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PLAN

Retrouver les archives queer que l’on mérite
Reconstruire une généalogie visuelle de la folle
Collectionner des vies oubliées
Performer les marginalités sexuelles

TEXTE

Les ten ta tives d’ou ver ture des ar chives LGBT QI à Paris ont re lan cé le
débat sur la lé gi ti mi té à col lec ter, conser ver, consul ter et com mu ni‐ 
quer une his toire sen sible des mi no ri tés sexuelles. Ces quatre verbes
cor res pondent à la règle des 4 C qui doit per mettre selon le Col lec tif
Ar chives LGBT QI de va lo ri ser l’ar chive vi vante au sein d’un même lieu
(Col lec tif Ar chives LGBT QI, 2019). Selon Sam Bour cier, membre de ce
col lec tif et co- auteur de son ma ni feste, il s’agit de gar der l’ar chive vi‐ 
vante en don nant une place cen trale à l’usa ger·e, au do na teur ou au
membre as so cia tif qui la crée, la col lecte ou conti nue de la faire exis‐ 
ter. Contre les ins tances pu bliques et leur pou voir d’al té ra tion de l’ar‐ 
chive, ce col lec tif in vite à pla cer les ac teurs com mu nau taires au cœur
du pro ces sus de dif fu sion des sa voirs. La né ces si té de gar der in tacte
la por tée éman ci pa trice de l’ar chive ren voie in fine à la vi si bi li té des
cultures mi no ri taires (Love 2007  ; Mar shall, Mur phy et Tor to ri ci,
2014). Ca ta ly seur des luttes po li tiques, sup port des émo tions in ter‐ 
sub jec tives et source pre mière d’accès à une vie vi vable, selon la for‐ 
mule consa crée de But ler (2014), le vi suel de vient l’outil de li bé ra tion
des op pres sions et des vio lences. Sa condi tion ma té rielle en fait aussi
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un objet fra gile, sou mis à l’al té ra tion et à la des truc tion, ga rant d’une
vé ri té de l’his toire et de sa sur vi vance quand les dis cours viennent à
s’épui ser.

La consti tu tion et la va lo ri sa tion des ar chives LGBT QI consti tuent un
pé ri mètre de re cherche en cours d’évo lu tion, tant dans ses dé fi ni‐ 
tions, ses pa ra mètres d’exis tence que dans ses usages mul tiples. L’ou‐ 
ver ture de plu sieurs centres de do cu men ta tion et de mu sées consa‐ 
crés aux his toires des mi no ri tés de sexe et de genre dans le monde,
no tam ment les plus em blé ma tiques à San Fran cis co (GLBT His to ri cal
So cie ty) ou à Ber lin (Schwules Mu seum), tous deux fon dés en 1985, a
per mis d’amor cer une pre mière ré flexion. Dans An Ar chive of Fee lings,
Ann Cvet ko vich évoque la né ces si té de com bler la «  trau ma tique
perte d’his toire 1 » (2003, p. XVII) des com mu nau tés mi no ri taires. Bien
plus pré sente dans les re gistres de cri mi na li té ou de psy chia trie que
dans les ar chives conven tion nelles, cette his toire se trans met par un
rap port émo tion nel à l’écri ture du passé puis qu’elle passe par des té‐ 
moi gnages per son nels et af fec tifs de celles et de ceux qui l’ont vécue.
Plus ré cem ment, Amy L. Stone et Jaime Can trell ont rap pe lé la spé ci‐ 
fi ci té d’une ana lyse queer à tra vers le re gard nou veau porté sur la
ma té ria li té des ar chives, de puis leur ins ti tu tion na li sa tion dans les an‐ 
nées 1980 et leur ou ver ture à d’autres mi no ri tés de genre et de race
stig ma ti sées dans les an nées 2000 (Stone et Can trell, 2015). Que faire
des traces et des restes de vies queer qui té moignent de mar gi na li tés
re ven di quées ou su bies ? De quelle ma nière en vi sa ger la mise en va‐ 
leur de ces ex pres sions en tant qu’ar chi viste ou his to rien·ne? Les au‐ 
teures le rap pellent  : « L'émo tion his to rique du passé et du pré sent
est in ti me ment liée au corps de l’ex pert qui lit et ma ni pule les do cu‐ 
ments du passé queer » (Stone et Can trell, 2015, p. 6). Ce n’est pas
tant l’ar chive que celles et ceux qui en sont les dé po si taires, qui la
font par ler, ar ti culent ses fonc tion ne ments et ses dis cours, ses parts
obs cures et ses non- dits, qui écrivent l’his toire et la culture queer.
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Celles et ceux qui font re vivre l’ar chive sont sou vent les ar tistes et les
ac ti vistes. Au tour nant des an nées 2000, la sor tie de crise d’épi dé mie
du sida a lais sé place à d’autres ré cits his to riques sou vent as so ciés à
l’en trée des mul ti tudes queer (Lord et Meyer, 2013, p. 187-252 ; Reed,
2011, p. 229-255). Selon Paul B. Pre cia do, le genre cor res pond à l’en‐ 
semble des sys tèmes du pou voir sexo po li tique, qui situe les mul ti‐ 
tudes queer dans l’« es pace d’une créa tion où se suc cèdent et se jux‐
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ta posent les mou ve ments fé mi nistes, ho mo sexuels, trans sexuels, in‐ 
ter sexuels, trans genres, chi ca nas, post- coloniaux  » (Pre cia do, 2003,
p. 20). L’es pace du musée et de la ga le rie de vient le lieu de vi si bi li té
des luttes au tant qu’un la bo ra toire d’échanges et d’idées (Levin 2010 ;
Foucher- Zarmanian et Ar naud Ber ti net, 2018). Cette étude pro pose
d’es quis ser un pa no ra ma non ex haus tif de l’art de l’ar chive queer de
ces qua rante der nières an nées, afin d’en vi sa ger d’autres fi lia tions po‐ 
li tiques aux ré cits of fi ciels des luttes LGBT QI. Sui vant l’éty mo lo gie
grecque, l’ar chive comme source d’au to ri té et d’au then ti ci té consti‐
tue selon Der ri da une forme d’ob ses sion, un mal d’ar chive consis tant
à conser ver, étu dier ou sim ple ment pro duire de nou velles formes ar‐ 
chi vis tiques du passé (Der ri da, 1995). Loin de la pré sen ta tion scien ti‐ 
fique et ob jec tive de l’ar chive of fi cielle, l’art ar chi vis tique queer s’ap‐ 
puie sur l’in ven tion de mises en scène et de ré cits réels ou fic tifs. Les
ar tistes jouent sur les dif fé rents re gistres de vrai sem blance et de fal‐
si fi ca tion, de dé tour ne ment de la réa li té et de construc tion de la vé ri‐ 
té. Dans leur rap port af fec tif aux ob jets, aux choses et aux per son‐ 
nages his to riques, ces pro jets d’ar chives queer bous culent les pra‐ 
tiques pro fes sion nelles. Les ins tal la tions, films et autres re cons ti tu‐ 
tions ar chi vis tiques offrent un dé cen tre ment des re gards tour nés
vers d’autres formes d’in vi si bi li té. À par tir des pra tiques ar tis tiques is‐ 
sues des luttes contre l’épi dé mie du sida, l’ana lyse por te ra sur une
his toire contra riée des vi sua li tés ho mo sexuelles, d’abord issue des re‐ 
pré sen ta tions de la stig ma ti sa tion ho mo phobe, puis éma nant d’autres
ré cits des sub jec ti vi tés sexuelles re fou lées, jusqu’à la re dé cou verte de
corps consi dé rés comme anor maux, hors- genre et mar gi naux. À la
croi sée du col lec tif et de l’in di vi duel, du com mu nau taire et de l’uni‐ 
ver sel, de l’ar tiste à l’ac ti viste ar chi viste, ces ex pé riences queer sont
au tant de ré ponses au mal d’ar chive res sen ti par une nou velle gé né‐ 
ra tion d’ar tistes. Elles consti tuent un re tour ne ment des vio lences de
l’his toire pour mieux de ve nir une force de l’art.

Re trou ver les ar chives queer que
l’on mé rite
L’art de l’ar chive queer s’ins crit dans un double mou ve ment de sor tie
des luttes iden ti taires des an nées 1990 et de ré écri ture plus glo bale
des trau ma tismes de l’his toire (Bol ton, 1992  ; Agam ben, 1999). L’ur‐
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gence de l’ac tion face à la dis pa ri tion des proches laisse place à une
forme d’in tros pec tion qui per met de se re cons truire grâce au passé.
Comme le ré sume Derek Jar man en 1992, «  quand j’étais jeune l’ab‐ 
sence de passé était une ter reur » (Jar man, 2016, p. 48). Afin de re‐ 
don ner une charge af fec tive sou vent ab sente des ar chives pu bliques,
les ar tistes vont céder à l’« im pul sion ar chi vis tique » (Fos ter, 2004) à
tra vers la re cons ti tu tion d’un passé perdu ou dé pla cé. Or ce type
d’ex po si tion de ma té riaux ba nals et d’ob jets du quo ti dien, d’images et
de textes an ciens, sou vent issus de la vie des ar tistes et de leurs ren‐ 
contres per son nelles, réelles ou fic tives, ne date pas d’hier. La lo gique
ar chi vis tique li bère selon Hal Fos ter de nou velles éner gies po li tiques
ou ré ac tive les uto pies dé chues de la mo der ni té. La ma té ria li té de‐ 
vient un agent actif de la mé moire, comme au tant de mo nu ments et
d’es paces de com mé mo ra tion créant un «  pos sible por tail entre un
passé pas ter mi né et un futur rou vert » (Fos ter, 2004, p. 15). Pour tant,
quelle mé moire com mé mo rer ?

La fièvre ar chi vis tique de ces vingt der nières an nées, à tra vers les ex‐ 
po si tions consa crées aux ré cits col lec tifs des mi no ri tés de classe, de
race et de genre, sou vent mar quées par les conflits mon dia li sés, a im‐ 
po sé un droit d’in ven taire des luttes po li tiques (Fer rei ra Za ca rias,
2017). Fos ter élude la ques tion et pré fère s’en ré fé rer im pli ci te ment à
la mé moire de l’avant- garde mo der niste. Quel re gard l’ar tiste pose- t-
il sur cet en ga ge ment po li tique ? Com ment arrive- t-il à conci lier art
et ac ti visme ? Nul autre que Dou glas Crimp n’a dé non cé la pro pen‐ 
sion de l’his toire de l’art à dé vi ta li ser toute la charge po li tique pour
pri vi lé gier des ef fets de style. Dans « Avoir le Wa rhol qu’on mé rite »
(Crimp, 2013), le cri tique amé ri cain in siste sur la dé fense d’une ver‐ 
sion queer de l’art de Wa rhol face aux vi sions for ma listes im po sées
par les cri tiques comme Hal Fos ter ou Ro sa lind Krauss. Avec en toile
de fond les fa meux dé bats de la revue Oc to ber sur le tour nant vi suel
des cultu ral stu dies (Di ko vits kaya, 2005), l’at taque de Crimp porte
bien moins sur l’ana lyse his to rique que sur la confis ca tion d’une vi‐ 
sion cultu relle de l’art wa rho lien. En évi tant toute ré fé rence aux mar‐ 
gi na li tés de la contre- culture new- yorkaise, muette face aux films
camp et kitsch de Wa rhol, sous pré texte de spé ci fi ci té du mé dium ar‐ 
tis tique, cette vi sion for melle édul core l’éro tisme queer pour mieux le
sup pri mer. Contre ces ré cits nor ma tifs, Crimp conclut :
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C’est pour cela, entre autres, que l’art de Smith et de Wa rhol ont leur
im por tance, que je veux en faire l’art dont j’ai be soin et que je mé rite
– non parce qu’il re flète une iden ti té his to rique gay ou qu’il s’y ré fère,
et sert ainsi à af fir mer la mienne, mais parce qu’il dé daigne et défie la
co hé rence et la sta bi li té de toute iden ti té sexuelle. Voilà pour moi la
vé ri table si gni fi ca tion du terme queer (Crimp, 2013, p. 370).

Le tour nant cultu rel ac com pagne selon Crimp les luttes iden ti taires
que mènent les col lec tifs d’ar tistes comme Gran Fury ou Group Ma‐ 
te rial contre l’épi dé mie du sida (Meyer, 1989, 1995  ; Aids Riot, 2003).
Entre 1988 et 1995, Gran Fury prend en charge la com mu ni ca tion vi‐ 
suelle des cam pagnes d’ac tion du mou ve ment ACT UP (AIDS Coa li tion
to Un leash Power). La dif fu sion de flyers, pos ters, af fiches et pho to‐ 
gra phies dans la ville vise à aler ter l’opi nion pu blique du dé sastre sa‐ 
ni taire et de l’in ac tion gou ver ne men tale. Dès 1989, l’ins tal la tion de
AIDS Ti me line par Group Ma te rial, à l’Uni ver si ty of Ca li for nia Ber ke‐ 
ley Art Mu seum, rend vi sible le mou ve ment à tra vers la culture ma té‐ 
rielle  des luttes : t- shirt, images et textes, ob jets d’art, films per‐ 
mettent de re cons ti tuer les mo ments de vio lence et de ré sis tance. À
tra vers un pro ces sus de deuil, l’es pace de l’ex po si tion est pro fon dé‐ 
ment trans for mé en un lieu de l’ar chive vi vante, avec l’agré gat d’une
do cu men ta tion en constante évo lu tion et la né ces si té de rendre pré‐ 
sents les êtres chers dis pa rus (Le bo vi ci, 2017, p. 154). Selon Crimp, la
crise du sida a trans for mé pro fon dé ment les hommes gay et leur fait
prendre conscience du fait que la vie hé do niste, cen trée sur leur
propre sexua li té, a des consé quences mor telles (Crimp, 2002, p. 4-5).
La lutte contre le sida est aussi celle de l’ho mo pho bie, avec l’émer‐ 
gence de l’ac ti visme queer, mais sur tout une lutte pour la mé moire
des dis pa rus :

6

La vio lence que nous ren con trons est im pla cable, la vio lence du si ‐
lence et de l’omis sion presque aussi im pos sible à sup por ter que la
vio lence de la haine dé chaî née et du meurtre pur et simple. Parce
que la vio lence pro fane éga le ment les sou ve nirs de nos morts, nous
sen tons mon ter en nous la co lère pour les jus ti fier. Pour beau coup
d’entre nous, le deuil de vient mi li tan tisme (Crimp, 2002, p. 137).
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Re cons truire une gé néa lo gie vi ‐
suelle de la folle
Le tra vail de deuil, in dis pen sable aux mi no ri tés queer pour se consti‐ 
tuer une his toire des luttes, conduit à l’émer gence d’une mé moire
col lec tive au tour nant des an nées 2000. À me sure que la mor ta li té de
l’épi dé mie du sida re cule suite aux pre mières tri thé ra pies en 1993, les
res sources ma té rielles des luttes s’ache minent vers les bi blio thèques.
Le fonds du col lec tif Gran Fury est dé po sé à la New York Pu blic Li‐ 
bra ry et une ré tros pec tive est or ga ni sée en 2012 à par tir des do cu‐ 
ments d’ar chive (Cohen, 2015). De nou velles gé néa lo gies peuvent
enfin s’écrire à tra vers un art de la frag men ta tion et de l’al té ra tion du
ma té riau brut. Ces nou veaux ordres af fec tifs et pro vi soires trans‐ 
forment un passé en foui en un futur à re cons truire. Comme le sou‐ 
ligne Eli sa beth Le bo vi ci, « on pré fè re ra en trer, en com pa gnie des ar‐ 
tistes, dans le ‘‘trem blé’’ opéré par l’ef frac tion du do cu ment sin gu lier
qui vient brouiller une his toire li néaire et don ner corps à des pro duc‐ 
tions es thé tiques ul té rieures » (Le bo vi ci, 2010, p. 672).

7

Ces gé néa lo gies s’ins crivent tout d’abord dans la com mé mo ra tion des
émeutes de Sto ne wall de 1969, évé ne ment de sou lè ve ment des com‐ 
mu nau tés ho mo sexuelles à New York contre les ac tions de ré pres sion
po li cière, et qui marque le début des fier tés gays et les biennes (Bau‐ 
mann 2019). Dès 1971, les ar tistes John But ton et Mario Dubs ky
rendent hom mage à ces évè ne ments en créant un col lage mural Agit- 
Prop à par tir de do cu ments d’ar chive des an ni ver saires de Sto ne wall
(Reed 2011, p. 183). Les pho to gra phies des pre mières ac tions de la Gay
Ac ti vists Al liance de New York se mêlent aux slo gans gra phiques du
Gay Power re peints sur les murs et aux mou ve ments des droits ci‐ 
viques des Black Pan thers. Au mi lieu des images du sou lè ve ment col‐ 
lec tif sur gissent les fi gures iso lées de Pla ton et du poète amé ri cain
Walt Whit man, comme un moyen de faire his toire en croi sant les his‐ 
toires. Doit- on y voir déjà la re la tion com plexe d’une his toire qui
réuni rait l’un et le mul tiple, la lutte col lec tive et l’in di vi du exem‐ 
plaire  ? Jacques Ran cière dis cute de ce glis se ment qu’a sou hai té
mettre en image Georges Didi- Huberman dans son ex po si tion Sou lè‐ 
ve ment au Jeu de Paume en 2016, à sa voir le mo ment où pré ci sé ment
les larmes de la souf france se trans forment en armes de la ré vo lu tion,
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le pa thos en praxis (Didi- Huberman, 2016). Ran cière pré fère in ter ro‐ 
ger ce mo ment d’uto pisme d’une fi na li té sans fin, à sa voir le sou lè ve‐ 
ment qui conduit à la lutte armée et ins crit du ra ble ment son nom
dans l’his toire (les ré vo lu tions réus sies, ab sentes de l’ex po si tion,
comme l’ont sou li gné nombre de dé trac teurs).

Avant de trans for mer la ré volte en ré vo lu tion, les ar tistes et ac ti vistes
post- Stonewall ont à cœur d’in ter ro ger la fra gi li té d’une his toire
maintes fois ou bliée et dé truite. C’est le des tin de la fresque mu rale
de But ton et Dubs ky, qui brûle dans un in cen die en 1974. C’est aussi le
point de dé part d’une his toire vi suelle des ho mo sexua li tés de l’ac ti‐ 
viste et es sayiste fran çais Guy Hoc quen ghem, pre mière du genre en
France et pu bliée en 1979. Ce der nier in siste sur la créa tion fra gile de
cette « race d’ep » (race de pédés) mau dite : 

9

L’his toire ho mo sexuelle n’existe pas avant, et elle dis pa raît dès qu’il
n’y a plus de pédés pour la dire. Il n’y a même alors plus per sonne
pour croire qu’elle che mine, sou ter raine. Elle s’éva nouit, un point
c’est tout. Tout comme avant le XIX  siècle, elle ‘‘n’existe pas en core’’
(Hoc quen ghem, 1979, p. 12).

e

L’image mal gré tout, contre l’ef fa ce ment et l’oubli. Comme l’ana lyse
Mi chel Fou cault (1976), cette his toire s’est écrite sous la fé rule du po‐ 
li cier et du mé de cin, de la cri mi no lo gie et de la psy cho pa tho lo gie, et
ce, même après la li bé ra tion sexuelle des an nées 1960. Iro nie de l’his‐ 
toire, Hoc quen ghem rap pelle que les ho mo sexuel·les ont cru se li bé‐ 
rer du joug so cié tal par la science, mais «  les ho mo sexuels ont tissé
eux- mêmes leur ca mi sole mo rale  ; ils sont sou vent les dé cou vreurs
de l’ins tru ment psy chia trique dans le quel ils ont cru trou ver leur in‐ 
dé pen dance. » (Hoc quen ghem, 1979, p. 25 ; Idier, 2017, p. 184-190). En
guise de pré lude, l’art et la lit té ra ture ali mentent les es paces de li ber‐ 
té pour en tre cou per l’his toire d’une science sexuelle faite de vio lence,
de honte et d’em pri son ne ment psy chia trique. Avec le film Race d’ep,
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réa li sé par Lio nel Sou kaz en 1979, les do cu ments d’ar chives prennent
corps au rythme du com men taire de l’ac ti viste qui se met lui- même
en scène (Hoc quen ghem et Sou kaz, 1979). Hoc quen ghem joue le rôle
d’un ho mo sexuel fran çais qui drague un Amé ri cain venu à Paris et le
conduit dans les es paces de ren contres ho mo sexuelles ( jar din des
Tui le ries, pis so tières, bars noc turnes, quais de Seine). L’ho mo sexua li‐ 
té se résume- t-elle à l’hé do nisme sexuel, tel qu’il est re ven di qué au
FHAR, Front Ho mo sexuel d’Ac tion Ré vo lu tion naire  au quel Hoc quen‐ 
ghem adhère ? La voix off, ca ri ca tu rale dans l’ef fé mi ne ment et la
gouaille, com plexi fie le rap port à l’af fect et à l’acte sexuel, constam‐ 
ment re tar dé dans le film.

Cette his toire s’écrit dans l’in ter stice d’un geste élo quent, d’une voix
étrange, d’une pose sug ges tive, et non dans l’ex pres sion d’un ho moé‐ 
ro tisme as su mé. Pa ra doxe ul time, c’est en fai sant preuve d’es sen tia‐ 
lisme que l’art de l’ar chive queer dé joue les construc tions so ciales de
genre. Les ar tistes et les ci néastes as sument ces nou velles gé néa lo‐ 
gies dé viantes, comme celles mises en scène par l’ar tiste al le mand
Hen rik Ole sen plus ré cem ment, en 2008, dans le mon tage vi suel de
poses sug ges tives d’hommes et de femmes ef fé mi nés ou hom masses,
peintes entre 1300 et 1900 (Mun der, 2008). Les images pré le vées à
par tir de livres et de jour naux re des sinent une his toire ca chée de ces
« gestes de folles » (Some Faggy Ges tures) et de leurs re pré sen ta tions
en pein ture. Ole sen dé tourne le lan gage op pres sif de l’en quête ju di‐ 
ciaire dans la mise en scène d’ac cu mu la tion d’images, de rap pro che‐ 
ments sty lis tiques et de no ta tions per son nelles qui ré vèlent l’écri ture
d’une his toire im pos sible de la re pré sen ta tion de l’ho mo sexua li té pas‐ 
sée. Face au récit li néaire com po sé de fi lia tions, d’ins pi ra tions et de
dé pas se ments des formes peintes, se trame la gé néa lo gie qui,
« comme ana lyse de la pro ve nance, est donc à l’ar ti cu la tion du corps
et de l’his toire. Elle doit mon trer le corps tout im pri mé d’his toire, et
l’his toire rui nant le corps » (Fou cault, 2004, p. 403).

11

À la ma nière de l’Atlas Mne mo syne de l’his to rien de l’art al le mand Aby
War burg, les grands pan neaux des ex po si tions d’Ole sen servent de
pho to thèque éphé mère au musée Mi gros de Zu rich en 2007 et au
musée de Malmö en 2010 (Ole sen, 2011). L’in ter pré ta tion des gestes et
des corps dé viants per met d’in ven ter de nou velles ca té go ries es thé‐ 
tiques et sty lis tiques, dignes des ou vrages éru dits de l’his toire de
l’art : « The Ap pear ance of Sod om ites in Visual Cul ture », « Amer ican
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Dyke in Rome  », «  Bond age  » ou en core «  Dom in a tion  ». Dans son
An tho lo gie de l’amour su blime (2003), Ole sen crée des col lages à l’in‐ 
ter tex tua li té gra phique et des ren contres amou reuses for tuites, à
par tir de La Femme 100 têtes (1929) de Max Ernst, qui lui- même avait
re dé cou pé des illus tra tions po pu laires du XIX  siècle (Ole sen, 2003).
Le drame bour geois hé té ro sexuel cô toie les fi gures ho moé ro tiques de
Tom of Fin land, tan dis que les mo tifs de la faune et de la flore issus
des ma nuels de sciences na tu relles se confondent avec les pho to gra‐ 
phies éro tiques de jeunes hommes nus. Dans la li gnée des col lages
fan tas ma tiques des ar tistes amé ri cains Jo seph Cor nell et Jess Col lins,
l’ar chive de vient la source in épui sable d’un monde frag men té. Le col‐ 
lage sur réa liste fait perdre toute au then ti ci té au do cu ment, pour
mieux ré in té grer l’his to rio gra phie per for mée de l’écri ture ar tis tique.
Dans ce monde ima gi naire éloi gné des luttes, les ou tils d’op pres sion
his to rique (ca té go ri sa tion pa tho lo gique et es sen tia li sa tion de genre)
font l’objet d’une ré ap pro pria tion queer. Un moyen, comme le ré sume
Jean- Yves Le Talec, de ren ver ser les sché mas en «  consi dé rant les
folles non pas comme les ac ces soires d’une ho mo sexua li té ‘‘sé rieuse’’,
mais à l’in verse, en pla çant la fol lie 2 au centre d’un dis po si tif nor ma‐ 
tif, pro duc teur d’une fi gure de la folle fon da men tale, dont se dé‐ 
gagent dif fé rentes re pré sen ta tions so ciales de l’ho mo sexua li té  » (Le
Talec, 2008, p. 13).

e

Col lec tion ner des vies ou bliées
En se ré ap pro priant l’image in fa mante, la re dé cou verte des fonds
d’ar chives in édits offre une nou velle image à l’his toire des in vi si bi li tés
queer. En 2001, David Deit cher fait re sur gir un cor pus pho to gra‐ 
phique de ca ma ra de rie mas cu line du mi lieu du XIX  siècle (Deit cher,
2001). Com ment in ter pré ter ces re la tions ami cales, ces gestes d’af fec‐ 
tion, ces mises en scène sta tiques et pour tant pleines d’am bi guï té  ?
Deit cher hé site entre dif fé rentes in ter pré ta tions sur ces nou velles
ami tiés mas cu lines qui, du rant la guerre de Sé ces sion aux États- Unis,
étaient moins contraintes, mais pro pices à conso li der la do mi na tion
mas cu line (no tam ment sur les femmes, ab sentes de ces images). La
pro jec tion fan tas ma tique de l’uni ver si taire, et non de l’ar tiste, guide la
com pré hen sion de ces vies pas sées. Face aux accès illi mi tés à l’ima ge‐ 
rie ho moé ro tique et à la por no gra phie gay, Deit cher s’in ter roge sur la
naï ve té et la ca pa ci té qu’ont eues ces images, il y a en core un siècle, à
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sus ci ter de vives émo tions. N’est- ce pas là, conclut- il, le prix à payer
pour avoir rem pla cé des formes sous- culturelles in gé nieuses par une
culture gay ultra- normée ?

L’art de l’ar chive queer ex prime pa ra doxa le ment le deuil d’une vie de
honte ou verte à la flui di té des af fects, ami tié amou reuse ou amour de
la ca ma ra de rie. La ré ap pro pria tion ar tis tique de ces ob jets char gés
d’émo tion cris tal lise ce deuil. Dans An In vi sible Life: A View into the
World of a 120 Year Old Man (1993), Fred Wil son ima gine la vie fic tive
d’un ha bi tant de l’au then tique mai son vic to rienne Haas- Lilienthal de
San Fran cis co, es pace en tiè re ment meu blé à la mode du début du
XX  siècle et conver ti en musée (Ar mand, 2015). L’ar tiste africain- 
américain met en scène les ar te facts de ce pro prié taire et dis tille cer‐ 
taines at ti rances sexuelles à tra vers ses goûts ar tis tiques. Livres ou‐ 
verts sur les des sins de sta tuaires an tiques de l’Antinoüs ou fer més
sur l’œuvre de Ger trude Stein, urnes asia tiques conte nant les cendres
sup po sées de James Bald win, série pho to gra phique d’hommes et
d’ath lètes torse nu, ces mises en scène re jouent les sté réo types de
genre pour mieux in ter ro ger le sta tut de la col lec tion et de l’ar chive.
La re cons ti tu tion de ces micro- narrations conduit le vi si teur à
contes ter la neu tra li té des ré cits mu séaux. Les ob jets de viennent les
dé po si taires de dé si rs in avoués et la col lec tion, l’ex pres sion d’une
sous- culture ca chée (Ca mille et Rif kin, 2001).
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La cri tique ins ti tu tion nelle du musée ins til lée par Wil son se trans‐ 
forme en vé ri table créa tion d’es paces ima gi naires, avec les pro jets
d’ar chi tec ture fic tive et au to bio gra phique de l’ar tiste an glais Simon
Fu ji wa ra. L’ar tiste n’est plus his to rien ou conser va teur, mais ar chéo‐ 
logue de sites éro tiques. Dans l’ins tal la tion Phal lu sies (An Ara bian
Mys te ry) créée à Ber li nische Ga le rie en 2011, Fu ji wa ra re cons ti tue un
en vi ron ne ment de tra vail (do cu ments fil miques, pho to gra phiques et
tra cés géo gra phiques) qui té moigne de la re cherche pseudo- 
scientifique d’un phal lus géant. Dès 2007, il ima gine la créa tion d’un
musée de l’in ceste avec, comme point de dé part, les struc tures que
son père ar chi tecte a construites au Japon (Fu ji wa ra, 2009). L’ar tiste
croise ces formes avec les images my thiques des gorges Ol du vai en
Tan za nie, plus connues sous le nom de Cradle of Man kind, et tisse la
mé ta phore des ori gines sexuelles de l’hu ma ni té à tra vers le tabou de
l’in ceste. Les ar chives écrites de Louis Lea key, ex plo ra teur des gorges
Ol du vai, sont ex po sées aux côtés de sources pho to gra phiques per‐
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son nelles de l’ar tiste, dans une ins tal la tion so bre ment in ti tu lée Fouille
fu né raire an ces trale.

En créant des uchro nies (convo quer un passé al té ré pour chan ger le
pré sent) à par tir d’ar chives fic tives, Fu ji wa ra re joint les ini tia tives du
belge Mar cel Brood thaers en ar tiste col lec tion neur, avec son Musée
d’art mo derne/Dé par te ment des aigles (1972) com po sé des sco ries
d’une culture ma té rielle fic tive (ob jets de taxi der mie, col lec tion di‐ 
verse en l’hon neur des aigles). Selon Ro sa lind Krauss, ces ex pres sions
marquent le tour nant « post- médium » (Krauss, 1999) de l’art concep‐ 
tuel condui sant à l’in ter mé dia li té (croi se ment des images, des sup‐ 
ports et des dis ci plines ar tis tiques). Ce nou vel état de l’art s’ap puie
sur les « spé ci fi ci tés dif fé ren tielles » (Krauss, 1999, p. 53) qui sé parent
l’art vi suel des mé dias de masse. Cette dif fé rence per met selon
Krauss d’épar gner l’art mo derne du tour nant vi suel et cultu rel dont
l’his toire de l’art fait l’objet.

16

Or, tout comme Wa rhol puise ses sources dans la culture queer des
an nées 1960, Fu ji wa ra écha faude un mille- feuille éro tique com po sé
de micro- histoires, dont l’ar chi tec ture sert de lieu de fan tasme ma té‐ 
riel. Dans Bien ve nue à l’hôtel Mun ber (2009), opus fic tif dont le point
de dé part est l’échec de l’ar tiste à pou voir écrire un roman, Fu ji wa ra
s’in vente l’his toire d’un père ho mo sexuel en plein ré gime fran quiste.
Dans un hôtel de la Costa Brava re cons ti tué pour l’oc ca sion, ce der‐ 
nier col lecte les suc cé da nés fé ti chistes d’une vie dou ble ment ré pri‐ 
mée par la honte et la ter reur : pho to gra phies de sculp tures an tiques,
de vues éro tiques vo lées et de frag ments de sou ve nirs étio lés. La
cris tal li sa tion de la fic tion se mêle aux né vroses de Fu ji wa ra, avec les
sou ve nirs de ses propres pa rents en voyage en Es pagne  : «  Les an‐ 
nées pas sant, j’ai com men cé à perdre la trace de ce que l’in ven tion et
la ma ni pu la tion des faits per met taient, et de la né ces si té in té rieure
de com prendre ma si tua tion per son nelle, en re la tion avec le rôle de
mes pa rents du rant la dic ta ture fran quiste » (Fu ji wa ra, 2016, p. 132).

17

Dans ses per for mances, Fu ji wa ra met en scène l’émo tion qui anime
ses propres se crets, une vé ri table thé ra pie psy cha na ly tique en di rect.
Sa confé rence fleuve prend la forme d’une « écri ture dé pla cée » de
l’his toire, telle que la nomme Mi chel de Cer teau dans son ana lyse de
Moïse mo no théiste de Freud. Dé pla cée dans un double sens géo gra‐ 
phique et lin guis tique, l’écri ture ro man cée de vient science- fiction :
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De la science- fiction, le roman de Freud est la théo rie. Il passe du
mythe au roman par le fait de l’in té rêt que Freud por tait à « l’homme
Moïse » : Der Mann Moses dit son titre. Du mythe, dont il a la force,
au roman, il y a eu tran sit à par tir du mo ment où le sujet ne pou vait
plus être pensé comme monde mais comme in di vi du et où l’on est
passé du so cial au psy cho lo gique (Cer teau, 1975, p. 419).

Dans Les ef fets per son nels de Theo Grünberg (2010), Fu ji wa ra re trace
les contours in cer tains de la vie d’un ho mo sexuel al le mand du XIX
siècle. Sur un mar ché ber li nois, l’ar tiste dé couvre la pre mière édi tion
éro tique de Theo Grünberg, pa rent hy po thé tique du mar chand qui lui
vend le jour sui vant la bi blio thèque de son pos sible aïeul, com po sée
d’une cen taine d’ou vrages, de lettres et d’ef fets per son nels. Fu ji wa ra
dé couvre plu sieurs Theo Grünberg  : un ex plo ra teur et an thro po lo‐ 
giste mort en 1924, un sexo logue nazi, per sé cu té pour sa ju daï té et
dé cé dé dans les an nées 60. Aucun ne cor res pond à celui des ar chives
et pour tant, tous forment «  l’homme du XX  siècle  », comme le ré‐
sume l’ex po si tion de la bien nale de São Paulo, un concen tré d’his toire
al le mande qui part des ex plo ra tions co lo niales jusqu’au fas cisme et à
la li bé ra tion sexuelle. Si tout concourt à dire que Theo Grünberg n’est
cer tai ne ment pas mort, la per for mance hom mage de Fu ji wa ra re joue
la fra gile his toire d’une vie étrange, où se trame une sexua li té ca chée.
Le ma té riau do cu men taire prend vie à l’in to na tion de la voix mé lan‐ 
co lique de l’ar tiste qui dé clame, sur un ton mo no corde, les vies pos‐ 
sibles de Grünberg. Four millant d’anec dotes, l’ar chive per for mée n’est
autre que le mi roir dé for mant des ob ses sions de l’ar tiste.
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e

Per for mer les mar gi na li tés
sexuelles
À tra vers la pho to gra phie ver na cu laire de Diane Arbus dans les an‐ 
nées 1960 et de Nan Gol din dans les an nées 1980, la vi si bi li té des
com mu nau tés queer per met la dif fu sion de col lec tions jusque- là in‐ 
ter dites. Mar qué par l’em pa thie de ces su jets mar gi naux, le re gard
pho to gra phique se pose en gar dien d’une vie as su mée mal gré la vio‐ 
lence so ciale. Com ment in ter pré ter l’ex po si tion pu blique de ces pho‐ 
to gra phies ver na cu laires col lec tion nées par Sé bas tien Lif shitz et re‐ 
cueillies dans l’ou vrage Mau vais genre, ar chives pho to gra phiques qui
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trans cendent les pé riodes et les re lient par la voie as su mée de l’ana‐ 
chro nisme ? Comme le sou ligne le ci néaste fran çais : « En com po sant
ce livre, je cherche à construire une mé moire, à rendre vi sible ce qui
a long temps été tenu se cret ou clan des tin et dont la simple évo ca tion
pou vait faire rire ou pro vo quer le plus grand mé pris » (Lif shitz, 2016,
n. p.). Source de li ber té au tant qu’ex pres sion d’une mar gi na li té, ces
pho to gra phies s’ap puient sur des prises de vue conven tion nelles et
offrent une res pec ta bi li té à la pra tique du tra ves tis se ment de genre
long temps in ter dit. L’art de l’ar chive queer s’ins crit fi na le ment dans
une his toire vi suelle des tran si den ti tés et des pra tiques sexuelles
non- normatives.

En don nant une vi si bi li té aux images ou bliées d’un loin tain passé, les
ar tistes Pau line Bou dry et Re nate Lo renz in ter pellent le spec ta teur
vis- à-vis de ces sub jec ti vi tés his to riques de la marge. Corps étranges,
mons trueux, anor maux, freaks dont leurs au teures ont tiré une théo‐ 
rie queer de l’art (Lo renz, 2012), quelle place leur ac cor der ? Comme
Fu ji wa ra, Bou dry et Lo renz se dé placent sur le ter rain des sexua li tés
mar gi nales. Dans Nor mal Work (2007), les ar tistes font re jouer, au
sens but lé rien du terme, la per for mance phy sique, sexuelle et de
genre du per son nage his to rique Han nah Cull wick, par le per for meur
Wer ner Hirsch. Tom bée dans l’oubli de l’his toire, ab sente des ré cits
his to riques de la pho to gra phie d’ama teur, Cull wick fut ser vante dans
l’An gle terre vic to rienne de la fin du XIX  siècle. Conser vés au Tri ni ty
Col lege de Cam bridge, le jour nal et les lettres échan gées avec Ar thur
Jo seph Munby, avo cat et scien ti fique ama teur, at testent de la re la tion
sa do ma so chiste qu’elle en tre tint avec lui (Mc Clin tock, 1995). Cull wick
se fait pho to gra phier par Munby tra ves tie en pay sanne, en es clave
noir cie de ci rage ou en femme de mé nage. Ces pos tures sont au tant
d’ex pres sions de drags « trans tem po relles » (Lo renz, 2012, p. 93-119)
qui conver tissent la pho to gra phie en outil tech no lo gique de contrôle
des iden ti tés de genre.
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Le po ten tiel sub ver sif de ces pra tiques vic to riennes est in té gré à la
per for mance scé nique de Wer ner Hirsch, où les gestes et les pos tures
de pé ni bi li té au tra vail et de sou mis sion vo lon taire à la su bal ter ni té
sont relus à l’aune des pho to gra phies butch SM de l’ar tiste amé ri‐ 
cain·e Del La Grace Vol ca no. Sam Bour cier sou ligne le rôle cen tral du
tra vail dans les pho to gra phies de Cull wick, tant dans ses dys fonc tion‐ 
ne ments que dans l’in ver sion des rap ports de do mi na tion de classe,
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de race et de genre (ac cé der à la do mes ti ci té blanche en ex pri mant sa
mas cu li ni té fé mi nine à tra vers des tra vaux phy siques pé nibles) (Bour‐ 
cier, 2017, p. 142-149). C’est bien cette série de ty po lo gies fluc tuantes
propres aux classes la bo rieuses et dan ge reuses, gui dée par le désir de
Munby de pho to gra phier et de do cu men ter la mi sère so ciale, que
semblent rater Bou dry et Lo renz selon Bour cier (Bour cier, 2017, p.
145). Ce pen dant, les deux ar tistes se concentrent bien moins sur la
pul sion voyeu riste de l’homme ob sé dé par la mons truo si té de la ré vo‐ 
lu tion in dus trielle, que sur la sur vi vance de dé si rs fé mi nins SM. L’ar‐ 
chive pho to gra phique fait of fice de sup port éro tique pour main te nir
le désir du maître et in ver ser po ten tiel le ment les re la tions de do mi‐ 
na tion.

Dans N.O. Body (2008), Bou dry et Lo renz ré in ves tissent le même po‐ 
ten tiel sub ver sif animé par le per for mer Wer ner Hirsch, qui se tient
face à la pro jec tion pho to gra phique du por trait d’Annie Jones, fa‐ 
meuse femme à barbe du cirque Bar num. Imi ta tion des gestes de ce
per son nage de foire, série de ric tus étranges, elle.il in carne ce per‐ 
son nage queer des ar chives vi suelles réunies par le sexo logue al le‐ 
mand Ma gnus Hir sch feld, du rant la pre mière par tie du XX  siècle.
Per sonne sans nom et sans corps, NO Body est le pseu do nyme de la
suf fra giste et sio niste germano- israélienne Karl M. Baer, juif et al le‐ 
mand, femme et homme, au teur·e d’une semi- biographie de per sonne
in ter sexuée ayant réus si une opé ra tion de ré as si gna tion de genre, en
1906. Ma gnus Hir sch feld re cueille ses Mé moires des pre mières an nées
d’un homme (N.O. Body, 1907, signe avant- coureur de l’his to ri ci sa tion
de la mé moire trans que le sexo logue va mener avec la fon da tion de
l’Ins ti tut de sexo lo gie de Ber lin, dé truit par les nazis en 1933 et d’où
pro vient la pho to gra phie d’Annie Jones.
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Que faire lorsque les ar chives ma té rielles viennent à man quer  et
qu’une his toire at tend d’être écrite ? L’ar tiste Zoe Leo nard en col la bo‐ 
ra tion avec la réa li sa trice Che ryl Dunye en est venue à créer The Fae
Ri chards Photo Ar chive (1993-96), en fai sant jouer 29 ac teurs de cou‐ 
leur, afin de re peu pler l’his toire vi suelle des mi no ri tés africaines- 
américaines (Leo nard et Dunye, 1996). Glenn Ligon re court au même
pro cé dé de l’image man quante, en in tro dui sant dans son album fa mi‐ 
lial plu sieurs pho to gra phies d’hommes nus, avec des lé gendes pleines
d’af fec tion comme «  maman sa vait  » ou «  c’est en pro gres sion  ». Il
s’agit de se sou ve nir non pas uni que ment de ses craintes et de ses re‐
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mords, mais aussi de ses dé si rs en vers ses cou sins, en contour nant
les sté réo types de l’homme noir sexua li sé : « Nous pou vons tou jours
uti li ser les images, se les ap pro prier et les chan ger, lire contre leur
sens in ten tion nel, nous cri ti quer avec elles, pla cer nos his toires à
côté d'elles, les uti li ser pour par ler de nos his toires et de nos dé si rs »
(Ligon, 1995, p. 89).

Le ré exa men his to rique des com mu nau tés trans et ra ci sées dans
l’his toire col lec tive des ar chives LGBT QI consti tue la der nière pierre
an gu laire de l’art ar chi vis tique queer. Fi dèle à son his toire de vi si bi li té
des mi no ri tés sexuelles, le New Mu seum de New York ré in tro duit en
2017 une pers pec tive nou velle dans l’ex po si tion Trig ger: Gen der as a
Tool and a Wea pon. En pa ral lèle à la pu bli ca tion Trap Door: Trans
Cultu ral Pro duc tion and the Po li tics of Vi si bi li ty (Gos sett, Stan ley et
Bur ton, 2019), la com mis saire et di rec trice du musée Jo han na Bur ton
a in vi té de nom breux ar tistes à ré in ves tir les ar chives pour mieux cri‐ 
ti quer les dé bats ac tuels consa crés à l’in ter sec tio na li té et aux iden ti‐ 
tés glo ba li sées gays et les biennes. Le film de Reina Gos sett et Sasha
Wort zel, Lost in the Music (2016), rend hom mage à la dé funte mi li‐ 
tante et drag queen africaine- américaine Mar sha P. John son, long‐ 
temps in vi si bi li sée dans l’his toire des émeutes de Sto ne wall, écrite
par les gays blancs cis. Les do cu ments d’ar chive se mêlent aux re‐ 
cons ti tu tions des heures qui ont pré cé dé les émeutes, gra vant sur la
pel li cule des fi lia tions ima gi naires, enfin ren dues à l’his toire par la
fic tion de l’ar chive.
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Dans ses ré flexions sur l’his toire, le phi lo sophe al le mand Wal ter Ben‐ 
ja min consi dé rait que la ré ha bi li ta tion des ob jets de mé moire per met‐ 
tait d’en ga ger un pro ces sus de ré demp tion (Ben ja min, 2000, p. 428).
Le passé doit être re dé cou vert à tra vers ce pro ces sus in tros pec tif,
mais re dé cou vert comme s’il s’agis sait d’une pre mière fois du point de
vue de la dis tance et du temps. La na ture de l’ex pé rience comme ré‐ 
mi nis cence de vient selon lui pré texte à rap pe ler l’ob so les cence des
biens ma té riels, tout en fai sant émer ger son sou ve nir dans sa pro‐ 
fonde im mé dia te té. La pho to gra phie et le ci né ma jouent ce rôle ré‐ 
demp teur. La na ture « agré ga tive » du film ac corde à la fic tion le rôle
de ré vé ler ce que cache la réa li té, en l’oc cur rence les couches mul‐ 
tiples de l’ex pé rience dont on croit qu’elles ne sont consti tuées que
d’une seule forme uni taire. L’ar tiste défie la tra gé die du pré sent en
ap por tant plai sir et per sé vé rance dans la re cherche des traces du
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suc ces seur·ses.
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2  Com plexion de folle et de folie.

RÉSUMÉS

Français
L’at ten tion por tée aux ar chives LGBT QI in vite à re pen ser la construc tion
d’une his toire vi suelle des mi no ri tés de genre. Dans cette étude, l’art de l’ar‐ 
chive queer per met d’en vi sa ger la ma nière dont les ar tistes et les ac ti vistes
se sont em pa ré·es de ces gé néa lo gies, à tra vers la créa tion de ré cits fic tifs et
l’ex po si tion d’ob jets éma nant de vies de lutte, de souf france et de plai sir. Ce
pa no ra ma his to rique des qua rante der nières an nées prend comme point de
dé part le tour nant cultu rel et vi suel de la fin du XX  siècle, avec l’ar chi vage
des ac tions pu bliques me nées par les col lec tifs d’ar tistes de lutte contre le
sida. À tra vers leurs ins tal la tions, pho to gra phies et per for mances, les ar‐ 
tistes in ter rogent la construc tion his to rique des iden ti tés de genre pour
mieux dé bus quer les im pen sés de l’ho mo sexua li té et nuan cer l’his toire of fi‐ 
cielle des luttes LGBT. Dif fé rentes pos tures d’ar tiste en ar chi viste, his to‐ 
rien·ne, conser va teur·ice de musée ou col lec tion neur·se sont ana ly sées à
par tir des re pré sen ta tions de stig ma ti sa tion de l’ho mo sexua li té et de ré cits
des sub jec ti vi tés sexuelles re fou lées (Gran Fury et Group Ma te rial, John
But ton et Mario Dubs ky, Guy Hoc quen ghem et Lio nel Sou kaz, Hen rik Ole‐
sen, Fred Wil son, Simon Fu ji wa ra, Sé bas tien Lif shitz, Pau line Bou dry et Re‐ 
nate Lo renz, Zoe Leo nard et Che ryl Dunye, Glenn Ligon, Reina Gos sett et
Sasha Wort zel). Ul time pos ture ar tis tique, la per for mance ar tis tique
confirme le rôle des sexua li tés non- normatives et des tran si den ti tés dans la
construc tion d’une gé néa lo gie queer de l’art.

English
The at ten tion paid to the LGB TQI archives in vites us to re think the con‐ 
struc tion of a visual his tory of gender minor it ies. In this study, the art of the
queer archive al lows us to en vis age the way in which artists and act iv ists
have taken over these gene a lo gies, through the cre ation of fic tional stor ies
and the ex hib i tion of ob jects em an at ing from the lives of struggle, suf fer ing
and pleas ure. This his tor ical pan or ama of the last forty years takes as its
start ing point the cul tural and visual turn ing point of the end of the 20
cen tury, with the archiv ing of pub lic ac tions car ried out by the col lect ive of
artists fight ing against AIDS. Through their in stall a tions, pho to graphs and
per form ances, the artists ques tion the his tor ical con struc tion of gender
iden tit ies, in order to re veal the un thought as pects of ho mo sexu al ity and
re qual ify the of fi cial his tory of LGBT struggles. Dif fer ent pos tures from
artist to arch iv ist, his tor ian, cur ator or col lector will be ana lyzed through
the rep res ent a tions of the stig mat iz a tion of ho mo sexu al ity and the fic tions
of repressed sexual sub jectiv it ies (Gran Fury and Group Ma ter ial, John But‐ 
ton and Mario Dub sky, Guy Hoc quenghem and Li onel Soukaz, Hen rik
Olesen, Fred Wilson, Simon Fuji wara, Sébastien Lif shitz, Pau line Boudry and
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Ren ate Lorenz, Zoe Le onard and Cheryl Dunye, Glenn Ligon, Reina Gos sett
and Sasha Wortzel). Ul ti mate artistic pos ture, the artistic per form ance con‐ 
firms the role of non- normative sexu al it ies and tran sid en tit ies in the con‐ 
struc tion of a queer gene a logy of art.

Español
La aten ción pres ta da a los ar chi vos LGBT QI nos in vi ta a re pen sar la cons‐ 
truc ción de una his to ria vi sual de las mi no rías de gé ne ro. En este es tu dio, el
arte del ar chi vo queer nos per mi te ima gi nar la forma en que ar tis tas y ac ti‐ 
vis tas se apo de ra ron de estas ge nea lo gías, a tra vés de la crea ción de his to‐ 
rias fic cio na les y la exhi bi ción de ob je tos que ema nan de las vidas he chas de
lucha, su fri mien to y pla cer. Este pa no ra ma his tó ri co de los úl ti mos cua ren ta
años toma como punto de par ti da el punto de in fle xión cul tu ral y vi sual de
fi na les del siglo XX, con el ar chi vo de las ac cio nes pú bli cas lle va das a cabo
por el co lec ti vo de ar tis tas que lu chan con tra el SIDA. A tra vés de sus ins ta‐ 
la cio nes, fo to gra fías y re pre sen ta cio nes, los ar tis tas cues tio nan la cons truc‐ 
ción his tó ri ca de las iden ti da des de gé ne ro para eli mi nar mejor lo no pen sa‐ 
do de la ho mo se xua li dad y ma ti zar la his to ria ofi cial de las lu chas LGBT. Se
ana li zan di fe ren tes pos tu ras de ar tis tas ar chi ve ros, his to ria do res, cu ra do res
o co lec cio nis tas a par tir de re pre sen ta cio nes de la es tig ma ti za ción de la ho‐ 
mo se xua li dad y re la tos de sub je ti vi da des se xua les re pri mi das (Gran Fury y
Group Ma te rial, John But ton y Mario Dubsky, Guy Hoc quenghem y Lio nel
Sou kaz, Hen rik Ole sen, Fred Wil son, Simon Fu ji wa ra, Sé bas tien Lifshitz,
Pau li ne Boudry y Re na te Lo renz, Zoe Leo nard y Cheryl Dunye, Glenn Ligon,
Reina Gos sett y Sasha Wor tzel). Como úl ti ma pos tu ra ar tís ti ca, la per for‐ 
man ce ar tís ti ca con fir ma el papel de las se xua li da des no nor ma ti vas y de las
transiden ti da des en la cons truc ción de una ge nea lo gía queer del arte.
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