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RÉSUMÉ 

Ce mémoire fait lôobjet dôune exposition au centre dôart actuel Langage Plus en janvier 2020. 

C'est le résultat de nombreux voyages, de rencontres, de lectures, dôexpérimentations et, 

surtout, de dessins réalisés suivant une même intention globale, celle de repenser la nordicité 

du Québec comme ma propre pratique artistique paysagiste. 

Louis-Edmond Hamelin, Jean Désy, Daniel Chartier et Serge Bouchard ont non seulement, 

par leurs écrits, contribués à ce travail, mais également à la prise de conscience qui lôa initié, 

à savoir notre décalage face au territoire nordique québécois et aux communautés qui 

l'habitent, à sa faune, sa flore et son histoire, ainsi quôaux enjeux politiques qui en découlent. 

Par « notre », jôentends moi-même et les autres Québécois habitant le sud de la province. En 

tant que Québécoise qui nôappr®ciait pas l'hiver et qui nôavait que trop peu foulé le sol au 

nord du 49e parallèle, je cherchais des réponses. L'écriture, en grande partie réalisée à bord 

d'un voilier entre Charlevoix et la Côte-Nord, m'a permis de pousser plus loin mes réflexions, 

celles-ci appuyées et influencées par la rencontre dôartistes comme Chantal Harvey, Eveline 

Boulva et Sara Maloney, ou encore par la lecture dôautrices telles que Wendy Red Star, 

Natasha Kanapé Fontaine, Marie-Andrée Gill et Joséphine Bacon. Ces réflexions se sont 

ensuite mat®rialis®es sous la forme dôune exposition, où ma pratique paysagiste se déploie 

en dessins et en photographies installatives. 
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INTRODUCTION  

Les réflexions que je me suis faites au cours des dernières années au sujet de la nordicité et 

du territoire ont influencé chacun de mes voyages et stimulé énormément ma production 

artistique. Ce mémoire ainsi que l'exposition en résultant ne reflètent qu'une mince partie des 

écrits et des îuvres r®alis®s en cours de voyage ou en atelier. 

 Le travail de rédaction fut principalement réalisé à bord du Lumina, voilier Alban 

Ballad de 30 pieds, à l'été 2018. Côest ¨ bord de ce bateau que je me suis rendue sur la Basse-

Côte-Nord à partir de Baie-Saint-Paul, en remontant le fleuve jusqu'à ce qu'il devienne mer. 

Un extrait du carnet de bord a été joint en annexe afin de mieux illustrer cette aventure 

marquante dans ma recherche. Jôy d®cris la position du Lumina, les conditions 

météorologiques, la direction du vent et l'état des marées, me donnant pour exercice 

d'analyser l'environnement et son paysage de façon plus objective que ma démarche poétique 

et sensible habituelle. Le rythme lent de la voile et le confinement dans de petits espaces 

comme la cabine et le cockpit auront créé le contexte idéal pour me dédier à l'écriture. En 

plus dôalimenter mes réflexions, ce contexte môaura permis de comprendre la dynamique 

entre création et voyage/déplacement. 

 Les voyages, en incluant celui-ci, môont amen® dans les dernières années à faire des 

rencontres marquantes, rencontres qui ont su renforcer mon intérêt, mes connaissances et 

mon affection pour le territoire en général et le Nord en particulier. En d'autres mots, les 

communautés qui l'habitent ont été aussi importantes pour moi que le paysage lui-même. Ce 
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mémoire témoignera donc de ces rencontres, alors que les réflexions et propos générés feront 

partie intégrante de l'empaysage, la représentation paysagiste allant de l'expérience d'un lieu 

à sa réflexion, puis à sa matérialisation en dessin. Je ne présenterai pas de façon exhaustive 

l'histoire de la représentation paysagiste et les théories qui en émanent. Je souhaitais que mon 

mémoire se rapproche davantage du carnet de voyage, quôil soit comme lui teinté de 

rencontres, de lectures et de réflexions, un texte très proche des expériences réelles vécues 

sur le terrain. 

 Dans LôEsprit du Nord1, Jean D®sy pr®sente la faon dont lô®criture, voire toute 

cr®ation, succ¯de et enrichit lôexp®rience du voyageur. Côest dans « lôimagination cr®atrice 

que lôamalgame nomade-sédentaire trouve ses possibilités les plus extrêmes, sinon son ultime 

exultation2. » affirme-t-il. J'aimais l'idée de commencer l'écriture à quai, afin de débuter le 

processus de création dans la sédentarité et de le poursuivre dans le déplacement. Voyager 

en mer en direction du Nord ne pouvait que m'inspirer et alimenter cette recherche. 

 Concrètement, le premier chapitre sera nourri de ce voyage, des notes ainsi que des 

lectures que jôy ai faites, du recueil po®tique aux ouvrages de g®ographie, d'anthropologie, 

de g®ologie et d'histoire, en passant par dôautres portants sur l'exploitation des ressources 

naturelles. Ces réflexions aboutiront sur des objectifs de recherche précis et construits selon 

                                                 
1 Désy, J. (2010). Lôesprit du Nord, Québec : Les Éditions XYZ. 
2 Idem 1. 
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une méthodologie basée sur la notion d'empaysage d'Eveline Boulva, artiste en arts visuels 

et grande voyageuse. 

 Le second chapitre concernera mes influences théoriques et artistiques : Daniel 

Chartier et l'imaginaire du Nord, Anne Cauquelin et la notion de paysage aboutissant sur le 

pleinairisme et l'art pittoresque, Chantal Harvey et Sarah F. Maloney, artistes de la Côte-

Nord, et enfin Wendy Red Star, artiste américaine et autochtone. 

Le troisième et dernier chapitre présentera l'étape de matérialisation de ma recherche 

sous la forme d'une exposition au centre dôart actuel Langage Plus, à Alma. Présentée du 31 

janvier au 21 mars 2020, cette exposition témoigne de mon désir de revoir la picturalité de la 

représentation paysagiste, de re-complexifier les représentations du Nord et la valorisation 

de la nordicit®. Les îuvres r®alis®es concernent principalement le dessin à l'encre de Chine 

appliqué à la plume sur toile ainsi que la photographie argentique numérisée et imprimée sur 

lin. 

Figure 1 : Locatelli, K. (2018), Dessiner en mer.  
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CHAPITRE I  : RÉFLEXION SUR LA NORDICITÉ   
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1.1 GENÈSE DE MA RECHERCHE 

La genèse de ma recherche comporte beaucoup d'éléments : de nombreuses lectures, de petits 

événements personnels, des projets réalisés et des constats qui môont bouleversé. Je 

m'attarderai ici à partager et à identifier ces éléments spécifiques qui soutiennent à la fois ma 

démarche globale et ce mémoire. Mon intérêt et ma fascination pour le Nord ont pris racine 

dans la lecture de La nordicité du Québec : entretien avec Louis-Edmond Hamelin3. Ce livre 

fut pour moi un événement important qui comporte un avant et un après. Je me sentais 

concernée à plusieurs niveaux, dans ma pratique en arts visuels comme en ce qui a trait à mes 

préoccupations citoyennes, identitaires, politiques et environnementales. Réaliser une 

maîtrise en art devenait un impératif et un moyen d'approfondir le sujet de façon exhaustive 

et rigoureuse. Je consid¯re donc ma recherche comme une r®ponse au constat que jôai fait ¨ 

la lecture de ce livre, constat multiple concernant notre rapport au Québec en tant que vaste 

territoire nordique : notre n®gativisme face ¨ lôhiver, le territoire inoccup® et m®connu, le 

Nord perçu comme un non-lieu4 et un grand réservoir de ressources naturelles à exploiter, la 

situation des autochtones, etc. Ma prise de conscience sôest traduite par lô®laboration dôun 

projet de recherche en arts visuels qui se marierait à ma pratique artistique déjà existante, 

côest-à-dire la repr®sentation paysagiste en dessin sur toile brute non mont®e. Lôencre de 

Chine appliquée à la plume est le médium que je privilégie pour réaliser des dessins aux traits 

multiples, hachurés et vaporeux. Mais ces dessins ouvrent sur des sujets plus vastes : 

                                                 
3 Chartier, D., Désy, J., & Hamelin, L.-E. (2014). La nordicité du Québec : Entretiens avec Louis-Edmond 

Hamelin, Québec : Presses de l'Université du Québec.  
4 Augé, M. (1992). Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris : Le Seuil.  
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anthropologie, géographie, botanique, politique, sociologie, etc. Ma démarche artistique se 

caract®rise par lôintention de mettre en lumi¯re notre rapport au territoire en faisant écho à la 

façon dont nous l'habitons. Cette pratique était déjà bien établie avant d'entamer ma maîtrise 

en art. 

 Je cherche à susciter plusieurs niveaux de lectures possibles. Une première lecture 

peut consister en la simple contemplation d'une représentation paysagiste dont on peut 

apprécier les qualités plastiques, graphiques et formelles. Une seconde lecture plus avisée 

peut se baser sur la situation géographique, le propos ou l'histoire derrière le paysage 

représenté et être teintée de ma propre expérience de celui-ci. Je suis motivée par la 

représentation de lieux ayant un message à partager me permettant de pousser plus loin ma 

réflexion. Le dessin me permet ainsi de prolonger mon expérience du lieu. 

 

1.2 MON RAPPORT À LA RÉGION DE C HARLEVOIX  

Habiter le territoire dôune part par le voyage, dôautre part en ®tablissant ma demeure hors des 

grands centres urbains, figure parmi mes priorités et se trouve à être une grande source 

d'inspiration pour cette recherche. Côest à mi-parcours de mon baccalauréat en arts à 

l'Universit® Laval que j'ai d®cid® dôemm®nager ¨ Baie-Saint-Paul et de terminer mes études 

à temps partiel. Ce choix était motivé par le besoin de retrouver un équilibre entre culture, 

vie urbaine et nature. Équilibre que j'avais toujours su entretenir avant d'entamer mes études 
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à Québec. Mais une fois plongée dans ce milieu urbain, le déséquilibre me fut pénible, témoin 

que jô®tais de la pr®sence insignifiante dôune nature beaucoup trop contr¹l®e : bord de cours 

d'eau bétonné, pelouse contenue sur les terre-pleins, etc. Je constatais que l'accès à la nature 

était un luxe en milieu urbain. Un appartement avec vue sur un cours d'eau, un grand parc 

vert ou même un terrain avec quelques arbres n'est pas accessible à tous. 

 J'apprécie la vie dans Charlevoix pour cette accessibilité à la nature ainsi que pour le 

rythme qu'impose cette r®gion. Depuis mon arriv®e en 2013, jôobserve que ce contexte est 

tout à fait idéal pour la création. Je trouve important de vivre dans un lieu qui s'inscrit 

profondément dans ma pratique. Celle-ci se transforme alors en un véritable mode de vie au 

sein d'un écosystème où chaque élément détient sa propre valeur : forêt, fleuve, montagnes, 

pêche, cueillette, dessin... Ce sentiment d'unité me rappelle la vision holistique autochtone 

du territoire et de l'Homme.  

 Le paysage de la région de Charlevoix est aussi très inspirant pour la diversité des 

milieux tr¯s accessibles qui sôy c¹toient. Le paysage urbain voisine de pr¯s avec fleuve, 

plages, rivière à saumons, lacs, zones agricoles, forêts de feuillus et taïgas. Le rythme de la 

région et de ses saisons concorde avec le mien et je sens que j'habite le territoire avec 

coh®rence et harmonie. Je profite de lô®t® pour voyager, me d®placer, p°cher, photographier 

et faire des esquisses en plein air. Et lorsque l'automne et l'hiver arrivent, je passe davantage 

de temps dans mon espace d'atelier pour réaliser des tableaux de grands formats inspirés des 

esquisses faites sous une approche pleinairiste pendant la saison chaude. 
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 Habiter Charlevoix a été une façon pour moi de me familiariser avec un 

environnement abritant une flore et une faune boréale riche incluant des espèces comme le 

lichen et le caribou. Cela m'a aussi permis de me rapprocher de la Côte-Nord et dôy faire 

quelques voyages. C'est suite à l'ouvrage d'Hamelin que j'ai commencé à m'y attarder 

davantage, avec des séjours de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Ce sont ces séjours, 

notamment à l'île aux Perroquets, à Moisie et à l'île d'Anticosti qui, depuis 2015, m'ont permis 

d'habiter, de travailler, de voyager et de me familiariser avec les enjeux liés à la nordicité. Je 

vois derri¯re ces enjeux des r®alit®s complexes et fascinantes qui m®ritent que lôon sôy attarde, 

d'où l'importance et l'utilité d'une recherche-création. En apprendre davantage sur 

l'autochtonie en côtoyant des réserves pour la première fois m'a bouleversé. En tant que 

Québécoise blanche ayant grandi sur la Rive-Sud de Québec, ce n'est qu'à l'âge adulte que 

j'ai enfin pu entrevoir la gravité de la situation autochtone en ce qui concerne leurs luttes 

politiques, environnementales et territoriales, ainsi que toute la profondeur et la poésie qui 

marquent la spiritualité et les traditions de ces communautés. 

 Enfin, je souhaite clore ce segment sur la genèse de mon projet en soulignant que c'est 

l'ensemble de ces lectures, constats et événements personnels qui ont alimenté mon désir 

d'une recherche approfondie sur le paysage nordique. Plus qu'une simple recherche liée à ma 

ma´trise, jôy vois une direction à suivre pour mon parcours artistique et ma vie en général, la 

ma´trise ®tant une ®tape vers lôapprofondissement de ma pratique artistique et lôoccasion de 

me donner une base théorique et des outils méthodologiques pour le futur. 
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1.3 LA NORDICITÉ  

 1.3.1 Louis-Edmond Hamelin : penser le nord dans sa globalité 

« Je vais dans le Nord, non pour conquérir, mais pour comprendre et, à l'occasion, servir5. » 

Je recentre ici mes propos vers Louis-Edmond Hamelin, dont la pensée est centrale dans ma 

recherche. Les passages qui suivront traiteront de la contribution de Louis-Edmond Hamelin 

au Nord du Québec. Les informations que je fournirai à son sujet appuieront la citation ci-

dessus, où il affirme entretenir un rapport sain et noble avec ce territoire. 

 Hamelin, grand penseur du Nord, a contribué à construire notre imaginaire nordique 

par la création d'un vocabulaire qui le définit : nordicité, glaciel, autochtonie, hivernité, 

nordiste, sudiste, etc. « Nordicité » est devenu un mot-clé pour définir l'identité québécoise, 

en signifiant de façon large « lôÉtat du Nord », liant sous cet angle non seulement l'aspect 

climatique, mais également social, culturel et physique des territoires nordiques. Les mots 

nordiste et sudiste sont particulièrement intéressants à comparer lorsqu'ils décrivent des 

individus habitant le Nord. Les sudistes n'adaptent pas leur mentalité et leur mode de vie aux 

conditions nordiques, au contraire des nordistes qui « mettent dans leurs pensées et activités 

le plus de nordicit®Ӣ possible6 ». Il se trouve donc un décalage entre la façon d'habiter le 

                                                 
5 Idem 3 

6 Hamelin, L.E. Louis-Edmond Hamelin.  Repéré à http://lehamelin.sittel.ca/ 

http://lehamelin.sittel.ca/
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territoire et les conditions réelles de celui-ci. Chacun de ces mots a eu un rôle capital dans 

ma recherche, alimentant mes r®flexions et môinspirant certaines îuvres. 

 

 1.3.2 Vision politique du territoire nordique  

nous sommes 

des bêtes sauvages 

[é] 

nous avons des centaines d'années 

de cataclysmes à portée de main 

il y a des signes installés côte à côte 

dans le pastel des veines de la vie nomade7 

Jôins¯re ici ces vers de la po¯te innue Marie-Andrée Gill afin d'introduire les injustices 

historiques et politiques vécues par les communautés autochtones et le travail exceptionnel 

d'Hamelin à ce sujet. Il est intéressant de noter que Hamelin a également été un précurseur 

de la Révolution tranquille en rédigeant un équivalent du Refus global pour le Nord au 

moment où Borduas et les Automatistes réclamaient eux aussi une plus grande liberté à 

travers leurs travaux de recherche respectifs. Hamelin constate que le gouvernement a une 

vision du Nord très problématique, le Nord étant perçu comme un vaste territoire non habité 

à exploiter, au profit du sud de la province. L'intérêt du gouvernement pour le Nord est 

purement utilitariste. Le Nord n'est pas considéré pour lui-même. 

                                                 
7 Gill, M.-A. (2015). Frayer. Chicoutimi : La Peuplade. 
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 Lorsque Hamelin se retrouve dans une consultation pour l'élaboration du projet 

hydroélectrique de la Baie-James, personne ne connaît le nombre d'habitants autochtones 

concernés par le territoire exploité. Ces derniers ne sont pas inclus dans les projets qui 

concernent leur propre territoire, le gouvernement les jugeant trop peu nombreux pour 

mériter quelque considération que ce soit. Le « peuple invisible » 8 , tel que Richard 

Desjardins le nomme dans son documentaire du même nom, subit une oppression colonialiste 

d'un gouvernement qui se dit ma´tre d'un territoire qu'il ne conna´t et n'habite pas. Si lôon 

regarde la vision quôont les premiers ministres du Qu®bec pr®c®dents et actuel face au nord 

de la province, on sôaperoit que le discours dominant reste le m°me : un territoire vierge et 

inhabit® ¨ sôapproprier pour enrichir le Sud, via l'exploitation des ressources naturelles qui 

sôy trouvent (mines, hydro®lectricit®, foresterie). 

 En 1951, Duplessis y voit une occasion de « civiliser » le lieu : « Voilà une réalisation 

dont je suis orgueilleux. Il nôy avait rien ̈  cet endroit, rien que de rares Esquimaux. Côétait 

un pays de mis¯re et de d®tresse et nous sommes en train dôen faire une r®gion de 

prospérité9. ». C'est pendant cette même année que Duplessis met sur pied différentes lois 

sur l'exploitation des ressources minières qui excluent totalement les autochtones. Le même 

phénomène a eu lieu en 1763 avec le traité de Paris passant la Nouvelle-France à la Grande-

Bretagne. Ainsi, des lois régissant l'ensemble du Québec ou du pays sont appliquées sans 

l'implication des premiers peuples occupant le territoire. Cette situation est la même en ce 

                                                 
8. Desjardins, R. Monderie, R. (2007). Le peuple invisible. ONF, Documentaire. 

9. MOOC (2018).  Le Nord: des ressources pour le Sud ? Le Québec nordique : enjeux, espaces et cultures, 

vol. 4, p. 20.  
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qui concerne le découpage des frontières du pays et le développement des voies d'accès du 

Nord. Ces voies ont été construites pour répondre aux besoins des industries du Sud et non 

pour desservir les populations locales. Et ce ne sont là que quelques exemples de 

lôaménagement malsain du Nord, sans considération pour ses habitants, où les « entités 

gouvernementales se sont autoproclamées souveraines, sans jamais que [les autochtones] 

nôen soient informés, faisant dôeux des sujets britanniques, des Canadiens, puis des 

Québécois10. ». 

 Hamelin soutient l'idée que les projets d'exploitation des ressources du Nord 

consistent en de lôexploitation coloniale et que la reconnaissance d'une antériorité agace : 

« C'est difficile pour n'importe quel colonisateur, qu'il soit féroce ou un peu tendre, d'avoir 

l'humilité d'accepter que des gens qu'il méprise étaient là avant lui11. ». Ainsi, la recherche 

nordique est nécessairement politique. Le gouvernement s'intéresse au Nord pour le 

développer, sans toutefois octroyer de reconnaissance aux occupants des lieux. Encore 

aujourd'hui, malgré plusieurs ententes et négociations, les différentes communautés 

autochtones ne profitent pas du pouvoir décisionnel qui leur est dû. Porter un regard 

utilitariste sur quelque chose en restreint la compréhension, et côest ce qui explique que le 

gouvernement peine ¨ comprendre le nord du territoire quôil gouverne. 

 1.3.3 Nuna et vision holistique 

                                                 
10 MOOC. (2018). Les populations autochtones du Nord, des alliances à la subordination. Le Québec 

nordique : enjeux, espaces et cultures, vol. 3, p. 7. 

11 Idem 3. 
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Les mots « nordicité » et « hivernité » incarnent respectivement une vision d'ensemble du 

Nord et de l'hiver. Ces mots incarnent une philosophie similaire au concept inuit nuna qui 

renvoie à une perception globale du monde où l'individu fait partie intégrante du territoire 

qu'il habite. Cette perception holistique concerne l'individu et son ensemble ainsi que le « tout 

dans lequel il s'inscrit12 ». Le concept nuna s'appuie sur une vision holistique où «  l'individu 

n'est pas séparable du monde qui l'entoure et que toute réflexion le concernant doit s'appuyer 

sur la fluidité des liens entre le tout et ses parties13 .». Nous sommes imbriqués dans un 

écosystème et non au sommet d'une pyramide hiérarchique tel que le suggérait Descartes, lui 

qui croyait que l'Homme ®tait sup®rieur ¨ toute autre esp¯ce. ê lôinverse des Premi¯res 

Nations, l'Occident compartimente la nature et la conçoit selon des réflexes de domination et 

dôutilitarisme. Une telle philosophie rend difficile la n®gociation concernant un territoire. 

D'un point de vue autochtone, on parle dôun milieu de vie, alors que pour lôOccident, il sôagit 

seulement dôun espace donn®. 

 Au Québec, la pensée nordiste d'Hamelin a mené, et persiste à mener, un lent combat 

pour faire admettre les notions d'interculturalité, d'autochtonisme et de territorialité, dans le 

but dôatteindre un jour une pl®nitude politique o½ ¨ la fois le milieu, le territoire, les biens 

publics, la richesse et les rapports de bonheur et d'harmonie entre les individus seraient 

consid®r®s, dans une vision ¨ lôimage de la vision holistique autochtone. Sa pens®e sous-tend 

un projet de société qui impliquerait une acceptation mutuelle entre le Nord et le Sud et une 

                                                 
12 Larousse en ligne. (2018). Holistique. Larousse. Repéré à 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/holistique/40159 

13. Idem 3. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/holistique/40159
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reconnaissance des notions mises de côté dans le discours dominant de chacun, soit le 

bonheur pour lôun et le profit pour lôautre. 

 1.3.4 L'anthropologie de l'épinette noire 

« Qu'ai-je vu dans cette épinette noire malingre, ce chicot mal-aimé, ce vénérable inaperçu 

de l'invisible Nord14 ? » 

Ce fragment poétique nous provient de la plume de lôanthropologue Serge Bouchard. Je lôai 

choisi parce que jôai lôimpression quôil r®ussit ¨ transmettre, avec une ®conomie de mots 

substantiels, une idée assez précise de la nordicité et du pourquoi de ma recherche, de la 

raison pour laquelle je souhaite concentrer ma recherche sur le territoire québécois, 

sp®cifiquement. Je r°ve de transmettre lôesprit du Nord avec autant de po®sie et de justesse 

que Bouchard le fait à travers ce bref passage et dans son écriture en général : le Nord dans 

toute sa vulnérabilité, mais aussi sa grandeur. Le Nord à travers notre regard de Québécois 

vivant dans la vallée du Saint-Laurent au sud de la province. 

 L'épinette noire est un élément récurrent dans le discours de Bouchard. Cet arbre est 

significatif pour le Qu®bec par sa pr®sence autant que par son absence. Lôessence est ¨ la fois 

la plus courante au Québec et à la fois absente de ce qui symbolise la province. L'arbre 

embl®matique du Qu®bec est en effet le bouleau jaune, essence que lôon retrouve pourtant 

uniquement dans le Sud. Il devient ainsi symbole d'une société qui nie son territoire et 

                                                 
14 Bouchard, S. (2016). Les yeux tristes de mon camion, Montréal : Éditions Boréal. 
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considère ses ressources naturelles en fonction de leur valeur commerciale. Selon Bouchard, 

notre arbre national devrait se rapprocher davantage d'une épinette noire rabougrie qui croît 

avec lenteur plutôt que d'un grand feuillu majestueux. 

 Bouchard est selon moi un penseur contemporain majeur de la nordicité québécoise. 

Il a beaucoup inspiré mes recherches et alimenté mon amour du Nord. Par ses ouvrages 

retraçant le récit de personnages phares du Québec, il confirme que l'histoire de notre pays 

est ¨ r®®crire, puisqu'elle nôinclut ni les femmes, ni les m®tis, ni les autochtones. Ces 

remarquables oubliés15ont pourtant non seulement marqué notre histoire, mais se ressentent 

encore aujourdôhui dans notre culture. Ils y incarnent une faon fascinante et harmonieuse 

d'habiter le territoire, qui laisse place à une part d'aventure. À travers ses textes, Bouchard 

évoque notre décalage face au territoire comme un symptôme de l'absence, dans notre 

éducation, de références à ces personnages qui l'ont parcouru de façon si exceptionnelle. 

 1.3.5 L'imaginaire du Nord  

Dans cet ordre d'idées, sur quoi tient notre vision du Nord ? Selon Daniel Chartier, cet 

imaginaire nôest non pas construit selon la r®alit®, mais selon des discours souvent simplistes. 

Par exemple, on présente souvent l'Arctique comme un lieu très froid et extrêmement éloigné 

de chez soi alors que le Nord est une notion mouvante qui change selon notre perspective et 

notre emplacement géographique. Ce discours simplifié est problématique et réducteur. 

                                                 

15 Les remarquables oubliés est une émission de radio animée par Serge Bouchard sur les ondes de Radio-

Canada. 
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Selon Chartier, plusieurs principes éthiques devraient être respectés pour toute recherche sur 

le Nord et des notions de base telles que le point de vue des habitants autochtones et 

allochtones, l'aspect naturel et urbain de lôenvironnement, la vision holistique et pluraliste, 

lôinterculturalit® et la pluridisciplinarité devraient toujours être prises en compte, puisque 

n®cessaires ¨ la compr®hension dôun milieu aussi complexe que celui du Nord. Dans un tel 

contexte, la recherche sur le Nord sôav¯re in®vitablement d®licate et demande de la prudence 

afin d'éviter les appropriations culturelles déplacées et les discours colonisateurs. Mais 

Chartier souligne que le principe fondateur entourant l'ensemble de la recherche devrait être 

de « re-complexifier » le Nord. 

 Je poursuis sur l'aspect éthique de la recherche avec les propos de Caroline Desbiens, 

chercheuse et géographe, qui s'est penchée sur les discours d'appropriation du Nord prônés 

par des non-habitants de ce territoire et propose dans ses ouvrages des approches différentes. 

Tout d'abord, elle insiste sur le fait que la construction du discours se doit d'être faite en 

partenariat avec les communautés locales. Le chercheur doit se poser des questions générales 

sur sa méthodologie : quels sont les besoins et désirs de la population nordique et leur droit 

dans les recherches effectuées ? Quelles sont les valeurs liées à la recherche ? Pour qui est-

ce que lôon travaille ? Pourquoi ? Je tente évidemment d'appliquer ces principes à ma propre 

recherche depuis mes tout premiers séjours sur la Côte-Nord.  
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 1.3.6 Vision artistique du territoire nordique  

Nous autres les probables 

les lendemains 

les restes de cîur-muscle 

et de terre noire 

Nous autre en un mot : 

Territoire16 

Une vision du nord du Québec a été construite par les artistes qui l'ont représenté et les 

explorateurs qui l'ont parcouru. Certains, comme l'écrivaine Gabrielle Roy et l'exploratrice 

Mina Benson Hubbard, ont tenu des discours sensibles qui ont contribué à fasciner et à 

alimenter lôimaginaire collectif et les connaissances des allochtones sur ce territoire. 

 Mina Benson Hubbard est la première femme allochtone à explorer le Nord du 

Québec. C'est au début du vingtième siècle qu'elle explore la côte Est du Labrador jusqu'à la 

baie d'Ungava en compagnie de guides autochtones. L'exploratrice y a cartographié le réseau 

hydrographique, recensé la faune et la flore et écrit au sujet des Inuits, Innus et Naskapis. 

Son journal et son livre décrivent le territoire non seulement sous une approche scientifique, 

mais également organique et sensible. Les explorateurs comme Hubbard ont contribué à la 

valorisation du territoire nordique en faisant état de sa diversité culturelle et naturelle et en 

montrant que le Nord est bel et bien habité. 

                                                 
16 Idem 7. 
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 En tant quôartiste paysagiste, j'h®rite du patrimoine artistique paysagiste de nombreux 

artistes canadiens dont je vais souligner le travail plus longuement dans le chapitre suivant. 

Le groupe des Sept et René Richard en sont des exemples. 

 René Richard est un artiste, trappeur et coureur des bois qui a su représenter la 

nordicit® canadienne. Ses îuvres ont ®t® r®alis®es dans une approche expressionniste et 

color®e. Diff®rents ®l®ments rendent son îuvre sensible, en plus de la facture tr¯s personnelle 

de sa peinture et de son trait de crayon. Richard représentait à la fois les habitants du Nord et 

le paysage sauvage. Son art fait suite ¨ lôexp®rience concr¯te du territoire que lui offrait le 

mode de vie de ses divers métiers. Le roman La montagne secrète17 de Gabrielle Roy, est 

dôailleurs inspir® de la vie de cet homme. L'imaginaire du Nord y occupe une place 

importante, décrivant le rapport à la nature d'un peintre-trappeur et la repr®sentation quôil en 

fait. Circuler en solitaire dans le Grand Nord canadien comme ce dernier demande une lecture 

et une grande compréhension du territoire, de sa forêt et de ses cours d'eau. Le territoire y est 

ainsi décrit dans sa beauté, mais aussi sa dureté. Le roman décrit les aventures du peintre qui 

risque sa vie par son acharnement à peindre et à cerner une montagne qui ne cesse de le 

fasciner. 

 René Derouin est également un artiste incontournable de la nordicité québécoise. 

Louis-Edmond Hamelin le décrit comme un travailleur abordant tout comme lui la nordicité, 

mais avec un médium différent. Avec Suite nordique18, par exemple, Derouin explore les 

                                                 
17 Roy, G. (2011). La montagne secrète. Montréal : Éditions Boréal. 

18 Derouin, R. (1979). Suite Nordique. Repéré à https://collections.mnbaq.org/fr/oeuvre/600018725 

https://collections.mnbaq.org/fr/oeuvre/600018725


19 

 

tourbières réticulées. Environ 10 à 15 % du territoire québécois serait constitué de ce type de 

sol soumis à des périodes de gel et de dégel fréquentes qui créent un jeu de lignes et de 

torsades rappelant la dentelle. Hamelin explore lui aussi ce sujet à travers son écriture dans 

un article19 datant de 1957. 

 J'ai eu la chance de m'entretenir avec l'artiste dans son atelier et de converser au sujet 

de l'importance d'habiter les r®gions et de la pertinence dôune repr®sentation paysagiste de la 

nordicité. Derouin apporte une vision intéressante du territoire, à laquelle il ajoute la notion 

d'américanité. Il propose entre autres une réflexion identitaire sur les habitants du continent 

américain qui ont une identité et une histoire commune : la vie et la rencontre avec les 

cultures autochtones ainsi que la colonisation de l'Amérique espagnole, portugaise, anglaise 

ou encore française. L'influence du géographe Louis-Edmond Hamelin sur Derouin ne s'est 

donc pas limitée à mieux connaître le territoire québécois, mais également le continent 

américain. 

Figure 2 : Derouin, R. (1979) Suite Nordique. Repéré à 

https://collections.mnbaq.org/fr/oeuvre/600018725. 

                                                 
19 Idem 3. 

https://collections.mnbaq.org/fr/oeuvre/600018725
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 1.3.7 Poésie féminine autochtone liée au territoire 

Me familiariser avec la culture autochtone fait pleinement partie de ma démarche pour une 

meilleure compréhension du Nord. Cela passe principalement par le documentaire, la poésie 

et les arts visuels. Natasha Kanapé Fontaine, Joséphine Bacon et Marie-Andrée Gill 

nourrissent ma pratique à travers leur poésie comportant un champ lexical lié à des éléments 

boréaux, une réappropriation du territoire ainsi qu'un amour brut pour ce dernier. 

L'importance du territoire dans ces textes révèlent beaucoup d'informations au sujet 

des éléments géographiques qui le composent, de sa faune et de sa flore. J'aspire à intégrer 

ces éléments dans mes dessins avec autant de justesse et de poésie que ces autrices. Les 

autochtones sont les héritiers d'une culture millénaire en étroit lien avec la nature. Cet 

h®ritage transpara´t avec beaucoup de force dans les îuvres de nombreux artistes de la 

communauté. Dans sa conférence intitulée La poétique de la relation au territoire20, Fontaine 

affirmait que la création lui permet de revivre le territoire ancestral tel qu'il était avant la 

colonisation. Attribuer un tel pouvoir à la création m'inspire énormément. 

J'ai mémoire suffocante 

des plus belles épaves forestières 

des orignaux blancs 

mes yeux voyageurs m'ont dit 

que grand-père n'a pas peur 

il n'a peur 

de rien21 

                                                 
20 K. Fontaine, N. (2017). La poétique de la relation au territoire. Conférence présentée à la Semaine des 

Premiers peuples, CÉGEP de Chicoutimi.  

21 Kanapé Fontaine, N. (2014). Manifeste Assi, Québec : Mémoire d'encrier, p. 39. 
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La poésie, la peinture et le paysage sont indissociables selon René Louis de Girardin. 

Dans son ouvrage De la composition des paysages, l'auteur représente bien ces propos, le 

livre servant à la fois de guide pour le peintre, le paysagiste-architecte et le promeneur. Il 

affirme que « c'est en poète et en peintre, qu'il faut composer les paysages. ». L'effet 

pittoresque et la nature seraient basés sur le principe « que tout soit ensemble et que tout soit 

bien lié22. ». Je trouve intéressant de lire ces propos qui me rappellent ma propre recherche 

et la notion d'empaysage. Une certaine harmonie se dégage dôun paysage réalisé selon ces 

trois étapes : expérience de la nature (promenade), idée (lecture, littérature, recherche) et 

matérialisation (peinture, dessin). 

Dans ma propre démarche, la littérature, et particulièrement la poésie, surtout celle 

des autrices autochtones susmentionnées, appuie ma pratique et la nourrit. L'accès à lôunivers 

de ces femmes inspire énormément mon rapport aux sujets paysagistes à représenter. 

 

 1.3.8 La construction du Nord par les arts 

Selon Daniel Chartier, dans Nordicité et mémoire, la représentation du Nord se veut souvent 

associée à l'Arctique. Une construction de l'imaginaire qui est teintée de romantisme, de 

sublime, d'intemporalité, de nature, de solitude, de pureté et de blancheur. Mais ce territoire 

n'est pas purement sauvage. Au contraire, il est habité par différentes communautés 

                                                 
22 Idem 21, p. 70. 
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autochtones et allochtones au sein de villages et de villes pouvant aller jusqu'à plusieurs 

centaines de milliers dôhabitants. Plusieurs enjeux sociologiques, environnementaux et 

politiques marquent ce paysage qui nôa rien de neutre ou dôintouch®. Le Nord est un territoire 

complexe qui ne devrait pas être représenté de façon réductrice. À travers ma propre 

recherche, je souhaite trouver des stratégies pour m'affranchir de « ce cadre de 

représentation », pour reprendre les mots de Chartier. Je décrirai plus bas les stratégies 

adoptées afin de réaliser une recherche visuelle sensible. 

 

 1.3.9 Vision culturelle de la nature, de la chasse et de la pêche 

Au sein de la culture autochtone, la nature et la culture ne sont pas des concepts qui s'opposent. 

Se nourrir et se déplacer sur un territoire demande un savoir lié à ce dernier. La nature se 

veut ainsi un milieu de vie et non un lieu simplement lié au loisir ou à l'exploitation. La 

culture des sociétés autochtones en général est marquée par la chasse et la pêche, tout comme 

celle, dans une moindre mesure, de plusieurs communautés habitant hors des grands centres 

urbains. 

 C'est le cas dans ma famille, la chasse et la pêche faisant partie de ma vie depuis 

toujours. Ces activités requièrent une lecture du territoire que j'apprécie et qui me nourrit au 

sens large, dans ma pratique artistique comme dans le reste de ma vie. J'ai lôimpression que 

la pêche et l'attente du gibier, à la chasse, me procurent le même état que le dessin. Je ressens 
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ces activités comme très proches. Ces activités exigent toutes un rythme plus lent et une 

temporalité particulière. J'apprécie beaucoup la lecture du paysage demandé par celles-ci. J'ai 

toujours aimé accompagner mon père à la chasse au petit et au gros gibier. En chuchotant, il 

me guidait dans sa « trail » et me partageait son analyse des lieux : de grandes zones d'herbe 

dans le marécage bordant le lac sont tapées, la femelle orignal et son veau se sont couchés 

ici la nuit dernière et se sont probablement abreuvés, là-bas, des pistes dans la boue, près du 

bloc de sel, qui témoignent de leur passage, ici et là, des passages éclaircis dans la forêt dense, 

ce sont leurs couloirs. 

 L'expérience de l'attente de la bête lumineuse23 et celle inhérente à la pêche requièrent 

ainsi une attention très particulière au paysage. Ce rapport teinté d'intuitions, d'observations 

et de gestes précis et soumis aux conditions climatiques correspond, selon mon expérience, 

à celle du dessin réalisé en plein air. Je me surprenais auparavant à constater que ces activités 

me plongeaient dans un état étrangement similaire. 

 Récit de Mathieu Mestokosho, chasseur innu24 appuie indirectement cette vision 

culturelle du territoire. Le territoire est un milieu de vie. Ces récits témoignent d'une époque 

révolue où les communautés autochtones entretenaient une relation harmonieuse avec leur 

lieu de vie. Ce lieu faisait partie d'eux. Ils étaient caribous, lacs ou ours. La chasse se faisait 

selon les besoins et les surplus étaient partagés avec la communauté. Ce récit montre 

                                                 
23 Clin d'îil au documentaire sur la chasse ¨ l'orignal La bête lumineuse, de Pierre Perreault. 

24 Mestokosho, M., & Bouchard, S. (2004). Récits de Mathieu Mestokosho, chasseur innu. Montréal : 

Éditions Boréal.  
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comment la nature peut être un lieu de vie et comment les gens qui l'habitent peuvent la 

connaître, l'aimer, la respecter, la parcourir et s'en nourrir; le tout demandant une habileté, 

des connaissances et une lecture sensible du paysage et de la faune. 

 

1.4 OBJECTIFS DE LA REC HERCHE 

Mon expérience du territoire et mes lectures ont ainsi suscité chez moi de nombreuses 

questions, réflexions et préoccupations. Cela m'a amené à construire ma problématique de 

recherche sous la forme d'objectifs précis. Ma problématique s'articule autour de lôobjectif 

principal suivant : matérialiser de façon sensible et singulière le paysage représentatif de la 

nordicité du Québec en faisant écho à « notre rapport au territoire »25 et en le valorisant par 

la réalisation d'un corpus d'îuvres. 

 Les sous-objectifs suivants concernent à la fois la nordicité et les arts visuels. 

Plusieurs points sont directement liés aux aspirations de Louis-Edmond dans sa vision d'un 

Qu®bec total qui prendrait en consid®ration lôenti¯ret® de son territoire : 

Á Repenser la picturalité courante du dessin paysagiste en impliquant différents 

médiums, dimensions et mises en espace afin de réactualiser cette pratique. 

                                                 
25 Par « notre rapport au territoire », je fais référence au propos de Louis-Edmond Hamelin affirmant que les 

Québécois vivent un certain décalage avec leur territoire, tel que mentionné au début du chapitre. 
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Á Appliquer ces propos d'Hamelin à mon mode de vie et à ma recherche-création : « [la 

nordicité] porte le caract¯re dô°tre au Nord et dô°tre int®ress®e ¨ tout le Nord et au 

tout du Nord. On sôattend que les nordistes mettent dans leurs pensées et activités le 

plus de nordicité possible.26 ». 

Á Rendre visible « l'invisible Nord » tel que défini par Serge Bouchard. 

Á Valoriser la nordicité et travailler à rétablir une relation plus juste et cohérente avec 

notre territoire. 

Á Mener une recherche-action sur le territoire afin de mieux m'adapter à la réalité 

nordique et mieux comprendre ses enjeux. 

1.5 MÉTHODOLOGI E 

Je structure ma recherche en fonction de la notion d'empaysage, côest-à-dire la représentation 

du paysage partant de l'exp®rience du territoire ¨ l'id®e, jusqu'¨ sa mat®rialisation en îuvre 

dôart. Cette notion me permet de compartimenter la repr®sentation paysagiste r®alis®e sous 

une approche pleinairiste en trois étapes : exp®rience, id®e et îuvre. Structurer ainsi ma 

démarche me permet de mieux analyser, comprendre et présenter ma recherche dans ce 

mémoire. 

                                                 
26 Idem 6. 
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Je vais développer davantage sur la notion en citant son autrice, Eveline Boulva, qui 

décrit le paysage comme un événement évolutif qui prend sans cesse forme nouvelle selon 

l'environnement, le temps ainsi que le regard. Ces trois éléments permettent d'en savoir 

davantage sur un lieu et ses caractéristiques culturelles, physiologiques et subjectives. Cette 

approche me semble des plus riches et sera, à mon avis, toujours pertinente. L'empaysage 

rappelle tout le processus de création menant à la représentation paysagiste ainsi que sa 

source d'inspiration première. Il rappelle le paysage en soi, et plus globalement le territoire, 

l'expérience de ce dernier, puis la réflexion, la matérialisation et la représentation 

subséquente. 

Le préfixe em ajout®  ̈ l'avant du terme paysage veut évoquer, de façon 

claire, l'acquisition d'un état, d'une qualit®Ӣ nouvelle ou la création d'un 

nouvel espace. II s'agit donc d'entrevoir les tableaux comme une mise en 

état inédite des paysages, voire leur réappropriation subjective par l'artiste27. 

Lôempaysage structure ma recherche et influence ma méthodologie, mes théories et 

mon esthétique. Ce « nouvel état » tel que mentionné par Boulva m'intéresse, car il mène à 

une façon de créer qui est sensible, conséquente et issue d'une expérience demandant un 

effort variable. Pour ma part, cet effort peut passer de dessins croqués sur le vif en buvant 

mon café dans un restaurant à Anticosti à une broderie réalisée lors d'une traversée à pied de 

trois jours dans les montagnes de Charlevoix. 

Le mot « empaysage » lui-même valorise également une réflexion sur notre façon de 

parcourir et de voir le territoire. Ces réflexions me semblent absolument nécessaires pour 

                                                 
27 Boulva, E. (2010). Le paysage inventé : trajets, tracements, cartes et dessins. Thèse. Québec : Université 

Laval. 
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conscientiser à un rapport et à un aménagement équilibré et sain du territoire. Par la création 

de cette notion, Boulva souhaitait entre autres souligner le caractère singulier et inédit de la 

représentation paysagiste. Cette représentation subjective du paysage n'est pas banale. Elle 

ouvre sur un dialogue avec le regardeur une fois l'îuvre produite. Elle sous-tend une 

expérience et une démarche conceptuelle à partager avec le regardeur. Ce sont des éléments 

clés pour une compréhension approfondie de la représentation paysagiste. 

Ma méthodologie basée sur l'empaysage se rapproche de la méthode heuristique qui 

comporte quatre étapes similaires à l'empaysage : question, intérêt ou problème à résoudre, 

exploration et expérience, compréhension et conceptualisation, puis communication ou 

synthèse créative de la recherche. Ainsi, deux « modes de pensée expérientiels (exploration) 

et conceptuels (compréhension) »28 sont appliqués dans un ordre variable par rapport à 

l'empaysage. L'approche n'est pas linéaire. Il existe un va-et-vient continuel entre exploration 

et compréhension, entre expérience subjective et théorie29. En échelonnant cette recherche 

de maîtrise sur plusieurs années, j'ai bien constaté l'alternance entre les périodes de travail 

sur le terrain, les périodes d'atelier et celles de réflexion. Un schéma représentatif de ce 

processus se rapprocherait davantage d'un cercle que d'une ligne, comme le suggère Louis-

Claude Paquin dans Les cercles heuristiques : une méthodologie de recherche création. 

L'auteur avance que ccette approche permet de se situer par rapport à sa pratique et sa vie 

ainsi quôau sein dôun contexte social, politique ou culturel. Ces propos se veulent tr¯s 

                                                 
28 Tremblay, J. (2013). L'art qui relie, un modèle de pratique artistique avec la communauté : principes et 

actes. Thèse. Montréal : Université du Québec à Montréal.  

29 Paquin, L.-C. (2015). Méthodologie de la recherche création, Montréal : Université du Québec à Montréal. 
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pertinents par rapport ¨ mes r®flexions sur lôoccupation du territoire qu®b®cois en tant 

quôartiste et en tant que citoyenne. 

Cette approche méthodologique me permettra d'articuler ma relation avec 

l'empaysage, du voyage à la réflexion, puis à la création. Concrètement, cela implique que 

l'annexe de mon mémoire contienne un carnet de bord déclinant sur papier les réflexions 

brutes que jôai pu avoir au cours du voyage en voilier. Cette approche me permet d'alimenter 

le reste de ma recherche à travers une expérience de déplacement intense et concrète sur le 

territoire. On sôaperoit que lôexp®rience de la voile a suscit® chez moi beaucoup de r®flexion 

et de création. Je décris les paysages côtoyés, les communautés rencontrées, les conditions 

de voile, mes inspirations générales et mes réflexions quant à mon rapport au territoire. Cet 

exercice m'a aidé à mieux cerner et exprimer plusieurs éléments faisant partie intégrante de 

ma pratique tels que mon rapport au paysage. Il complète la partie plus réfléchie et peaufinée 

du mémoire. Ce carnet de bord amène une vision plus brute de ma recherche sur le terrain. 

Une vision brute pouvant évidemment contenir des dérives. Mais ces approches 

méthodologiques me permettront d'éviter lesdites dérives et d'adopter cette rigueur plus ou 

moins naturelle chez moi. Lôexercice devient alors un d®fi fort pertinent, m°me si je peux 

parfois trouver pénible l'intellectualisation de ma pratique et de sa dynamique organique. 

Le chapitre III sôattardera ¨ la matérialisation des îuvres, chacune d'entre elles se 

présentant en quatre parties. La première consistera en la description d'un lieu donné. La 

seconde décrira les idées qui émergent de ce lieu, de cette expérience et de ma perception. 

Mon propos sera alimenté de réflexions sensibles ou encore de réflexions extérieures 
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provenant de poètes, écrivains, penseurs, théoriciens, etc. La troisième partie décrira la 

mat®rialisation subs®quente de l'îuvre : choix esthétiques, stratégies à adopter pour une 

cohérence de l'empaysage, choix pour répondre aux objectifs de la recherche-création, 

description de lôîuvre r®alis®e, etc. La derni¯re partie consistera en une s®rie de 

photographies de l'îuvre r®alis®e. L'id®e dôune s®rie d'îuvres permet de capter des vues 

d'ensemble, des détails et de répondre à un certain souci de justesse de représentation. 

Ce terme dôempaysage est au cîur de mon m®moire et y donne toute sa structure. 

Cette approche concernant les réflexions et les créations subséquentes à l'expérience de la 

nature sera exploitée de sorte à ce que les paysages fréquentés soient décrits visuellement 

selon leurs particularités et leur ouverture possible sur des enjeux et des sujets plus vastes : 

politique, environnement, sociologie, économie, histoire, etc. Jôai s®lectionn® les paysages à 

représenter selon leur valeur au niveau visuel, symbolique et selon leur pertinence dans le 

cadre de ma recherche. Dans un souci de cohérence, je tâcherai de les représenter en mettant 

de l'avant mes réflexions. Il sera ainsi possible de voir l'interrelation entre le propos du 

paysage présenté et les choix esthétiques et plastiques. Des images de croquis effectués en 

plein air seront également présentés afin d'appuyer les îuvres. 

1.6 LE TERRITOIRE FRÉQU ENTÉ 

Je souhaite pr®senter une recherche visuelle issue d'exp®riences concr¯tes de mon sujet. Jôai 

lôintention de me pencher en particulier sur le Moyen-Nord et le Pré-Nord de la province. 

Cette partie du Québec m'intéresse en tant que zone transitoire où la nordicité s'intensifie : 
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population moins densifiée, flore et faune boréales, présence accrue à la fois de la nature et 

d'industries exploitant les ressources naturelles, températures plus froides, etc. Je m'intéresse 

à cette transition progressive qui part du nord de la vallée du Saint-Laurent, là où la grande 

majorité des Québécois demeurent, pour aller vers le Nord. Ce passage annonce rapidement 

un territoire nordique beaucoup plus vaste que ce que lôon pourrait sôattendre et éveille 

l'imaginaire. Ce qui me pousse à vouloir représenter ces paysages, côest cela, le fait quôils 

soient si empreints de particularités propres au territoire boréal. 

 Comment concrétiser cette expérience du Pré et du Moyen-Nord ? Par le déplacement 

au biais de différents moyens de transport : voilier, chaloupe, bateau cargo, vélo, voiture et 

marche. La chasse, la cueillette et la pêche pourront se conjuguer avec certains de ces modes 

de transport et alimenter l'expérience d'un lieu fréquenté.  

 Le dessin réalisé sous une approche pleinairiste est un élément important de ma 

méthodologie. Cette recherche me pousse à réfléchir davantage à cette étape et me fait 

réaliser ma relation avec le dessin en plein air. Les croquis réalisés ne donnent pas toujours 

suite à de grands tableaux ou autre aboutissement une fois de retour en atelier. Je pense 

cependant qu'ils servent avant tout de moyen dôentretenir un rapport affectif et sensible avec 

mon environnement. Je me familiarise avec un lieu. Je l'habite. Certains détails me fascinent : 

la courbe irr®guli¯re d'une montagne, une ®pinette noire tordue dont lôune des faces a ®t® 

complètement rasée par le vent du nordet, etc. 
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 Il arrive que ces détails soient de l'ordre de l'histoire d'un lieu : dans un village 

abandonn® dôAnticosti, une maison d®truite ¨ cause de sa baie trop houleuse, ¨ Port-Menier, 

un cap explosé à la dynamite pour y prélever de la roche sans nul souci urbanistique, etc. 

J'appr®cie ®galement le fait dôesquisser un paysage dévasté à cause de choix politiques 

douteux qui ne tiennent pas compte de la pr®servation de lôenvironnement, par exemple les 

buttes entourant les chantiers tout près d'une rivière à saumon, à Sainte-Marie. 

 Lors de mes périodes de dessin en plein air, je travaille de façon très instinctive. 

D®pos®s au sol ¨ mes c¹t®s, les dessins s'alignent pendant que jôentame de nouvelles 

esquisses. J'y dépose un caillou afin d'éviter qu'ils ne partent au vent. Une fois secs et le 

travail terminé, je les dispose sans trop les regarder dans un carnet que je mets parfois de 

côté. À cette étape, bien souvent, je nôaime pas vraiment les dessins. C'est lorsque le temps 

me donne un certain recul que je peux les apprécier, les accepter au sein de ma pratique 

globale et, à l'occasion, les présenter. J'aime les exposer aux côtés de grands tableaux afin de 

faire écho à la démarche préalable aux grands formats. Autrefois, je ne présentais à personne 

les premières esquisses réalisées. C'est un professeur à l'université qui m'a pointé du doigt 

leur qualité. Et je les assume au sein de ma démarche depuis. Lors de mes séjours 

exploratoires, je réalise une assez grande quantité de croquis sur le terrain. 
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CHAPITRE  II  : ANCRAGES THÉORIQUE ET ESTHÉTIQUE  
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2.1 ANCRAGE THÉORIQUE  : LE PAYSAGE ET SA REPRÉSENTATION 

 2.1.1 Anne Cauquelin : la notion du paysage 

La notion du paysage et sa réalité perçue sont bien une invention, objet 

culturel déposé, ayant sa fonction propre qui est de réassurer en 

permanence les cadres de la perception du temps et de l'espace30. 

Je trouve intéressant d'introduire la notion de paysage basée sur L'invention du paysage31, 

d'Anne Cauquelin, en nommant ce que celui-ci nôest pas. Le paysage n'est pas un synonyme 

de nature ni une notion ancienne. Curieusement, le paysage est même une notion relativement 

récente : « Il n'y a, chez les Grecs anciens, ni mot ni chose ressemblant de près ou de loin à 

ce que nous appelons paysage32. ». Le paysage n'était pas représenté en tant que finalité, mais 

prenait la forme d'élément accompagnant les mythes et les récits. 

Avant d'être théorisé, le paysage a pris une forme artistique : roman, poésie et peinture. 

Bruegel L'Ancien (1525-1569) figure comme l'un des premiers peintres paysagistes. Dans 

ces îuvres, le paysage n'est pas que décor, mais sujet principal où les personnages 

représentés font partie intégrante du tableau. Ces scènes de genre représentent la vie 

quotidienne et sont un indice de la façon dont les gens habitaient le territoire. 

Je poursuis mes réflexions en abordant le pittoresque, mouvement transitoire entre la 

période néoclassique et le romantique. Précurseur au romantisme, ce mouvement marque le 

                                                 
30 Cauquelin, A. (2013). L'invention du paysage. Paris : Presses universitaires de France, p. 9. 

31 Idem 30. 

32 Idem 30, p. 25. 
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début d'un nouvel intérêt et dôune passion nouvelle pour la nature, pour l'imaginaire de 

l'homme face à celle-ci ainsi que pour sa relation avec le monde. Né dans un désir de 

standardiser la représentation paysage, Trois essais sur le beau pittoresque;꜡ sur les voyages 

pittoresques꜡; et sur l'art d'esquisser le paysage (1792) de William Gilpin présente les règles 

pour reproduire la nature et son caractère informel et asymétrique. Le paysage pittoresque 

est un agencement minutieux dôéléments permettant une image harmonieuse : une variation 

entre ombre et lumière, des surfaces brutes, des lignes organiques et non-régulières, de 

lôasymétrie. Je cherche moi-même instinctivement à créer une harmonie parmi un 

amoncellement de traits organiques, la forme comme les traits étant asymétriques et la densité 

des lignes, très rapprochées et placées en alternance avec des zones de vides créant un effet 

d'ombre et de lumière. 

Dans L'invention du paysage, Cauquelin aborde aussi la découverte de la montagne 

ou de la mer. La sensibilité sociale à ces paysages est attestée historiquement à des époques 

assez r®centes, dôabord chez une certaine ®lite, puis dans le reste de la population. Ces 

paysages étant auparavant associés au danger, le changement de mentalité fut possible grâce 

à la littérature, puis à la peinture. La littérature présenta effectivement de nombreux récits, 

poèmes et méditations d'aventurier(ère)s parcourant le territoire. Puis les paysages décrits 

furent présentés sous la forme de dessins et de peintures, prenant alors forme dans la réalité 

et suscitant encore davantage d'émotions. 

Les images de ces premières représentations de montagnes, de paysages accidentés 

ou d'apparence dangereuse sont lentement devenues acceptables, puis sollicitées puisque 



35 

 

représentées. La montagne et la mer sont des sujets qui m'inspirent énormément. Difficile 

d'en nommer les raisons sans aborder le romantisme et la notion de sublime d'Edmund Burke. 

Pour Burke, le sublime prend naissance dans la douleur, la grandeur et la rudesse. L'Homme 

se veut dépassé par la nature. L'îuvre de Caspar David Fredrich marque le romantisme avec 

des tableaux présentant cet état transcendant le beau et mêlant le respect, l'étonnement et la 

vulnérabilité. Une subjectivité personnelle et émotionnelle émane de ces îuvres qui montrent 

que la beauté n'est dorénavant plus l'ultime valeur esthétique. Je souhaite également 

mentionner le travail de William Turner et ses paysages atmosphériques qui frôlent 

l'abstraction. La mer et la montagne sont des sujets dont l'expérience colle particulièrement 

à l'idée de sublime, de grandeur et de crainte. Turner et Fredrich ont largement présenté ces 

deux sujets, notamment avec Snow Storm et La mer de glace. 

 

 2.1.2 La tradition pleinairiste canadienne et sa réactualisation contemporaine 

Le pleinairisme est une notion majeure dans ma pratique, celle-ci impliquant de créer à 

l'extérieur. Cette démarche requiert une certaine « attention ¨ lôimpermanence, celle de la 

lumière, de la température et de la nature dans toutes ses dimensions » et est « un projet 

fascinant, mais inachevé parce qu'en constante mutation33. ». Ces passages provenant du 

catalogue de l'exposition À ciel ouvert : le nouveau pleinairisme, soulignent le défi que 

                                                 
33 Ouellet, L. S., Kitty; Sloan, Johanne; Dorion, Pierre; Cwynar, Kari (2012). À ciel ouvert : Le nouveau 

pleinairisme, Québec, Musée national des Beaux-Arts du Québec, p. 128. 
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présente l'application de la notion de pleinairisme. Les intempéries et les changements de 

lumière rendent le contexte de création instable. Cela demande à l'artiste une rapidité 

d'exécution et une certaine efficacité dans le geste. 

Les débuts du pleinairisme sont souvent associés aux impressionnistes, l'invention de 

la peinture en tube et du chevalet portable ayant permis le déploiement de cette pratique. 

Cependant, c'est au 17e siècle que cette pratique débute réellement avec les études à l'encre 

de Nicolas Poussin (1594-1665) en pleine campagne romaine. Au 19e siècle, le pleinairisme 

devient le fondement du paysage moderne.  

Le nouveau pleinairisme, une exposition commissariée par Pierre Dorion, témoignait 

quant à elle d'une réactualisation de cette pratique et présentait des îuvres qui renvoient ¨ 

leur propre pratique artistique. À ce sujet, Dorion affirme ceci : « [L'exposition] fait écho aux 

développements de mon travail et à mon détachement progressif des références historiques 

pour me laisser contaminer davantage par des éléments actuels34. ». Je me sens concernée 

par ces propos, mon apprentissage de la peinture s'étant fait à l'adolescence en copiant des 

tableaux paysagistes traditionnels comme ceux du groupe des Sept ou de Bruno Côté, dont 

je me suis progressivement détachée au fil de mes études en art tout en continuant à apprécier 

leur travail et ¨ môen ®merveiller. 

Pour compléter mes réflexions sur le pleinairisme, je vais faire ici un bref historique 

de la peinture paysagiste canadienne. Après 1841, une peinture dite canadienne débute avec 

                                                 
34 Idem 33. 
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le peintre Cornelius Krieghoff, celui-ci cassant les conventions artistiques européennes. 

Krieghoff s'intéresse au quotidien des habitants du pays. Il y peint des scènes de genre 

présentant des personnages actifs au sein de leur environnement quotidien. 

Puis l'art canadien obtient davantage de prestige avec la création de l'Académie royale 

des arts du Canada. Les artistes canadiens se créent peu à peu une identité artistique nationale. 

La consolidation du territoire canadien et le prolongement du chemin de fer traversant le pays 

permettent aux artistes de parcourir et de peindre davantage de territoire. C'est le cas de 

Lucius O'Brien, peintre et premier président de l'Académie en question. Ce dernier traverse 

le pays d'est en ouest pour y peindre une variété de paysages. 

À la fin du siècle, le modèle européen devient la norme à suivre et les artistes visent 

les études dans les grandes écoles européennes. 

Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'un véritable mouvement artistique 

canadien émerge avec l'influence de Tom Thomson et le Groupe des Sept formé de Franz 

Johnston, Frank Carmichael, Lawren Harris, Arthur Lismer, A. Y. Jackson, J.E.H. 

Macdonald et F.H. Farley. L'influence radicale de ce groupe sera déterminante au cours des 

trente années qui suivront leur première exposition, en 1920. Une peinture audacieuse dont 

la facture laisse place à l'imaginaire et à un maniérisme postimpressionniste. Un art canadien 

dominé par leur style et teinté de patriotisme commencera alors à apparaître. 
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C'est en 1933 que la dissolution du groupe permettra de créer une association plus 

vaste, le Canadian Group of Painters, qui valorisera une peinture moderne, figurative et 

paysagiste. J'apprécie beaucoup les tableaux émergeant de cette époque, mais je déplore la 

présence presque exclusive de ce style dans les nombreuses galeries d'art de Charlevoix 

aujourdôhui. Cette période mérite d'être réactualisée, lô®tat dôesprit dans lequel pouvait être 

le Groupe des Sept pouvant toujours servir de source dôinspiration. 

 

 2.1.3 Daniel Chartier : représentation visuelle du Nord et clichés romantiques à 

éviter 

« Il faut recomplexifier le Nord. »35 

Daniel Chartier s'intéresse à l'imaginaire du Nord. Ses recherches touchent à l'imaginaire 

collectif li® ¨ la nordicit® ainsi quôaux îuvres qui ont construit cet imaginaire. Au final, les 

territoires nordiques ne sont pas des lieux très fréquentés par les communautés du Sud. Les 

id®es quôils sôen font proviennent donc en grande partie d'îuvres litt®raires, 

cinématographiques et visuelles. Dans l'article Nordicité et mémoire, Chartier présente 

quelques îuvres en arts visuels et sa stratégie de recherche pour bien représenter le Nord. En 

contrepartie, il pr®sente une liste d'®l®ments redondants chez les îuvres abordant la nordicit®. 

Parmi ceux-ci, la représentation du Nord associée à l'Arctique et teintée de sublime, 

                                                 
35 Chartier, D. (2016). Quôest-ce que lôimaginaire du Nord ? Montréal : Imaginaire Nord.  



39 

 

d'intemporalité, d'éloignement, de pureté, de blancheur et de vide. Cette idée d'associer la 

pureté à l'Arctique et au Nord est une fabrication humaine absurde et réductrice. Ces 

territoires sont habités et sont d'une grande complexité. 

ê travers l'analyse d'îuvres liées à la nordicité, Chartier propose des stratégies pour 

déconstruire et renouveler ce cadre de représentation, sans pour autant le remettre totalement 

en question : faire des références au passé et à la modernité au sein d'une même îuvre, 

remettre en question le lien entre l'identité nationale et l'imaginaire nordique, déconstruire le 

nationalisme pictural canadien, représenter la désolation comme la beauté, etc. Pour ce faire, 

il importe aussi de s'intéresser réellement à ces territoires et de considérer tout d'abord les 

communaut®s qui les habitent. Ces lieux sont complexes, riches et habit®s, et lôon se doit 

d'être conscients du fait que notre lieu dôorigine teinte notre regard. 
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2.2 ANCRAGES ESTHÉTIQUES 

 2.2.1 Wendy Red Star : artiste autochtone et multidisciplinaire en arts visuels 

  
Figure 3 : Red Star, W. (2006), Spring. Repéré à 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/653768. 

J'introduis ici le travail de l'artiste Wendy Red Star en pr®sentant d'abord l'îuvre Spring36 de 

la série Four Seasons. Spring est la photographie d'une mise en scène rappelant le diorama, 

un dispositif muséal tridimensionnel. Ce dispositif était particulièrement utilisé au 19e siècle 

pour représenter le plus fidèlement possible des animaux dans leur habitat naturel. À 

lôarri¯re-plan, un paysage ®tait peint, alors quôau sol, des ®l®ments sculpturaux compl®taient 

la scène à travers différents plans. Red Star a récupéré ce dispositif apr¯s lôavoir observ® dans 

un musée d'histoire naturelle présentant un espace dédié aux Premières Nations. La mise en 

espace et les dispositifs de présentation laissaient ¨ lôartiste l'impression que les visiteurs 

observaient les objets comme des artefacts provenant de nations disparues. L'artiste constatait 

                                                 
36 Red Star, W. (2006), Spring. Repéré à https://www.metmuseum.org/art/collection/search/653768. 
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plus tard la méconnaissance de la culture autochtone, relevant que cô®tait lô®quivalent de ne 

pas connaître l'histoire des États-Unis. Elle déplorait également l'image qui avait été 

construite des autochtones, lôinstrumentalisation de celle-ci au profit de la commercialisation 

de produits. 

En ce qui concerne l'îuvre intitulée Spring, l'arrière-plan présente une photographie 

de grand format d'un paysage montagneux, alors quô¨ lôavant-plan est assise sur une pelouse 

artificielle une femme entourée d'objets tels que des animaux empaillés et des fleurs en 

plastique. Le décor est une reconstitution artificielle et kitsch d'un environnement sauvage 

pourvu d'une nature grandiose et généreuse. Cette mise en espace aux médiums mixtes et aux 

dimensions variées est captée par la photographie. L'îuvre t®moigne des repr®sentations 

clichées et racistes associées à l'autochtonie par la culture américaine et occidentale. Red 

Starr le fait en réutilisant les archives et les faits historiques à travers un détournement 

artistique qui offre de nouvelles perspectives et réflexions. 

Pour répondre à l'ignorance des Américains quant à la culture autochtone, lôartiste 

créée également des collages de photographies d'archives commentées au crayon qui 

renseignent les visiteurs sur le sujet. Son travail comprend une dimension à la fois 

collaborative et féministe, qui fait appel, dans la conceptualisation et l'élaboration des îuvres, 

à l'implication et à l'expression de femmes autochtones de tous âges. Ces projets mettent les 

femmes de l'avant sous des représentations sensibles et respectueuses. 
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Multidisciplinaire, l'artiste travaille aussi le textile, l'estampe et la sculpture. 

Travailler le textile lui permet de faire écho à des motifs et techniques traditionnels qu'elle 

parvient ensuite à présenter de façon contemporaine. 

Je reconnais certaines intentions et préoccupations esthétiques propres à ma 

recherche-cr®ation dans l'îuvre de Wendy Red Star : réalisation de représentations 

paysagistes impliquant diff®rents m®diums au sein d'une m°me îuvre et d'une même 

exposition et mise en scène dôîuvres tridimensionnelles et bidimensionnelles. Le propos de 

son travail ouvre aussi, tout comme le mien, sur différents domaines comme la sociologie, 

l'anthropologie, la politique, l'histoire, etc.  

 2.2.2 Chantal Harvey : artiste graveur 

 
Figure 4 : Harvey, C. (2014), Forêt noire. Repéré à https://www.chantalharvey.com/art. 

Chantal Harvey demeure dans une maison sur les berges rocheuses d'une petite baie à Baie-

Johan-Beetz, sur la Côte-Nord. Sa maison et son atelier ont vitrine sur cette baie. Un grand 

panorama vivant donne sur la mer, la flore et la faune. Une vue délimitée par le cadrage des 

https://www.chantalharvey.com/art
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fenêtres donne l'impression d'être spectateur d'un film dont le cadrage est parfaitement 

harmonieux. Cette introduction sur son lieu de vie et de travail me permet de présenter sa 

d®marche contextuelle, lôartiste demeurant dans un environnement qui nourrit autant sa 

pratique que son mode de vie. Elle travaille sur l'aménagement de sentiers, trappe le lièvre et 

sa pratique artistique concerne principalement la gravure sur bois. Les îuvres r®alis®es 

témoignent de son environnement immédiat : le paysage, la faune et la flore. Les dessins 

imprimés présentent des compositions fort intéressantes par une variation de zones chargées 

de motifs, de vides ou en aplat. En ce qui concerne l'aspect chromatique, l'utilisation du noir, 

parfois accompagné d'une palette de couleur restreinte, caractérise sa production. Le travail 

de Harvey présente la nature environnante dans sa rigueur et parfois son hostilité. En d'autres 

mots, l'artiste ne cultive pas de perception romantique du Nord dans sa pratique. Elle habite 

le Nord, le connaît et transmet une vision juste de celui-ci. 

En 2013, un grand feu a ravagé plus de 500 kilomètres carrés au nord du village. Une 

mauvaise gestion de ce drame de la part du gouvernement et le fait que la forêt n'était pas 

commercialis®e a retard® le soutien. Des interventions nôont eu lieu qu'une fois le feu ¨ deux 

kilomètres du village, les autorités évacuant les habitants et empêchant enfin la progression 

des flammes. Ce drame demeure un événement traumatisant pour sa population. Réaliser une 

s®rie d'îuvres d®coulant de ce drame ®tait de mise pour l'artiste qui a vu sa forêt rasée. Selon 

l'artiste, cette série n'a pas été réalisée dans un désir de vouloir représenter concrètement 

lô®v®nement, mais plut¹t dans une d®marche personnelle pour le dig®rer et passer ¨ autre 

chose. J'apprécie le pouvoir attribué à la représentation paysagiste en ce qui concerne la 
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relation de l'artiste à son sujet. Harvey voit dans ses représentations paysagistes un pouvoir 

cathartique. 

Concr¯tement, la s®rie r®alis®e pr®sente des paysages dont lôaspect graphique est li® 

au sujet, le paysage entrecoup® dôarbres morts encore debout. Chaque image a ®t® imprim®e 

sur presse à partir d'une plaque gravée sur bois. Certains dessins ont été pyrogravés et percés, 

créant un jeu de lumière une fois le dessin présenté en suspension. Plusieurs dessins ont été 

imprimés avec plusieurs passages afin d'y ajouter de la couleur. Sur l'un, un arbre se dresse 

devant un ciel orangé. La couleur à elle seule le contextualise. Aucun autre élément rappelant 

les flammes n'est nécessaire. Le dessin est complet ainsi et ne révèle pas trop d'informations 

au regardeur. L'accumulation d'arbres brûlés représentés crée un motif d'une grande qualité 

graphique. 

Une série plus récente s'inspire du lichen. L'artiste passe par l'observation et la 

cueillette de lichen comme étape préalable à ses représentations. Les impressions réalisées 

me rappellent certains objectifs et choix esthétiques adoptés dans ma propre pratique 

artistique. La décontextualisation du sujet en est un exemple, la flore n'étant pas clairement 

présentée dans son environnement. La répétition du sujet devenant motif en est un autre. 

J'appr®cie ®norm®ment la s®rie en question. Chaque îuvre est extr°mement int®ressante et 

fascinante à observer de près comme de loin. 
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2.2.3 Sarah F. Maloney : artiste multidisciplin aire, Sept-Îles 

Figure 5 : F. Maloney, S. (2018) November Through May, Season in the Abyss. Repéré 

dans le portfolio de lôartiste. 

 

 
Figure 6 : F. Maloney, S. (2018), On the Storm. Repéré dans le portfolio de l'artiste. 

Originaire de la Côte-Nord, Sarah F. Maloney travaille à Sept-Îles. J'admire son travail autant 

pour son implication artistique au sein de sa région que pour sa pratique. Son implication 

s'inscrit dans un désir de rassembler une communauté artistique éparpillée parmi des villages 

et villes parfois espacés de plusieurs heures de route. Le défi est grand et je trouve la tâche 

très noble. 
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Pour en revenir ¨ sa pratique, Maloney r®alise des îuvres aux m®diums, mat®riaux 

et techniques très variées : estampe, dessin, art vid®o, sculpture, etc. Parmi les îuvres qui 

m'interpellent particulièrement, On the storm est une installation constituée d'une 

représentation de bouée dans un aquarium ainsi qu'une vidéo témoignant du caractère évolutif 

de l'îuvre. La bou®e est fabriquée en sel à partir du moule d'une bouée réelle recueillie sur 

une plage d'Anticosti. La sculpture de sel se dissout tranquillement en laissant des nuées 

blanchâtres dans l'eau. Une vidéo témoigne de l'évolution de cette sculpture éphémère. 

L'installation c¹toie une autre îuvre dans la m°me th®matique, un immense paysage c¹tier 

imprimé sur toile souple et suspendu au plafond baignant dans un aquarium posé au sol. Une 

traînée blanche marque la partie de la photographie trempée dans l'eau salée. Le paysage 

représenté montre un paysage de bord de mer ravagé par le vent et l'air salé, ajoutant une 

certaine gravité à l'installation. Cette mise en espace me rappelle une fois de plus le diorama, 

mise en espace muséale recréant un écosystème et mêlant le tridimensionnel et le 

bidimensionnel décrite plus haut dans le texte. À travers cette installation, Maloney s'inspire 

du tragique naufrage du Granicus sur les côtes anticostiennes ayant mené à une histoire de 

cannibalisme. L'artiste détourne ainsi des éléments de la culture maritime pour alimenter de 

façon fictive la tragédie. 

The 24 Hours Ride est une îuvre tirée d'une série antérieure où est présentée une 

image dont quelques traits minimaux se rejoignent. Ce dessin épuré est une sérigraphie faite 

avec une encre dense en minerai de fer provenant de la mine d'Arcelor Mittal située à Fermont, 
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près de Schefferville. Le tracé fait référence à la cartographie du train partant de cette même 

mine et transportant la marchandise jusqu'à Sept-Îles, du nord au sud. 

J'appr®cie les diff®rents niveaux de lecture que peuvent susciter les îuvres de lôartiste, 

chacune dôelles enrichie lorsque l'on connaît le propos et l'expérience dont elles émergent. À 

travers sa pratique, Maloney interroge le territoire en faisant écho à son histoire, à ses 

discours fondateurs, à ses industries et à l'exploitation de matières premières qui y est faite. 

Ces aspects ressortent dans son travail de façon variée, poétique et originale, et non suivant 

un propos uniquement axé sur la militance et l'environnement. 

Dans ma recherche, je cherche constamment à varier les modes de présentation et à 

revoir la picturalité du dessin et de la photographie. Je trouve donc inspirant la façon dont 

Maloney intègre l'installation dans sa pratique, notamment par la suspension d'une 

photographie intégrée ¨ lôint®rieur dôobjets dans l'espace. La photographie se transforme 

alors en sculpture pouvant être observée en se déplaçant autour. Jôai moi-même utilisé des 

approches semblables lors de la présentation de plusieurs îuvres, comme je le démontrerai 

prochain chapitre. 

  



48 

 

 

 

 

CHAPITRE III  : MATÉRIALISATION DE L' EMPAYSAGE 

 

Figure 7 : Dans lôatelier : le grenier de la chapelle, 2018, crédit photo : Oasis 

communication. 
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3.1 MATÉRIALISATION CONCRÈTE DU PROJET D'EXPOSITION APERÇU DE 

L'INVISIBLE NORD 37 

Figure 8-10 : Mise en espace de lôexposition, 2020. Crédit photo : L. Moulin. 

                                                 
37 Bouchard, S. (2016). Les yeux tristes de mon camion, Montréal : Édition Boréal. 
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La matérialisation de ma recherche prend la forme d'une exposition présentée au centre d'art 

actuel Langage Plus, à Alma. J'ai réalisé une mise en espace dynamique demandant un certain 

effort de déplacement pour le regardeur. Ce dernier peut ainsi poser son regard au mur 

comme au sol et contourner des éléments dans l'espace. Je souhaitais en quelque sorte 

reproduire un cheminement possible dans un paysage parcouru. Je visais également à 

répondre à l'objectif de ma recherche, côest-à-dire repenser la picturalité courante de la 

représentation paysagiste en impliquant différents médiums, dimensions et mises en espace. 

Ainsi, des tableaux au mur côtoient des tableaux prenant la forme de sculptures envahissant 

l'espace. 

Depuis plus de huit ans, ma pratique artistique concerne principalement le dessin à 

l'encre de Chine appliqué à la plume. La facture se veut épurée et graphique, alors que c'est 

l'abondance de lignes organiques et de hachures qui crée le motif. La toile choisie est brute, 

non tendue, flexible et de couleur crème. 

J'ai joint à mes représentations paysagistes en dessin à l'encre de Chine différents 

médiums comme la photographie, la peinture en aérosol, l'installation, la céramique et la 

broderie. De cette façon, je tente de pousser ma pratique vers des approches plastiques 

diversifiées, où je dois réfléchir à travers d'autres stratégies, défis et contraintes imposées 

respectivement par chaque médium. Parmi ces stratégies, je tente de penser ces médiums 

comme je pense mes dessins sur toile, côest-à-dire en reprenant les mêmes techniques 

caractéristiques de ma démarche : économie plastique, formes et lignes organiques, motifs 

présents, flexibilité du support, etc. 



51 

 

Plusieurs titres d'îuvres que jôai réalisés proviennent directement du lexique crée par 

Hamelin. Ces titres sont en quelque sorte un hommage ¨ son îuvre. L'id®e est de permettre 

la circulation des mots au moyen dôun contexte artistique qui met de l'avant leur caractère, à 

mes yeux, fort poétique. Les mots hivernie, nordicité et hivernité nôen sont que quelques 

exemples. Ces mots concernent avec précision une réalité typique de la culture nordique 

qu®b®coise. Nommer mes îuvres avec ces mots permet d'ouvrir le dialogue. 

 

3.2 APPLICATION DE L' EMPAYSAGE ET íUVRES RÉALISÉES 

Dans le chapitre premier, nous avons vu que l'application de l'empaysage se décline en trois 

étapes : expérience d'un lieu, idée et matérialisation en art. Dans cette partie de mon mémoire, 

je vais donc pr®senter les îuvres ¨ travers ces trois ®tapes en appliquant une méthodologie 

basée sur l'empaysage, où deux « modes de pensée : expérientielle (exploration) et 

conceptuelle (compréhension) 38 » sont appliqués dans un ordre variable.  

  

                                                 
38 Idem 28. 
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 3.2.1 Printemps/hivernie IV 

Figure 11-12 : Printemps/Hivernie, photographies argentiques imprimées sur lin, pierres, 

coussins en toiles brutes rembourrés, 243 x 243 cm, 2018. Crédit photo : L. Moulin. 

 

Cette îuvre se veut une r®flexion sur la notion dôhivernie : « espace naturel et mental de 

l'hiver39 ». Créé par Louis-Edmond Hamelin, ce mot possède pour moi une grande charge 

symbolique et poétique. Ce mot en dévoile beaucoup sur le rapport des Québécois à l'hiver 

et dévoile comment cette saison peut avoir deux durées différentes. La première, la durée 

réelle et la seconde, la durée parfois beaucoup plus longue, dans l'esprit d'un sudiste.40 

Toujours selon Hamelin, ce dernier adopte le comportement opposé du nordiste41, qui 

                                                 
39 Idem 6. 

40 Idem 3. 

41 Idem 3. 
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s'adapte aux conditions hivernales et les accepte. Le nordiste compose avec son 

environnement, sans mettre de côté les éléments hostiles qu'il comporte. L'hiver peut ainsi 

occuper un espace-temps beaucoup plus long dans l'imaginaire du sudiste, comparativement 

à la saison réelle. 

Le printemps québécois m'apparaît comme un événement salvateur pour tous. 

Comme la baisse des températures, chaque signe annonçant la fin de l'hiver est apprécié. 

M°me lôapparition dôherbe jaunie et les quelques amas épars de neige sale sont célébrés. 

Jôobserve que cette scène, après un long hiver, apparaît dans notre imaginaire collectif 

comme un paysage à la nature colorée, généreuse et foisonnante. 

Côest dans cet ordre d'idées que jôai voulu réaliser un projet qui présente ce décalage 

ainsi que le rapport présence/absence de l'hiver sous-entendu par la notion d'hivernité. Mon 

désir de traduire ce contexte m'a poussé à réaliser cette installation qui représente une certaine 

idée magnifiée du printemps, afin de mettre cette idée en confrontation avec le paysage terne 

du printemps réel. 

Concrètement, une seule photographie argentique représentant de l'herbe a été utilisée. 

Numérisée puis imprimée sur lin en huit exemplaires, elle est déposée au sol sur des roches. 

ê travers cette îuvre, je cherchais ¨ r®aliser une représentation paysagiste onirique. Encore 

une fois, le paysage représenté présente peu d'informations sur le lieu de sa provenance, qui 

pourrait être n'importe où. En réalité capté sur les plaines d'Abraham, ce lieu n'a ni 

importance ni cohérence avec le propos de l'îuvre. Sans toutefois l'int®grer dans ma 

production, j'ai pris cette photo lorsque je demeurais quelques rues plus loin, dans la ville de 
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Québec. Je me plaisais à capter des représentations paysagistes décontextualisées de la ville 

en évitant les éléments urbains et humains qui la composent. Je considère que cette 

décontextualisation apporte à l'image un caractère onirique plus ouvert ¨ lôinterpr®tation. 

 

 3.2.2 Nordicité 

Figure 13-14 : Nordicité, encre de Chine, encre aquarelle appliquée à la plume, toile brute, 

broderie, peinture en aérosol, 300 x 182 cm, 2018. Crédit photo : L. Moulin. 

En parcourant le Moyen-Nord, je me suis découvert un intérêt pour la géologie et les qualités 

esthétiques des différents types de rochers et de sols. Que ce soit en bord de mer, de cours 

d'eau, en montagne, sur une île ou ailleurs, j'ai réalisé de nombreuses esquisses témoignant 

de formations rocheuses diverses. La présence rocheuse sur la Côte-Nord m'a 

particulièrement fasciné. Le climat nordique confère au paysage une certaine rudesse 

marquée par l'omniprésence de zones rocheuses : parois, caps, montagnes, bordures de mer, 

etc. 
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Un entretien avec André Desrochers, géologue et professeur à l'Université d'Ottawa, 

m'a permis de comprendre la richesse de l'île d'Anticosti à cet égard. Si Anticosti était un 

livre sur lôhistoire g®ologique de la Terre, il ne manquerait aucune page. Toutes les p®riodes 

géologiques y sont observables à travers les strates rocheuses éparpillées sur l'île. Pendant 

que nous marchions sur la grève de la pointe-ouest de l'île d'Anticosti, que l'on appelle aussi 

« rift  », M. Desrochers me pointait du doigt certaines zones en indiquant la période dont 

chacune t®moignait. Certaines montraient les signes dôun ®v®nement particulier, par exemple 

des fossiles extr°mement bien conserv®s qui indiquaient quôune succession de temp°tes avait 

enterr® vivantes certaines esp¯ces. Tandis quô¨ dôautres endroits, comme au bord de la rivi¯re 

Kalimazoo, des coraux fossilisés alignés en parallèle couvraient une impressionnante 

palissade de roches. 

Suite à de nombreuses esquisses de rochers et à une petite cueillette de fossiles, je me 

suis mise à me questionner sur l'aboutissement artistique de ce sujet. J'avais déjà réalisé 

quelques tableaux de falaises qui me satisfaisaient plus ou moins par rapport au propos quôils 

portaient et je nô®tais pas certaine de l'int®r°t du sujet. Jôai finalement d®cid® de dresser un 

portrait global de paysages rocheux vus lors de mes déplacements dans le Moyen-Nord, 

principalement. Je ne souhaitais pas faire de dessins descriptifs de ces rochers, mais me 

rapprocher des impressions quôils môavaient fait vivre et cr®er un imaginaire autour dôeux. 

J'aime faire la lecture de mes dessins de la même façon que Desrochers le faisait avec le 

paysage réel. 
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De grand format, le dessin réalisé est issu d'un collage organique de paysages rocheux 

captés soit de mémoire, soit par la photographie ou encore le dessin. Des rochers pointés vers 

le haut rappellent la pointe est de L'Isle-aux-Coudres, alors quôune autre section sôinspire des 

rochers en strates typiques des c¹tes de lôArchipel-de-Mingan, et en particulier de celles de 

l'île aux Perroquets. Une autre portion du dessin représente l'embouchure de la rivière 

Sheldrake, où des rochers comportant des zones vierges illustrent des amas de neige et 

apportent un certain équilibre au tableau, comme un repos visuel à travers des zones chargées 

de motif. Plus bas, un rocher arrondi est poli par l'eau et couvert de mousse. Ce rocher se 

trouve dans le ruisseau Gamache, à Anticosti, un cours d'eau temporaire, parfois 

compl¯tement ¨ sec, dôautres fois anim® dôun courant rapide, selon les pr®cipitations. Dans 

le bas du tableau et dans la section de droite, un motif de hachures tacheté de petites zones 

intouchées fait écho aux plages de sable noir de la Côte-Nord, riches en fer et autres minéraux. 

La représentation sur la droite n'est pas tout à fait évidente. Ce qui ressemble à un grand 

rocher au sol est en fait une plage de sable mêlée à de la neige en bordure de mer, à Moisie, 

en plein mois de mai. Le mélange de neige et de sable sculpté par les marées donne un relief 

organique et singulier à la plage. 
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 3.2.3 La série Flore 

Figure 15-20 : Série Flore, encre de Chine, peinture aérosol et broderies sur toile, formats 

variés, 2018-2020. Crédit photo : L. Moulin. 














































































