 
ment large. 

Ainsi, il y avait i l'origine de Chaperons 
rouges, un projet de viddo sur la sexualitd 
fdmiriine. E;tarlt en contact avec un Centre 
d'aide aux victimes du viol, Hilkne Bour- 
gault et Htlkne Doyle (1) se sont sen- 
sibilisdes au besoin d'un instrument 
audio-visuel pour ces groupes. Elles ont 
done ddcidd d'aborder le  sujet initial par le 
probl6me du viol, et c'est en liaison avec 
les intervenantes des Centres qu'elles ont 
ddveloppd le projet. Le rdsultat de cette 
dtmarche, Chaperons rouges, s'inscrit 
dans une r6flexion large; il rend compte 
d'un cheminement collectif et se  situe, par 
consdquent, h l'opposd du  cindma d'au- 
teur. Et puisqu'il dtait c o n y  au ddpart 
comme un outil pour des groupes ayant 
leur propre rdseau, sa  diffusion se  trouvait 
assurde avarlt &me qu'il ne soit termind. 

Partant du mEme principe, Louise Gen- 
tlron a rdalise La Garderie, c'est u n  droit 
d'une fason un peu difftrente. ?Alors 
militante dans la lutte pour les garderies 
depuis un an (1974), c'est son intervention 
politique qui conduit h la production d'un 
viddogramme: 

'Je voulais tourner avec des gens qui me 
connaissaient hien: cela faisait partie d'un 
processus pour faciliter l'implication des 
membres de la garderie dans toutes les 
dtapes de  production. Un grorlpe concevait 
les grands thkmes du viddo; un autre 
formait l'dquipe technique et, tous ensem- 
ble, on a travailld sur le plan dc tournage, 
le prd-montage, le montage et la diffusion. 
Mon rGle dtait d'6tre une personne- 
ressource, un support. C'est une ddmarche 
qui s'inscrivait dans le cadre d'une re- 
cherche sur les possihilitds de nlettre les 
moyens cr~lturels au service des groupes 
populaires.' 

En 1979, Louise Gendron rdalise Fem- 
mes de r6ve qui est la somme d'un an de  
travail dans un groupe de rdflexion et 
l'aboutissement de  plusieurs anndes d e  
recherches personnelles. Cette fois, elle 
prend en charge tout I'aspect technique: 
repiquage, montage, etc. Mais encore, l i ,  
le document final rend compte d'une vaste 
consultation et d'un cheminement collec- 
tif. 

I1 n'y a pas de  ligne de conduite 
prdalablement ddfinie sur la fason de faire 
des viddos au GIV. Les projets, leur 
pertinence et leur probldmatique sont 
discutds collectivement. Une fois termin&, 
le viddo revient devant Ie groupe qui 
accepte ou refuse de le distribuer. Nous 

sommes prdsentement A rdfldchir sur les 
acquis de  nos mdthodes de  production et 
de  diffusion, dans le  but de  renlplir plus 
addquatement nos objectifs et d'en arriver, 
tventuellement, h un collectif' de  produc- 
tion. Mais ceci, tout er1 gardant la sou- 
plesse ntcessaire pour intdgrer rios diverses 
approches. 

Par  exemple, la production e n  cours sur 
les secrdtaires ne se situe pas dans un 
mouvement organisd politique ou syndical. 
Ancienne secrdtaire, Diarle Poitras a vdcu 
concrktement le mdpris et la ddvalorisation 
qui entourent ce metier pourtant essentiel 
i la socidtd. L'imergence de  secrdtaires, 
isoldes mais ddcidtes h s'organiser et h 
amdliorer leur situation I'a incitde i revenir 
dans le milieu et h enquster auprks de ces 
filles. La rdponse rut plus yue stimulante: 
les secrttaires ont beaucoup de  choses i 
dire et elles veulent sortir d e  leur isole- 
merlt. 

' 7 (,omme les employtes de  bureau, et 
surtout les secrdtaires, sont trks peu 
organistes, il faut rencoritrer beaucoup de 
filles, discuter avec elles, ramasser tout s a  
et  e n  tirer les constantes. 11 me faut done 
dtablir une relation soutenue avec elles. Je 
ne suis plus secrdtaire depuis quelques 
anndes et je ne veux pas parler 'au nom de' 
ou 'B la place de' celles qui vivent 
quotidiennement cette rkalitt. J e  vdrifie ce 
que j'avance h toutes les dtapes de la 
production. Aprks le prd-montage, celles 
qui ont participd viendront visionner le 
document et apporter l r s  ajouts et correc- 
tions clu'elles jugeront ndcessaires. C'est 
entendu avec elles avant le tournage. Je 
pense que s a  peut favoriser tles ddbats et 
tlevenir extrEmement stimulant comnie 
tldmarche.' 

'Faire partie de la m6me :me' 

On s'est interrogdes, les filles du GIV, 
sur  le rapport femrnes/vitldo. Existe-t-il en 
fait une spdcificitd dans la relation des 
femmes au mddium viddo? Par ailleurs on 
se rend compte du trks grand nombre de 
femmes qui utilisent t:e mddium: beaucoup 
plus que le cindrna. Serait-ce que noris 
sommes entraintes a fonc:tionner avec de 
petits moyens? Notre hdritage du  travail 
domestique nous aurait-il habitudes h un 
moyen d'expression plutht humble, sans 
grandes promesses de c.dldbritd? Enfin, 
l'approche feniinine est-elle vrairnen~ sin- 
gulikre, du point de vue de  la forme, du 
contenu, du traitemerlt du sujet? Nous 
n'avons pas encore assez dclairci ces 
questions, a l'dtape actuelle. 

Par contre, nous avons toutes remarqud 
I'implication enthousiaste des femrnes h 
partir du  nioment o; on leur propose un 
viddo sur nn sujet qui les touche directe- 
ment. Et il y a 11 quelque chose de tout 
fait particulier. Ayant travailld sur des 



sujets autres (les richesses naturelles, des 
luttes de grdvistes), c'est vraiment chez les 
fernmes que nous avons trouvi cette 
qualite d'implication tout h fait exception- 
nelle. 

Les femmes veulent briser le silence 
dans lequel or1 les a emmurdes. Les revues 
fdministes, les Centres d'aide aux victimes 
du viol, tous les groupes de riflexion et 
d'action sur la condition fiminine en sont 
la preuve. Aussi, le viddo s'avkre-t-il un 
rnoyen priviligii de  communication et 
d'ichange; un outil pour creuser toujours 
plus. . . 

Monter un projet avec des femmes, quel 
qu'il soit, c'est toujours un peu plus que le 
travail immidiat que cela represente: c'est 
une dimarche, c'est un bout de  chemiri 
qu'on dicide de  faire ensemble. I1 y a si 
peu de temps que les fcmmes osent 
s'affirmer et  s'approprier des moyens 
ndcessaires i leur expression! C'est peut- 
&re pour cette raisorl qu'elles manifestent 
tellement d'enthousiasme. Nous avons tout 
i apprendre: chacun de nos acquis est un 
pas en avant vers la mai'trise tle ce que 
nous voulons devenir, de  c e  que nous 
voulons construire. Les enjeux, pour nous, 
sont concrets, souverit immkdiats. 

'J'ai i t 6  frappke, dit Hdlkne Bourgault, 
par la spontankitt avec laquelle les fern- 
mes m'ont offert leur collaboration. Je  suis 

s h e  qu'elles t'aident dans la mesure ou 
e l k s  te sentent impliqude. 11 y a toute une 
atrnosphkre de solidaritk qui fait que tu ne 
peux pas les 'jouer'; elles le savent. C'est 
tr6s discirent lorsqu'un Rdalisateur dibar- 
que en milieu inconnu pour faire 'son' 
film.' 

Cette richesse, dans la relation avec les 
participantes a ndcessairernent des re- 
tombdes sur le  produit final. Dans ces 
conditions, i l  passe beaucoup d'dmotiviti. 
On ddpasse ndcessairement le riiveau tlu 
froid reportage, du regard jet4 du haut de 
son objectivite! Les peurs, les alidnations 
et  les luttes des femmes sont les nGtres. 
Nous partageons tautes les msmes com- 
bats, les mgmes frustrations. . . 

Se souvenant du tournage d'un avorte- 
merlt a New York, H&ne Bourgault 
rdsume e n  quelques mots c e  climat, cette 
relaticn: 

'Les liens qui nous tenaient toutes, 
pendant l'intervention, dtaient tellement 
forts, que mes mains e n  tremblaient 
pendant le  tournage! J'dtais derriiire la 
camera, mais je sentais que je faisais 
partie de  la meme ime .  . .' 0 

'Chaperons Rouges est une coproduction 
du  G.I.V. et du Centre la Semme et le film 
de  Qudbec. 
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