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Le monde de l’orchestre symphonique en France a fait l’objet de plusieurs études sociologiques
dans les vingt dernières années. La plupart d’entre elles font état de constructions sociales
différenciées en fonction de l’instrument et de sa place au sein de l’orchestre [Lehmann 2005 ;
Adenot 2008]. Ces différenciations sociales portent sur les origines familiales des instrumen-
tistes mais également sur leur sexe [Ravet, 2011]. Le choix et l’apprentissage d’un instrument
relèvent également d’une répartition genrée et participent à la construction du genre chez les
élèves instrumentistes [Monnot, 2012]. Ces études soulignent la place centrale de l’instrument
dans le monde de la musique classique.

Cette prépondérance de l’instrument se manifeste en particulier par le passage obligé que
constitue la présentation des instruments de l’orchestre symphonique depuis la mise en place
de la politique d’animation musicale développée à la fin des années soixante en France [Lefeb-
vre, 2014]. Ces présentations d’instruments se retrouvent aujourd’hui dans de nombreuses
situations d’enseignement, de découverte, d’explication ou de description de pratiques musi-
cales. Elles constituent en particulier l’un des dispositifs récurrents de médiation culturelle
menés par les orchestres.

Depuis mars 2015, l’Orchestre de Paris propose ainsi sur son site internet une rubrique
” Figures de notes ”1 comportant deux dispositifs de médiation centrée sur l’instrument :
une série de 17 vidéos de 10 minutes environ chacune où des musicien.ne.s de l’orchestre
présentent leur instrument, suivie d’un quizz audiovisuel interactif pour tester ses connais-
sances sur les instruments de l’orchestre (72 questions). Pour cette communication, l’étude
de ces deux dispositifs de médiation centrés sur l’instrument constituera le point de départ de
l’analyse des hiérarchies et des inégalités au sein de l’orchestre, en particulier les différences
de représentation et de perception du genre.

Pour le dispositif vidéo, au-delà de la stricte présentation d’un instrument, et au-delà de
l’illustration de la fonction de médiation de l’instrumentiste, la mise en scène permet de
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voir le rapport qu’entretiennent les instrumentistes avec leur instrument, avec son apprentis-
sage, avec les œuvres et leurs compositeurs et avec les autres instruments et instrumentistes.
Par la description a priori uniquement historique, technique et musicale de leur instrument,
chaque instrumentiste propose également une description sociale de son environnement mu-
sical, donnant par là à voir le rapport à la musique construit dans son parcours, et plus
précisément le rapport à la division sociale et musicale, en particulier sexuée, du travail en
orchestre.

Concernant le second dispositif, le quizz interactif, les propositions infographiques permettent
a priori de montrer une autre vision de ” l’arrangement des sexes ” [Goffman, 2002]. D’un
côté, il offre la possibilité de rejouer certaines différences sexuées présentes dans l’orchestre
(femmes présentes dans la majorité des questions, en particulier dans les instruments à
vent2). Mais dans le même temps, il conforte certains stéréotypes (compositeurs et chefs
du côté masculin), voire en ajoute : l’infographie reste tributaire des codes visuels sexués
habituels (hanches plus larges, jambes et cheveux plus longs pour les femmes) et montre
même des différences sexuées qui n’existent pas dans l’orchestre (harpiste et contrebasson-
iste femmes jouant ” en amazone ”, pas de violoncelliste femme jouant avec les jambes
écartées).

À travers l’analyse de l’ensemble du dispositif de médiation sur les instruments de l’Orchestre
de Paris (discours de chaque instrumentiste, mise en scène, scénario, rubriques récurrentes,
légendes apparentes à l’image, iconographie, etc.) il s’agira de repérer les processus conjoints
d’identification à l’instrument et de personnification de l’instrument à l’œuvre dans le métier
de musicien.ne d’orchestre. Je montrerai comment les rapports sociaux et musicaux ainsi
construits peuvent conduire à une indistinction entre l’instrumentiste et son instrument, et
j’en interrogerai les conséquences sur les stéréotypes de genre pour les musiciens et les musici-
ennes en termes de place - symbolique et physique - et de rapport au pouvoir dans l’orchestre.
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1 http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home (consulté le 29.11.15)

2 À l’Orchestre de Paris, les femmes représentent 32% de l’effectif global, 20% des instrumen-
tistes de la famille des bois et 6% des instrumentistes de la famille des cuivres. Ces chiffres
sont assez similaires dans l’ensemble des orchestres permanents en France [Ravet, 2011].


