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éditorial 
Le sav iez - vous , il y a tou t j us te 100 ans q u ' u n e prennière f e m m e 

d i p l ô m é e en m é d e c i n e es t sor t ie d ' u n e un i ve rs i t é be lge . A ins i 
s 'acheva i t une batai l le de qu inze ans , pour l ' accès à l 'un ivers i té d 'une 
part , et à la p ro fess ion d 'au t re part . 

A u p remie r abord , une tel le batai l le peut paraî t re lo intaine, tout c o m m e 
les s i tua t ions et les d é b a t s «hor r ib les» q u e ce cah ie r d 'h is to i re v o u s 
p résen te . Et pour tant . . . Si les s u c c è s d 'a lo rs d a n s l ' émanc ipa t i on des 
f e m m e s sont impor tants , et s igna lent l ' enc lenchemen t d 'un p rocessus 
soc ia l qu i d e v i e n d r a i r révers ib le , les rés i s tances et les succès p iégés 
a n n o n c e n t d 'au t res bata i l les à su ivre, . . . j u s q u ' à au jou rd 'hu i . 

Ca r l ' inégal i té en ma t iè re d e t rava i l d e m e u r e , tout c o m m e en mat iè re 
po l i t ique, et la v io lence sexue l le : le p r o c e s s u s soc ia l , les acqu is , sont 
peu t -ê t re cer ta ins , ma is la ques t i on f o n d a m e n t a l e n 'es t pas réso lue. 

O n c o m p r e n d m ieux dès lors p o u r q u o i il ne suff i t pas de décr i re «la 
cond i t i on fém in ine» : il s 'ag i t d ' ana l yse r à la fo is la rés is tance des 
s t ruc tu res soc ia les à l ' émanc ipa t i on f é m i n i n e et la pé renn i té d 'un 
rappor t de fo rces en t re les sexes . C 'es t à ce t te d o u b l e fin que le 
m o u v e m e n t fém in i s te a cons t ru i t le c o n c e p t d e r a p p o r t s s o c i a u x d e 
sexe . 

C o m m e tous les concep ts , il s ' amé l i o re si l 'on s 'en sert . L 'en jeu de 
la m é m o i r e , p rop re à tou t t rava i l d 'h is to i re , es t d o n c ici en p lus ce lu i 
d ' u n e réécr i tu re de l 'h is to i re d e s f e m m e s . O u m ê m e ce lu i d ' une 
écr i tu re tout s i m p l e m e n t , car c 'es t s e u l e m e n t depu i s une b o n n e 
d é c e n n i e que le chan t ie r a é té ouver t . 

C e n u m é r o des CaAj/ersa a ins i une p rem iè re amb i t i on documen ta i r e , 
pou r le lec teur , et une d e u x i è m e de m ise en déba t pub l ic , pour les 
c h e r c h e u s e s et les c h e r c h e u r s qu i do i ven t ê t re sa lués pour un t ravai l 
p ionn ie r mér i tant d 'ê t re m i e u x connu . 
En part icul ier, nos lecteurs voudron t b ien met t re les mér i tes du présent 
o u v r a g e au crédi t des coo rd ina teu rs sc ien t i f i ques d u doss ie r , E l iane 
G u b i n et J e a n Pu issan t . 
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Pour les Cahiers, une t ro i s i ème amb i t i on est -p rov i so i remen t - p lus 
spécu la t i ve et p rob léma t i que , et on la l ira u n i q u e m e n t en t re les 
l ignes, vo i re s e u l e m e n t les l ignes de te l le o u te l le con t r ibu t ion . C 'es t 
ce l le de passer d ' une h is to i re des f e m m e s à une «his to i re fémin is te» , 
qui s ' inscr i ra i t d a n s un e n s e m b l e p lus g loba l , ce lu i d e s «é tudes 
fémin is tes» . Il ne s 'ag i ra i t p lus s e u l e m e n t d ' un ob je t par t icu l ier , les 
f e m m e s , ma is de ques t ions d i f fé rentes, posées à l 'h istoire en généra l , 
au n o m d ' un m o u v e m e n t soc ia l , le f é m i n i s m e . 

Or, si l ' e n g a g e m e n t r e v e n d i q u é est , en s c i e n c e s h u m a i n e s , a s s e z 
l a rgemen t r econnu c o m m e cond i t i on d e sc ient i f ic i té , les qua l i f i ca t i fs 
pour leur d isc ip l ine son t a s s e z souven t ma l reçus d a n s le mi l ieu d e s 
h is tor iens : «pos i t iv is te» est j ugé vexan t , et une h is to i re «marx i s te» , 
par e x e m p l e , y a p lu tô t m a u v a i s g e n r e , si on ose d i re . A l o r s 
« fémin is te». . . 
S' i l ne s 'agi t pas - t rop é v i d e m m e n t - de reconna î t re o u c o n c é d e r 
«au Part i» un q u e l c o n q u e droi t d 'ag réa t ion , ni à l ' adhés ion p r o c l a m é e 
une q u e l c o n q u e ve r tu qu i p révaudra i t sur la qua l i té du t rava i l et 
é ludera i t la cr i t ique, la ques t i on est a lors cel le de l ' ex is tence et d e la 
cons i s tance d u f é m i n i s m e c o m m e e n s e m b l e p ra t ique et t héo r i que 
d is t inct , à reconna î t re n é c e s s a i r e m e n t . 

Et ça, c 'es t une bel le q u e s t i o n ... 

Nadine Plateau Michel Godard 

Le contre-point graphique de ce numéro vous est offert par Gladys Cordova. 

Née à Santiago (1935), elle vit en Belgique depuis 1973. Femme de l'exil, 
vous la connaissez peut-être déjà : c'est elle en somme la mère de Machitun, 
ce groupe de musiciens latinos, familial au début, qui a montré dans son 
évolution les vertus du métissage, de la «fertilisation croisée». Gladys 
Cordova nous mène sur les mêmes chemins en peinture. 
A côté de divers métiers gagne-pain, elle a fréquenté pendant dix neuf ans 
l 'Académie de Boitsfort, travaillant plusieurs techniques avec divers 
professeurs, faisant le tour des ateliers. L'amateure cherchant un 
épanouissement personnel est ainsi, et depuis des années déjà, devenue 
maître de sa main : elle revisite l'héritage européen avec une couleur neuve 
qu'elle dédie, en signant Lao, à l'indienne des Andes qui fit la moitié de son 
éducation. Sa force est à la mesure de l'écart assumé, qui embrasse la mer 
et des montagnes. Pour son bonheur, une première exposition personnelle 
lui est offerte à Sao Paulo au printemps prochain. 

Couverture: Lola huile sur toile 40x50 cm MG. 



avant-propos 

Dire de l 'h istoire des f e m m e s qu 'e l le p résen te un g rand intérêt semb le 
re lever de l ' év idence. Ma is ce t te a f f i rmat ion reste pour tan t d 'ac tua l i té 
et d 'actual i té urgente, au vu de l ' ind i f férence que l 'histoire t radi t ionnel le 
pers is te à lui t émo igne r . En dép i t des n o m b r e u x o u v r a g e s de qual i té 
p rodu i t s par les r eche rches d a n s ce d o m a i n e , l 'h is to i re des f e m m e s 
n 'est t ou jou rs pas in tég rée d a n s les c o n n a i s s a n c e s . 

Or l 'h is to i re d e s f e m m e s est b ien p lus q u ' u n e aut re h isto i re. El le ne 
se bo rne pas à fa i re sort i r ies f e m m e s d e l ' ombre : e l le pose des 
ques t i ons dé rangean tes , en in tégrant d a n s le d iscours et dans l 'é tude 
l 'au t re mo i t ié de l ' human i té . El le dévo i le a ins i d e s pans ent ie rs de 
l 'évo lu t ion soc ia le et ob l i ge à e n ré in te r roger le sens . O n ne sort pas 
i n d e m n e de cet te a n a l y s e car e l le éc la i re v i o l e m m e n t des en jeux 
m a r q u a n t s d e la soc ié té c o n t e m p o r a i n e et ob l i ge à une remise en 
cause , co l lec t ive et pe rsonne l l e . 

Ca r il n 'es t pas ind i f férent de naî t re h o m m e o u f e m m e : cec i imp l ique 
d ' e m b l é e une d i f fé renc ia t ion qui , a u - d e l à d e s ca tégo r i es soc ia les , 
d e s c l asses et d e s s ta tu ts , se t radu i t g é n é r a l e m e n t en t e r m e s 
d ' inéga l i té et d e h ié ra rch ie . Ce t te nouve l l e « d o n n e » v ient enr ich i r les 
pe rspec t i ves et s u r i m p o s e à la no t ion d e lut te des c lasses cel le de 
rappor ts soc iaux d e sexe . El le d é b o u c h e d o n c inév i tab lement sur la 
p r ise en c o m p t e d e s m é c a n i s m e s d ' e x c l u s i o n o u d ' in tégra t ion dans 
nos soc ié tés m o d e r n e s . 

En tant q u e tel le, l 'h is to i re des f e m m e s a dé jà un p a s s é b ien rempl i . 
En Be lg ique , e l le est res tée l o n g t e m p s e n - d e h o r s d e s un ivers i tés , en 
é t ro i te re la t ion a v e c le f é m i n i s m e mi l i tant . El le a produ i t d 'exce l len ts 
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t ravaux, qui ont été répercu tés par des revues fémin is tes {Les Cahiers 
du Grif, Chroniques féministes...), ce l les -c i d i f fusan t les résu l ta ts d e 
leurs p ropres recherches (Un ivers i té d e s F e m m e s ) et de la reche rche 
I n t e r n a t i o n a l e . D ' u n e m a n i è r e p l u s l a r g e , e l l e a c o n n u d e s 
d é v e l o p p e m e n t s cons idé rab les d a n s les pays a n g l o - s a x o n s , ma is 
auss i e n France , a u Q u é b e c : l 'h is to i re d e s f e m m e s a der r iè re el le 
des a n n é e s de déba ts , de cons t ruc t i on sc ien t i f ique qu i o p p o s e n t ses 
par t i sans et ses dé t rac teu rs , ma i s auss i s e s pa r t i sans en t re eux . Ca r 
sa d ivers i té n 'a pas t a rdé à p rodu i re d e s éco les , s igne d e sa v i ta l i té. 
Les reche rches ac tue l les t é m o i g n e n t d 'un cons tan t é l a rg i ssemen t 
des d o m a i n e s a u po in t d e v u e d e s t h è m e s et des m é t h o d e s . S o n 
pr inc ipa l mér i te d e m e u r e peu t -ê t re d 'avo i r ob l igé «à regarder comme 
justiciables d'une analyse en termes de détermination historique des 
données comme la reproduction, l'organisation familiale et le 
comportement sexuel».' 

O n aurai t pu conçevo i r un Cahier t ra i tant des aspec t s mu l t i f o rmes 
de la recherche . Peu t -ê t re un n u m é r o u l tér ieur s 'y at te l lera- t - i l . Le 
doss ie r p résen té ici est à la fo is p lus m o d e s t e et p lus c ib lé, d a n s le 
t e m p s et d a n s l 'objet. Il s 'ag i t d ' u n e sor te d 'é ta t d e s l ieux - de ce r ta ins 
l ieux car tous ne pouva ien t ê t re a b o r d é s - d e la cond i t i on f ém in ine au 
tou rnan t du XIX° - XX^ s ièc le , une m ise en pe rspec t i ve d e ten ta t i ves , 
d 'ac t iv i tés et d e s i tua t ions qu i t ou tes son t s ign i f i ca t ives de ce t te 
époque . Le l ien est là, qu i rel ie des ar t ic les pa ra i ssan t de p r ime abo rd 
d ispara tes . T o u s l ivrent le résu l ta t d ' u n e reche rche sur d o c u m e n t s , 
dans le cadre de m é m o i r e s d e l i cence, d e t h è s e s d e doc to ra t , d e 
t ravaux sc ien t i f iques d ivers . 

Il s 'agi t d ' abo rd de rappe le r le con tex te géné ra l de l ' é m e r g e n c e d u 
f ém in i sme d a n s la soc ié té be lge , ses par t i cu la r i tés et ses l imi tes 
(E l iane Gub in ) . Ma is il ne suff i t pas de di re la m i sogyn ie du XIX^ 
s ièc le, enco re faut- i l pouvo i r la pa lper . Si e l le a f f leure en f i l ig rane 
dans tous les ar t ic les, Mar ie -Sy lv ie D u p o n t - B o u c h a t , en é tud ian t la 
cr iminal i té fémin ine , je t te n é a n m o i n s un regard sur un de ses aspec ts 
les mo ins connus . El le mon t re c o m b i e n le dro i t péna l , à l ' instar de la 
l i t térature, la po l i t ique, la m é d e c i n e , véh i cu le les f a n t a s m e s d e la 
soc ié té fin de s ièc le : la f e m m e , vue p r i nc i pa lemen t s o u s la f o r m e 
d 'Eve cor rupt r ice . 

D é g a g é e de ses s té réo types , la c r im ina l i té f é m i n i n e appara î t sur tou t 
c o m m e une c o n s é q u e n c e de la misère . H e d w i g e P e e m a n s - P o u l l e t 

J.W.Scott, «Dix ans d'histoire des femmes», dans Le débat, décembre 
1981, p.128. 
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s ' in ter roge sur cet te paupér isa t ion des f e m m e s : fait h istor ique, présent 
d a n s tou tes les sou rces , fait d i s c e r n a b l e et mesu rab le , b ien c o n n u 
d e s pouvo i r s pub l ics , ma i s a u q u e l ceux -c i n ' appo r tè ren t j a m a i s de 
r é p o n s e a d é q u a t e . 

A u de là d e c e s s i tua t ions , il s 'ag i t auss i d e rappe le r q u e le f é m i n i s m e 
avai t , d a n s le con tex te po l i t ique et cu l tu re l d e l ' époque , tou tes les 
c h a n c e s de ne pas réussi r . Et de mon t re r auss i c o m m e n t et pou rquo i 
il a n é a n m o i n s pu s ' impose r . P r e m i è r e v ic to i re , indén iab le : son 
inser t ion d a n s les par t is po l i t i ques sort la ques t i on fémin is te (ou 
fém in ine , c 'es t se lon) de la sphè re p r i vée et ob l ige à en déba t t re dans 
l ' espace publ ic . M a i s v ic to i re à la P y r r h u s pu isqu 'e l le about i t à 
réa f f i rmer a v e c fo rce les inéga l i tés d e sexe , tout en pe rmet tan t au 
m o n d e m a s c u l i n d e r e p r e n d r e le c o n t r ô l e d e la p l u p a r t d e s 
o rgan i sa t i ons f ém in i nes (P ier re V a n d e n D u n g e n , Mar ie -Thé rèse 
C o e n e n , Va lé r ie T a n g h e ) . Des t ro is fami l les po l i t iques du t emps , seu l 
le par t i l ibéral reste en d e h o r s d e la m a n o e u v r e récupéra t r i ce , qu' i l 
ne p r e n n e p a s la m e s u r e e x a c t e d e l ' en j eu o u b ien q u e s e s 
p r é o c c u p a t i o n s so ien t a i l leurs . Il p r é s e n t e a ins i le pa radoxe d 'avo i r 
é té à la fo is le c reuse t d u f é m i n i s m e et le seu l part i à ne pas tenter 
d e l 'o rgan iser . Les a t t i dudes à l ' égard d e s revend ica t ions fémin is tes 
res te ron t a m b i g u ë s , d a n s la m e s u r e o ù rap idemen t c h a q u e part i 
p r iv i lég ie d i r e c t e m e n t les a v a n t a g e s qu' i l croit pouvo i r en t i rer. A ins i 
le rô le éducat i f , c o n c é d é a u x f e m m e s par les l ibéraux, loin de t radu i re 
une sens ib i l i té par t i cu l iè re pou r leur dés i r d ' émanc ipa t i on , sert leur 
pro je t d e la ïc isat ion d e la soc ié té et mon t re b ien v i te ses l imi tes q u a n d 
il s 'ag i t d e leur reconna î t re le droi t à une q u e l c o n q u e a f f i rmat ion 
p ro fess ionne l le . S o u s le couve r t de la d é f e n s e d u su f f rage fémin in , 
le con t rô le d u c le rgé mascu l in au n o m de l 'Egl ise s 'exerce rap idement 
sur les assoc ia t i ons fém in ines ch ré t i ennes et le P O B , b ien qu' i l lui soit 
imposs ib l e d e fa i re l ' é conomie de la q u e s t i o n fémin ine , p rouve son 
dés in té rê t p ro fond pou r les par t i cu la r i tés du m o u v e m e n t fémin is te en 
renonçan t à d é f e n d r e l 'égal i té po l i t ique des f e m m e s . 

M o m e n t s auss i o ù t rad i t ion et m o d e r n i t é se cô to ien t , sur tout d a n s le 
d o m a i n e d u t rava i l f ém in in . Si l 'on a b ien é tud ié les c o n s é q u e n c e s 
de l ' indust r ia l i sa t ion sur le t rava i l d e s f e m m e s au mi l ieu d u s ièc le, en 
r e v a n c h e l 'évo lu t ion f in -de-s ièc le est ne t t emen t mo ins connue . Des 
indus t r ies p r i nc i pa lemen t f é m i n i n e s d i spa ra i ssen t , le peti t c o m m e r 
ce - t rad i t ionne l lement fémin in - se déba t aux pr ises avec les nouve l les 
f o r m e s de d is t r ibu t ion , ma is auss i de nouve l l es ca r r iè res fémin ines 
se dess inen t , qu i s 'a f f i rmeron t d a n s l ' en t re -deux-guer res ( inf i rmières, 
ass i s tan tes soc ia les . . . ) . S e r g e J a u m a i n appo r t e un éc la i rage sur la 
bou t ique , un ivers f ém in in par exce l l ence . A n n e S u m m e r s mon t re 



Auto-portrait au perroquet, huile sur toile, 60 x 70 cm. 
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c o m m e n t les in f i rmières, en s ' a p p u y a n t sur les f o r m e s les p lus 
a n c i e n n e s du t ravai l d o m e s t i q u e , ten ten t d ' é c h a p p e r à la tute l le 
mascu l i ne . Ma is la st r ic te h ié ra rch ie des rappor ts de c lasse et de 
gen re y met t ron t bon ordre . Q u a n t à Den i se K e y m o l e n , el le rappel le 
c o m m e n t les p rem iè res f e m m e s m é d e c i n s on t ouver t une vo ie ét ro i te 
ve rs les p ro fess ions l ibéra les. 

Il ne s 'ag i t , b ien sûr, que d ' une a p p r o c h e par t ie l le de la cond i t ion 
f é m i n i n e : de t rès n o m b r e u x aspec t s res tent à découvr i r . Te l que l le 
doss ie r n 'a d 'au t re amb i t i on q u e d ' ins is te r sur l ' intérêt de ces é tudes 
et sur la nécess i té d e rappe le r qu' i l y a cen t ans - c 'es t loin et c 'es t 
p r o c h e - d e s f e m m e s , e s p é r a n t p a r t i c i p e r a u m o u v e m e n t 
d ' é m a n c i p a t i o n a m o r c é a v e c le s i è c l e , o n t r e m i s e n c a u s e , 
exp l i c i t emen t ou non, l 'ordre d e la soc ié té bou rgeo i se industr ie l le . 

Eliane Gubin et Jean Puissant 



M a r i e - T h é r è s e C o e n e n , l i cenc iée en h is to i re, d i r ige le C A R H O P 
(Centre d 'Ac t ion et de R e c h e r c h e en Histo i re Ouvr iè re et Popu la i re) . 
El le p répa re une t hèse sur le s ynd i ca l i sme fémin in en Be lg ique . O n 
lui doit en t re au t res une é tude récen te sur la g rève de la F N à 
Hers ta l en 1966. 

Mar ie -Sy lv ie D u p o n t - B o u c h a t , doc teu r en histo i re, est c h a r g é e 
de cou rs à l 'UCL (Louva in - l a -Neuve ) . El le a c o n s a c r é sa t hèse à la 
sorce l le r ie d a n s les Pays -Bas . Depu is , e l le é tud ie p r i nc ipa lemen t 
révo lu t i on d u s y s t è m e pén i ten t ia i re . 

El iane Gub in , h is to r ienne, est c h a r g é e de cou rs à l 'ULB, o ù el le 
ense igne l 'h istoire de la Be lg ique con tempora ine . Elle an ime, depu is 
1988, le G r o u p e in terd isc ip l ina i re d ' é tudes sur les f e m m e s de l 'ULB. 

S e r g e J a u m a i n es t doc teu r en h is to i re, p remie r ass is tan t et maî t re 
de c o n f é r e n c e à l 'ULB. Il a c o n s a c r é sa t h è s e de doc to ra t à l ' é tude 
du pet i t c o m m e r c e . 

D e n i s e K e y m o l e n es t l i c e n c i é e e n h i s t o i r e . E l le e n s e i g n e 
ac tue l l emen t à l 'Eco le Soc ia le d ' H e v e r l e e et poursu i t une t hèse de 
doc to ra t sur V ic to i re C A P P E . Elle a pub l ié de n o m b r e u x ar t ic les sur 
la cond i t ion f ém in ine au XIX^ s ièc le . 

IHedwige P e e m a n s - P o u l l e t est h is to r ienne et rédact r ice en chef d u 
jou rna l des Mutua l i t és ch ré t i ennes En Marche. El le est une des 
an ima t r i ces de l 'Un ivers i té des f e m m e s , et de la revue éd i tée par 
cel le-c i , Chroniques féministes. 

A n n e S u m m e r s est h is to r ienne et conse rva t r i ce à la sec t ion des 
manusc r i t s d e la British L /b ra ry (Londres ) . Sa t hèse de doc to ra t est 
consac rée aux se rv i ces in f i rmiers d a n s l 'Ang le te r re de la s e c o n d e 
moi t ié du XIX^ s ièc le . 

Valér ie T a n g h e est l i cenc iée en j ou rna l i sme et c o m m u n i c a t i o n . 
Son mémo i re de l icence était consac ré à l 'é tude de p lus ieurs o rganes 
de p resse fémin is te et soc ia l is te . 

Pierre V a n d e n D u n g e n est l i cenc ié en h is to i re. Il a c o n s a c r é son 
m é m o i r e à l 'évo lu t ion d e s f é m i n i s m e s avan t 1914. Il a ensu i te 
en t repr is une é tude à l 'Un ivers i té d u Q u é b e c à (\/lontréal où , en 
co l labora t ion a v e c Y o l a n d e C o h e n , il a m e n é une é tude c o m p a r é e 
sur les Ce rc les de f e rm iè res au Q u é b e c et en Be lg ique . 



féminisme et société en belgique avant 
1914 

éliane gubin 

Il es t c l ass ique de fa i re co ïnc ide r la n a i s s a n c e du f é m i n i s m e be lge 
a v e c la c réa t ion de la L igue du Droi t d e s f e m m e s en 1892. C 'es t en 
effet le 2 7 novembre 1892 que se t ient la p remière assemb lée généra le 
de la L igue, d a n s le g rand aud i to i re d e l 'Un ivers i té L ibre de Bruxe l les , 
e n p r é s e n c e d e son rec teur Hec to r Den is , fu tur dépu té soc ia l is te \ 
Si l 'on e x c e p t e le Vrouwenclub d 'Emi l i e C laeys , f ondé à G a n d en 
1886 ma is r ap idemen t inséré d a n s les s t ruc tu res du P O B ^, la L igue 

1. Une journée d'études, organisée par le GIEF avec l'appui du FNRS, a 
commémoré cet événement le 27 novembre 1992 à l'Université libre de 
Bruxelles. Les contributions paraîtront avant la fin de 1993. Sur la Ligue du 
droit des femmes, sa création et son fonctionnement : se reporter au 
mémoire de licence malheureusement inédit de F. VAN LIERDE, La Ligue 
belge du droit des femmes, Mémoire d'hist. cont.,UCL, 1972. 
La Ligue constitua un groupe de pression actif, efficace en dépit d'un nombre 
limité d'adhérentes (on ne dispose pas d'indications chiffrées). Son recrutement 
se limitait à Bruxelles et à la petite bourgeoisie intellectuelle et libérale de 
gauche. 
Elle constitua un lieu de réflexion et surtout de préparation de dossiers et de 
questions transmis ensuite aux hommes politiques concernés. Sur la scène 
internationale, elle acquit un certain poids par ses contacts avec les 
associations féministes à l'étranger. 

2. Voir l'article de P. Van den Dungen sur Emilie Claeys dans ce numéro des 
CM. 
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peut ê t re cons i dé rée c o m m e le p r e m i e r m o u v e m e n t fémin is te , le 
p remie r g roupe d e p ress ion pou r ob ten i r des ré fo rmes lég is la t ives 
favo rab les aux f e m m e s . Q u ' e s t - c e qu i en exp l i que l ' é m e r g e n c e à ce 
momen t - l à , et c o m m e n t , en dép i t d ' un con tex te t rès dé favo rab le , la 
L igue a- t -e l le pu p rog resse r? 

A b ien y regarder , la L igue o f f re des con t ras tes é t o n n a n t s : el le 
par t ic ipe au m o u v e m e n t généra l i sé ve rs p lus d e d é m o c r a t i e et d ' éga 
lité qu i ca rac té r i se la f in d u s ièc le , ma i s se t rouve par a i l leurs en 
comp le t po r te -à - faux a v e c les men ta l i t és et les ré f lex ions c o n t e m p o 
raines. 

A u p lan e u r o p é e n , la L igue s ' inscr i t d a n s un vas te couran t qui voi t 
naî t re p resque par tou t en E u r o p e occ iden ta le , avec q u e l q u e s déca 
lages ch rono log iques , d e s assoc ia t i ons s t ruc tu rées , do tées d 'o rga 
nes propres , de m o y e n s de p ress ion p ropres , pour re layer les ini t ia
t ives ind iv idue l les d u débu t du f é m i n i s m e . A ce t i tre, la L igue n 'o f f re 
pas d 'or ig ina l i té par t icu l iè re , e l le a c c o m p a g n e la lente pr ise de 
c o n s c i e n c e fémin is te qu i s 'es t e f f ec tuée d a n s les soc ié tés indust r ie l 
les ent re 1850 et 1900. 

Dans le con tex te nat iona l , le f é m i n i s m e s ' inscr i t d a n s un m o u v e m e n t 
dé jà anc ien , cr i t ique à l ' égard de l 'o rdre bourgeo is , p r o g r e s s i v e m e n t 
cana l i sé au se in de t ro is cou ran t s : le m o u v e m e n t soc ia l , l ingu is t ique 
et fémin is te . T o u s t ro is t rouven t leur o r ig ine d a n s la Cons t i t u t i on de 
1830 qui , si e l le est rée l l ement un m o d è l e de l ibéra l i sme po l i t ique 
( comparé à l ' o rgan isa t ion d e s au t res Eta ts eu ropéens ) , n 'en est pas 
mo ins e x t r ê m e m e n t conse rva t r i ce a u p lan soc ia l . L 'év ic t ion de la 
g rande ma jo r i té de la popu la t i on des dro i ts po l i t iques, cu l tu re ls , 
j u r id iques susc i te r ap idemen t des réac t ions , des p ro tes ta t ions . Le 
f ém in i sme be lge s ' i nsère d o n c b ien d a n s l 'évo lu t ion in terne du pays 
vers p lus de démoc ra t i e , ma i s le para l lè le que l 'on peut établ i r a v e c 
les au t res cou ran ts con tes ta ta i res s 'a r rê te - m o m e n t a n é m e n t - là. 

En ef fet , le m o u v e m e n t ouvr ie r , g r o u p é au tou r du P O B r é c e m m e n t 
c réé (1885) , a pour lui la fo rce des m a s s e s p ro lé ta r iennes et l ' a rme 
de la g rève généra le . Il ob t ien t r a p i d e m e n t une p rem iè re v ic to i re , en 
1893, a v e c le su f f rage plural . Le m o u v e m e n t f l a m a n d , ap rès avo i r 
s tagné l ong temps , obt ient , par ce m ê m e vo te p lural , le po ids d e s 
m a s s e s rura les f l a m a n d e s et bascu le dé f i n i t i vemen t d a n s les rangs 
du part i ca tho l ique , c 'es t -à -d i re d u part i au pouvo i r depu i s 1884. La 
«loi d 'éga l i té» (1898) , r econna i ssan t le f l a m a n d c o m m e s e c o n d e 
langue nat iona le , s o n n e le g las d e la s u p r é m a t i e cu l ture l le de la 
bourgeo is ie f r ancophone . Les d e u x m o u v e m e n t s -ouvr ier et f l amand-
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ava ien t à lut ter con t re d e s p réven t i ons fo r tes , p réven t ion de c lasse 
d a n s les d e u x cas , à laque l le s ' a jou te la p réven t i on cul ture l le pour le 
m o u v e m e n t f l a m a n d . M a i s ces p réven t i ons s ' o rdonnen t d a n s une 
s p h è r e qui n 'exc lu t pas la lut te po l i t ique : le f l am ingan t i sme est 
rep résen té à la C h a m b r e d e p u i s 1863; d è s 1894, le P O B envo ie v ingt 
et un d é p u t é s au Pa r l emen t où les p rog ress i s tes ava ien t dé jà bal isé 
la revend ica t i on d u su f f rage un iverse l . 

Le f é m i n i s m e , lui, b ien qu 'ayan t , c o m m e le m o u v e m e n t f l amand , 
lancé ses p r e m i è r e s c r i t iques t rès tôt (1832) ^, est resté embryonna i 
re. Son évolut ion est lente et diff ici le dans une société où les pr incipales 
i n té ressées - les f e m m e s - restent ind i f fé ren tes à la p lupar t de ses 
a r g u m e n t s . A la f in d u s ièc le , le m o u v e m e n t est t ou jou rs peu 
d é v e l o p p é . R e p r é s e n t é par q u e l q u e s d i za ines de f e m m e s act ives , il 
a con t re lui des p réven t ions de c lasse (on cr i t ique l 'or ig ine bourgeo ise 
des p rem iè res fémin is tes ) , ma i s sur tou t des p réven t ions de sexe qui 
l 'exc luent du d o m a i n e publ ic . A lo rs qu 'e l les p rocèden t du m ê m e dési r 
d 'éga l i té au se in de la soc ié té , les revend ica t i ons fémin is tes ne sont 
pas de m ê m e na tu re et se heur ten t à d e s rés is tances d i f fé rentes , car 
e l les remet ten t en c a u s e non s e u l e m e n t l ' o rgan isa t ion soc ia le mais 
auss i ses f o n d e m e n t s . 

Pou r c o m p r e n d r e la v i r u lence des réac t i ons an t i - fémin is tes , qui 
s e m b l e n t te l l emen t d i s p r o p o r t i o n n é e s en rega rd de l ' in f luence mini
m e d u m o u v e m e n t , il faut ten i r c o m p t e du con tex te po l i t ique et des 
va leu rs mora les de la bou rgeo i s i e d o m i n a n t e . Les deux s 'enchevê 
trent d 'a i l leurs in t imement en cet te f in de siècle, où la société, t raversée 
par de fo r tes s e c o u s s e s soc ia les , est ob l i gée de recons idére r et de 
conso l i de r l 'éd i f ice. 

le temps des changements 
La pér iode qui s ' é tend de 1884 à 1914 est fai te de cont ras tes v io lents : 
f igée d a n s une s tab i l i té po l i t ique to ta le - le « long règne» ca tho l ique 
d e 3 0 ans - la soc ié té est éb ran lée par de g raves exp los ions soc ia les , 
n é e s d u ra len t i ssemen t de la c r o i s s a n c e é c o n o m i q u e et des p rogrès 
d e l ' o rgan isa t ion ouvr iè re . L 'essor d e s sc iences , le da rw in i sme - et 

3. Zoé de GAMOND, De la condition sociale des femmes au 19e siècle et de 
leur éducation publique et privée, 1834 ( ouvrage réunissant des «Lettres» 
parues en 1832 et 1833 dans la Revue encyclopédique). Sur Zoé de 
Gamond, voir A. WAUTERS, Biographie nationale, t.VII, col. 474-481. 
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la fo rm idab le quere l le in te l lec tue l le qu' i l p r o v o q u e - remet ten t en 
cause la cer t i tude des or ig ines. L 'accé lé ra t ion du t emps , des ry thmes, 
des m o y e n s de t ranspor ts accro î t les b o u l e v e r s e m e n t s que d ' a u c u n s 
-et non des mo ind res - n 'hés i ten t pas à t radu i re en i nqu ié tudes : «Le 
temps presse... Le régime de la machine et de la violence a 
commencé» écr i t M iche le t en 1872. La c ra in te du m o d e r n i s m e , d e s 
c h a n g e m e n t s incont rô lés , est la tente chez b e a u c o u p , c o m m e une 
pla ie qui a c c o m p a g n e les f ins de s ièc le . La d é g é n é r e s c e n c e , d é n o n 
cée par les mora l i s tes , s e m b l e t rouve r son châ t imen t d a n s la d i f fu
s ion de f léaux soc iaux , a u p rop re - la t ube rcu lose , la syphi l is - c o m m e 
au f iguré -le soc ia l i sme. 

La soc ié té bou rgeo i se u rba ine ava i t é l abo ré p a t i e m m e n t un m o d e d e 
vie, un code des va leurs , une h ié rarch ie au tou r de son pouvo i r 
é c o n o m i q u e et pol i t ique. El le a produ i t un s y s t è m e de pensée , a rbore 
f i è rement des p rog rès t echn iques , des p rog rès sc ien t i f iques , est tout 
en t iè re acqu ise , d a n s sa c o m p o s a n t e la ïque, a u pos i t i v i sme -caté
gor ies c la i res, évo lu t i ves - tou t en t iè re c o n v a i n c u e d a n s sa c o m 
posan te re l ig ieuse, du b ien - fondé des d iv i s ions soc ia les é tab l ies par 
la P rov idence . Les c lasses ont c h a c u n e leur rôle, et pa rm i e l les, la 
d is t r ibut ion des t â c h e s s 'e f fec tue se lon les s e x e s et les âges . Le XiX"* 
est un s ièc le qui c lasse , qu i o r d o n n e , qu i décr i t , qu i déf in i t , à la 
man iè re de l ' en tomo log is te . 

P r o f o n d é m e n t d iv isée au p lan po l i t ique, la bou rgeo i s i e d o m i n a n t e 
a f f i che un f ront uni et h o m o g è n e en mat iè re soc ia le , en mat iè re 
mora le . Auss i , la c r ise v e n u e , un c o n s e n s u s se dégage- t - i l rap ide
men t : le mal a une or ig ine mora le . Le r e m è d e ne peu t d o n c êt re que 
mora l . Par tout des ré fo rmateu rs , ca tho l i ques , p ro tes tan ts , la ïques, 
che rchen t à rechr is t ian iser , à remora l i se r une soc ié té pe r tu rbée par 
l ' économie cap i ta l is te . Les so lu t ions sont c h e r c h é e s d a n s les ense i 
g n e m e n t s de l 'Egl ise, la lec ture de la Bib le, l 'a f f i rmat ion des ve r tus 
mora les et c iv iques . T o u s c o n v e r g e n t ve rs une idée un ique : seu le 
la res taura t ion de la fami l le , ce l ieu ca rd ina l de la bourgeo is ie , 
pe rme t t ra de rétabl i r la pa ix soc ia le . 

Dé jà d a n s les a n n é e s 1860, a v e c l 'appar i t ion d e la ques t i on soc ia le 
- c 'es t -à -d i re de la ques t i on ouv r i è re - la f e m m e s 'é ta i t t r ouvée 
b rusquement au cent re de l 'observat ion. La f e m m e du peup le d 'abord , 
j ugée responsab le de la m isè re ouv r iè re par m a n q u e de qua l i tés 
domes t i ques . La res taura t ion d u « m é n a g e » p r é c é d a la res taura t ion 
de la fami l le , mo t d 'o rd re incond i t i onne l au tou rnan t du s ièc le. 



éliane gubin 15 

O n cons ta te donc qu ' en pé r iode d e t o u r m e n t e soc ia le , lo rsque l 'ordre 
b o u r g e o i s doi t fa i re face à d e s s e c o u s s e s g raves , l ' ana lyse pu ise en 
dern ier ressort mo ins dans les conv ic t i ons po l i t iques ou é c o n o m i q u e s 
q u e d a n s les conv ic t i ons mora les . Inqu iè te , la bou rgeo is ie se tou rne 
ve rs d e s « d o n n é e s d ' é v i d e n c e » pou r rebât i r une soc ié té en y réaf
f i rmant les dro i ts et les devo i r s de c h a c u n . O r la d is t r ibu t ion des rô les 
f ém in in et mascu l i n est peu t -ê t re d e t ou tes l ' év idence la p lus for te, 
ce l le à laque l le el le se racc roche a v e c le p lus d 'énerg ie . A u - d e l à d e 
tous les b o u l e v e r s e m e n t s poss ib les , subs is te a u mo ins une cer t i tude, 
si b ien r é s u m é e par le p rove rbe ang la i s : «Le Pa r l emen t peut tout , 
e x c e p t é c h a n g e r l ' h o m m e en f e m m e et r é c i p r o q u e m e n t » . 

La f e m m e d a n s son foyer , é p o u s e , m è r e et éduca t r i ce , n 'est p lus une 
s imp le rep résen ta t ion . El le dev ien t une d e s cond i t i ons sine qua non 
d e l ' o rd re soc ia l : j a m a i s le s t é r é o t y p e n 'a é té p lus l anc inan t , 
omn ip résen t , dès lors qu' i l n 'est p lus s e u l e m e n t un m o d e de v ie, ma is 
le soc le de la recons t ruc t ion soc ia le . C 'es t p réc i sémen t la fami l le -
te l le que déf in ie par la loi d iv ine o u par la loi c iv i le (c 'es t -à-d i re la 
ce l lu le de base , o i j régnen t l 'o rdre et la h ié ra rch ie , la supér io r i té 
mascu l ine et la fa ib lesse fémin ine) - qu i su rnage c o m m e valeur socia le 
f o n d a m e n t a l e . Et c 'es t p r é c i s é m e n t cet o rd re fami l ia l - là que les 
revend i ca t i ons fém in i s tes , en je tan t le dou te sur la lég i t imi té des 
rappor t s soc i aux d e sexe , pou r ra ien t m e n a c e r . Le d ia logue paraî t , 
d è s l 'o r ig ine, v o u é à l 'échec . 

une fin de siècle obsédée par les femmes 
L ' e m b r i g a d e m e n t d e s f e m m e s d a n s la recons t ruc t ion soc ia le fut 
e x t r a o r d i n a i r e : c a t h o l i c i s m e soc ia l , p a t e r n a l i s m e , l i bé ra l i sme. . . 
p o u s s e n t les f e m m e s d a n s la v ie assoc ia t i ve don t on espè re la 
régéné ra t i on soc ia le . Les l igues de mora l i té se mul t ip l ient , l igues d e 
p ro tec t i on en tous gen res (pour les p ros t i tuées , pour les se rvan tes , 
pour les f i l l es -mères) , l igues d ' hyg iène , l igues con t re l ' a lcoo l i sme, 
pou r le pac i f i sme. . . Les é p o u s e s , don t on réa f f i rme par a i l leurs la 
fa ib lesse et l ' incapac i té ju r id ique, appa ra i ssen t pour tan t c o m m e le fer 
d e lance, c o m m e les p r inc ipa les «ouvrières sociales» " d a n s la gran
d e c ro i sade de « remora l i sa t i on» , «ouv r iè res» v o u é e s d é s o r m a i s au 
f oye r don t e l les ont la res taura t ion en c h a r g e . 

4. Le terme est du prédicateur français, le père Célestin Augier. 



Le baiser, huile sur toile, 95 x 125 cm. 
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L 'Eg l i se en fait un po in t de doc t r i ne : d e L é o n XII I (Rerum Novarum) 
à Pie XI (Casti Connubii, 1930 , Quadragesimo anno, 1931), les 
e n c y c l i q u e s par len t d ' une nnême vo ix . La p lace d e la f e m m e est dans 
s o n foyer , e l le est des t i née «aux ouvrages domestiques... qui sau
vegardent admirablement l'honneur de son sexe et répondent mieux, 
de leur nature, à ce que demandent la bonne éducation des enfants 
et la prospérité de la famille» ( De la condition des ouvriers, Léon X111 ). 
M ê m e p lus, tou te act iv i té ex té r i eu re est un pér i l «pour la sécurité 
publique, pour le salut, pour l'existence même de la civilisation» 
{Casti Connubii, Pie XI )^ . 

La l i t térature ^, les ar ts en généra l , po r ten t la m a r q u e de cet te inqu ié
tude , de cet te o m n i p r é s e n c e d e la f e m m e , s o u s son doub le v i sage , 
E ve cor rup t r i ce ou Mar ie sa lva t r i ce . Si la Be lg ique n 'a pas, c o m m e 
la F rance , l ' équ iva len t d e s f rè res C o n c o u r t d a n s le d o m a i n e de la 
m i sogyn ie , sa l i t térature n 'en po r te pas m o i n s la m a r q u e Para l lè
lement , le sex i sme , qu i ava i t t rouvé des é c h o s favo rab les en pol i t ique 
(chez P r o u d h o n n o t a m m e n t ), a t te in t d e s s o m m e t s en ph i losoph ie : 
c h e z un We in i nge r , un S c h o p e n h a u e r pou r qu i «il ne devrait y avoir 
au monde que des femmes d'intérieur, appliquées au ménage, et des 
jeunes filles aspirant à le devenir et que l'on formerait, non à l'arro
gance mais au travail et à la soumission» ̂ 1 

Le s e x i s m e est auss i con fo r té par le droi t , la médec ine , par la b io logie, 
qui , d a n s le p r o l o n g e m e n t d u d a r w i n i s m e , p résen ten t la d i f fé rence 
d e s s e x e s c o m m e une cond i t i on nécessa i r e a u p rogrès . Cel le-c i ne 
s 'obse rve - t -e l l e pas d a n s le règne a n i m a l à m e s u r e que l 'on s 'é lève 
d a n s l 'éche l le d e s e s p è c e s ? «L'amplification de la disparité sexuelle 
est une loi du progrès humain; elle est donc érigée en valeur abso-

5. Voir : Encycliques et messages pontificaux (Léon XII, PieXI, PieXIl). Textes 
clioisis. Préface de H. GUITTON, Paris, 1948. 

6. On consultera à ce propos deux ouvrages récents, particulièrement 
révélateurs : A. STORA-LAMARRE, L'Enferdela llleRépublique. Censeurs 
et pornographes 1881-1914, Imago, Paris, 1990 et M. DOTTIN-ORSINI, 
Cette femme qu'ils disent fatale, Grasset, Paris, 1993. 

7. P. Van den Dungen prépare un article sur ce sujet. On pourra déjà consulter 
son mémoire de licence en histoire, Féminismes en Belgique, ULB, 1991, 
pp. 125-128. 

8. SCHOPENHAUER, Essai sur les femmes, cité dans M. DOTTIN-ORSINI, 
op. ci t., p.341. 
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lue : tout le reste est perversion» ^. T r è s v i te l ' idée s ' i m p o s e q u e tou te 
concess ion vers l 'égali té des sexes about i ra à une fo rme d 'androgyn ie . 
La f e m m e , t rava i l lant c o m m e l ' h o m m e , é tud ian t c o m m e l ' h o m m e , 
s 'en rapp roche ra p h y s i q u e m e n t et pe rd ra du m ê m e c o u p les qua l i tés 
et les «cha rmes» de son sexe . La c ra in te que le f ém in i sme ne c h a n g e 
l ' apparence phys ique des f e m m e s s o u s - t e n d les d iscours , c o m m e un 
dange r ma jeu r pour la c iv i l i sa t ion «Entre autres conséquences 
factieuses, le travail des femmes, en se généralisant, entraînera 
selon toute vraisemblance l'enlaidissement de l'espèce...». Il ne faut 
pas vou lo i r con t ra ind re la na ture . Or , la f e m m e est «une fleur de serre 
dont le parfum ne s'exhale jamais plus suavement que dans la tiède 
intimité de la vie domestique, mais dont les couleurs se fânent aussitôt 
qu'on l'expose au grand jour brutal de l'agitation extérieure» De 
tou te év idence , «les hommes de ce temps ressentent encore le 
besoin qu'une forte différence physique vienne confirmer la différence 
des rôles sociaux et justifie la ségrégation»^^. 

F e r m o n s cet te pa ren thèse , sans laque l le les réac t ions m a s c u l i n e s 
sont peu c o m p r é h e n s i b l e s , et r é s u m o n s - n o u s . Les sc i ences (méde 
c ine, b io log ie) con f i rmen t la fa ib lesse phys i que et psych ique d e s 
f e m m e s , la po l i t ique che rche re fuge d a n s les cer t i tudes mora les pour 
redresser une soc ié té con tes ta ta i re , la l i t térature est t r ave rsée par 
des c o u r a n t s o b s e s s i o n n e l s . . . : le c o n t e x t e est , pou r le mo ins , 
dé favo rab le au f é m i n i s m e qui d é s o r m a i s fait cava l ie r seu l et se 
dé tache ne t temen t d e s au t res m o u v e m e n t s d é m o c r a t i q u e s . T o u t e 
revend ica t ion fémin is te , si m i n c e soi t -e l le , d é c l e n c h e r a sys témat i 
q u e m e n t une levée de bouc l ie rs o ù le c a t a s t r o p h i s m e t ient l ieu 
d ' a rgumen t . Et cet é tat d 'espr i t subs i s te a u XX" s ièc le. Les revend i 
ca t ions fémin is tes son t i m m é d i a t e m e n t ass im i l ées à un dén i d e 
« l 'é ternel fémin in» qui a m è n e r a n é c e s s a i r e m e n t «la fin de la famille 
donc le désastre social» J a m a i s quê te d 'éga l i té n 'a susc i té d e 
prév is ions auss i a la rmis tes . A c h a q u e avancée , la soc ié té répond par 
l ' inv io labi l i té du p r inc ipe na tu re l : «... la femme est faite pour la 
famille, (...)c'est seulement en elle et par elle qu'elle aura la plénitude 

9. M. DOTTIN-ORSINI,/dem, p.351. 
10. Voir encore dans l'entre-deux-guerres : M. BRAUNSCHVIG, La femme et 

la beauté, Paris, Colin, 1929. 
11. Idem, p.240. 
12. Y. KNIBIEHLER et C. FOUQUET, La beauté, pour quoi faire?. Temps 

actuels, 1982, p. 120. 
13. H. JOLY, Le droit féminin, Paris, 1922, p. 10. 
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de sa vie, même de sa vie personnelle(...) Il est clair que tout ce qui 
empêche l'homme d'être le plus homme et la femme d'être le plus 
femme possible mène à un excès d'individualisme tendant à la 
négation de la société» 

M a i s si le con tex te po l i t ique, soc ia l , in te l lec tue l est é m i n e m m e n t 
dé favo rab le , la L igue d u Droi t d e s f e m m e s ex is te bel et b ien. C o m 
men t a- t -e l le pu s ' i m p o s e r ? Par que l i t inéra i re a- t -e l le pu se f rayer un 
c h e m i n d a n s une soc ié té a t ten t i ve aux f e m m e s ma is si peu enc l ine 
à les écou te r? Le f é m i n i s m e s t ruc tu ré qu i voi t le jour ne naît pas du 
con tex te d e s a n n é e s 1890 ma is rep résen te l ' abou t i ssemen t d 'une 
p r e m i è r e pér iode , sor te d e p r o t o f é m i n i s m e o ù le mi l i tan t isme fut 
p r i nc ipa lemen t axé s u r d e s revend ica t ions pédagog iques . Depu is les 
a n n é e s 1860 en ef fe t , les é l é m e n t s n é c e s s a i r e s à la revend ica t ion 
éga l i ta i re ava ien t é té m is p a t i e m m e n t en p lace , et ces é l émen ts 
furent , en Be lg ique c o m m e par tout a i l leurs, la const i tu t ion d 'un réseau 
éduca t i f pour f i l les. 

le protoféminisme pédagogique 
Le f é m i n i s m e a donc , d è s 1892, un p a s s é m a r q u é i déo log iquemen t , 
qu i p l onge ses rac ines a u p lus p r o f o n d de ce qui fut la lutte po l i t ique 
pr inc ipa le au s ièc le dern ie r : la ques t i on sco la i re . Les aspec ts les p lus 
spec tacu la i r es fu ren t les e f fo r ts pour ins taurer un e n s e i g n e m e n t 
s e c o n d a i r e pour f i l les et les m e n e r a ins i j u s q u ' à l 'un ivers i té . Dans le 
m ê m e t e m p s un e n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e et p ro fess ionne l se met en 
p lace , s o u s les a u s p i c e s de l ' Assoc i a t i on pou r l ' e n s e i g n e m e n t 
p ro fess ionne l des j e u n e s f i l les, c réée à B ruxe l l es en 1865. L ' Inst i tut 
B i s s h o f f s h e i m d 'abo rd , l ' Inst i tut C o u v r e u r ensu i te se souc ien t d e 
do te r les f i l les de la pet i te b o u r g e o i s i e d 'un mét ie r qual i f ié A 
Bruxe l les tou jou rs , Isabe l le Gat t i de G a m o n d , la f i l le de Z o é de 
G a m o n d , f onde en 1864 les p rem ie rs C o u r s d ' éduca t i on pour j e u n e s 
f i l les qu i p ré luden t à un réseau c o m p l e t d ' é d u c a t i o n pour f i l les. Son 
e x e m p l e est su iv i d a n s les p r i nc ipa les v i l les l ibéra les d u pays . 
L ' in i t ia t ive est , s a n s con tes te , l ibéra le et la ïque : il est c lair que s a n s 
l 'appu i d ' u n e f rac t ion po l i t i quemen t in f luente , s a n s les subs ides 
o c t o y é s par ce r ta ines adm in i s t r a t i ons c o m m u n a l e s , ces é tab l i sse
m e n t s la ïcs f ém in ins n 'au ra ien t j a m a i s v u le jour . 

14. Idem, p.20. 
15. M. DE VREESE, «L'Association pour l'enseignement professionnel des 

femmes et les débuts de l'école Bisshofsheim à Bruxelles, 1864-1868» dans 
Revue belge d'histoire contemporaine, XXII, 1991, 3-4, pp.625-655. 
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Si l 'appui quas i i ncond i t i onne l de la L igue d e l 'Ense ignemen t , récem
ment c réée (1864) , peu t se c o m p r e n d r e d a n s une pe rspec t i ve 
p é d a g o g i q u e , c o m m e n t exp l i que r en r e v a n c h e l ' adhés ion des adm i 
n is t ra t ions c o m m u n a l e s d e Bruxe l les , de Mo ns , de L iège, d 'Anve rs , 
de Gand , e tc .? C o m m e n t sur tout c o m p r e n d r e que les doc t r ina i res se 
so ient l a rgemen t ral l iés à ces in i t ia t ives, eux qui ava ien t d e la fami l le 
et des rappor ts soc iaux de sexe une v is ion t radi t ionnel le? L 'expl icat ion 
est à che rche r d a n s la s i tua t ion po l i t ique de l ' époque . 

Il faut remon te r a u x a n n é e s 1860. A ce m o m e n t , le fossé se c r e u s e 
t rès v i te en t re ca tho l i ques et l ibéraux. Les t h è s e s réac t ionna i res d u 
p a p e Pie IX, sa c o n d a m n a t i o n exp l i c i te des l iber tés m o d e r n e s 
garan t ies par la Cons t i tu t ion , favor i sen t l 'appar i t ion d ' u n e f range à la 
dro i te du part i ca tho l i que , l ' u l t r amon tan i sme , à laque l le r épond t rès 
v i te à g a u c h e une f rac t ion rad ica le , le j e u n e l ibéra l isme, ant ic lér ica l 
ma is auss i an t i re l ig ieux . C e s j e u n e s l ibéraux é p o u s e n t g é n é r e u s e 
men t tou tes les c a u s e s con tes ta ta i r es Ils ne s ' o p p o s e n t pas 
seu lemen t aux u l t ramonta ins , ils «ruent» auss i d a n s les b ranca rds au 
se in d e leur part i . Ils ex igen t la rév is ion de la loi sco la i re de 1842, 
l 'ob l igat ion sco la i re , l ' ex tens ion d u su f f rage , la décen t ra l i sa t ion d u 
pouvo i r . La réso lu t ion de la ques t i on soc ia le , ils la conço i ven t c o m m e 
un c o m p l é m e n t de la ques t i on sco la i re : ils vo ien t d a n s le déve lop 
pement de l ' ense ignement un remède universe l à tou tes les inégal i tés. 
Pour eux , re lever les m a s s e s s ign i f ie d ' abo rd les instru i re. Ils possè 
dent d o n c en c o m m u n a v e c les p rem iè res fém in i s tes la conv ic t ion 
que l ' infér ior i té cu l ture l le est la b a s e d e tou tes les in fér ior i tés, q u e 
l ' ense ignement doit p r é c é d e r t o u t e ré fo rme p o u r q u ' e l l e soit f ruc tueu
se. Ils prônent l 'ense ignement obl igato i re c o m m e t rempl in vers l 'égali té 
po l i t ique de m ê m e q u e les f ém in i s tes p rônen t l ' ense ignemen t des 
f i l les c o m m e t remp l in ve rs l 'égal i té d e s sexes . La rencon t re n 'est pas 
s e u l e m e n t t héo r ique , des l iens d 'ami t ié se nouen t ent re Isabe l le 
Gat t i , Pau l J a n s o n , Henr i Be rgé , Hec to r Denis . . . 

A u m o m e n t o i j les ca tho l i ques s 'é r igen t en part i cons t i t ué ( A s s e m 
b lées de Ma l ines , 1863, 1864, 1867) ma is sur tou t o ù ils a c c è d e n t au 
g o u v e r n e m e n t (1870 -1878 ) , les l ibéraux oub l ien t un instant leurs 
quere l les in te rnes et le part i , tou t en t ie r t ou rné ve rs la r econquê te du 

16. Le jeune libéralisme, avec à sa tête un homme comme Janson, aura en effet 
des contacts avec le mouvement ouvrier, avec le mouvement flamand, avec 
des féministes. 
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pouvo i r , a c c e p t e l ' idée qu ' i l fau t g a g n e r auss i les f i l les au l ibéra l isme 
et les sous t ra i re d é s o r m a i s à l ' i n f luence de l 'Eg l ise. L 'éduca t ion des 
f i l les étai t res tée j u s q u e là un quas i m o n o p o l e des cong réga t i ons 
re l ig ieuses , s i tuat ion l o n g t e m p s c o n s i d é r é e par tous c o m m e une 
garan t ie pour p répare r des é p o u s e s c h a s t e s et ve r tueuses . Ma is à 
la f in des a n n é e s 60, l ' envers de la méda i l l e est d é n o n c é : ces f i l les, 
a c q u i s e s au ca tho l i c i sme , d e v i e n n e n t des m è r e s et des éduca t r i ces 
qu i pe rpé tuen t les «p ré jugés et la supers t i t i on» au se in m ê m e des 
me i l l eu res fami l les l ibéra les. E l les cons t i t uen t ni p lus ni mo ins une 
sor te de p ro longemen t du con fess ionna l d a n s l ' int imité des ménages , 
o b t i e n n e n t d e leu rs é p o u x «des c a p i t u l a t i o n s d e c o n s c i e n c e » , 
poursu ivent un «travai l de sape» sous l ' inspirat ion de leurconfesseur . . . 

La con jonc t i on d ' u n e s y m p a t h i e réel le c h e z les j e u n e s l ibéraux et de 
l 'appu i - pour d e s mot i fs p u r e m e n t po l i t iques - chez les doc t r ina i res 
o f f re d o n c d a n s les a n n é e s 1860 -70 un con tex te qui pe rme t à des 
f e m m e s c o m m e Isabel le Gat t i de G a m o n d ou Léon ie de W a h a de 
s ' i m p o s e r Dès 1871 est c réée une Assoc ia t i on pour l ' encourage
m e n t de l ' ins t ruct ion et de l ' éduca t ion d e s f i l les et des f e m m e s . 
V e r s 1875, on c o m p t e des éco les m o y e n n e s pour f i l les d a n s dix sep t 
v i l les du pays . Isabel le Gat t i , pa ra l l è lemen t , s ' app l i que à fo rmer son 
p e r s o n n e l en c réan t un C o u r s n o r m a l app l i qué (1877) et une sec t ion 
d e régen tes (1879) , qu i p réparen t des j e u n e s f e m m e s acqu ises à ses 
idées et pa rm i lesque l les se rec ru te ron t les p r inc ipa les fémin is tes 
la ïques ; Mar ie Pope l in , Henr ie t te D a s c h b e e k , Lil ly Car ter , Lou ise 
V a n Duren , Mé lan ie Janssens . . . 

Ma i s cet te a l l iance en t re f é m i n i s m e et l i bé ra l i sme n 'est pas dépou r 
vue d ' amb igu ï t é . L ' e n s e i g n e m e n t v ise t ou jou rs la f o rma t ion d 'épou
ses éc la i rées et les p r o g r a m m e s fon t une large p lace aux mat iè res 
t rad i t i onne l les : p iano , cou tu re , cu is ine , t r a v a u x manue l s , é c o n o m i e 
domes t i que . . . C e p e n d a n t à p lus ieu rs repr ises les l ibéraux furent 
« d é b o r d é s » par leur p rop re d i scou rs sur le p rog rès par l ' inst ruct ion, 
app l i qué au p ied d e la let tre par Gat t i . C 'es t a ins i qu ' i ls ont dû 
a d m e t t r e au p r o g r a m m e des d isc ip l ines sc ien t i f iques - l 'é tude des 
l a n g u e s é t rangè res , de la ch im ie , de la phys ique , de l 'h isto i re, de la 
géog raph ie , d e s l i t tératures - qu i p r é c i s é m e n t a l la ient pe rmet t re aux 
f i l les d ' a v a n c e r ve rs les un ivers i tés . Et c e u x qu i n 'é ta ient pas d 'ac
c o r d a v e c cet te ex tens ion d u p r o g r a m m e init ial ne pouva ien t pas, 

17. Voir aussi E. GUBIN, «Le féminisme en Belgique avant 1914. De l'instruction 
à l'émancipation» dans Lieux de femmes dans l'espace public, U. Lausanne, 
1992, pp.143-158. 
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face aux a t t aques de p lus en p lus f é roces d u m o n d e ca tho l ique 
con t re les «éco les sans D ieu» , a b a n d o n n e r l ' ense ignemen t laïc pour 
f i l les.. . A la faveur d 'un con tex te po l i t ique f avo rab le et avec l 'appu i 
d e q u e l q u e s l ibéraux s i n c è r e m e n t c o n v a i n c u s , Gat t i a d o n c réal isé 
cet te g a g e u r e ; c réer en m o i n s de t ren te a n s un réseau éducat i f 
c o m p l e t pour f i l les qui les m è n e j u s q u ' à l ' e n s e i g n e m e n t supér ieu r 

Ma\s l ' accès des f i l les à l 'un ivers i té (B ruxe l les , pu is L iège, 1882-
1883) n 'a pas ba layé d ' un c o u p les p ré jugés . B ien au cont ra i re . 
J a m a i s la m é d e c i n e n 'a fait tant d 'e f fo r t pour p rouve r l ' infér ior i té 
in te l lec tue l le des f i l les, en m e s u r a n t le v o l u m e d u c râne d 'abord , le 
po ids du c e r v e a u ensu i te , en c o m p t a n t ses c i r convo lu t i ons enf in. . . 
L ' A c a d é m i e f rança ise de m é d e c i n e s 'é ta i t p e n c h é e sé r i eusemen t 
«sur le surmenage qui menace les étudiantes de stérilité» Un 
médec in be lge se demanda i t tout auss i sé r ieusement , dans le Patriote 
du 25 s e p t e m b r e 1888, si l 'on pouva i t ex ige r « d ' u n organisme dont 
les détraquements nerveux sont toujours à craindre, la fatigue 
cérébrale résultant des études». 

la ligue du droit des femmes 
Un sér ieux c o u p d 'ar rêt à cet te a v a n c é e f é m i n i n e est d o n n é la m ê m e 
a n n é e a v e c la cé lèbre «Af fa i re Pope l in» ^ \ L ' in terd ic t ion d ' inscr i re 
Mar ie Pope l in au ba r reau , b ien qu 'e l le ait conqu i s son d ip lôme de 
d o c t e u r en dro i t a v e c d i s t i nc t i on , fit s e n s a t i o n d a n s les rangs 
fém in i s tes , rendus op t im is tes par la b r è c h e en t rouve r te dans les 
p ro fess ions m é d i c a l e s Ma is l ' i nd ignat ion résu l ta sur tou t des a rgu
m e n t s ut i l isés pour écar te r les f e m m e s d e la p ro fess ion d 'avoca t : 
a r g u m e n t s c o n d e s c e n d a n t s , réa f f i rmat ion de la fa ib lesse du sexe et 
d e la m iss ion fami l ia le d e la f e m m e . «En vous assignant une tâche 
et en briguant un rôle que la nature et la société ne vous ont pas 

18. Voir notamment Femmes, libertés, laïcité, sous la dir. d 'Anne Morelli et Y. 
Mendès da Costa, Bruxelles, Ed. ULB, 1989. 

19. Y. KNIBIEHLER et C. FOUQUET, La femme et les médecins, Hacfiette, 
Paris 1983, pp.217, 275. 

20. Idem, pp. 197-199. 
21. Sur l'Affaire Popelin, voir: F. DE BUEGER-VAN LIERDE,«A l'origine du 

mouvement féministe en Belgique : l'Affaire Popelin», Revue belge de 
philologie et d'histoire, L, 1972, pp.1128-1137. 

22. Voir l'article de Denise Keymolen dans ce numéro des CM. 
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donnés en partage, vous avez perdu votre temps et votre peine, le 
Barreau ne vous réserve ni ses luttes ni ses triomphes, cherchez une 
autre carrière, celle dont vous réclamez l'accès ne vous est pas 
ouverte», a f f i rmai t en C o u r d ' appe l l 'avocat généra l V a n Schoo r La 
d e m a n d e d e Mar ie Pope l i n éta i t re je tée, «attendu que la nature 
particulière de la femme, la faiblesse relative de sa constitution, la 
réserve inhérente à son sexe, la protection qui lui est nécessaire, la 
mission spéciale dans l'humanité, les exigences et les sujétions de 
la maternité, l'éducation qu'elle doit à ses enfants(...) la placent dans 
des conditions peu conciliables avec les devoirs de la profession 
d'avocat(...)>> L ' a r g u m e n t éta i t d ' au tan t m o i n s per t inen t que Mane 
Popel in , â g é e d e 4 2 ans , éta i t cé l iba ta i re : au -de là de sa pe r sonne , 
il s 'ag issa i t b ien d ' un s é v è r e rappe l de la p lace de la f e m m e d a n s la 
soc ié té . 

«L 'A f fa i re Pope l in» m a r q u a une rup tu re déf in i t i ve a v e c le f é m i n i s m e 
antér ieur : d é s o r m a i s la pr ior i té ne se ra p lus d o n n é e à l ' ense igne
men t (dont la poursu i te al lai t de soi ) , ma i s à la rév is ion des c o d e s et 
à l 'égal i té ju r id ique des f e m m e s . Q u a n t à l 'égal i té pol i t ique, qui r isquait 
de d iv iser les fémin is tes , e l le éta i t p r u d e m m e n t d i f fé rée. C 'es t d a n s 
cet te opt ique qu 'es t fondée la L igue, sur un p r o g r a m m e pr inc ipa lement 
ré fo rm is te et m o d é r é : «Nous voulons que les femmes restent 
femmes (...)^^. Mais nous voulons qu'elles soient des femmes réelles 
et non plus des servantes, des ménagères ou des mondaines. Nous 
voulons leur donner la plénitude de leurs droits pour qu'elles 
deviennent pleinement conscientes de leurs devoirs» 

La L igue espéra i t a ins i se ma in ten i r a u - d e s s u s d e s par t is et ral l ier 
tou tes les t e n d a n c e s fém in i s tes . C 'é ta i t une ten ta t i ve i l lusoi re à une 
é p o q u e o ù les d iv i s ions po l i t iques n 'ava ien t j a m a i s été auss i for tes , 
où les t ens ions s 'é ta ien t e n c o r e a c c e n t u é e s d e p u i s l 'appar i t ion d ' un 
t ro i s ième part i , le P O B . C 'é ta i t auss i i l lusoi re en ra ison m ê m e de la 
«co lo ra t ion» q u e les p romo t r i ces d e la L igue ava ien t a c q u i s e par 
leurs ac t iv i tés p r é c é d e n t e s . 

23. Belgique Judiciaire, 3 janvier 1889. 
24. Ibidem. 
25. Cette déclaration liminaire est très symptomatique. Elle répond aux fantasmes 

précités et montre combien tout féminisme devait se défendre de poursuivre 
un travail d'inversion des rôles. 

26. Ligue belge du droit des femmes, 1893, pp.6-7. 



éliane gubin 25 

L 'ac t ion de la L igue fut sans c o n t e s t e vo lon ta i re et sou tenue . El le fut 
re layée par q u e l q u e s s y m p a t h i s a n t s à la C h a m b r e d a n s les rangs de 
la gauche : Hec to r Den is acqu is de l o n g u e da te , Emi le Vande rve l de , 
r é c e m m e n t «convert i»^ ' ' , Cé les t in Demb lon . . . Ma i s ils é ta ient b ien 
peu n o m b r e u x et il faut reconna î t re q u e les t im ides ré fo rmes légis
lat ives vo tées p rog ress i vemen t par le Pa r l emen t n 'aura ien t pu about i r 
s a n s l 'appu i - con jonc tu re l , ponc tue l - d e f rac t ions p lus in f luentes. 
C 'es t le cas de la d é m o c r a t i e ch ré t i enne , par e x e m p l e , qui réussi t à 
d i ve rses repr ises à en t ra îne r le par t i ca tho l i que d a n s des ré fo rmes 
en sou l i gnan t sur tout le ga in po l i t ique pou r le part i , les f e m m e s étant 
i ncond i t i onne l l emen t c o n s i d é r é e s c o m m e d e s a l l iées na ture l les de 
l 'Eg l ise et le me i l leur rempar t con t re le soc ia l i sme . A t i t re d ' exemp le , 
la loi sur l ' épa rgne de la f e m m e mar i ée et ce l le sur la l ibre d ispos i t ion 
d u sa la i re pour les beso ins d u m é n a g e , en d o n n a n t que lques dro i ts 
s u p p l é m e n t a i r e s à la f e m m e mar iée , v i sen t sur tou t à lui pe rmet t re de 
m ieux rempl i r sa «miss ion» fami l ia le . A l 'ana lyse, deux lois seu lemen t 
peuven t ê t re c o n s i d é r é e s c o m m e un p rog rès pour les f e m m e s el les-
m ê m e s : la loi sur les s ièges en 1905, ob l igeant à met t re des taboure ts 
à la d ispos i t i on des d e m o i s e l l e s de m a g a s i n , et ce l le acco rdan t aux 
f e m m e s l 'é l ig ibi l i té aux Conse i l s de P r u d h o m m e s (1910) . 

La c réa t ion , en 1902, d ' un f é m i n i s m e chré t ien s o u s la d i rec t ion de 
Lou ise V a n d e n Plas, s o n n e le g las d e s espo i r s un ion is tes de la 
L igue. M ê m e la c réa t ion du Conse i l na t iona l des f e m m e s , en 1905, 
s ' avè re un d e m i - é c h e c p u i s q u ' a u c u n g roupe ch ré t ien ni soc ia l is te n'y 
par t ic ipe . Sous l 'é t iquet te de « l 'apo l i t i sme», le f é m i n i s m e a du mal à 
se f rayer un chem in . Auss i ne faut- i l pas s ' é tonne r de la rapide 
« récupé ra t i on» d u f é m i n i s m e au se in d e s d i f fé ren tes fami l les poli t i
ques , la fami l le l ibéra le m ise à part qui , de na tu re p lus ind iv idual is te , 
n 'a pas , c o m m e le part i ca tho l i que et le P O B , a m o r c é de vér i tab le 
e n c a d r e m e n t des f e m m e s . 

conclusion 
C o m p a r é à la s i tua t ion ac tue l le , ce p rem ie r f é m i n i s m e peut para î t re 
b ien t imoré . A la vei l le de la gue r re 1914 -1918 , ses e f fo r ts ont condu i t 
à un p a y s a g e éc la té o ù d i f fé ren ts e s p a c e s fém in ins sont gérés par 
les par t is po l i t iques. Seu les les assoc ia t i ons car i ta t ives pa rv iennen t 
à se ma in ten i r e n - d e h o r s de ce t te d iv is ion . Ma is la c o n s é q u e n c e la 

27. En 1891 (E. VANDERVELDE, Souvenirs d'un militant socialiste, Paris, 1939, 
p. 142). 

• •• " I 
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plus tang ib le de ce p rem ie r f é m i n i s m e est p réc i sémen t d a n s cet te 
récupéra t ion . D é s o r m a i s la ques t i on f ém in ine est posée , el le n 'est 
p lus con f inée à l ' espace sco la i re , e l le est déba t tue d a n s l 'a rène 
pol i t ique. C 'es t un pas incon tes tab le . El le est d e v e n u e une p réoccu 
pat ion su f f i sammen t for te et conc rè te pour ob l iger les part is po l i t iques 
à teni r c o m p t e des f e m m e s , à pr ior i i n in té ressan tes pu i sque non 
é lec t r ices. Ma is la soc ié té ne peut se pe rme t t re d e la isser é c h a p p e r 
son cont rô le sur les f e m m e s , dès lors qu 'e l les abo rden t des vo ies non 
c o n f o r m e s à l ' o rgan isa t ion mascu l i ne . 

P rogrès donc , par l ' é m e r g e n c e de la ques t i on d a n s la s p h è r e publ i 
que, ma is auss i f a ib lesse car t ou tes les ana l yses c o n t e m p o r a i n e s 
réaf f i rment les rô les t rad i t ionne ls . L ' i déo log ie a ins i con fo r tée , é r igée 
en sys tème , f a ç o n n e à ce point les espr i ts que m ê m e le choc 
psycho log ique de la gue r re res tera inopéran t pour les f e m m e s . Les 
mots d 'o rd re é labo rés avan t 1914 resurg i ron t avec p lus d e fo rce 
encore ap rès 1918, et q u a n d il s 'ag i ra d e fa i re face à n o u v e a u à une 
cr ise ma jeu re , la c r ise é c o n o m i q u e des a n n é e s 30, le r e m è d e se ra 
à nouveau , tou tes op in ions c o n f o n d u e s , che rché d a n s la res taura t ion 
de la fami l le et le renvo i de la f e m m e a u foyer . 
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La fa ib le par t ic ipa t ion des f e m m e s à la c r imina l i té - 1 0 % en m o y e n n e , 
que l l es que so ien t les é p o q u e s - peu t exp l i que r l ' absence d ' in térêt 
m a n i f e s t é j u s q u ' à p résen t pour ce t h è m e par les h is tor iens , c o m m e 
par les c r im ino logues ' . Rares sont les t ravaux trai tant de cet te mat ière 
a u rega rd de l ' a b o n d a n c e d e c e u x qu i son t c o n s a c r é s à la c r imina l i té 

* Cet article repose sur la synthèse de plusieurs études réalisées dans le 
cadre de mémoires de licence (inédits) et de travaux déjà publiés dont on 
trouvera les références au fil des pages. Il reprend et développe plus 
particulièrement un article paru sous le titre : «Criminalité féminine. Justice 
masculine. Les femmes devant la justice des hommes en Belgique au 
XIX» siècle. Discours et pratiques», in Femmes et pouvoirs, Louvaln-la-
Neuve, 1992, pp.65-80. 

1. La criminalité des femmes, questions actuelles de criminologie, Toulouse, 
1989, rapport introductif, pp.9-10. 
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mascu l ine . Si les f e m m e s sont l a rgemen t s o u s - r e p r é s e n t é e s d a n s la 
cr imina l i té g loba le ^, e l les se ra ien t par con t re su r - r ep résen tées d a n s 
cer ta ins dél i ts spéc i f i ques c o m m e l ' e m p o i s o n n e m e n t , l ' in fant ic ide, la 
prost i tu t ion, et ce la , p r é c i s é m e n t , à c a u s e de leur «na tu re» . 

La ques t i on de la d é l i n q u a n c e f ém in ine est a ins i p o s é e a priori de 
façon idéo log ique . Si les c r i m i n o l o g u e s c o n t e m p o r a i n s on t r o m p u 
avec le dé te rm in i sme b io log ique , en invoquan t d ' abo rd le statut soc ia l 
d e s f e m m e s p o u r e x p l i q u e r les c o n s t a t a t i o n s s t a t i s t i ques , les 
d i f fé ren tes t héo r i es n 'en res tent pas m o i n s m a r q u é e s par l 'hér i tage 
des c r i m i n o l o g u e s du XIX^ s ièc le qui , ap rès les t héo log iens et les 
d é m o n o l o g u e s d e s XV^-XVI^ s ièc les , on t cons t ru i t le s té réo type de 
«LA» f e m m e cr im ine l le . 

fantasmes et représentations 
Depu is le Maileus Maieficarum ( Le Marteau des Sorcières, 1486) 
j usqu 'à Lombroso (La femme criminelle et la prostituée, 1896), depu i s 
Eve ou la sorc iè re , en passan t par la Br inv i l l iers , la Vo is in et j u s q u ' à 
Mar ie Besna rd , les i m a g e s de s t é réo t ypes c r im ine ls f ém in ins ont é té 
cons t ru i tes et d i f f usées par d e s h o m m e s , à part i r d e leur peu r d e la 
f e m m e , de sa sexua l i té , d e son «pouvo i r» occu l te , mys té r i eux o u 
mag ique . C e s i m a g e s véh icu len t , a contrario, à t ravers la v is ion la 
p lus néga t i ve de la f e m m e , le m o d è l e idéal qu i lui es t o p p o s é . 

C e s images , on s 'en dou te , n ' en t re t i ennen t par a i l leurs que peu d e 
re la t ions avec la réal i té soc ia le d e la c r im ina l i té f ém in ine te l le qu 'e l le 
appara î t à t ravers les a rch i ves jud ic ia i res , les reg is t res d ' éc rou des 
pr isons. Ouv r i è res s a n s t ravai l , s o u v e n t s a n s mar i , rédu i tes à la 
m isè re et con t ra in tes a u vol pou r nourr i r leurs en fan ts : c 'es t là, en 
réal i té, l 'exp l ica t ion la p lus év iden te d ' une c r imina l i té f ém in ine o ù les 
vo l euses rep résen ten t d e 8 0 à 9 0 % d e s dé tenues . 

2. Au XIX= s. (selon Quetelet), il y a une condamnée pour crime sur 468 
femmes; pour la période 1968-1978, 1 sur 413, alors que chez les hommes 
la proportion est de 1 sur 50. En pourcentages, les femmes fournissaient 
au XIX" s. 13% de la criminalité totale; depuis 1968, 12% (dont 6% de 
crimes et moins de 12% de délits), Ibidem, pp.12-14. En se basant sur les 
statistiques pénitentiaires du congrès International de Stockholm (1878), 
Henri JOLY, écrit : «à consulter les statistiques, les femmes commettent 
notablement moins de crimes que les hommes(...) En France, le nombre 
de femmes accusées de crimes est à peu près de 14 à 15 contre 85 à 86 
hommes. Aux Etats-Unis la proportion est à peu près de 10%>> (H.JOLY, 
Le crime. Etude sociale, Paris, s.d., [2e éd., vers 1890] pp.250 et ss). 
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C e s d e u x v is ions , ces d e u x images , je voud ra i s les é v o q u e r ici 
s u c c e s s i v e m e n t pour ten te r d e c e r n e r leur fonc t i on de cons t ruc t ions 
idéo log iques . 

En o p p o s a n t à l ' image d e «la» f e m m e cr im ine l le cel le de la f e m m e 
« n o r m a l e » , d e la f e m m e idéa le , les c r i m i n o l o g u e s du XIX^ s ièc le 
e x p r i m e n t leur v i s ion d e la n o r m e f ém in i ne , d e m ê m e que les 
t héo log iens et les d é m o n o l o g u e s d u XVI° s ièc le opposa ien t le modè le 
de la V ie rge Mar ie à ce lu i de la sorc iè re . En fa isan t décou le r de la 
«na tu re fém in ine» les ta res spéc i f i ques de la f e m m e cr imine l le qui 
font d 'el le un mons t re de pervers i té , l 'an thropo log ie cr iminel le p ropose 
une exp l i ca t ion s imp le , qui se veu t sc ien t i f ique , d e c o m p o r t e m e n t s 
pe rçus c o m m e abe r ran t s par rappor t aux n o r m e s de l ' idéologie 
bou rgeo i se . L ' i m a g e cen t ra le d e la mè re , d o u c e et d é v o u é e , humb le , 
m o d e s t e et s o u m i s e , es t d é n a t u r é e c h e z la f e m m e c r im ine l le , 
in fan t ic ide o u pros t i tuée . Et ce n 'es t pas par hasa rd que L o m b r o s o 
se p e n c h e sur la c r im ina l i té f ém in ine , q u a n d il int i tule son l ivre : La 
femme criminelle et la prostituée. T o u t e s l es t a r e s d e la 
d é g é n é r e s c e n c e et de la pe rve rs ion son t ici c u m u l é e s ; l 'ass imi la t ion 
dev ien t év iden te . M ê m e la beau té qu i p a s s e pour un des a p a n a g e s 
d e la f e m m e se t r a n s f o r m e en la ideur r epoussan te . 

Le por t ra i t d e s c r im ine l les d r e s s é par les a n t h r o p o l o g u e s sur base 
des obse rva t i ons t rès p réc ises qu ' i ls font sur la popu la t ion des pr isons 
d e f e m m e s est e f f rayan t . Le Dr Co r re déc la re que «cfiez beaucoup 
de femmes criminelles, le type est homasse, la bouche large et 
déformée, l'oeil petit et oblique, le nez grand, pointu et distant de la 
bouche, l'oreille très détachée et irrégulièrement implantée. » ^ 

L o m b r o s o , qu i a e x a m i n é 2 5 8 f e m m e s c r im ine l les , c o m p l è t e ses 
i n fo rma t i ons par les r e n s e i g n e m e n t s fou rn i s par Pa ren t -Ducha te le t 
d a n s ses é t u d e s sur les p ros t i t uées a u débu t du s ièc le , et déc la re 
que l l es son t à peu p rès Iden t iques . « C e qui distingue les criminelles 
des femmes normales, c'est l'abondance extrême de la chevelure et 
l'épaisseur des sourcils, le développement de la mâchoire, l'oeil 
sinistre, oblique, la saillie des pommettes, la virilité de la physionomie, 
la lèvre mince (...).>>" 

3. Dr. A.CORRE, Les Criminels. Caractères physiques et psychologiques, 
Paris, 1889, pp.316-317. 

4. LOMBROSO, L'homme criminel, Paris, 1887, pp.161-163, 169-171, 235-
241. 
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Se lon Garo fa lo , la la ideur est e x t r ê m e d a n s les pr isons, sur tout pa rmi 
les f emmes , et Ta rde a joute que sur 275 pho tograph ies de cr iminel les, 
il n 'a pu découvr i r q u ' u n seu l jol i v i sage , le reste est «repoussant et 
les figures monstrueuses sont en nombre». Et le mora l n 'a r ien à 
env ie r au phys ique : «La criminelle typique est un monstre dans 
l'ordre psychique, ayant les traits régressifs qui la ramènent à 
l'animalité inférieure; les criminelles incomplètes, inférieures, ont une 
organisation psychique avec des traits d'atavisme qui les rapprochent 
des sauvages."^ 

C e s portra i ts qui r ival isent d a n s l 'hor reur n 'ont f i na lement de neuf que 
leur ca rac tè re sys téma t i que , f ondé sur une obse rva t i on s ta t is t ique et 
sc ient i f ique, d a n s la t rad i t ion de l 'éco le pos i t iv is te . Ma is pour le fond, 
ils s ' apparen ten t aux s té réo t ypes t rad i t ionne ls , p lus m o r a u x q u e 
phys iques , é labo rés au fil des s ièc les par les t héo log iens et les 
d é m o n o l o g u e s , les mora l i s tes d ' A n c i e n R é g i m e qui , b ien avan t les 
c r im ino logues , s ' insp i ra ien t t ous d u m o d è l e or ig ine l de la p rem iè re 
f e m m e cr imine l le : no t re m è r e Eve. 

les filles d'Eve 
Sorc iè res des XVI " et XVII^ s ièc les , v a g a b o n d e s et m e n d i a n t e s du 
XVI IP s ièc le, in fant ic ides, v o l e u s e s et p ros t i t uées d u XIX^ s ièc le , 
tou tes ces «cr im ine l les» sont les hér i t iè res d e leur m è r e Eve qu i fut 
sans dou te la p rem iè re « f e m m e c r im ine l le» . 

Au débu t des t e m p s , nous dit l 'Ecr i ture , Eve se la issa la p rem iè re 
conva inc re par le se rpen t . El le pri t la p o m m e et, par séduc t i on , 
ent repr i t de pe rsuade r A d a m son é p o u x de la pa r tager a v e c el le. . . 

Depu is ce jour , l 'op in ion s 'est r é p a n d u e en Occ iden t que l ' h o m m e est 
en généra l un g rand n igaud , ma is pas f onc i è remen t méchan t , t and i s 
que la f e m m e , al l iée d u d é m o n depu i s l 'or ig ine, a pour v ice pr inc ipa l 
de co r rompre l ' h o m m e par d e s p ropos et des a t t i tudes de séduc t i on 
qui se révèlent mor t i fè res . La peur de la f e m m e , de sa sexua l i té 
insat iab le et dévo ran te a l imen te les my thes et les f a n t a s m e s des 
h o m m e s de tous les t emps . Les t héo log iens et les d é m o n o l o g u e s qui 
décr iven t l o n g u e m e n t tous les dé ta i l s d e la copu la t i on de la sorc iè re 
avec le d iab le , qu i p resc r i ven t aux j u g e s d e les to r turer j u s q u ' à ce 

5. GAROFALO, La criminologie. Etude sur la nature du crime et la ttiéorie 
de la criminalité, Paris, 1888, p. 115. 
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qu 'e l l es a v o u e n t tou t sur ce t te re la t ion con t re -na tu re - le n o m b r e d e 
fo is, les l ieux, les c i r cons tances , la na tu re d u coï t , la f ro ideur d e la 
s e m e n c e d i a b o l i q u e - p a r t a g e n t a v e c les c r i m i n o l o g u e s et les 
hyg ién i s tes d u XIX° s ièc le , han tés par la p e u r de la syphi l is , la m ê m e 
t e r reu r p a n i q u e d e la sexua l i t é f ém in ine . 

• . , • i 

la sorcière 
M o n s t r e d e pervers i té qu i c o p u l e j o y e u s e m e n t a v e c le d iab le , en 
dev ien t la se rvan te et q u e S a t a n ut i l ise pou r s e m e r ses ma lé f i ces 
(meu r t res d 'en fan ts , a v o r t e m e n t s , n o u e m e n t de l 'a igui l le t te qu i rend 
les c o u p l e s s tér i les) , la so rc iè re est rep résen ta t i ve par exce l l ence de 
tous les v ices d e son sexe. Sorc iè re la m e n t e u s e , sorc ière la vo leuse , 
so rc iè re la p ros t i tuée : la «mac ra l l e» (maquere l l e ) , l ' en t remet teuse 
d u d iab le , est le repousso i r et le c o n t r e - m o d è l e d e la v ie rge , de la 
pure té , d e la chas te té . Les t h é o l o g i e n s qu i éc r iven t le Malleus 
Maleficarum son t en m ê m e t e m p s les p r o m o t e u r s du cu l te de la 
V ie rge . Les ég l i ses c o n s a c r é e s à ce l le -c i s 'é lèven t sur les l ieux 
m ê m e s d e s a n c i e n s t e m p l e s de D iane , d a n s le m ê m e t e m p s o ù l 'on 
poursu i t les so rc iè res avec le de rn ie r a c h a r n e m e n t ^. 

"Pour un sorcier, dix mille sorcières» d isa i t M iche le t . De fait , le 
p o u r c e n t a g e de f e m m e s d a n s les pou rsu i t es pour sorce l le r ie aux 
XVI= et XVI I " s ièc le var ie en t re 6 0 et 9 0 % , a t te ignan t par fo is 1 0 0 % 
d a n s c e r t a i n e s r é g i o n s . L e « c r i m e » es t d o n c s p é c i f i q u e m e n t 
« f ém in i n» , p o u r au tan t qu ' i l s ' a g i s s e e f f e c t i v e m e n t d ' un c r ime , 
p u i s q u ' a u dépar t d ' un p r o c è s de sorce l le r ie , c 'es t d ' a b o r d la rumeur , 
la réputat ion, vo i re l 'hérédi té qui pe rmet ten t de découvr i r les suspec ts , 
et ensu i t e les a v e u x e x t o r q u é s aux a c c u s é ( e ) s s o u s la to r tu re . Si les 
f e m m e s fou rn i ssen t e f f ec t i vemen t la ma jo r i té d e s v i c t imes de la 
rép ress ion , c 'es t b ien par l 'ef fet d ' u n e c a m p a g n e an t i - fémin is te - si 
l 'on peut uti l iser cet te express ion anach ron ique - savamen t o rches t rée 
par les théo log iens et les d é m o n o l o g u e s , re layés par les o r d o n n a n c e s 
roya les et la p ra t i que d e s jus t ic ie rs l ocaux , d a n s la l ignée d i rec te d e 
l 'hér i tage d ' E v e qu i la p r e m i è r e se la issa sédu i r e par le d é m o n . Q u e 
l 'on r ep renne les d i scou rs o u l ' i conog raph ie c o n t e m p o r a i n s , c 'es t la 

6. M-S. DUPONT-BOUCHAT, «La répression de la sorcellerie dans le duché 
de Luxembourg . . , in M-S. D U P O N T - B O U C H A T , W.FRIJHOFF, 
R.MUCHEMBLED, Prophètes et Sorciers dans les Pays-Bas (XVIe-XVIIe 
s.), Paris, Hachette, 1978, spéc. les pp. 124 et ss. 
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peur d e la f e m m e - d e sa sexua l i t é qu i m è n e droi t au p é c h é et à 
l 'enfer - qu i a l imente cet te mysog in ie Cet te const ruc t ion idéo log ique 
par les pouvo i r s savan t s d ' u n e i m a g e d e «la f e m m e a u d iab le» v a se 
t ransmet t re au fil des s ièc les sous d 'au t res fo rmes et d 'aut res modè les , 
par e x e m p l e l ' image d e l ' e m p o i s o n n e u s e . 

l'empoisonneuse 
Dans leur t ra i té sur la femme criminelle et la prostituée (1896) , 
L o m b r o s o et Fe r re ro d o n n e n t un long «h is to r ique» de la c r imina l i té 
fém in ine , d e la R o m e an t i que j u s q u ' à leur é p o q u e et font une b o n n e 
p lace aux e m p o i s o n n e u s e s Et e n p e n s a n t à Mar ie Besna rd , la 
b o n n e d a m e d e L o u d u n ( 1 9 4 9 - 1 9 6 1 ) qu i a p r è s d o u z e a n n é e s d e 
p r o c é d u r e f u t f i n a l e m e n t a c q u i t t é e - e l l e n ' é t a i t p a s u n e 
e m p o i s o n n e u s e , e l le ava i t s e u l e m e n t «le physique de l'emploi»...^ -
nous cons ta tons que les h is to i res d ' e m p o i s o n n e u s e s cons t i tuen t un 
t h è m e f ixé d u fait d ive rs . E n Be lg ique , q u e l q u e s e x e m p l e s c é l è b r e s 
on t fait la une d e s j o u r n a u x a u X IX° s ièc le A c o m m e n c e r par la 
cé lèbre af fa i re B o c a r m é , en 1851, qu i impl iqua i t le c o m t e d e B o c a r m é 
et son épouse , t ous d e u x a c c u s é s d 'avo i r e m p o i s o n n é le f rè re d e 
cel le-c i , G u s t a v e Fougn ies , don t ils l o rgna ien t l 'hér i tage. Les d e u x 
a c c u s é s fu ren t t ra i tés b ien d i f f é r e m m e n t par le ju ry : l ' épouse fut 
acqu i t tée et le mar i gu i l lo t iné. 

En févr ie r 1889, la C o u r d ' ass i ses d u Ha inau t eu t à j uge r la cé lèb re 
e m p o i s o n n e u s e d e C o u r c e l l e s , Mar ie C a m b i e r , d i te La Dou// /e et t ro is 
de ses c o m p l i c e s : A m é l i e Sp iece , Ma th i l de et M a t h i e u Lepage . La 
m ê m e a n n é e la v e u v e Gue r re et H a n s e u , son comp l i ce , c o m p a r u r e n t 
d e v a n t la C o u r d ' a s s i s e s d e L i è g e , s o u s l ' a c c u s a t i o n d ' a v o i r 

7. J.DELUMEAU l'a bien montré dans ses différents ouvrages consacrés au 
péché et notamment dans La peur en Occident, Paris, 1978, ch.10 - Les 
agents de Satan : la femme (pp.305-383); ou Le péché et la peur, Paris, 
1983, à propos de la luxure (pp.238-246), et de l'impureté (pp.486-498). 

8. C.LOMBROSO et G. FERRERO, La femme criminelle et la prostituée, Uad. 
française, Paris, Alcan, 1896, pp.207-209. 

9. «La femme et le poison», in A.MONESTIER, Les grandes affaires 
criminelles, Paris, Bordas, 1988, pp.113-136. 

10. M.SEPTON prépare actuellement une thèse de doctorat sur La femme 
et le poison à partir des archives judiciaires belges. 
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e m p o i s o n n é le mar i de la p rem iè re . D a n s les d e u x cas , le ju ry les 
reconnu t c o u p a b l e s i • !. 

Si ces a f fa i res ont re tenu l 'a t ten t ion d e s c o n t e m p o r a i n s , e l les ne 
rep résen ten t pour tan t , d a n s la réal i té d e la c r imina l i té fém in ine de 
l ' é p o q u e , q u ' u n e i n f i m e p r o p o r t i o n . S e l o n J o l y , l es c r i m e s 
d ' e m p o i s o n n e m e n t son t c o m m i s à 7 0 % par les f e m m e s , cont re 3 0 % 
par les h o m m e s D a n s les s ta t i s t i ques c r im ine l les c o m p a r é e s de 
la c r im ina l i té f ém in ine et mascu l i ne , les p o u r c e n t a g e s sont de 5 3 % 
pour les f e m m e s et 4 7 pour les h o m m e s D 'ap rès les regis t res 
d ' éc rou de la pr ison de N a m u r , qu i est la seu le p r i son pour f e m m e s 
en Be lg ique en t re 1840 et 1870, les dél i ts d ' e m p o i s o n n e m e n t ne 
rep résen ten t que 0 . 1 4 % d e l ' ensemb le des dél i ts pour lesque ls les 
f e m m e s pu rgen t d e s pe ines d e p r i son 

Le my the de l ' empo isonneuse , en t re tenu tant par la p resse à sensat ion 
q u e par la l i t té ra tu re s p é c i a l i s é e d e s c r i m i n o l o g u e s , c o n t r i b u e 
l a r g e m e n t à répandre une i m a g e f a u s s e de la c r imina l i té féminine^^, 
de m ê m e d 'a i l leurs q u e cel le d e l ' in fant ic ide. 

l'infanticide 
En s ' a p p u y a n t sur les s ta t i s t iques c r im ine l les , H e n r y Jo ly déc la re : 
"Quand il s'agit d'actes à la portée de la femme, les proportions 
cfiangent. La femme ne commet pas seulement plus d'infanticides, 
plus d'avortements, plus de suppressions d'enfants, plus de vols 
domestiques (cela va de soi), mais elle commet plus d'em
poisonnements. » 

11. DE RYCKERE, «La criminalité féminine», in Belgique judiciaire n''49, 
1891. 

12. H.JOLY, Lecrime. Etudesociale, Paris, s.d., ch.IX, La criminalité féminine, 
p.253. 

13. DE RYCKERE, op.cit. 
14. S.LAURENT, La première prison pour femmes en Belgique. Namur 1837-

1871, mémoire de licence en histoire, UCL, 1987 (inédit). 
15. Celle-ci se retrouve aujourd'hui à travers des romans, directement inspirés 

des procès, comme celui de P.CHADENET, Mariage sous arsenic ou 
l'affaire Lafarge, Rocher, Crimes et châtiments, Monaco, 1985. 

16. H.JOLY, Le crime..., op.cit. p.253. 
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C'est , se lon lui, la hon te qu i les p o u s s e à l ' in fant ic ide : en F rance les 
d é p a r t e m e n t s o ù il y a le p lus de n a i s s a n c e s i l lég i t imes son t en 
généra l ceux où il y a le m o i n s d ' i n fan t i c ides et i nve rsémen t . O n 
p o u r r a i t é g a l e m e n t a j o u t e r q u e le n o m b r e d ' i n f a n t i c i d e s es t 
i nve rsémen t p ropor t i onne l au n o m b r e d ' a v o r t e m e n t s Ma is d a n s 
l 'un et l 'autre cas , le ch i f f re noi r d e ce t te c r imina l i té est é n o r m e car 
ils ne pa rv iennen t que ra remen t à la c o n n a i s s a n c e de la justice^*'. 

Ce qui c h o q u e sur tou t les c o n t e m p o r a i n s , la p resse c o m m e les 
c r im ino logues , c 'es t l ' absence de sen t imen t ma te rne l de la part de 
ces mères déna tu rées , d é g é n é r é e s . Et ce sen t imen t d ' i nd igna t ion ne 
fait que croî t re a u fil du s ièc le , au fur et à m e s u r e que la not ion 
d 'en fant , et p lus p r é c i s é m e n t e n c o r e en droi t , la not ion d ' in térêt de 
l ' e n f a n t , s ' a f f i r m e ' ^ . E n m a r s 1 8 9 2 , q u e l q u e s p h i l a n t h r o p e s 
e n c o u r a g é s par le min is t re d e la Jus t i ce Ju les Le jeune c réen t à 
Bruxe l les la Soc ié té p ro tec t r i ce d e s en fan ts mar ty rs don t l 'object i f 
est de «protéger par tous les moyens en son pouvoir, la personne 
morale et physique des enfants de toute condition et de tout âge, 
contre l'abandon, l'incurie, la misère, l'exploitation, les mauvais 
traitements, l'éducation pernicieuse ou criminelle, les exemples 
immoraux auxquels ils peuvent être exposés par le fait de leurs 
parents ou des personnes chargées de leur garde. >>^' 

A part i r de 1894, la Soc ié té pub l ie un bul le t in m e n s u e l où f igure une 
rubr ique int i tulée «mar ty ro loge», qui recense les cas d 'en fants mar tyrs 

17. Cfrci-dessous les statistiques bruxelloises de la fin du XIX» s.(note 29). 
18. M-S.DUPONT-BOUCHAT, «Les enfants martyrs. Infanticide, avortement, 

enfants «fortunés», enfants abandonnés», in Naître autrefois, rites et 
folklore de la naissance en Ardenne et Luxembourg, Crédit communal de 
Belgique, Bruxelles, 1993, pp.193-204; R.LEBOUTTE, «Offense against 
Family Order : Infanticide in Belglum from ttie Fiftheenth trough the Early 
Twentieth Centuries, in Journal of the History of the sexuality, University 
of Chicago Press, vol.2, n°2, oct.1991, pp. 154-185. 
C.SCHOUKENS prépare actuel lement un mémoire de l icence sur 
l'infanticide en Belgique au XIX' s. à partir des archives judiciaires. 

19. M-S.DUPONT-BOUCHAT, «L'intérêt de l'enfant», in Droit et intérêt, U\\, 
Bruxelles, Fac. Universitaires Saint-Louis, 1990, pp.23-54. 

20. V .STRIMELLE, «L'enfant martyr au X IX ' s iècle : émergence ou 
construction ?», in Actes du Congrès de la Fédération des cercles 
francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique, Congrès de Namur, 
(sous presse). 

2^.Société protectrice des enfants martyrs de Bruxelles, statuts, Bruxelles 
1892, art.1. 
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p a r v e n u à la c o n n a i s s a n c e de la jus t i ce au cou rs d u mo is . L 'object i f 
est essen t i e l l emen t de sens ib i l i se r l 'op in ion a u p r o b l è m e des en fan ts 
m a r t y r s en a c c e n t u a n t les dé ta i l s les p l us ho r r i b les . L ' aspec t 
«sensa t i onne l» est é g a l e m e n t d û a u fait q u e la rubr ique reprend des 
ar t ic les pa rus d a n s la p resse . Les c a s d ' i n fan t i c ides occupen t près 
de 5 0 % d u mar t y ro loge et pe rme t ten t d e d resse r le port ra i t t ype de 
l ' in fant ic ide : il s 'ag i t le p lus souven t d e j e u n e s f e m m e s , e m p l o y é e s 
de maison, qui ont accouché seules, en secret , et ont aussi tôt suppr imé 
l 'enfant , le la issant mourr i r de fa im, le brû lant dans le foyer, l 'étouf fant , 
le noyant . . . O u b ien le p laçan t c h e z d e p r é t e n d u s nourr ic iers qui , 
m o y e n n a n t une s o m m e d 'a rgen t , s ' en d é b a r a s s e n t en lui fa isant 
abso rbe r de la t i sane de pavo t L 'ob ject i f d e la Soc ié té est sur tout 
de fa i re p ress ion sur l 'op in ion pour ob ten i r le vo te d ' une loi sur la 
d é c h é a n c e d e la p u i s s a n c e pa te rne l l e (pro jet Le jeune de 1889, qui 
ne se ra vo té qu ' en 1912) . L 'accen t est d o n c mis sur «les paren ts 
i n fâmes déna tu rés» , sur les pè res et m è r e s « ind ignes» . Parmi eux, 
la m è r e in fant ic ide est é v i d e m m e n t dépe in te c o m m e la p lus ignoble . 

Pour tan t , l 'a t t i tude de la jus t i ce a c h a n g é à son éga rd . A l ' époque de 
Ducpé t i aux , d a n s la p rem iè re moi t ié du XIX"" s ièc le, les in fant ic ides 
é ta ient c o n d a m n é e s à mor t et gu i l lo t inées . C 'es t le spec tac le d 'une 
te l le exécu t i on qui aura i t c o n v a i n c u ce lu i -c i de mi l i ter con t re la pe ine 
de mor t : «Un jour (jamais je n'en perdrai le souvenir), le hasard 
m'entraîna sur une place publique; la foule s'y pressait autour d'un 
éciiafaud; je voulus fuir, mais je ne sais quel sentiment de curiosité 
mêlée d'effroi, me retint. La victime ne tarda pas à paraître; c'était une 
jeune fille condamnée pour infanticide; à son aspect mon coeur se 
serra (•.•)»^^-

D u c p é t i a u x réc l ame la pit ié d u lég is la teur pou r cet te fi l le sédu i te que 
le désespo i r , la c ra in te du d é s h o n n e u r ont en t ra înée d a n s l 'ab îme. 
Les s ta t is t iques c r im ine l les des a n n é e s 1796 à 1833 recensen t t rente 
exécu t ions capi ta les en Be lg ique pour infant ic ide : quat re seu lement 
pour la pér iode 1796 -1810 , an té r ieu re à la pub l i ca t ion d u code péna l 
d e 1810 qui a g g r a v e les pe ines pour t ous les dél i ts t ouchan t à l 'ordre 

22. Bulletin de la Société des enfants martyrs, Bruxelles, 1894, (martyrologe). 
23. E.DUCPETIAUX, De la peine de mort, Bruxelles, 1827, introduction, 

p.XIII. 
24. Moniteur belge, 15 octobre 1834, relevé des condamnations et des 

exécutions capitales en Belgique. 
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fami l ia l neuf exécu t i ons en t re 1811 et 1815; se ize s o u s le rég ime 
ho l landa is (1816 -1830 ) , et une en 1833. 

Dans la seconde moit ié du XIX^ s ièc le, la r igueur de la jus t ice s 'a t ténue 
et, se lon les c o m p t e s - r e n d u s d e la C o u r d ' ass i ses de la Se ine , C o u r 
d ' appe l de Par is , en t re 1885 et 1895, sur neuf se rvan tes in fant ic ides, 
qua t re on t é té acqu i t tées , et les c inq au t res c o n d a m n é e s à une pe ine 
de pr ison de un à qua t re ans En Be lg ique , se lon les reg is t res 
d ' éc rou de la p r i son de N a m u r pou r la pé r iode 1844 -1871 , les 
in fant ic ides ne rep résen ten t que 2 . 7 % des dél i ts c o m m i s par les 
p r i sonn iè res La mo i t ié d e s in fan t ic ides sont c o m m i s par d e s 
se rvan tes cé l iba ta i res , pour qui ce c r ime est l 'u l t ime recours pour 
év i ter le renvoi et c o n s e r v e r leur t ravai l . Ma i s ce c r ime n 'est pas 
l ' apanage exc lus i f des f e m m e s , il est par fo is c o m m i s à l ' ins t igat ion 
de l ' h o m m e : en j anv ie r 1899, la C o u r d ' ass i ses d u B raban t j u g e a les 
au teu rs d 'un q u a d r u p l e in fant ic ide. L ' accusée , E l i zabe th H u y m a n s , 
en t re tena i t depu i s p lus ieurs a n n é e s des re la t ions in t imes a v e c Jean -
A rno ld M e u w i s , caba re t i e r et m a r c h a n d de bes t iaux à Lebbeke . 
Meuw is , qui éta i t un des no tab les d u v i l lage, avai t des m o e u r s fort 
d i sso lues . Lo rsque le p remie r en fan t v in t au m o n d e , il o r d o n n a à la 
f e m m e de le tuer pour «éviter la honte et la ruine de ses affaires». 
Elle é tou f fa donc l 'enfant en le p laçan t sous la pa i l lasse d u lit et son 
c o m p a g n o n en te r ra le cadavre . T ro is au t res en fan ts sub i rent le m ê m e 
sort . Le 15 janv ie r 1899, la C o u r c o n d a m n a E l i zabe th H u y m a n s à 
sep t ans d e réc lus ion et [\/1euwis à v ingt ans de t ravaux fo rcés 

L ' a v o r t e m e n t a u c o n t r a i r e n ' a p p a r a î t j a m a i s d a n s les m o t i f s 
d ' i n te rnemen t à la p r i son de N a m u r j u s q u ' e n 1871, ce qui t ient s a n s 
dou te à la c landes t in i té de l 'acte tou t au tan t qu 'à l ' absence de zè le 
de la répress ion . Ma\s la s i tua t ion c h a n g e à la f in du s ièc le , et p e u 
à peu les accusa t i ons pour a v o r t e m e n t a b s o r b e n t une part de p lus 
en p lus impor tan te des d é v i a n c e s fém in ines . Les s ta t i s t iques des 
c r imes et dél i ts c o m m i s à B ruxe l l es et d é n o n c é s à la po l ice mon t ren t 

25. P. LASCOUMES, P. PONCELA, P. LENOEL, Au nom de l'ordre, une 
histoire politique du code pénal, Paris, Hachette, 1989, pp. 233 et ss. 

26. A-M. FUGIER, La place des bonnes. La domesticité féminine en 1900, 
Paris, 1979, pp. 337-338. 

27. S. LAURENT, op.cit, p. 150 
28. DE RYCKERE, op.cit, n°49, 1891. 
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que pour 153 in fant ic ides poursu iv is en t re 1887 et 1912, on dénombre 
5 2 0 avo r t emen ts . Ceux -c i r ep résen ten t d o n c 7 7 % d e s poursu i tes 
con t re 2 3 % pour les in fan t i c ides 

Ma is si la p ropor t ion d ' i n fan t i c ides a t e n d a n c e à d im inue r au fil du 
s ièc le , l ' image de la m è r e d é n a t u r é e n 'en d e m e u r e pas moinr. 
s t i gma t i sée avec force : «La femme L... a quatre enfants dont l'aîné 
a huit ans; elle vit de prostitution et du vol; elle se livre à ses amants 
en présence de ses enfants; elle a été condamnée du chef d'excitation 
de mineur à la débauche...». O u e n c o r e : «La mère vit de mendicité, 
elle promène son enfant jusqu'avant la nuit, le prive de nourriture 
pour le faire pleurer et exciter la charité du public; elle a été condamnée 
pour ce fait à deux ans de mise à la disposition du gouvernement» 

L 'a l coo l i sme , la d é b a u c h e , la p ros t i tu t ion f o rmen t la to i le de fond de 
la p lupart des c r imes fémin ins. La prost i tuée représente par exce l lence 
la s y n t h è s e de tous les s t é réo t ypes app l i qués à la f e m m e cr imine l le . 

la prostituée 
D a n s La femme criminelle et la prostituée, L o m b r o s o et Fer re ro 
éc r i ven t d a n s l ' In t roduct ion : «On nous reprochera peut-être d'avoir 
abordé avec trop de détails certains phénomènes sexuels qu'une 
hypocrisie conventionnelle prétend voiler complètement aux yeux du 
monde; mais autant ne pas publier ce livre, car si l'on supprime les 
phénomènes sexuels, la femme criminelle n'existe plus, et encore 
moins la prostituée»'^\ Et ils a jou ten t q u e la f e m m e d o n n e dans la 
p ros t i tu t ion l ' équ iva len t de la c r im ina l i té innée : cet équ iva len t a la 
m ê m e or ig ine a tav ique et la m ê m e no te d ' i n fam ie d a n s l 'op in ion 
pub l i que , ma is à tout p rend re , la p ros t i tu t ion cons t i t ue une s o u p a p e 
de sécur i té pour la mora l i té pub l i que et e l le ne se sera i t j a m a i s 
m a i n t e n u e au fil des t e m p s si e l le n 'ava i t é té e n c o u r a g é e par le v ice 
mascu l i n auque l el le d o n n e une issue auss i ut i le q u e honteuse. . . Cec i 
leur p e r m e t d e conc lu re q u e la f e m m e est t ou jou rs uti le, m ê m e par 
s e s v ices ! 

29. Statistique générale des crimes et délits commis à Bruxelles et dénoncés 
à la police pendant l'année 1887, 1888, etc. 

30. Rapport présenté à l 'assemblée générale de la société protectrice des 
enfants martyrs, le 19 mars 1893, pp. 2-3. 

31. LOMBROSO et FERRERO, op. cit., préface, pp. XII-XIV : ces chapitres 
ont été supprimés dans les éditions anglaises. 
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Ma is les au teu rs se d é f e n d e n t d 'ê t re an t i f ém in i s tes et ils se p la isent 
à rend re h o m m a g e aux f e m m e s , c r i m i n o l o g u e s et médec ins , qui les 
ont a i dés d a n s leurs reche rches , m ê m e s ' i ls n 'hés i ten t pas à écr i re 
i m m é d i a t e m e n t p lus haut : «Nous avons dû prouver que la femme 
est intellectuellement et physiquement «UN HOMME ARRETE DANS 
SON DEVELOPPEMENT». C e s cont rad ic t ions t iennent nature l lement 
à la théor ie géné ra le de L o m b r o s o sur le «c r im ine l -né» , pur produi t 
de la dégénérescence . La cr imine l le -née et la prost i tuée ne const i tuent 
qu ' un ava ta r de cet te théor ie . L ' an th ropo log ie c r im ine l le se l ivre à une 
é tude c o m p a r é e d e s po ids et s ta tu re , d e la tai l le, du thorax , du p ied, 
de la capac i t é c rân ienne , des c h e v e u x , d e s iris, des r ides, de la 
p i los i té, des vag ins , et de tou tes les a n o m a l i e s des c r im ine l l es -nées 
et des p ros t i tuées . En a n n e x e , sur t re ize pages , les au teu rs pub l ient 
d e s p l anches qui rep résen ten t les a n o m a l i e s vu lva i res , les c rânes de 
p ros t i t uées i ta l iennes, des pho tos de c r im ine l les russes, f rança ises 
et i ta l iennes, des p ros t i t uées russes , des t a t o u a g e s de pros t i tuées , 
et en regard , des por t ra i ts de f e m m e s de gén ie amér i ca i nes et 
e u r o p é e n n e s . Ce t te i m p r e s s i o n n a n t e ga ler ie a pour but d ' I l lustrer les 
obse rva t i ons fa i tes dans les p r i sons et pén i tenc ie rs , dans la mei l leure 
t rad i t ion de l ' an th ropomét r ie cr imine l le . Un long chap i t re est consac ré 
à l 'h istoire de la prost i tu t ion (Or ient , Grèce , R o m e , M o y e n âge. T e m p s 
m o d e r n e s ) . En r é s u m é , le por t ra i t de la c r im ine l l e -née se con fond 
avec celu i de la prost i tuée : «Cette atavique diminution des caractères 
sexuels secondaires que nous avons notée dans l'anthropologie, 
nous la retrouvons chez la femme criminelle qui, par l'érotisme 
excessif, la faible maternité, la plaisir pour la vie dissipée, l'intelligence, 
l'audace, la domination sur les êtres faibles et suggestibles, parfois 
même par la force musculaire, le goût des exercices violents, des 
vices et même des vêtements virils, reproduit tour à tour l'un ou 
l'autre des traits masculins». 

Henr i Jo ly , qu i c r i t ique les théor ies de l 'éco le i ta l ienne, about i t à des 
c o n c l u s i o n s un peu d i f fé ren tes . D a n s le chap i t re c o n s a c r é à la 
c r imina l i té fém in ine , il e x a m i n e lui auss i les rappor ts de la prost i tu t ion 
a v e c le c r ime m a i s II sou t ien t q u e la pros t i tu t ion est au tan t l 'af fa i re 
de l ' h o m m e que ce l le de la f e m m e , q u e de par t et d 'au t re il y a des 
v i c t imes et d e s cyn iques , et q u ' a u to ta l , tout ce la d é m o n t r e que le 
c r ime est un fait soc ia l in f in iment p lus q u e phys io log ique . 

Il n ' e m p ê c h e q u e d a n s l ' o p i n i o n p u b l i q u e , c o m m e d a n s les 
app réc ia t i ons po r tées sur la mora l i té des c o n d a m n é e s , la d é b a u c h e 

32. H. JOLY, Le crime ..op.cit., ch. IX, La criminalité féminine, pp. 250 et ss. 
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est cons idé rée c o m m e le point d e dépar t de tous les c r imes . Si la 
prost i tu t ion n 'est pas pou rsu i v ie en tan t que te l le, les reg is t res de la 
comptab i l i t é mora le de la p r i son de N a m u r notent q u ' u n e p r i sonn iè re 
sur dix est a lcool ique, et que 8 . 8 % d 'en t re el les se l ivrent à la débauche 
et 12 .9% au l iber t inage, m ê m e s'i l n 'y a que 2 . 8 % d 'en t re e l les qu i 
se déc la ren t p ros t i t uées de p ro fess ion O n sait c e p e n d a n t q u e bon 
n o m b r e d 'ouv r i è res recouren t à ce c o m m e r c e pour c o m p e n s e r leur 
ma ig re sa la i re , et les e n q u ê t e s fa i tes par l ' Académie de m é d e c i n e en 
1868 sur l 'emplo i des f e m m e s d a n s les m ines d é n o n c e n t la p ress ion 
in to lé rab le qu i s ' e x e r c e sur les j e u n e s f i l les, con t ra in tes de se 
soume t t r e aux cap r i ces des con t rema î t r es pour pouvo i r ga rde r leur 
emp lo i 

L ' image de la pros t i tu t ion va r ie a ins i c o n s i d é r a b l e m e n t d 'un mi l ieu à 
l 'autre : to lé rée et par fo is m ê m e a c c e p t é e d a n s les mi l ieux p a u v r e s 
c o m m e une des v i c i ss i tudes i nhé ren tes à la cond i t i on m isé rab le d e s 
t rava i l leurs et t rava i l l euses , e l le est d é n o n c é e a v e c v i ru lence d a n s 
les mi l ieux b ien -pensan ts , c o m m e une p reuve s u p p l é m e n t a i r e de 
l ' immora l i té de la c lasse ouv r iè re . Et l 'on re t rouve fa ta lemen t pa rm i 
les p r i sonn iè res , i ncu lpées pou r d ' au t res dél i ts , un p o u r c e n t a g e 
re la t i vement impor tan t de f e m m e s qu i a v o u e n t s 'ê t re l iv rées à la 
prost i tu t ion, s a n s en fa i re leur mét ie r pr inc ipa l . Dans la p r i son de 
Namur , le nombre de f e m m e s c o n d a m n é e s pour des dél i ts d e m o e u r s 
est in f ime : 14 au c r im ine l et 136 en co r rec t ionne l le En réal i té, la 
pros t i tu t ion appara î t c o m m e un m o y e n de surv ie pou r les p lus 
m isérab les , c o m m e une a l te rna t i ve f i na lemen t m ieux a c c e p t é e que 
la dé l i nquance Le l ien en t re f e m m e c r im ine l le et p ros t i tuée rés ide 
dans la s imi l i tude de leur cond i t i on é c o n o m i q u e et soc ia le , et non , 
c o m m e le p ré tenda ien t les c r im ino logues i tal iens, d a n s les ca rac tè res 
a tav iques de la d é g é n é r e s c e n c e . 

33. S. LAURENT, op.cit. p. 124 et p. 127. 
34. "Les plus belles filles appartiennent d'abord aux maîtres ouvriers» in J. 

NEUVILLE, La condition ouvrière au XIXe siècle, t.l : l'ouvrier objet, 
Bruxelles, 1976, pp. 188 et ss. 

35.S. LAURENT, op.cit. pp. 147-148. Ce qui représente 0.25% des 
condamnées purgeant leur peine à Namur. 

36. C. LESSELIER, «Les femmes et la prison, 1820-1939», in La prison, le 
bagne, l'histoire, publié sous la direction de J. PETIT, Genève, 1984, pp. 
115-128. 
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la criminalité féminine ordinaire : le vol 
Les s ta t i s t iques c r im ine l les et pén i ten t ia i res sont é l oquen tes : 80 à 
9 0 % des dél i ts c o m m i s par les f e m m e s c o n d a m n é e s sont des vols. 

L ' i m m e n s e major i té des d é t e n u e s à la p r i son de N a m u r ent re 1844 
et 1871 sont des vo leuses (88 .4%) , et la p ropor t ion est p lus for te 
e n c o r e pour les j e u n e s dé l i nquan tes i n te rnées a u pén i tenc ie r de 
N a m u r en t re 1864 et 1890, où les v o l e u s e s rep résen ten t 9 3 % La 
p lupar t d e s vo ls sont de pet i ts vo ls , j u g é s en cor rec t ionne l le (79 .3% 
c o n t r e 9 . 1 % s e u l e m e n t j u g é s a u c r i m i n e l ) . V o l s de d e n r é e s 
a l imen ta i res , de combus t i b l e , de v ê t e m e n t s , l iés à la misère et au 
beso in . La p r i sonn iè re «ord ina i re» se p résen te en ef fet sous les t ra i ts 
d ' une f e m m e de v ingt à t rente ans , se rvan te ou journa l iè re , coutur ière 
ou f i leuse, v ivan t le p lus souven t seu le a v e c ses en fan ts , et c lassée 
c o m m e ind igente . El le est poussée p a r l a m isè re à vo ler pour surv iv re 
et nourr i r sa fami l le . 

V o l e u s e d ' occas ion ou vo l euse d ' hab i t ude ? Il est cer ta in que le taux 
de réc id ive est impor tan t ( 4 1 % des c o n d a m n a t i o n s ) . Ma is cec i t ient 
au fait qu 'à leur sor t ie de pr ison, ap rès avo i r pu rgé une pe ine qui va 
en m o y e n n e de un à qua t re ans , ces f e m m e s re t rouvent la m ê m e 
s i tua t ion que ce l le qui les y a m e n é e s . En p lus des p rob lèmes 
i m m é d i a t s de surv ie , e l les sont a n g o i s s é e s à l ' idée de re t rouver «le 
m o n d e » : «Je me sens une sorte de terreur à cette idée de n'être plus 
abritée contre le monde par ces grandes murailles qui nous gardent 
de lui plus sûrement qu'elles le gardent de nous» déc la re Pau l ine 
Ro land , à sa sor t ie de Sa in t -Laza re en 1851^^. 

Ben jam in Apper t , ph i lan thrope f rança is qui v is i te la pr ison des f e m m e s 
de N a m u r en 1848, d o n n e d e s p r i sonn iè res une image e f f rayan te et 
un d iagnos t i c sévè re . « Incu rab les» dit- i l : «Grande prison de force et 
de travail, elle contient les femmes les plus corrompues de Belgique, 
on peut donc la comparera un hospice d'incurables...»^^. Et p lus loin, 
il p la ind ra les v e r t u e u s e s re l ig ieuses qui c o n s e n t e n t à s ' en fe rmer 

37. S. LAURENT, op.cit. pp. 151 etss.; F. ALEXANDRE, Le pénitencier pour 
jeunes délinquantes de Namur (1848-1890), mémoire de licence en 
histoire, UCL, 1987 (Inédit). 

38. C. LESSELIER, op.cit., p. 122. 
39. B. APPERT, Voyage en Belgique dédié au Roi et conférences sur les 

divers systèmes d'emprisonnement, dédiées à la Reine, t.Il, Bruxelles, 
1849, pp. 178-182. 
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tou te leur v ie avec «ces femmes rusées et perverties jusqu'à la 
moëlle des os» qu i a b u s e n t s o u v e n t d e leur d o u c e crédu l i té . L ' échec 
d u s y s t è m e pén i ten t ia i re c o n ç u pour red resser et mora l i se r les 
c o n d a m n é e s est pa tent : le m o y e n d e les « régénére r» c 'es t le t ravai l , 
or, le t ravai l m a n q u e à N a m u r . Appe r t racon te c o m m e n t ces f e m m e s 
sont p ros t rées , ass i ses à l ongueu r de j ou rnée , en s i lence , d a n s la 
p lus c o m p l è t e o is ive té : «Au moment de ma visite, les travaux 
commençaient à manquer, et, chose que je ne puis comprendre, 
c'est que les femmes inoccupées devaient rester sur leur chaise 
pendant tout le temps de la durée du travail, en sorte qu'on les voyait 
immobiles et sans mouvement, ayant des physionomies tristes, les 
yeux fixes, portant l'ennui et la fatigue morale dans toute leur 
personne». 
Dans son é tude sur la p r i son d e s f e m m e s d e N a m u r , S. Lau ren t 
conf i rme cet te s i tuat ion : non seu lemen t les pr isonn ières ne t ravai l lent 
pas, ma is e l les ne f r équen ten t pas d a v a n t a g e l 'éco le; l iv rées à e l les-
m ê m e s , sans occupa t i ons , e l les d e v i e n n e n t m a l a d e s et sor ten t d e 
pr ison en mo ins b o n n e san té q u e lo rsqu 'e l les y son t en t rées . D 'ap rès 
le registre de rense ignemen ts s ta t is t iques de la pr ison, 4 542 dé tenues 
sont déc la rées en « b o n n e san té» à leur en t rée , l 'état d e 547 au t res 
est déc la ré «passab le» , et 155 sont en «mauva i se san té» . O n c o m p t e 
en out re une fo l le et d e u x in f i rmes. A la sor t ie par con t re , si 4 0 1 5 
pr isonn ières sont enco re déc la rées en « b o n n e san té» , 8 2 7 sont d a n s 
un état passab le et 3 0 7 en m a u v a i s e san té . Et on c o m p t e 17 fo l les 
et 4 in f i rmes. La s i tua t ion s 'es t d o n c n o t a b l e m e n t d é g r a d é e au cou rs 
de l ' emp r i sonnemen t . 

Les j e u n e s dé l i nquan tes d é t e n u e s au pén i tenc ie r d e N a m u r en t re 
1864 et 1890 son t auss i essen t i e l l emen t , à 9 3 % , des v o l e u s e s 
8 6 % d e s d é t e n u e s ont é té pou rsu i v i es pour vo ls s imp les , s a n s 
c i r cons tances a g g r a v a n t e s , tand is que les vo ls qua l i f iés et les vo ls 
domes t i ques ne représentent qu ' un faible pourcen tage (vols qual i f iés : 
2 % et vols domes t i ques : 3%) . Vo ls de den rées a l imenta i res ( p o m m e s 
de ter re et f ru i ts) , vo ls d e réco l tes , par fo is un p o r t e - m o n n a i e o u un 
m a n t e a u : ici e n c o r e la m isè re et le beso in font les dé l i nquan tes 
«occas ionne l les» . Sur les 7 6 3 dé tenues qui passen t par le pén i tenc ier 
entre 1864 et 1890, tou tes sont déc la rées ind igentes. Dans les fami l les 
pauv res don t e l les son t i ssues , le t rava i l des pa ren ts ne suff i t pas à 
nourr i r les en fan ts , c 'es t pou rquo i la moi t ié d 'en t re e l les ont un mét ier . 
Se rvan tes (12 .8%) , ouvr iè res tex t i les (11 .5%) , ouv r iè res indust r ie l les 
(8 .5%) , o u v r i è r e s a g r i c o l e s , j o u r n a l i è r e s ( 5 . 8 % ) , c o l p o r t e u s e s . 

40. F. ALEXANDRE, op.cit. p. 195. 
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m e n d i a n t e s , p ros t i t uées (3%) et en f in éco l iè res ( 2 .5% seu lemen t ) . 
L 'aut re moi t ié (env i ron 50%) , déc la rée sans pro fess ion, est c o m p o s é e 
d ' en fan t s qui ne t rava i l lent pas , soit pa rce qu 'e l les sont t rop j eunes , 
soi t pa rce qu 'e l les n 'ont m o m e n t a n é m e n t p lus d e t ravai l : e l les sont 
d è s lors l iv rées à e l l e s - m ê m e s et t o m b e n t d a n s la ca tégor ie du 
v a g a b o n d a g e . Si l 'on met ces cons ta ta t i ons en regard de l 'âge des 
j e u n e s dé tenues , il faut no ter q u e 6 0 % d 'en t re e l les ont en t re t re ize 
et se ize ans , 1 5 % ont en t re d o u z e et t re ize ans et 1 5 % ent re dix et 
d o u z e ans , les m o i n s de dix a n s ne rep résen tan t que 2 . 5 % et les 
se i ze -d i x huit ans , 7 . 5 % . E n règle géné ra le , les d é t e n u e s de se ize 
a n s et p lus é ta ien t e n v o y é e s à la p r i son d e s f e m m e s de N a m u r , 
t and i s que les p lus j e u n e s é ta ien t p l acées à l 'éco le de ré fo rme d e 
B e e r n e m 

Ent re la pr ison des f e m m e s et le pén i tenc ie r des j eunes dé l inquantes , 
qu i se t rouva ien t t ous d e u x réun is d a n s le m ê m e bâ t imen t , l 'anc ien 
c o u v e n t des Ca rmé l i t es de la rue de Fer à N a m u r , la d i f fé rence de 
t ra i t emen t réservé aux unes et aux au t res , par les m ê m e s re l ig ieuses 
de C h a m p i o n , étai t cons i dé rab le semble- t - i l . Si les f e m m e s resta ient 
l iv rées à e l l e s - m ê m e s , o is ives , c o n s i d é r é e s c o m m e « incurab les» , 
les en fan t s au cont ra i re , pa ra i ssa ien t béné f i c ie r d e p lus d 'a t ten t ion . 

Le doc teu r Paul , qu i est le m é d e c i n d u pén i tenc ie r à N a m u r , a la issé 
un o u v r a g e c o n s a c r é aux p r inc ipes d ' é d u c a t i o n et d ' hyg iène qu' i l 
r e c o m m a n d e aux j e u n e s d é t e n u e s «Il faut à la fille, dit- i l , une 
instruction et une éducation qui répondent à l'aptitude de ses facultés 
et à sa destination». C o m m e la f e m m e d i f fè re p h y s i q u e m e n t de 
l ' homme, et donc mora lemen t - l ' homme étant un être de ra isonnement 
aux facu l tés in te l lec tue l les s u p é r i e u r e s et la f e m m e un êt re de 
sen t imen t aux facu l tés in te l lec tue l les in fé r ieu res o u a f fec t i ves - il ne 
fau t pas ex ige r des f e m m e s qu 'e l l es d e v i e n n e n t in te l lec tue l les o u 
savan tes , car leur «o rgan i sa t i on» n 'es t pas fa i te pou r cela. . . Il leur 
faut d o n c une éduca t i on qu i soi t en rappor t a v e c leur des t ina t ion 
nature l le : mère de fami l le. Dès lors, se lon le doc teur Paul , l ' instruct ion 

41. En 1848, deux écoles de réformes furent créées pour les jeunes mendiants 
et vagabonds en Flandre, l'une à Ruysselede pour les garçons, l'autre à 
Beernem pour les filles. Celle-ci accueillait en outre les très jeunes enfants, 
orphel ins ou abandonnés des deux sexes (E. DELACOLETTE, 
Contribution à l'histoire de la protection de l'enfance en Belgique, Merxplas, 
1949). 

42. A. PAUL, Notions fiygiéniques applicables aux établissements d'instruction 
de la jeunesse, Gand, 1863. 
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des f i l les s ' a t t ache ra sur tou t à leur d o n n e r des c o n n a i s s a n c e s ut i les 
et p ra t iques : l 'o rdre, l ' hyg iène , la comptab i l i t é d o m e s t i q u e et le 
m é n a g e . Il faut en ou t re leur i ncu lquer la char i té et la p iété, qu i fe ront 
d 'e l les de b o n n e s ch ré t i ennes et de b o n n e s m è r e s de fami l le . Les 
cop ies d ' e x a m e n des é l èves de l 'éco le de b ien fa i sance t é m o i g n e n t 
de ces pr ior i tés : é c o n o m i e (ent re t ien des vê tements ) , hyg iène (p la ies 
et coupures) , m é n a g e (la cu i sson des légumes) , g r a m m a i r e f l a m a n d e 
et f rança ise ( con juga i son de m a x i m e s à ca rac tè re moral)"^. 

Ou t re l 'éco le et la re l ig ion, le t ravai l doi t é g a l e m e n t j oue r un rô le 
éducat i f et mora l i sa teu r pou r régéné re r les j e u n e s dé tenues . Ma is sa 
première fonct ion est, t rès p rosa ïquemen t , économique . L 'explo i ta t ion 
de la m a i n - d ' o e u v r e en fan t i ne d a n s les pén i tenc ie rs , ou par les 
congréga t ions re l ig ieuses, fait l 'objet de po lém iques que lques a n n é e s 
p lus tard , à la su i te d ' u n e e n q u ê t e pub l iée par Lou is Bossar t , in t i tu lée 
L'industrie et le commerce des congrégations religieuses en 
Belgique Ma i s à ce m o m e n t , les pén i tenc ie rs ont dé jà a b a n d o n n é 
le s y s t è m e d e l 'en t repr ise géné ra le où les en fan ts t rava i l la ien t pour 
des en t rep reneurs par t icu l iers car, se lon S tevens , inspec teur généra l 
des pr isons et successeu r de Ducpét iaux , «leur intervention constante 
imprimait au travail un caractère d'esclavage dont les inconvénients 
sur l'esprit des enfants étaient insuffisamment atténués par le surplus 
de production. Le travail sous leur direction, c'était trop un objet de 
spéculation au lieu d'être un moyen d'éducation»'*''. 

D a n s la p r a t i q u e , les j e u n e s d é t e n u e s d e N a m u r s ' i n i t i a i e n t 
essent ie l lement aux t ravaux domes t i ques , tâches ménagè res , cu is ine 
et t ravaux d 'a igu i l le , r a c c o m o d a g e et con fec t ion de vê temen ts . Se lon 
la d i rec t r ice «c'est le travail domestique qui semble en général le 
mieux convenir aux jeunes internées. C'est lui qui leur procure le plus 
facilement les moyens d'exitence et qui les met à l'abri des sollicitations 
du besoin et des tentations de l'oisiveté» Les pén i tenc ie rs d i f fusent 
et app l iquent ainsi les modè les de reproduct ion chers à la bourgeo is ie : 
des ouvr iers soumis aux pat rons, des f e m m e s soumises à leur époux. . . 

43. F. ALEXANDRE, op.cit. pp. 245 et ss. 
44. L. BOSSART, L'industrie et le commerce des congrégations religieuses 

en Belgique, Bruxelles, s.d. (vers 1911-1912). 
45. Cité par A. RIVIERE, "L'éducation correctionnelle en Belgique», in Bulletin 

de la Société des prisons, t.XII, Paris, 1888, p.1013. 
46. Archives des Soeurs de la Providence de Champion, manuscrit de Soeur 

Marie Ursula sur l'école de bienfaisance en 1902. 
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femmes criminelles : révoltées ou victimes ? 
A u t e r m e de ce pa rcou rs à t rave rs les cons t ruc t i ons idéo log iques et 
les réa l i tés soc ia les de la c r im ina l i té f ém in ine , le con t ras te ent re les 
d e u x reg is t res d ' exp ress i on a m è n e à pose r une dern iè re ques t ion : 
les f e m m e s c r im ine l les son t -e l les d e s révo l tées ou des v ic t imes ? 

Si l 'on en croi t les i m a g e s c o m p o s é e s au fil des t e m p s par les 
d é m o n o l o g u e s et les t héo log i ens sur la so rc iè re d 'abo rd , puis par les 
c r i m i n o l o g u e s sur la p ros t i tuée , l ' in fant ic ide, l ' empo i sonneuse , on 
pourra i t en ef fet sou ten i r que ces f e m m e s «hors no rmes» , qui ava ient 
re fusé de se s o u m e t t r e aux lois de leur na ture par t icu l ière, éta ient 
des révol tées. Révo l tée la sorc ière qui s ' insurge contre l 'ordre rel igieux 
et chois i t de se voue r au d iab le , révo l tée la mè re déna tu rée qui tue 
son en fan t , révo l tée la p ros t i tuée qu i t r ansg resse les lois de la mora le 
et de la nature. . . Révo l t ées ou v i c t imes p réc i sémen t de leur «nature» 
f ém in ine ? Le d é t e r m i n i s m e b io log ique qui j oue un rôle si impor tan t 
d a n s les théor ies d e s c r i m i n o l o g u e s d e l 'éco le i ta l ienne, et don t on 
re t rouve l ' in f luence j u s q u e d a n s les d i scou rs du bon doc teu r Pau l à 
N a m u r , pour ra i t fa i re c ro i re que c 'est p r é c i s é m e n t par leur «nature», 
leur «o rgan i sa t i on» , fa ib le et pe rve rse tout à la fois, que les f e m m e s 
sont a m e n é e s au c r ime, du m o i n s les p lus d é g é n é r é e s d 'en t re e l les 
o u ce l les qui son t d e m e u r é e s les p lus p r o c h e s de l 'état s a u v a g e . 

La f e m m e cr im ine l le appa ra î t f i na l emen t d a v a n t a g e c o m m e une 
v ic t ime que c o m m e une révo l tée . Et si l 'on se tou rne vers la réal i té 
soc ia le de la c r imina l i té fém in ine , te l le qu 'e l le appara î t au XIX' ' s ièc le, 
à t r a v e r s les reg i s t res d ' é c r o u d e s p r i s o n s o u les s ta t i s t i ques 
c r im ine l les , c 'es t b ien p lus e n c o r e l ' image d ' une v ic t ime qu i ressort . 

Le por t ra i t des f e m m e s d é l i n q u a n t e s qu i se d é g a g e des a rch ives 
pén i ten t ia i res mon t re p lutôt des ê t res fa ib les et d é m u n i s , rés ignés à 
sub i r leur sor t , au d e d a n s c o m m e au d e h o r s d e la pr ison, d a n s une 
m ê m e s i tua t ion s a n s issue, d e s oub l i ées , d e s exc lues . Seu les 
é c h a p p e n t q u e l q u e peu à ce m o d è l e les en fan ts que l 'on tente de 
mora l iser , d ' éduque r , de redresser se lon des pr inc ipes insp i rés d 'une 
i d é o l o g i e f o n d é e s u r l ' i m m o b i l i s m e s o c i a l e t le d é t e r m i n i s m e 
phys io log ique . 

M a i s ce qu i f r appa i t les c r i m i n o l o g u e s d u X IX" s ièc le d a n s la 
rep résen ta t i on qu ' i ls d ressè ren t de la f e m m e cr imine l le , ce fut son 
cô té m o n s t r u e u x , ê t re à d e m i s a u v a g e don t la la ideur phys ique et la 
pe rvers i té mora le révé la ien t l 'an imal i té et la d é g é n é r e s c e n c e . De par 
sa «na tu re» la f e m m e est des t i née à l ' obé i ssance , à la soumiss ion . 
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à la rés ignat ion : e l le se ra se rvan te , d o m e s t i q u e et sur tout m è r e de 
f a m i l l e . C e l l e s qu i on t r o m p u a v e c c e s m o d è l e s ne p e u v e n t 
e f fec t i vemen t qu 'ê t re p e r ç u e s c o m m e des mons t res . 



féminisation de la pauvreté? 
regards à partir du XiX^ siècle 

hedwige peemans-poullet* 

Il es t d e v e n u cou ran t d e par le r d e « fémin i sa t i on d e la pauv re té» . C e 
t e r m e « fémin isa t ion» fait c e p e n d a n t l 'objet d ' un déba t . A u sens str ict, 
il s ign i f ie que la «p ropor t i on» d e f e m m e s pa rm i les p a u v r e s est en 
augmen ta t i on . ' 

A priori, il n 'est pas faci le d ' a d m e t t r e c e p e n d a n t q u e les f e m m e s sont , 
au jourd 'hu i , p ropor t i onne l lement p lus n o m b r e u s e s pa rm i les pauvres . 
N o u s savons , en e f fe t , qu 'e l les on t t ou jou rs e u des revenus in fér ieurs 
à c e u x des h o m m e s et que , par c o n s é q u e n t , e l les deva ien t , à tou te 
é p o q u e , ê t re les p rem iè res et les p lus n o m b r e u s e s pa rm i les v ic t imes 
des c r ises é c o n o m i q u e s . Il paraî t d o n c log ique, en pr inc ipe, de rejeter 
ce t e r m e d e « fémin i sa t i on» d e la pauv re té . 

R é c e m m e n t c e p e n d a n t ( 1987 ) , d e s a u t e u r e s c o m m e C a r o l i n e 
G l e n d i n n i n g et J a n e Mi l ler on t p r o p o s é une nouve l le in terpréta t ion de 
l 'u t i l isat ion de ce t e r m e ' . Pour e l les , les f e m m e s sont « inv is ib les» 

Ce texte est un résumé de l'exposé fait au Forum Belge «Femmes et 
Pauvreté» de juin 1988 et publié dans Vrouw en en Armoede/Femmes et 
Pauvreté, Coordination Européenne de Femmes-Belgique, Bruxelles, 1988. 

1. Women and Poverty in Britain, sous la direction de Caroline Glendenning 
et Jane Miller, Whaetsheaf Books, Brighton, 1987. 
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d a n s la soc ié té , par c o n s é q u e n t leur p a u v r e t é a t o u j o u r s é té 
m é c o n n u e . C 'es t s e u l e m e n t g râce aux reche rches fémin is tes que les 
f e m m e s ont f ini par p rend re c o n s c i e n c e d u fait qu ' une major i té des 
pauv res sont d e s f e m m e s . La fém in i sa t i on d e la pauv re té sera i t d o n c 
sur tout une fémin isa t ion de la c o n n a i s s a n c e de la pauvre té , une sor te 
de «pr ise de c o n s c i e n c e » par les f e m m e s de leur p rop re cond i t ion . 
Ce t te exp l i ca t ion , à laque l le j ' adhè re par ce r ta ins cô tés , ne r épond 
c e p e n d a n t pas à tou tes les ques t i ons sou levées . D 'abord , il faudra i t 
p rouver q u ' a u p a r a v a n t la pauv re té des f e m m e s étai t e f f ec t i vemen t 
m é c o n n u e , ce qu i e x p l i q u e r a i t qu ' e l l e p u i s s e ê t re a u j o u r d ' h u i 
«découver te» . D a n s la lec tu re du XIX"* s ièc le que je v o u s p ropose ici, 
je con tes te cet te idée. Le fait que les f e m m e s sont p lus n o m b r e u s e s 
à être pauv res et q u e leur é tat d e pauv re té est p lus g rave , étai t 
aut re fo is , tout a u m o i n s a u XIX" s ièc le , l a rgemen t connu . 

En effet , au XIX^ s ièc le , pé r iode qu i conna î t à d ivers m o m e n t s une 
paupér i sa t ion ca tas t roph ique , le déba t sur la pauv re té o c c u p e une 
p lace impor tan te . P r e m i è r e obse rva t i on : on cons ta te que la g r a n d e 
pauvre té des f e m m e s es t c o n n u e et la grav i té d e cet te pauv re té 
reconnue . D e u x i è m e obse rva t i on : des m e s u r e s spéc i f i ques son t 
p r o p o s é e s , r a r e m e n t a d o p t é e s , s o u v e n t i n a d a p t é e s . T r o i s i è m e 
observa t ion : les in te rp ré ta t ions sur les «causes» o u les p ropos i t i ons 
de « r e m è d e s » et su r tou t l ' adop t i on d e ce r ta ins d 'en t re ceux -c i 
favor isent l 'appar i t ion des nouve l les f o r m e s de pauvre té des f e m m e s , 
p réc i sémen t ce l les que nous c o n n a i s s o n s au jou rd 'hu i . 

au XIX^ siècle, 
la pauvreté des femmes est connue 
Pour avance r ces idées sur la pauv re té des f e m m e s au X IX" s ièc le , 
j 'a i relu t ro is s y n t h è s e s sur la pauv re té en Be lg ique : 

- cel le de Pau l Bonen fan t qu i fait un b i lan de la s i tuat ion en Be lg ique 
à la f in de l 'Anc ien R é g i m e , soi t g rosso m o d o au tou r de 1770; 

- cel le de N ico le H a e s e n n e - P e r e m a n s , qu i couv re un s ièc le , de 
1730 à 1830, ma is pour la rég ion l iégeo ise seu lemen t ; 

- ce l le enf in de J e a n i n e Lothe, qu i couv re un s ièc le é g a l e m e n t , de 
1818 à 1914, ma is pour N a m u r seu lemen t . 

C 'es t une v is ion t rès déséqu i l i b rée , ma is il est di f f ic i le de fa i re 
b e a u c o u p m ieux pu isqu ' i l n 'y a guè re de reche rches sur l 'h isto i re de 
la pauvre té des f e m m e s . 
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• B o n e n f a n t ^ fait obse rve r que , dès la f in d e l 'Anc ien Rég ime, à 
Ma l i nes , les den te l l i è res é ta ien t ob l i gées de m e n d i e r ou de se 
pros t i tuer . D 'au t res mét ie rs y son t auss i en d é c a d e n c e - tanner ie , 
még isser ie . . . - qu i la issent auss i b e a u c o u p d e f e m m e s sans travai l . 
Il fait obse rve r que les sa la i res des mét ie rs f ém in ins (dente l le , f i lage, 
b l anch i ssage , . . . ) son t insu f f i san ts . A A n v e r s , les d i f f é rences sont 
é n o r m e s en 1779. «Cela s'explique, d\t-'\\, par ce fait que les femmes 
travaillent presque toujours à domicile et sont plus ou moins absorbées 
par les travaux du ménage. C'est surtout à la dentelle qu'elles se 
consacrent d'ailleurs; or, dans ce métier ou plutôt dans cet art, le 
talent a aussi beaucoup d'importance. Certaines ouvrières(...)ne 
peuvent fabriquer que de petites pièces, obligées qu'elles sont de se 
procurer de l'argent au jour le jour». U n e dente l l iè re devra i t pouvo i r 
g a g n e r 4 . 5 à 7 so ls par j ou r . . . ma is la l iste des ind igen tes mon t re que 
les v e u v e s et cé l iba ta i res n 'a r r ivent à g a g n e r que 2 à 5 so ls par jour 
et les m è r e s de fami l le s e u l e m e n t q u e l q u e s den ie rs . . . 

A B ruges , en 1783, les neuf d i x i è m e s des f e m m e s et des f i l les qui 
t rava i l len t la den te l le ne g a g n e n t que 4, 5, 6 ou 7 so ls par jour . Les 
au t res peuven t gagne r 8 à 10 so ls et les l ingères 12 sols. Pour ce 
sa la i re , e l les t rava i l lent depu is le mat in j u s q u ' à la nuit . En hiver, e l les 
sont ob l i gées de t ravai l ler à la lumière , ce qui d im inue leur gain. El les 
se nour r i ssen t de lait, de pa in bis, d 'un peu de beur re . Si par hasard 
e l les m a n g e n t des p o m m e s de ter re, e l les les font cu i re dans du lait 
a ig re a v e c un peu de sel. La m isè re des ouv r ie rs ruraux à domic i le 
es t d o n c dé j à b ien c o n n u e en ce t te d e u x i è m e moi t ié du XVIII ' ' s ièc le. 
Un t i sse rand avec son m é n a g e peut g a g n e r (vers 1765) 7 à 8 so ls 
par jour en t rava i l lant de 4 heu res d u mat in à 9 heu res du soir . Il n 'y 
a pas , sou l i gne Bonen fan t , de gens p lus m isé rab les au m o n d e , «si 
ce n'est peut-être les fileuses célibataires qui ne gagnent que 5 sols 
par jour environ pour un travail qui commence à 3 ou 4 heures du 
matin pour finir à 9 heures du soir». E l les en son t rédu i tes à v iv re en 
c o m m u n a u t é pour pouvo i r q u e l q u e peu amé l io re r leur m isérab le sort. 

Bonen fan t fait obse rve r que l ' industr ie rura le à domic i l e n 'est souven t 
q u ' u n e f o r m e peu c o û t e u s e de l 'u t i l isat ion de la m a i n - d ' œ u v r e des 
f e m m e s et des en fan ts . A ins i , on o b s e r v e à T o u r n a i q u ' u n e fabr ique 
qui occupa i t en atel ier 62 ouvr iers mascu l ins faisait t ravai l ler à domic i le 
8 0 0 f i leuses ! 

2. P. Bonenfant, Les problèmes du paupérisme en Belgique à la fin de 
l'Ancien Régime, Bruxelles, 1934. 
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En rel isant l 'é tude de Bonen fan t sur la pauvre té , il se con f i rme de p lus 
qu ' à la f in de l 'Anc ien Rég ime , pa rm i tous les p a u v r e s accue i l l i s par 
l 'ass is tance, la ma jor i té son t d e s f e m m e s . Q u e l q u e s ch i f f res: en 
1772, Tou rna i c o m p t e 51 hosp i ces don t 3 son t rése rvés aux j e u n e s 
f i l les et 3 9 aux v ie i l les f e m m e s , 1 est réservé aux aveug les , 1 aux 
v ie i l la rds des deux sexes et 7 aux v i eux h o m m e s . A Anve rs , en 1785, 
les hosp ices accue i l len t 170 f e m m e s pour 7 8 h o m m e s . 
Ma lg ré ces ch i f f res , l 'au teur ne se p r é o c c u p e pas des cond i t i ons 
par t icu l iè res de cet te pauv re té d e s f e m m e s . Ce l le -c i est p résen tée 
c o m m e une év idence , c o m m e un p h é n o m è n e «nature l» en q u e l q u e 
sor te. 

• Une au t re é t u d e sur la pauv re té , ce l le de N ico le H a e s e n n e -
P e r e m a n s ^, couv re pou r la rég ion l iégeo ise , non s e u l e m e n t une 
b o n n e par t ie du X V I I h s ièc le ma is auss i le p remie r t iers du XIX". Ici 
auss i , m ê m e type d ' ana l yse et m ê m e s cons ta ta t ions . D a n s la v is ion 
des bourgeo is du XIX° s ièc le c o m m e d e s h is tor iens ac tue ls , le sa la i re 
du «mar i» devra i t ê t re un sa la i re fami l ia l : «A l'époque hollandaise, le 
salaire des cloutiers est encore si faible qu'ils ne sauraient entretenir 
une famille, puisqu'ils gagnent à peine pour eux. Dans la filature, la 
journée du mari ne suffit pas pour faire vivre toute une famille». 
L'uni té de base de l 'ana lyse soc ia le est l 'adul te mascu l in . Les f e m m e s 
et les j e u n e s sont é tud iés par ré fé rence à l ' homme. 
Ains i se perdent , pour les f e m m e s , b e a u c o u p de ques t ions . Le sa la i re 
d 'appo in t , c 'es t la d e u x i è m e sou rce d e revenus , l 'act iv i té indust r ie l le 
à domic i le pour les fami l les p a y s a n n e s , l 'act iv i té c o m p l é m e n t a i r e que 
l 'on c h e r c h e a u cou rs d e la m a u v a i s e sa i son o u des pé r i odes de 
c h ô m a g e , ma is auss i et sur tou t le sa la i re des f e m m e s . «L'appoint le 
plus courant, dit l 'auteur , provient du travail des femmes et des 
enfants, encore s'agit-il là d'une main-d'œuvre sous-rémunérée». 
Une ouvr iè re agr ico le g a g n e la moi t ié ou les six d i x i èmes du sa la i re 
de son h o m o l o g u e mascu l i n . U n e f e m m e d o m e s t i q u e , en 1830, 
g a g n e 62, 63, par fo is 6 4 % d e ce que g a g n e un h o m m e d o m e s t i q u e . 

Pour les f e m m e s , la pauv re té ne c o m m e n c e pas avec le m a n q u e 
d 'act iv i té p ro fess ionne l le . El le es t dé j à inscr i te d a n s l ' i nsu f f i sance de 
leurs rémunéra t i ons . A u débu t d u X IX" s ièc le , la moi t ié des ind igen ts 
se t r o u v e d a n s la p o p u l a t i o n a c t i v e . M a i s la m i s è r e t o u c h e 
par t i cu l iè rement les f e m m e s . "La plupart des métiers féminins font. 

3. N. Haesenne-Peremans, La pauvreté dans la région liégeoise à l'aube 
de la révolution industrielle. Un siècle de tension sociale (1730-1830), 
Liège-Paris, 1981. 
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une fois sur dix, de celles qui les exercent, des indigentes. Cette 
remarque vaut non seulement pour les veuves mais pour toutes les 
femmes, particulièrement pour les célibataires». Les cé l ibata i res , il 
n 'est pas rare de les t rouver , g r o u p é e s à p lus ieurs d a n s une c h a m b r e 
pou r d im inue r la cha rge du loyer , s ' o c c u p a n t à la cou tu re ou à la 
den te l le . Les f e m m e s f o rmen t le p lus g ros con t ingen t des pauvres 
« d é n o m b r é s » et des p a u v r e s «secou rus» . 
D a n s la rég ion l iégeo ise , é tud iée par N. H a e s e n n e , les f e m m e s 
p a u v r e s sont f i leuses, cou tu r iè res , j ou rna l iè res . El les t ravai l lent dans 
le tex t i le et la den te l le ou le c o m m e r c e . M a i s e l les son t auss i 
l avand iè res et bo t te resses . Ce l les qu i t rava i l lent c o m m e f i leuses 
seron t les p rem iè res v i c t imes du c h ô m a g e qu 'en t ra îne l ' in t roduct ion 
d e s mét ie rs à f i ler. Q u a n t a u t rava i l d e la dente l le , il est en cr ise 
depu i s la f in du XVI I I " s ièc le . . . 

N. H a e s e n n e , tou t c o m m e les s o u r c e s qu ' e l l e u t i l i se , é v o q u e 
régu l i è remen t le m a n q u e de «qua l i f i ca t ion» des f e m m e s . C e qui est 
une obse rva t i on tout à fait i ncongrue q u a n d on sait ce que représente 
le t rava i l d e la den te l le ou du f i lage à ma in . En ef fe t , on disai t , à cet te 
é p o q u e , que j a m a i s une m a c h i n e ne parv iendra i t à remp lacer le 
t rava i l m a n u e l tant ce lu i -c i d e m a n d a i t d 'ap t i t udes ! 

La popu la t ion â g é e est é g a l e m e n t su r - rep résen tée parmi les pauv res 
r ecensés en 1813 et 1823 ( rég ion l iégeo ise) , les f e m m e s en fo rment 
la major i té. B e a u c o u p de pe rsonnes inf i rmes, hand icapées, est ropiées 
auss i pa rm i les pauv res et , ici e n c o r e , une su r - rep résen ta t i on des 
f e m m e s . 

En conc lus ion , l 'au teur cons ta te que pendan t tou te la pér iode é tud iée 
(1730 -1830 ) , la pauv re té es t p e r m a n e n t e d a n s la rég ion e n v i s a g é e 
( d é p a r t e m e n t de l 'Our the / rég ion l iégeo ise) . El le t ouche , se lon les 
é p o q u e s , un s i x i ème à un c i n q u i è m e de la popu la t ion . Le m a n q u e 
d ' e m p l o i s e t l ' i n s u f f i s a n c e d e s s a l a i r e s e n s o n t les f a c t e u r s 
dé te rm inan ts . 

A u c u n e p réoccupa t i on ph i l an th rop ique ou po l i t ique ne rencont re 
rée l l emen t ce p r o b l è m e de la pauv re té . Les in te rven t ions p r i vées et 
pub l i ques son t ine f f i caces , se lon l 'auteur . Il n 'en conv iendra i t pas 
m o i n s de pose r la ques t i on de l ' éven tue l le d i f fé renc ia t ion de ces 
in te rven t ions en faveur des h o m m e s o u en f aveu r des f e m m e s , ce 
qu 'oub l i e de fa i re N. H a e s e n n e . 
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• Une t ro i s ième é tude sur la pauv re té , ce l le de J e a n i n e L o t h e 
parcour t un s ièc le é g a l e m e n t ( 1815 -1914 ) et c o n c e r n e N a m u r . Ce t te 
vi l le conna î t au cou rs du XIX^ s ièc le une pauv re té par t i cu l iè rement 
cr iante pu i sque la p lupar t du t e m p s un t iers de la popu la t ion sera i t 
en état de pauvre té . A u cou rs de l 'h iver 1823, on c o m p t e m ê m e 4 0 % 
de pauvres . Ici, la pauv re té ne sera i t pas due aux c o n s é q u e n c e s d e 
l ' industr ial isat ion. «Il ne s'agit pas, c o m m e dit l 'auteur, d'un paupérisme 
d'adaptation de la phase transitoire où la "paupérisation" marque le 
début de la révolution industrielle dans les régions en expansion.» 
Les act iv i tés é c o n o m i q u e s de N a m u r ont sub i le c o n t r e c o u p de la 
per te des m a r c h é s f rança is d ' abo rd , ma is auss i du «manque de 
discernement et d'audace des entrepreneurs». J u s q u e vers 1860-
65, la plupart des industr ies t radi t ionnel les de N a m u r sont, à l 'except ion 
de la ver rer ie , en déc l in con t inu . V e r s 1865, de g rands t r avaux 
d 'u rban isa t ion sont e n t a m é s a v e c n o t a m m e n t pour object i f de fourn i r 
du t ravai l aux pauvres . Sou l i gnons , dès à p résent , que cet te po l i t ique 
de m ise au t rava i l pa r d e s t r a v a u x p u b l i c s c o n c e r n e p r e s q u e 
exc lus i vemen t des t rava i l l eu rs mascu l i ns . 

Les sa la i res fémin ins son t ne t temen t insuf f isants pour v ivre. En 1896, 
d a n s la ver rer ie , il n 'y a pas de f e m m e qui g a g n e un sa la i re d e p lus 
de 3 F, tand is que p rès de 3 9 % de l ' ensemb le d e s t rava i l leurs y 
gagnen t p lus de 3 F. Dans l ' indust r ie d u v ê t e m e n t , t rès fém in i sée , la 
p lupar t des f e m m e s ne g a g n e n t pas p lus d 'un f ranc par jour . Les 
cr is ta l ler ies d 'Herba t te fou rn issen t , pour 1885, une h ié rarch ie d e s 
sa la i res qui fait ré fé rence à la fo is à la qua l i f i ca t ion , au sexe et à l 'état 
civil. Un chef ouvr ier mar ié gagne 5 .88 F; le m ê m e , cél ibata i re: 5 .78 F; 
un s e c o n d ouvr ie r mar ié : 4 .16 F; le m ê m e , cé l ibata i re : 4 . 0 6 F. A ins i 
le mar iage des h o m m e s qua l i f i és vau t 10 cen t imes . Il vau t p lus pour 
les ouvr ie rs mo ins qua l i f iés , pu i sque les «ouvr ie rs d ive rs» mar i és 
gagnen t 2 .96 F et les m ê m e s , cé l iba ta i res : 2 .57 F. 
Pour les f e m m e s v ivant seu les, la qual i f icat ion est peut -ê t re reconnue : 
ainsi , une ta i l leuse de ver re g a g n e 2 .17 F (soit 4 7 . 2 % de ce que 
g a g n e le ta i l leur de ver re , qu i ob t ien t 4 .59 F) ma is e l les gagnen t , 
malgré tout , p lus que tou tes les au t res « f e m m e s et f i l les» con fondues , 
qui ne reço ivent q u e 1 .70 F (soit 7 8 % de la ta i l leuse) . R e m a r q u o n s 
que les f emmes , sauf en ce qui conce rne les ta i l leuses, sont dés ignées 
non par leur statut p ro fess ionne l (ouvr ier , etc.) ou par leur qual i f icat ion 
(tai l leur), ma is par leur s e x e ( f e m m e s , f i l les), tout c o m m e les m o i n s 
de 19 ans qui , eux , son t d é s i g n é s par leur â g e ( jeunes gens , gamins ) . 

4. J. Lothe, Paupérisme et Bienfaisance à Namur au XIXe siècle(^Q^5-^^^ 'X) 
éd. du Crédit Communal, Bruxelles, 1978. 
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En 1886, se lon l 'auteur , les sa la i res re lat i fs des femnnes se son t 
re levés par rappor t à 1846 et 1853. C 'es t -à -d i re que l 'écart en t re les 
sa la i res (hora i res) mascu l i ns et f é m i n i n s sera i t d e v e n u mo ins grand. 
Par con t re , la part de l 'appor t m o y e n d u t rava i l des f e m m e s et des 
en fan t s dans les recet tes du m é n a g e aura i t d im inué de moit ié, ce qui 
doi t s ign i f ie r une d im inu t i on de l ' occupa t ion sa la r iée des f e m m e s . 
N a m u r n 'a, en ef fe t , pas b e a u c o u p d e ces act iv i tés indust r ie l les qui 
rec ru ten t t r ad i t i onne l l emen t des f e m m e s . 

Q u e conc lu re de la lec ture d e ces t ro is s y n t h è s e s sur l 'h istoire de la 
pauv re té en Be lg ique? C e s reche rches ne sont pas aveug les . El les 
font état , ma is i n c i d e m m e n t , de la p lace p r é p o n d é r a n t e des f e m m e s 
pa rm i les pauv res . El les cons ta ten t l ' i nsu f f i sance des sa la i res et 
a jou ten t , i n c i d e m m e n t t ou jou rs , q u e le sa la i re d e s f e m m e s ne 
rep résen te q u ' u n p o u r c e n t a g e du sa la i re des h o m m e s adu l tes , 
c o n s i d é r é dé jà c o m m e insuf f isant . 

Il est d o n c inut i le de d e m a n d e r à ces o u v r a g e s des ana l yses p lus 
a p p r o f o n d i e s sur les c a u s e s et c o n s é q u e n c e s de la pauv re té des 
f e m m e s d a n s le passé , ma is sur tout sur les r éponse s po l i t iques et 
soc ia les s p é c i f i q u e m e n t des t i nées aux f e m m e s . Dans le chap i t re qui 
sui t , nous c h e r c h e r o n s des é l é m e n t s de réponse à cet te ques t ion : 
p u i s q u e la pauv re té des f e m m e s es t r e c o n n u e c o m m e la p lus 
impor tan te , des m e s u r e s son t -e l les pr ises pour lutter spéc i f i quemen t 
con t re la pauv re té des f e m m e s ? 

mesures proposées 
pour lutter contre la pauvreté des femmes 
Le X IX" s ièc le a produ i t un g rand n o m b r e d ' o u v r a g e s ana lysan t les 
« c a u s e s » de la «m isè re d e la c lasse ouv r iè re» et p roposan t des 
« r e m è d e s » . Les o u v r a g e s de s y n t h è s e que nous a v o n s p résen tés se 
p r é o c c u p e n t i n c i d e m m e n t de, et s 'a t ta rdent peu à l 'é tude des causes 
spéc i f i ques de la pauv re té des f e m m e s (que l les exp l i ca t ions éta ient 
d o n n é e s a u XIX^ s ièc le a u su je t de la pauv re té d e s f e m m e s ? ) et, a 
fortiori, à ce l le d e s so lu t i ons p r o p o s é e s . Je m e p r o p o s e d o n c 
d ' ana l yse r une s i tua t ion ca rac té r i s t i que : ce l le du t rava i l à domic i le . 
Q u e p roposen t les r e s p o n s a b l e s po l i t iques et soc iaux face à ces 
v a g u e s de paupé r i sa t i on des f e m m e s ? 
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Bien que le p r o b l è m e des indus t r ies à domic i l e soit c o n n u d e p u i s 
l ong temps (en fait , au débu t du XIX^ s ièc le, le t rava i l à domic i l e est 
la norme) , il a fal lu a t tend re les e n q u ê t e s (de 1897-98) et sur tout 
l 'Expos i t ion du t ravai l à domic i l e à l 'Expos i t ion un iverse l le de 1910 
à Bruxe l les ^, pour qu 'éc la te le scanda le et q u e l ' ind ignat ion dev i enne 
pub l ique. 

Le but de l 'Expos i t ion d u t rava i l à domic i l e étai t de met t re sous les 
y e u x des v is i teurs une desc r ip t i on auss i réal is te que poss ib le d e s 
condi t ions de vie, de t ravai l et de rémunéra t ion des ouvr iers à domic i le . 
El le fut d o n c s o i g n e u s e m e n t p répa rée par des ques t i onna i res et des 
v is i tes. Des m o n o g r a p h i e s on t é té réa l i sées pour un cer ta in n o m b r e 
de mét iers, des chambres-a te l ie rs ont été reprodui tes avec exact i tude. 
Des p ièces, avec leur pr ix de ven te et leur pr ix de rev ient ( n o m b r e 
d 'heu res de t ravai l et sa la i res) , ont é té e x p o s é e s . 

La pub l i ca t i on d u d o s s i e r d e l ' E x p o s i t i o n fou rn i t d e s t a b l e a u x 
s ta t is t iques qui , pour c h a q u e t rava i l leur , ind iquent sexe , âge , é tat 
civi l, spéc ia l i té p ro fess ionne l le , na tu re du t ravai l , sa la i re brut , f ra is, 
sa la i re net, t e m p s c o n s a c r é à la fabr ica t ion , sa la i re hora i re, m o y e n n e 
h e b d o m a d a i r e , s i tua t ion et d i spos i t i on d e s m e m b r e s de la fami l le a u 
t ravai l à domic i le . A u m o m e n t de l 'Expos i t i on un iverse l le , 15 à 1 7 % 
des ouvr ie rs de l ' industr ie sont des t rava i l leurs à domic i le . Par rappor t 
à 1896, la part du t ravai l à domic i l e d a n s l ' ensemb le du t rava i l 
industr ie l d im inue ma is , en ch i f f res abso lus , le n o m b r e de t rava i l leurs 
à domic i le a enco re a u g m e n t é Deux t iers des t rava i l leurs à domic i le 
sont des f emmes . Plus de la moi t ié de ces f e m m e s font de la dente l le ^. 

A u sujet de l ' a v e n i r d e l ' indust r ie à domic i le , les c o n c e p t i o n s sont t rès 
d ive rgen tes . Pour un au teu r c o m m e J. Lew insk i , ce t te f o r m e de 
t ravai l est a p p e l é e à d ispara î t re pa rce qu 'e l le ne c o r r e s p o n d en 
a u c u n e façon aux e x i g e n c e s m o d e r n e s . Se lon Pier re V e r h a e g e n , 
el le est au con t ra i re a p p e l é e à subs is te r tant el le o f f re d ' a v a n t a g e s 
é c o n o m i q u e s (de prof i ts) pou r les pa t rons . T o u s c o n v i e n n e n t q u e 
cet te indust r ie o c c u p e une ma jo r i té d e f e m m e s et que leur t rava i l y 

5. Ce n'était pas la première exposition de ce genre, Il y en avait eu à Berlin 
1904, Londres 1904, Berlin 1906, Londres 1906, Francfort 1908, Zurich 
1909, Amsterdann 1909. 

6. 118 000 sur 690 000 selon le recensement industriel de 1896 (J. Lewinski, 
L'évolution industrielle de la Belgique, p. 284;; 132 000 sur 842 000, au 
moment de l'Exposition en 1910 (Verhaegen, op. cit., pp.16). 

7. P. Verhaegen, op.cit., pp.15-16. 
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es t su rexp lo i té . Ma i s pou r Lew insk i ^, le t rava i l à domic i l e est le fait 
d e t rava i l leurs â g é s (p lus d e 50 ans) , c 'es t une fo rme de t ravai l qu i 
est un rés idu du p a s s é et c 'es t auss i une occupa t i on accesso i re ou, 
p lus e x a c t e m e n t , c o m p l é m e n t a i r e à un au t re t ravai l . En réal i té, c 'est 
sur tou t un t ravai l de f e m m e s mar iées . Ce l les-c i t rouvent a ins i la seu le 
poss ib i l i té de gagne r le sa la i re i nd ispensab le pour ent reten i r la fami l le 
pu isque , à c a u s e du t ravai l m é n a g e r , e l les son t s u p p o s é e s ne pouvoi r 
t rava i l le r en fab r ique o u en m a g a s i n . En 1896, d a n s l ' industr ie 
p r o p r e m e n t di te, 1 4 . 2 0 % d e s f e m m e s é ta ien t ma r i ées tand is que, 
d a n s l ' industr ie à domic i le , 3 5 . 2 8 % des t rava i l l euses éta ient mar iées . 
Ce l les -c i sont ma jo r i ta i res d a n s ce r ta ins mét ie rs : po l i sseuses de 
m a r b r e ( 5 9 . 7 % d e f e m m e s m a r i é e s ) , b o b i n e u s e s , é p o u l e u s e s 
( 7 3 . 9 % ) , c iga r i è res , c i ga re t t i è res ( 61 .6%) , t r e s s e u s e s de pai l le 
(54 .3%) . En ce qu i c o n c e r n e les h o m m e s , dit Lewinsk i , c 'est le 
"manque d'autre occupation» qu i les a m è n e à accep te r un t ravai l à 
domic i le . 

L ' indust r ie à domic i le se carac té r i se par d e s sa la i res par t i cu l iè rement 
bas . P o u r q u o i ? Par m a n q u e d 'espr i t d e so l idar i té , dit Lewinsk i , ma is 
auss i pa rce que le t rava i l à domic i l e est souven t cons idé ré c o m m e 
une «occupa t i on d ' appo in t» . A ins i , consta te- t - i l , d a n s 5 9 . 8 % d e s 
fami l l es des t rava i l leurs à domic i le , le père n 'es t pas un t rava i l leur à 
dom ic i l e et le revenu pr inc ipa l v ient d 'a i l leurs . Le «salaire d'appoint 
est de tous le plus bas, et il arrive souvent qu'il descende en dessous 
de ce qui serait indispensable à l'entretien d'un travailleur isolé, 
abandonné à ses seules forces. De là bien des drames. Une ouvrière 
qui perd son soutien se voit réduite du jour au lendemain à la plus 
noire détresse» (p. 302 -303 ) . Et c 'es t m o i n s l ' i nsu f f i sance du sa la i re 
d e la t rava i l leuse qu i f r appe Lewinsk i , q u e la per te (du revenu) d e son 
con jo in t . . . 

Lewinsk i est un au teur progress is te , inspi rateur d u m o u v e m e n t ouvr ier 
social iste. En ce qui concerne les f e m m e s , son ana lyse est stupéf iante: 
pour lui, ce son t les f e m m e s m a r i é e s t rava i l lan t à domic i le qu i 
«entravent l'évolution industrielle vers des formes plus 
perfectionnées» (p. 290 ) . Il r ep roche aux t rava i l leurs à domic i le leur 
m a n q u e d 'espr i t de so l idar i té : «tous les efforts tentés depuis des 
années pour donner à la classe ouvrière une certaine cohésion 
permettant d'exercer une influence durable et méthodique sur le 
régime du travail ont échoué devant un individualisme outré» (p. 300-

8. J. Lewinski, L'évolution industrielle de la Belgique, Bruxelles, Institut 
Solvay, 1911, p. 287 et suiv. 
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301 ). Ma is Lewinsk i ne se fait p lus de souc is , il sai t que l ' industr ie à 
domic i le est en vo ie d e d ispar i t ion et ne se p r é o c c u p e pas d u sort de 
ceux et sur tout de ce l les qui y t rouven t , fau te de m ieux , leur pauv re 
gagne -pa in : «Le mérite de l'enquête de l'Office de Travail est d'avoir 
prouvé que l'industrie à domicile est un mal social» (p. 278) . «Le 
grand mérite de l'enquête sur les industries à domicile consiste dans 
la preuve qu'elle a donnée de la disparition fatale de cette forme de 
production» (p. 278) . «Notre visite à l'exposition nous montre donc 
clairement que nous avons, nous, une forme inférieure de production 
qui ne se maintient que par l'exploitation de la force humaine. C'est 
à l'enrayement et à la disparition de cette plaie sociale que doivent 
collaborer tous les réformateurs!» ( Id. d a n s l 'Expos i t ion , p. 12). 

A ins i , q u a n d l 'exp lo i ta t ion v ise p r i nc ipa lemen t les f e m m e s , il faudra i t , 
se lon Lewinsk i , «suppr imer» la p roduc t ion en ques t ion . Pourquo i n'a-
t -on j a m a i s e n t e n d u les p rog ress i s tes d i re qu' i l fal lai t «supp r imer» le 
t ravai l d e la m i n e . . . ? 

Tou te au t re est l 'a t t i tude de P. V e r h a e g e n , lui auss i spéc ia l i s te du 
t ravai l à domic i le . S a pos i t ion n 'est pas s a n s amb igu ï té . Il décr i t avec 
émo t i on l 'exp lo i ta t ion des f e m m e s d a n s le t ravai l à domic i le , le 
sweating-system, ma is il c o n s i d è r e que le taux d 'exp lo i ta t ion est tel 
(et il exp l ique pourquo i ) que j a m a i s les pa t rons ne voud ron t se passer 
de cet te sou rce de prof i ts. Il d e m a n d e donc une doub le in te rvent ion : 
une intervent ion du pouvoi r législatif en vue de f ixer un salaire m in imum 
ga ran t i et un m o u v e m e n t d e p r e s s i o n à pa r t i r d e s l i gues d e 
consommat r i ces . 

C o m m e p l u s i e u r s a u t e u r s d e l ' é p o q u e , P. V e r h a e g e n o p p o s e 
l ' idéologie du t rava i l à domic i l e à la réal i té de celu i -c i : «il a été de 
mode de représenter le travail à domicile comme une espèce d'idylle, 
contrastant heureusement avec la promiscuité et la désespérance du 
travail à l'usine(...)Le travail à domicile éveillait l'idée d'un foyer 
heureux où l'ouvrier, maître chez lui, travaillait en toute indépendance; 
la femme y trouvait un gagne-pain, tout en vaquant aux soins du 
ménage; la mère, sans interrompre sa besogne, pouvait s'occuper 
de l'éducation de ses enfants(... )Mais le jour vint où des enquêtes 
approfondies(...)Ce jour-là, il apparut aux yeux de tous les 
observateurs impartiaux que l'idylle du travail à domicile cachait, en 
réalité, un enfer...» (pp. 8-9) . 

V e r h a e g e n cons idè re que l ' i nd i f fé rence géné ra le pour le sort des 
t rava i l leurs à domic i l e est due en par t ie à cet te idéo log ie qui t ravest i t 
la réalité. Pour l 'auteur, le coût de la p roduc t ion à domic i le est dér iso i re 
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pa rce que le pa t ron n 'a pas beso in d 'us ine , d e mach ine , d 'éc la i rage , 
d ' i m m e u b l e s à amor t i r , d e maté r ie l d 'en t re t ien , d ' assu rances . Il ne 
doi t pas paye r de su rve i l l ance : si le t rava i l p rodu i t n 'est pas bon, il 
est re fusé. T o u s les r i sques de la fab r i ca t ion son t suppo r tés par le 
t rava i l l eu r (ma l f açons , re ta rds de l i v ra ison , . . . ) , l ' i r régular i té des 
c o m m a n d e s auss i . Il n 'y a j a m a i s d e ma jo ra t i on de sa la i re pour du 
t rava i l de nuit ou domin ica l . Le pa t ron peut é c h a p p e r à tou tes les 
lég is la t ions soc ia les , il se p e r m e t m ê m e de p ra t iquer enco re le truck-
system qu i es t f o r m e l l e m e n t in te rd i t , il ne se s o u c i e pas des 
p resc r ip t i ons d ' hyg iène , des a s s u r a n c e s soc ia les . C e qui fait que 
c h a q u e ren fo rcement des lois pro tec t r ices en t ra îne une augmen ta t i on 
du travai l à domic i le . Enf in, les t ravai l leurs à domic i le sont inorganisés, 
il n 'y a d o n c a u c u n e c ra in te qu ' i ls fassen t g rève ou qu ' i ls a ient un 
po ids po l i t ique q u e l c o n q u e . D 'où ce t te exp lo i ta t ion éhon tée . 

V e r h a e g e n met en rappor t le d é v e l o p p e m e n t du t rava i l à domic i le et 
le rôle d e s g r a n d s m a g a s i n s . C o m m e d 'au t res au teurs , il cons idè re 
q u e la po l i t ique des bas pr ix et des s o l d e s d a n s les g rands magas ins 
en t ra îne une p roduc t i on de «came lo te» don t l ' exécu t ion est con f iée 
aux t rava i l l eu rs à domic i l e . Ceux -c i ne son t p lus des a r t i sans qui font 
un t ravai l pe rsonna l i sé et d e qual i té , b ien au cont ra i re . Ici, V e r h a e g e n 
se lance d a n s une ana l yse in té ressan te sur la responsab i l i té des 
«ache teuses» qui, par leur goût de faire des «af fa i res», leurs capr ices, 
etc. en t re t i ennen t le sweating-system. Il cons ta te auss i le cerc le 
v i c ieux qu i e m p r i s o n n e les ouv r i è res v i c t imes de bas sa la i res , qui 
a c h è t e n t e l l e s - m ê m e s les p rodu i t s b o n m a r c h é p rodu i t s par le 
sweating-system (p. 72 -73) . Il mon t re c o m m e n t les t rava i l leuses à 
domic i l e son t souven t a m e n é e s à fa i re t rava i l le r leurs en fan ts . Dans 
un g r a n d n o m b r e d e cas , ces sa la i res d e s ouv r ie rs à domic i l e 
cons t i t uen t la seu le et p r inc ipa le ressou rce d u ménage ' ' . 

La d u r é e du t rava i l es t e x c e s s i v e et i r régu l ière . A d e s pé r i odes s a n s 
c o m m a n d e s peuvent succéder des pér iodes où les ouvr iers à domic i le 
t rava i l len t 13, 14, 15 heu res d 'a f f i lée. Les cond i t i ons d ' hyg iène sont 
auss i dép lo rab les pour les t rava i l leurs e u x - m ê m e s que d a n g e r e u s e s 
pour la sa lubr i té pub l ique . A u débu t du s ièc le , la p lus g rande misè re 
se t rouvera i t d o n c chez les t rava i l leurs à domic i l e , don t l ' immense 
ma jo r i té sont des f e m m e s . 

9. Malgré toute cette analyse objectivement exacte, P. Verhaegen se laisse 
aller à une tirade sur la concurrence que les ouvrières à domicile se font 
entre elles et où les «femmes mariées se cherchent un revenu d'appoint, 
et où les jeunes filles de la petite bourgeoisie demandent au travail à 
domicile de quoi satisfaire des désirs superflus» (p. 30-31). 

I 
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Q u e p ropose V e r h a e g e n ? Pas d e supp r ime r le t rava i l à domic i le , je 
l 'ai dit. Il sait que les «cong rès ouv r ie rs» , p r i nc ipa lemen t les c o n g r è s 
socia l is tes, p roposent l ' interdict ion pure et s imp le du travai l à domic i le . 
Il s ' oppose à cet te s u p p r e s s i o n - qu' i l j uge d 'a i l leurs imposs ib le - a u 
n o m du sort des t ravai l leurs à domic i le : «que deviendraient les milliers 
d'ouvriers que pareille mesure aurait privés brusquement de leur 
gagne-pain?» (p. 85). Il évoque le déve loppemen t de la syndica l isat ion 
(coal i t ions, g rèves , assoc ia t i ons , . . .) ma i s n 'y croi t pas b e a u c o u p 
parce que les f e m m e s son t ind iv idua l i s tes «par tempérament et par 
éducation». Il c i te cependan t des ac t ions réuss ies par des t rava i l leurs 
à domic i le et n o t a m m e n t la «g rève de la chem ise t t e» (New-Yo rk , 
1909) qui a mob i l i sé 35 0 0 0 j e u n e s f i l les et leur a pe rm is d 'ob ten i r une 
a u g m e n t a t i o n de sa la i re . Il r econna î t a u s s i q u ' e n B e l g i q u e les 
c o u p e u r s de gan ts ont réuss i à s 'o rgan ise r . 

Il d e m a n d e aux L igues soc ia les d ' ache teu r s de se so l idar iser a v e c 
les t rava i l leurs à domic i l e en c réan t des « labe ls» soc iaux o u l is tes 
b l a n c h e s d e p r o d u i t s qu i s o n t f a b r i q u é s d a n s d e s c o n d i t i o n s 
accep tab les , et de boyco t te r les au t res produ i ts , n o t a m m e n t en 
renonçant à la fasc ina t ion du «bon ma rché» , ma is auss i en renonçan t 
aux capr i ces (acha ts le d i m a n c h e , se fa i re l ivrer ta rd le soir , passe r 
ses c o m m a n d e s à la de rn iè re m inu te , etc. ) . Il p e n s e q u e l 'on pour ra i t 
résoudre par t ie l lement les p r o b l è m e s d u t rava i l à domic i l e par des 
cont ra ts co l lect i fs de t ravai l . I ^a is sur tout il d e m a n d e l ' in te rvent ion du 
légis lateur en vue de re lever les sa la i res et de f ixer un sala i re m i n i m u m 
léga l . S e l o n l ' a u t e u r , les a u t r e s m é f a i t s d u sweating-system 
d ispara î t ra ien t d ' e u x - m ê m e s si les sa la i res é ta ient re levés. «Devant 
les misères inhérentes au travail à domicile(...)une loi réglementant 
les salaires apparaît désormais comme le seul remède véritablement 
efficace» (p. 98) . Il ne cra int pas q u ' u n re l èvemen t des sa la i res f asse 
d ispara î t re le t ravai l à domic i l e pa rce q u e le pa t ron y t r ouve ra e n c o r e 
de nombreux avantages . Il rappel le que, dès à présent , une proposi t ion 
de loi a é té d é p o s é e en ce s e n s (14 d é c e m b r e 1910) et d e m a n d e a u x 
L igues soc ia les d ' a c h e t e u r s de la sou ten i r . 

Vo ic i d o n c un e x e m p l e : la m i sè re d e s t rava i l l euses à domic i l e es t 
connue , reconnue . Ce t te f o r m e d e t rava i l fait l 'objet d ' e n q u ê t e s 
pub l i ques impor tan tes , de t r avaux sc ien t i f i ques d e p rem iè re qua l i té . 
Des b u d g e t s impor tan ts son t d é g a g é s pour réa l iser l 'expos i t ion sur 
le t ravai l à domic i le . 

Les soc ia l is tes et les o rgan i sa t i ons ouv r i è res soc ia l i s tes voud ra ien t 
fa i re supp r ime r le t rava i l à domic i l e , s a n s s ' inqu ié te r a p p a r e m m e n t 
du sort des t rava i l leurs qui y son t o c c u p é s . D e s ca tho l i ques soc i aux 
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c o m m e P. V e r h a e g e n (f i ls d 'A r t hu r V e r h a e g e n ) v o u d r a i e n t une 
rég lemen ta t i on , ce qui permet t ra i t de le ma in ten i r (ce que les pa t rons 
s o u h a i t e n t ) tou t en l im i tan t les e x c è s d e l ' exp lo i ta t i on (ce qu i 
amé l io re ra i t le sort des t rava i l leurs) . 

D a n s les fai ts, r ien ne s 'es t p rodu i t . Il n 'y a pas eu à ce m o m e n t de 
loi s u r le s a l a i r e m i n i m u m ^ ° . Le t r ava i l à d o m i c i l e a d i m i n u é 
« s p o n t a n é m e n t » se lon les lois d u m a r c h é . 

les interprétations de la pauvreté des femmes 
En Be lg ique , en ce qu i c o n c e r n e les in te rp ré ta t ions de la pauvre té , 
d e la m isè re d e la c lasse ouvr iè re , p lus ieu rs cou ran t s idéo log iques 
s ' o p p o s e n t s a n s rée l l ement s 'a f f ron te r . D 'un côté, les bourgeo is 
ph i l an th ropes et les ca tho l i ques soc iaux cons idè ren t que le t ravai l 
p ro fess ionne l de la f e m m e est une c o n s é q u e n c e de l ' insuf f i sance 
d e s r e v e n u s p ro fess ionne l s de l ' h o m m e . Le t rava i l p ro fess ionne l de 
la f e m m e est , pour eux , une e x p r e s s i o n de la m isè re de la c lasse 
ouv r iè re . Le p r é s u p p o s é b o u r g e o i s est d o n c év ident : par nature, la 
p lace de la f e m m e est au foyer . «Que proposons-nous?, d isai t 
Ducpé t i aux , dès le mi l ieu du XIX" s ièc le , qu'on restitue à l'adulte son 
travail, qu'on rende la femme à son ménage, l'enfant à ses jeux et 
à son école».^^ 

Q u a r a n t e a n s p lus tard , le C o n g r è s d e s o e u v r e s soc ia les de L iège, 
en 1887, est tout auss i exp l ic i te à cet égard^^. Pour b e a u c o u p de 
ca tho l i ques soc iaux o u de bou rgeo i s ph i l an th ropes , l ' amél io ra t ion du 
sor t de la c lasse ouv r iè re p a s s e d o n c par la s u p p r e s s i o n du t ravai l 
des f e m m e s et le re lèvemen t du sa la i re des h o m m e s . Ce t te t e n d a n c e 
dev ien t m ê m e p r é p o n d é r a n t e c h a q u e fo is q u e surv ien t un p r o b l è m e 
d e c h ô m a g e mascu l i n . El le est souven t accue i l l i e avec faveur d a n s 
la c l asse ouv r iè re m ê m e , pu i sque les h o m m e s en a t tenden t la f in 
d ' u n e c o n c u r r e n c e a u n i veau du t rava i l et d e s sa la i res (sans comp te r 
le con fo r t de la t enue de leur m é n a g e ) et q u e les f e m m e s , don t les 

10. En 1928, il y aura une nouvelle enquête; en 1934 sera adoptée la 
première loi réglementant les salaires et l'hygiène. 

11. Ducpétiaux, De la condition physique et morale des jeunes ouvriers et 
des moyens de l'améliorer Bruxelles, 2 vol., 1843, 444 et 443pp. , t. Il, 
livre III, p. 85. 

12. Congrès des Œuvres Sociales, Liège, 1887, Deuxième session, p. 17 et 
sulv. 
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cond i t i ons de v ie son t é p o u v a n t a b l e s ( tant par le v o l u m e du t rava i l 
p ro fess ionne l et m é n a g e r q u e par la méd ioc r i té de leurs sa la i res) , y 
vo ient la p r o m e s s e d ' une v ie me i l l eu re . 

Il est nécessa i re de rappe le r au jou rd ' hu i c la i remen t que de te l les 
p r o p o s i t i o n s é ta ien t n o n s e u l e m e n t e m p r e i n t e s d ' u n e c e r t a i n e 
m a u v a i s e foi (na ïve té?) , ma i s qu 'e l les é ta ient auss i ru ineuses pour 
les m é n a g e s ouvr ie rs . A s u p p o s e r qu ' on les app l ique , il est év iden t 
qu 'on ne songea i t nu l lement à re lever le sala i re du t ravai l leur mascu l in 
mar ié j u s q u ' à ce qu' i l r ep résen te la s o m m e des deux sa la i res des 
con jo in ts et ce la pour la mo i t ié d u t e m p s de leur t rava i l c u m u l é ! De 
plus, ce type de propos i t ions permet ta i t de ne pas évoquer la nécess i té 
de re lever le sa la i re des f e m m e s et permet ta i t de sacr i f ier l ' au tonomie 
économique des f e m m e s sur « l 'autel» de l 'amél iorat ion des condi t ions 
é c o n o m i q u e s de «la c lasse ouv r iè re» . 

Les f e m m e s d u m o u v e m e n t s o c i a l c a t h o l i q u e , et m ê m e u n e 
au then t i que synd ica l i s te c o m m e Vic to i re C a p p e , adme t ten t que la 
f e m m e mar iée doit avan t tout se c o n s a c r e r a u foyer et aux en fan ts , 
ma is e l les sou l ignen t con t i nue l l emen t le n o m b r e de f e m m e s qu i 
«do ivent» t rava i l le r et v iv re d e ce sa la i re , qu i est m a n i f e s t e m e n t 
insuf f isant . El les réc lamen t d o n c exp l i c i t emen t un re lèvemen t d e s 
sa la i res fémin ins . 

Les pa t rons et b ientô t les r e s p o n s a b l e s des œ u v r e s soc ia les f in i ront 
par p ré tendre que les sa la i res ouv r ie rs ne sont pas insuf f isants , q u e 
ce qui pose p rob lème , d a n s la c l asse ouvr iè re , c 'es t l 'ap t i tude des 
f e m m e s à tenir un m é n a g e et à met t re en va leur le sa la i re de l ' homme. 
C 'es t ce qui jus t i f ie ra l ' expans ion d e s cou rs de fo rma t ion m é n a g è r e 
pour les f e m m e s tant d a n s les éco les q u e d a n s les m o u v e m e n t s 
sociaux^^. 
Ains i , d ' une cer ta ine façon , la responsab i l i t é de la m isè re ouvr iè re du 
XIX" s ièc le est d é p l a c é e ve rs les f e m m e s ! U n e comp l i c i té s ' i ns tau re 
enco re une fo is en t re les t rava i l leurs mascu l i ns , les pa t rons et les 
responsab les d ' œ u v r e s soc ia les . 

Ma is au XIX° s ièc le, un aut re courant , qu i c o m p r e n d des progress is tes 
l ibéraux ou soc ia l i s tes (dont bon n o m b r e de f e m m e s ) , p r o p o s e une 
ana lyse assez d i f fé ren te : «La ressource du travail, dit Lou is Frank , 
est une propriété commune à l'humanité entière. En fermant à la 

13. Voir p. ex. A. Langlois, L'association, la vie domestique et l'école dans 
leurs rapports avec la question sociale, Bruxelles, 1886. 
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femme telle ou telle avenue dans le champ de l'activité sociale, le 
législateur lèse le droit des femmes et blesse l'intérêt général». C e 
Lou is Frank, qui cons idère le droit a u t ravai l c o m m e un droit «naturel», 
c o n c è d e cependan t qu' i l serai t p ré férab le que la f e m m e mar iée puisse 
res ter la ga rd i enne d u foye r et l ' éduca t r i ce des en fan ts , si le mar i 
avai t un sala i re suff isant^' ' . Ce t te pos i t ion a m b i g u ë sera c o n s t a m m e n t 
p résen te d a n s le m o u v e m e n t soc ia l i s te u l tér ieurement^^. 

De son côté, le m o u v e m e n t f ém in i s te r evend ique con t inue l l emen t le 
«droi t a u t rava i l» et le «sa la i re éga l» . La p lupar t d u t e m p s , il assoc ie 
pou r les f e m m e s , i n d é p e n d a n c e é c o n o m i q u e et surv ie , ou m ê m e 
d ign i té de vie^*^. 

Et d a n s le m i l i e u o u v r i e r ? Le g r o u p e d e s f e m m e s m i l i t an tes 
s y n d i c a l i s t e s soc i a l i s t es o r g a n i s é a u se in d u Vooruit à G a n d , 
r e v e n d i q u e a b s o l u m e n t le droi t au t rava i l pou r les f e m m e s et l 'égal i té 
d e s rémuné ra t i ons , ma is auss i l ' é tab l i ssemen t d 'un sa la i re m i n i m u m 
garant i . Il cons idè re que c 'es t en lut tant con t re la pauvre té que l 'on 
v iendra à bout des deux f léaux que sont la prost i tut ion et l 'alcoolisme^^. 
A u cou rs du 111" c o n g r è s de la 11̂  In te rna t iona le (Zur ich , 1893) , Emi l ie 
C l a e y s (au n o m d e la dé léga t i on be lge) s ' o p p o s e f e r m e m e n t à la 
p ro tec t i on spéc i f i que du t rava i l des f emmes" * . El le a f f i rme que tou te 
m e s u r e de p ro tec t ion est une m a n i è r e de l imi ter pour les f e m m e s leur 
dro i t a u t rava i l et à g a g n e r h o n o r a b l e m e n t leur subs is tance . Les 
m e s u r e s de p ro tec t ion ob l ige ron t les f e m m e s à d é p e n d r e d 'un aut re 
pour leur subs is tance . De te l les mesu res ignorent d 'a i l leurs l ' immense 
m a s s e des f e m m e s non m a r i é e s et v e u v e s qui do iven t pourvo i r non 
s e u l e m e n t à leurs p rop res beso ins , m a i s à c e u x de leur fami l le . 

A ins i ce r ta ines f e m m e s « e n g a g é e s » on t -e l les , à l ' égard des m o y e n s 
de s u b s i s t a n c e et d u t rava i l des f e m m e s , d e s p ropos i t i ons t rès 
d i f férentes de cel les qui sont p récon isées par les responsab les soc iaux 
et po l i t iques. M a i s e l les ne son t pas écou tées , par fo is e l les sont 
m ê m e éca r tées ou t ra i tées de « fémin i s tes bourgeo ises» .^ " 

14. Louis Frank, Essai sur la condition politique de la femme, Paris, 1892. 
15. ndir: voir l'article de V. Tanghe dans ce numéro des CM. 
16. Voirpar exemple les Actes du Congrès Féministe International, Bruxelles, 

1898, p. 62-63. 
17. De Vrouw, I, 15 juillet 1893, p. 1. 
18. ndIr: voir l'article de P. Van den Dungen sur Emilie Claeys dans ce numéro 

des CM. 
19. On traite même Emilie Claeys de cette façon à la 11° Internationale! 
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Fémin isa t ion de la pauv re té? A u XIX" s ièc le , il paraî t c la ir que la 
pauv re té f rappa i t d a v a n t a g e les f e m m e s . Il ne peut être ques t i on 
d ' i gno rance : le fait est b ien c o n n u . O n ne peu t pas d a v a n t a g e 
p ré tendre que les pouvo i r s pub l i cs o u les r esponsab les soc iaux a ient 
été ind i f fé rents . Ma i s les m e s u r e s p r o p o s é e s o u b ien ne son t pas 
adop tées , o u b ien son t i nadap tées . 

Il n 'y a d o n c pas , se lon moi , d e fém in i sa t i on de la pauvre té . Les 
f e m m e s sont d e p u i s l o n g t e m p s les p lus n o m b r e u s e s à être pauv res . 
C e p h é n o m è n e n ' a p a s é t é i g n o r é . S e u l e m e n t , m a l g r é c e t t e 
cons ta ta t ion , a u c u n e m e s u r e sé r i euse , a d a p t é e aux c a u s e s de la 
pauv re té d e s f e m m e s , n 'a é té pr ise . A u con t ra i re . O n peu t se 
d e m a n d e r si les so lu t ions p r é c o n i s é e s et m i se s en p lace par les 
responsab les po l i t iques et soc iaux ne condu i sen t pas tou jou rs les 
f e m m e s vers les nouve l l es f o r m e s de pauv re té . Le t ravai l à t e m p s 
part ie l , les nouve l l es f o r m e s d e t rava i l à domic i l e , les in te r rup t ions de 
carr ière annoncen t p robab lemen t les f o rmes de pauvre té des f e m m e s 
de l 'an 2 0 0 0 . 



émilie claeys : une féministe socialiste 

pierre van den dungen 

C'es t en 1886, au Vooruit de G a n d , q u e naît le p remie r g roupe 
f é m i n i s t e d e B e l g i q u e , le Socialistische propaganda Club voor 
Vrouwen, appe lé é g a l e m e n t \/rouivenc/u£» o u enco re Vrouwenveree-
niging \ A u vu de ses asp i ra t ions , il es t r a p i d e m e n t accep té au se in 
d u P O B , en dép i t d e p r ises de pos i t i ons p rop res qui , pour la p lupar t , 
é m a n e n t d e l 'espr i t comba t i f de sa p rés iden te , Emi l ie C laeys . 

une personnalité hors du commun 
N é e le 9 ma i 1855 d a n s une fami l le ouv r i è re à G a n d , Emi l ie C laeys ^ 

1. Règlement van de Socialistische Propagandaclub voor Vrouwen, ingericht 
den25juli 1886, Gent, 1886. 

2. La biographie la plus complète àce jour est celle de Ph. VAN PRAAG, «Emilie 
Claeys 1855-1953», dans Tijdscfirift voor Sociale Geschiedenis, \g.4,1978, 
pp. 177-196. 
On pourra aussi consulter : 
- Ph. VAN PRAAG, «Emilie Claeys», dans Nationaal Biografisch 
WoordenboeKiVIW, 1979, col. 157-160; 
- «EmileClaeys», Notice provisoire, Dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier belge, lettre C (Ed. Vie ouvrière, à paraître); 
- «Emilie Claeys, féministe socialiste rayée de l'histoire», dans Chronique 
Féministe, n°17, mars-avril 1986; 
- D. DEWEERDT, De zachte Icrachten... 100 jaar socialistische vrouwen 
Gent, Tentoonstelling van 2 tôt 16 novembre 1986, Gent, 1986, 80 pp. 
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est e n c o r e en fan t l o r s q u e s o n p è r e meu r t , la la issan t a v e c sa m è r e 
et ses q u a t r e f rè res et s o e u r s . P o u r s u b v e n i r a u x b e s o i n s d e la 
fami l le , Emi l ie t rava i l l e c o m m e f i l euse d a n s u n e u s i n e tex t i le d e 
G a n d , pu is c o m m e s e r v a n t e . A u t o d i d a c t e , e l le s ' e n g a g e r a p i d e m e n t 
d a n s la lut te po l i t i que . C e t e n g a g e m e n t se d o u b l e d ' u n e so l i de 
conv i c t i on f ém in i s t e , a c c e n t u é e e n c o r e pa r les d i f f i cu l tés qu 'e l l e 
r e n c o n t r e d a n s sa v ie p r i vée : m è r e cé l i ba ta i re , e l le é l ève seu le s e s 
d e u x f i l les, E l v i r a -Ma r i a et C l a r a - L é o n i a . H i s s é e a u rang d e d i r i gean 
te soc ia l i s te , pa r sa s e u l e f o r ce d e t rava i l , C l a e y s est e n e f fe t la 
p r e m i è r e f e m m e b e l g e i s sue d u p e u p l e à avo i r é l a b o r é un p r o g r a m 
m e de r é f o r m e s r é e l l e m e n t f é m i n i s t e s et à l 'avo i r pub l ié , soi t s o u s 
f o r m e d e broch iures ^, soi t d a n s le j o u r n a l De Vrouw", o r g a n e d e la 
Hollandsch-Vlaamsche Vrouwenbond^u'^m\\\e c r é a e n 1 8 9 3 a v e c 
s o n a m i e n é e r l a n d a i s e Ne l l i e V a n Kol . 

C l a e y s e s t i m e q u e la f e m m e n ' a c c é d e r a à p lus d e l iber té q u e q u a n d 
e l le p r e n d r a par t p e r s o n n e l l e m e n t a u x c o m b a t s s o c i a u x p o u r lu t ter 
con t r e le c a p i t a l i s m e et le s y s t è m e s o c i o - é c o n o m i q u e a l i énan t , m a i s 
é g a l e m e n t con t r e les i néga l i t és a u se in d u c o u p l e et les p r é j u g é s 
m i s o g y n e s r é p a n d u s d a n s la c l a s s e o u v r i è r e : «Nous, femmes, nous 
devons mener un double combat. Nous devons non seulement nous 
libérer de l'exploiteur capitaliste mais aussi de l'époux tout-puissant» 
Il ne faut p a s oub l i e r q u e , j u s q u e d a n s les a n n é e s 1880 , les écr i t s d e 
P r o u d h o n on t f o r t e m e n t i n f l uencé le m o u v e m e n t soc ia l i s te be lge . Or , 
su r la q u e s t i o n d e s f e m m e s , P r o u d h o n , p o u r qu i «la femme ne peut 
être que ménagère ou courtisane» fa i t p r e u v e d ' u n e i n c r o y a b l e 
m i s o g y n i e . Emi l i e C l a e y s e x p r i m e e n ou t re s a h a i n e e n v e r s l 'Eg l i se 
c a t h o l i q u e r o m a i n e , e n tan t qu 'a l l i ée d u pa t r on exp lo i t eu r , m a i s a u s s i 
e n tant q u e p r o p a g a t r i c e d u m é p r i s à r e n c o n t r e d e s f e m m e s d e p u i s 
d e n o m b r e u x s ièc les . 

3. Een woordaen de vroL/iven, Socialistische vereeniging, Gent, 1891,166 pp. 
et Het vrouwenstemrecht, Socialistische Arbeidsterspartij, sectie Gant, 
1892, 20 pp. 

4. De Vrouw. Socialistische Maandblad, onder redactie van Emilie Claeys en 
Nellie Van Kol. Le premier numéro date du 15 juillet 1893. Le journal paraît 
jusqu'au 1" septembre 1900, puis De Sfem der l/rouivlui succédera (1900-
1905). Sur Jacoba-Maria-Petronnella Porreij, pseudonyme Nellie Van Kol, 
femme de lettres, née à 's Hertogenbosch le 12 décembre 1851 et décédée 
à Ulrecht le 24 février 1930, voir Biografische Woordenboek van Nederland, 
onder red. van Dr J. Charité, vol.III, 's Gravenhage, 1989, pp.462-464. 

5. «Een woord aen de vrouwen», extrait cité dans D. DEWEERDT, En de 
Vrouwen?, Gand, 1980, p.95. 
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El le r éc l ame é g a l e m e n t le l ibre a c c è s pour les f e m m e s à tou tes les 
p ro fess ions , à tous les n i veaux , s a n s d isc r im ina t ion , n o t a m m e n t 
sa lar ia le . A u p lan po l i t ique, e l le r éc l ame le su f f rage un iverse l tant 
pour les h o m m e s que pour les f e m m e s , au n o m de leur égal i té 
abso lue , a lo rs que le part i - et pa r t i cu l i è remen t la base - reste rét icent 
par c ra in te de ce qu ' i l est c o n v e n u d ' appe le r le vo te «c lér ica l» des 
f e m m e s . A lo rs qu ' i n i t i a lement la C h a r t e de Q u a r e g n o n (1894) pré
voya i t la lutte pour le su f f rage des d e u x sexes , dès 1902, le POB, 
pour des ra isons d 'a l l i ance avec les l ibéraux rad ica lement o p p o s é s 
au vo te fémin in , d o n n e la pr ior i té à la revend ica t ion du su f f rage 
un iverse l pour les h o m m e s et p o s t p o s e le c o m b a t pour celu i des 
f e m m e s . Les fém in i s tes ne m a n q u e r o n t pas de fa i re remarque r aux 
t é n o r s s o c i a l i s t e s ce t t e é t o n n a n t e c o n t r a d i c t i o n , q u e c e u x - c i 
jus t i f ie ront au n o m d e s in térê ts de la cause . 

C l a e y s s ' i nsu rge auss i avec v i gueu r con t re la loi de pro tec t ion des 
f e m m e s d a n s l ' industr ie , con t re ce l le qu i leur interdi t le t ravai l de nuit, 
pa rce qu 'e l le les j uge d i sc r im ina to i res : se lon el le, la f e m m e doit 
prof i ter des m ê m e s p ro tec t ions léga les que l ' h o m m e et non joui r d 'un 
s tatut spéc ia l qu i l ' in fant i l ise ^. 

Pour réa l iser cet te éga l i té to ta le en t re les sexes , C laeys fait conf ian
ce à la co -éduca t i on et p rône l ' inst i tut ion d 'un e n s e i g n e m e n t mix te, 
ob l iga to i re et gratu i t j u s q u ' à l 'âge de se ize ans , au cou rs duque l 
g a r ç o n s et f i l les recevron t une éduca t i on iden t ique «Nous devons 
combattre l'idée que les filles doivent être éduquées uniquement en 
vue d'être l'esclave de l'homme; nous devons leur apprendre dès le 
plus jeune âge qu'elles sont appelées à quelque chose de plus grand 
et de plus haut que laver, cuisiner, récurer, ravauder et coudre. Nous 
devons apprendre à nos garçons à considérer toutes les filles comme 

6. Ibidem. Egalement au Congrès du POB en 1892. Elle s'oppose vivement au 
suffrage plural en 1893 {C.R. du Congrès extraordinaire du POB, tenu à 
Bruxelles les 25 et 26 décembre 1893, Bruxelles, 1894). 

7. «Wettelijkbeschermingderarbeidster», De Vrouw, 4 mars 1894, n°13, pp.1-
2. 

8. "Gezamentlijke opvoeding van jongens en meisjes», De Vrouw, 1893, n°6, 
pp.1-2. 



66 

des égales; alors nous ne devrons plus jamais craindre d'entendre 
nos fils, arrivés à l'âge adulte, les considérer avec mépris et de les 
voir traiter en escla ve le sexe auquel nous, leurs mères, appartenons 
aussi" ^. 

S o n f ranc-par le r et son i n d é p e n d a n c e d 'espr i t ne l 'empêclnent pas 
d 'ê t re la p remiè re f e m m e é lue a u B u r e a u du Conse i l géné ra l d u P O B 
en 1893 et, l ' année su ivan te , la p r e m i è r e f e m m e à s iéger a u se in d u 
Conse i l généra l . 

des conceptions morales 
peu appréciées par le pob 
Pour tan t , l ' oppos i t ion la p lus v ive rencon t rée par C l a e y s pa rm i les 
s iens résu l tera de ses pr ises de pos i t ion sur des ques t i ons «mora 
les», à p ropos desque l l es el le t é m o i g n e d ' une g rande ouve r tu re 
d 'espr i t . Adep te des t hèses ma l thus iennes , e l le s ' oppose au part i qu i , 
d a n s sa g rande major i té , voya i t d a n s la fécond i t ié de la c lasse ouvr iè 
re et la fo rce n u m é r i q u e des m a s s e s une a r m e con t re la bou rgeo is ie . 
El le rense igne l ' ad resse d e la Nieuw Malthusiaansche Bond de La 
Haye, en d i f fuse les publ icat ions; un art ic le publ ié sous le p s e u d o n y m e 
de Li l ian d a n s De Vrouw , le 18 m a r s 1894, lui vau t perqu is i t ion 
domic i l ia i re et pou rsu i t es jud ic ia i res El le a d h è r e en ou t re aux 
idées du penseu r a l l e m a n d A u g u s t Bebe l ( inspi ré par Four ier ) , don t 
les t hèses sur la fami l le se ron t c l a i r emen t r é p r o u v é e s par le P O B 
Emi l ie C laeys , a u con t ra i re , pub l ie d e la rges ex t ra i ts d e Die Frau und 
der Sozialismus et p rône ce q u e l 'on pour ra i t appe le r «le m a r i a g e 
à du rée d é t e r m i n é e par l ' amour d e l 'un o u l 'aut re par tena i re du 
coup le» , c 'es t -à -d i re , se lon la t e rm ino log ie du XIX^ s ièc le , l ' amour 
l ibre. Il va s a n s di re q u ' u n e te l le p ro fess ion d e foi e f f ra ie une soc ié té 
conserva t r i ce pou r qu i le m a r i a g e es t le s a c r e m e n t ga ran t de la 

9. Een woord aen de vrouwen..., p. 14 (traduction). Sur cet aspect, voir aussi 
A. STRUYF, «Standpunten van de Gentse socialistische vrouwenbeweging 
ten aanzien van de gezinsopvoeding omstreeks de eeuwwisseling» dans 
Pedagogisch Tijdschrift, 1986, 11, n°4, pp.214-219. 

10. J. TYSSENS, «En Flandre aussi, des femmes laïques à contre-courant» 
dans Femmes, libertés, laïcité, Ed. ULB, Bruxelles, 1989, pp.163-165. 

11. Notamment par Louis BERTRAND, «Le socialisme et la famille», Le Laboureur, 
5" année, 27 juillet 1901. 

12. Traduit en flamand par Sylvia, sous le titre De vrouw en het socialisme. De 
vrouw in het verleden, in het heden en in de toekomst, Gent, 1891. 
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fami l le , f ondemen t , aux yeux de l 'époque, de toute la s t ructure sociale. 
M a i s il est bon d e sou l igner é g a l e m e n t c o m b i e n les soc ia l is tes eux-
m ê m e s réprouven t les déc la ra t i ons de C laeys , j u g é e s e n c o m b r a n t e s 
pou r un j e u n e part i à la reche rche d ' u n e respectab i l i té , i ncompréhen 
s ib les pou r la base du m o u v e m e n t qu i re je t te ce qu 'e l le cons idè re 
c o m m e des d i vaga t i ons é t r a n g è r e s à ses p r é o c c u p a t i o n s v i ta les. 

Inv i tée au C o n g r è s de la Fédéra t i on na t iona le des soc ié tés de l ibre-
p e n s é e à Hersta l , les 21 et 22 ma i 1893, e l le y rep résen te les f e m m e s 
gan to i ses l i b re -penseuses et fait un d i scou rs remarqué , aux cô tés de 
V. Mév i sse , d é l é g u é de La L i b r e - P e n s é e d e Bruxe l les et fémin is te 
c o n v a i n c u 

Soc ia l i s te fe rven te , C laeys dép lo ie une act iv i té remarquab le , part ic i 
pe à de n o m b r e u x mee t i ngs aux cô tés d 'Ansee le , est d é l é g u é e au 
C o n g r è s de la IP In te rna t iona le à Zu r i ch en 1893. Ma is t rès vi te, el le 
dép lo re q u ' a u c u n ac te conc re t ne soi t a c c o m p l i par le P O B en faveur 
d e s f e m m e s . C 'es t pou rquo i e l le d é m i s s i o n n e de son m a n d a t de 
m e m b r e d u Conse i l géné ra l lors d u C o n g r è s annue l , t enu en avri l 
1895 à Anve rs . De tou te façon , Emi l ie C l a e y s ne par t i c ipera p lus 
l ong temps aux déba ts pub l ics . En 1896, el le est pr ise en f lagrant dél i t 
d ' adu l t è re a u domic i l e d ' un h o m m e mar ié , chez qui pour tan t el le 
v iva i t depu i s q u e l q u e t e m p s . Le j ou rna l ca tho l i que ant isoc ia l is te Het 
Volk s ' e m p a r e du scanda le , l 'é ta lé d a n s ses co lonnes . Il s 'ag i t à 
l ' époque d ' une at te in te inqua l i f iab le à la mora le pub l ique , é m a n a n t , 
qu i p lus est , d ' une m è r e cé l iba ta i re r e s p o n s a b l e de deux en fan ts . 
C 'es t pou rquo i C laeys doi t i m m é d i a t e m e n t a b a n d o n n e r tou tes les 
f o n c t i o n s q u ' e l l e o c c u p e e n c o r e , s o n p o s t e d e p r é s i d e n t e d u 
VrouwenclubeX sa charge d 'éd i teur du journa l Vooruit, qu'el le assumai t 
d e p u i s 1892. 

reffacement de la scène politique 
D a n s les rangs d e la gauche , ma lg ré q u e l q u e s p ro tes ta t ions indi
g n é e s du Peuple et d u Vooruit, l ' e f f acemen t d e la f o u g u e u s e Gan
to ise s o u l a g e p lus qu' i l n 'a t t r is te, tan t il est v ra i que sur la ques t ion 
d e s b o n n e s m o e u r s n o m b r e de révo lu t i onna i res on t des concep t i ons 
b ien bou rgeo i ses . En fait , seu le l ' équ ipe de La société nouvelle, 
revue f o n d é e par Ju les et F e r n a n d B r o u e z et à laque l le co l laboren t 

13. A. DESPY-MEYER, «Les femmes et la libre-pensée», dans Femmes, 
Libertés, Laïcité..., pp.85-94. 
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des savan ts c o m m e El isée Rec lus o u des ar t is tes c o m m e E u g è n e 
Demo lde r ou Cami l l e Lemonn ie r , a d h è r e au d i scou rs favo rab le à la 
l iberté sexue l le et se ré fère é g a l e m e n t à l ' oeuvre de Bebe l . Il est 
r emarquab le à nos y e u x que , sur des ques t i ons auss i dé l i ca tes et 
c o m p l e x e s que ce l les- là , une s imp le ouv r iè re du text i le , inst ru i te par 
e l l e -même , rappe lons- le , ait r ival isé d ' in te l l i gence avec les p lus 
g r a n d e s pe rsonna l i t és be lges d e l ' époque , s a n s dou te sans les avo i r 
c o n n u e s ni lues. 

Son retrait d o n n e la m e s u r e de son po ids a u se in du Propaganda-
club: r ap idemen t celu i -c i pér ic l i te , si b ien qu 'en 1900 une nouve l le 
assoc ia t ion est c réée , la Socialistische Vrouwenvereeniging àonX le 
p r o g r a m m e - ne t temen t p lus m o d é r é - fait s i lence d é s o r m a i s sur 
l ' adhés ion des mères non mar iées , s p é c i a l e m e n t p révue d a n s l 'an
c ienne soc ié té Le nouve l o rgane . De stem der vrouw, « rent re» 
dans les rangs. 

L 'é tude c o m p a r a t i v e du c o n t e n u idéo log ique de De Vrouw et des 
au t res pub l ica t ions , f ém in i s tes o u fém in ines , p roches du P O B , q u e 
ce so ient les Cahiers féministes de Gat t i de G a m o n d ou La Femme 
socialiste, vé r i tab le pub l i ca t ion of f ic ie l le du part i , con f i rme à loisir 
ce t te sor te de récupéra t ion . Cer tes , la revue d ' I sabe l le Gat t i de 
G a m o n d est sans con tes te l ' oeuvre d ' une fémin is te , ma is son pro
g r a m m e , mo ins ambi t ieux , por te la m a r q u e de son éduca t ion , et reste 
in f luencé par la mora le bou rgeo i se . Gat t i souha i te , par e x e m p l e , 
l ' instaurat ion d 'un s y s t è m e de b ien fa isance et d 'a ide aux désoeuv rés , 
qui serai t dévo lu aux f e m m e s : en un mot , un s y s t è m e car i tat i f de 
concep t i on ch ré t i enne ma is t r a n s p o s é s o u s une f o r m e la ïc isée et 
rat ional iste. Toute fo is , en dehors de ces d i f fé rences, les deux f e m m e s 
poursu iven t d ' i den t iques ré fo rmes : l 'égal i té des sa la i res, une m ê m e 
éduca t i on pour les g a r ç o n s et les f i l les, le su f f rage un iverse l pour les 
deux sexes. . . Seu le la f o r m e des revend ica t i ons var ie : c o m p t e - t e n u 
des hau tes fonc t i ons qu 'e l le o c c u p p e au se in du P O B , Gat t i o b s e r v e 
p lus de réserve. 

En revanche , cet te a n a l y s e c o m p a r é e de De VrouweX. de La Femme 
socialiste révè le c o m b i e n les conv i c t i ons fém in i s tes de C laeys s 'op
posen t au « fém in i sme» édu l co ré , ava l i sé par les i ns tances d i r igean-

14. D. DEWEERDT, De zachte krachten..., p.61. 
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tes du part i D a n s La Femme socialiste, ce r ta ins rédac teurs 
n 'hés i ten t pas à d é n o n c e r ce l les qu i se veu len t fémin is tes avant 
d 'ê t re soc ia l i s tes , ce qui peut ê t re pe rçu c o m m e une cr i t ique d i recte 
des ac t ions mi l i tan tes d 'Emi l i e C laeys . En d ' au t res te rmes , C laeys 
arr iva i t t rop tôt, a v e c d e s idées p e r ç u e s c o m m e révo lu t ionna i res 
m ê m e pou r le par t i qu i se d isa i t le p lus ouver t aux concep t i ons 
nouve l les . 

des années mal connues • ' 
A p r è s son év ic t ion de la s c è n e po l i t ique en 1896, C laeys poursu i t son 
t rava i l d 'éc r i tu re d a n s De Vrouw. En 1910, el le se conver t i t au pro
t es tan t i sme et en t re d a n s l ' A rmée d u salut . El le se lie d 'ami t ié avec 
le p réd ica teu r de sa c o m m u n a u t é , D o m e l a N i e u w e n h u i s - N y e g a a r d , 
qu i fut , p e n d a n t la p r e m i è r e gue r re , un d e s m o t e u r s du Jong 
Vlaanderen, g roupe ac t iv is te radical . C o n d a m n é à mort en 1919, 
D o m e l a N i e u w e n h u i s qui t te la Be lg ique pour é c h a p p e r à la sen tence , 
ce qu i n ' e m p ê c h e pas C l a e y s d e ga rde r des con tac ts a v e c lui, et, d e 
surc ro î t de c o n s e r v e r à son domic i l e p e n d a n t d ix ans une g rande 
par t ie des a rch i ves d u pas teu r . Enf in , l o rsque D o m e l a p rend fait et 
c a u s e pour l ' occupan t lors de la s e c o n d e guer re mond ia le , Emi l ie ne 
c e s s e pas pour au tan t de l 'es t imer , ma lg ré de p ro fondes d i ve rgences 
de vue, pu isque la fémin is te res tera tou jours f idèle au c redo social iste, 
c o m m e le p rouve la c o r r e s p o n d a n c e qu 'e l le ent ret in t l ong temps avec 
s o n a m i e née r l anda i se Nel l ie V a n Kol . Emi l ie C laeys d é c é d a en 
1943. 

Vér i tab le m é t é o r e d a n s le c ie l soc ia l i s te et fémin is te , Emi l ie C laeys 
m e n a une act iv i té i n tense p e n d a n t une d i za ine d ' années . C e sont 
ce l les que l 'on conna î t le m i e u x g râce à ses d i ve rses pub l i ca t ions et 
p r i ses de pos i t ion. Ma is sa v ie ne se r é s u m e pas à ce br i l lant ép isode . 
Emi l ie C l a e y s mouru t âgée , à 88 ans . C o m m e n t exp l iquer les a n n é e s 
en a m o n t et en ava l? C o m m e n t a-t-el le, par ses seu les fo rces semb le -
t-il, acqu is le n iveau d ' ins t ruc t ion qui était le s ien? Elle écr i t c la i rement , 

15. Voir l'article de Valérie Tanghe dans ce numéro des CM. Pour la partie 
flamande du pays, on consultera S. VANWEEHAEGHE, De socialistische 
Vrouwen, De socialistische vooruitziende Vrouwen en De Stem der Vrouw. 
Sctiets van tietontstaan en de evolutie van de socialistisclie vrouwenbeweging 
en liaarorgaan, mémoire de lie. histoire, RUG, 1983; ainsi que A. STRUYF, 
op. cit. 
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s 'exp r ime avec faci l i té. Q u e l fut s o n pa rcou rs avan t de rencon t re r le 
P O B ? Plus t roub lan te s a n s d o u t e es t la ques t i on d e savo i r c o m m e n t 
cet te la ïque a c h a r n é e s 'est conve r t i e et que l le fut son ac t ion d a n s les 
rangs de l 'A rmée d u Salu t . A u t a n t d e ques t i ons qu i nécess i ten t d e s 
r e c h e r c h e s s u p p l é m e n t a i r e s e t f o n t d ' E m i l i e C l a e y s u n e 
personna l i té c o m p l e x e et a t t achan te , qu i res te e n c o r e t rop peu 
connue . 

16. Nous nous proposons en effet de les (XJursuivre. 
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le féminisme au sein du POB 
exemple de la presse féministe socialiste 

francophone' 
Valérie tanghe 

Dès 1885, et sous l'impulsion de personnalités telles qu'Isabelle Gatti 
de Gamond, le Parti ouvrier belge s'est intéressé au sort de l'ouvrière 
et a cl ierché à intégrer les f emmes dans ses structures. Ou plutôt, 
dans des structures distinctes de celles des hommes, afin de les 
laisser s'organiser suivant leurs spécificités. 

En 1889 se tint à Charleroi le premier Congrès des femmes socialistes. 
Le suivant, organisé en 1901, vit la fondation de la Fédération nationale 
des femmes socialistes. Première instance politique des femmes 
socialistes en Belgique, la Fédération n'eut trop souvent qu'un rôle 
de second plan dans l 'établissement des théories socialistes en 
matière d'émancipation féminine. C e statut d'alibi se révéla clairement 
lorsque la revendication du suffrage des femmes fut reportée sine 
die\ 

! ? -

* Le présent article s'appuie sur un mémoire de licence en journalisme 
présenté à l'ULB en 1991. 

1. Voir plus loin. 
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Par leur p résence sur le te r ra in , d e p lus pet i tes o rgan isa t i ons te l les 
que synd ica ts , mutue l les , coopé ra t i ves , consu l ta t i ons pour nour 
r issons, ... ten ta ien t de répond re aux nécess i tés quo t i d i ennes d e s 
t rava i l leuses. Parmi les beso ins ident i f iés et mis en avan t par le P O B , 
le p lus impor tan t est sans dou te celu i d ' éduca t i on . C h a c u n e d e s 
o rgan isa t ions p réc i tées a s s u m a i t ce t te tâche , ma is enco re fal lai t- i l y 
att irer les ouvr ières . C 'es t dans ce but que furent c réées les p remiè res 
pub l i ca t ions fém in i s tes soc ia l i s tes en Be lg ique : Emi l ie C l a e y s éd i ta 
à part i r de 1893 De Vrouw{qu\devient en 1903 De Stem der Vrouv/f ; 
en 1895, Isabel le Gat t i de G a m o n d lançai t les Cahiers féministes ; 
en 1903 enf in , la Fédé ra t i on na t iona le d e s F e m m e s soc ia l i s tes se 
dotai t d ' un o r g a n e of f ic ie l ^, La Femme socialiste, d i r igé par Mar ia 
T i l lmanns. 

deux lignes éditoriales 
C e s j ou rnaux , loin d e se concu r rence r , s ' ad ressa ien t c h a c u n à une 
ca tégor ie p lus ou mo ins d is t inc te de f e m m e s soc ia l i s tes : la Femme 
socialiste étai t des t i née à fa i re l ' éduca t ion des ouv r iè res et à les 
a m e n e r à se s y n d i q u e r , les Cahiers féministes c o m p l é t a i e n t 
l ' in fo rmat ion et la consc ien t i sa t i on d e s mi l i tan tes de la f r ange su
pér ieure de la c lasse ouv r iè re et d e s c l asses m o y e n n e s ( com
merçan tes , inst i tu t r ices, ... ), t and is que De l / r o u w s ' a d r e s s a i t aux 
t r a v a i l l e u s e s f l a m a n d e s . E n a n a l y s a n t les d e u x p u b l i c a t i o n s 
f r ancophones , cet te d i f fé renc ia t ion d u lec torat appa ra î t p r imord ia le . 
Il suff i t , pour s 'en conva inc re , de l ire leur déf in i t ion respec t i ve du 
fémin isme. 

Dans les Cahiers féministes, Isabe l le Gat t i de G a m o n d se mon t re 
conva incue qu ' in té rê ts soc ia l i s tes et f ém in i s tes se c o n f o n d e n t d a n s 
un comba t pour l ' human i té en t iè re : "Tout ce mouvement féministe 
se rattache à un mouvement de plus en plus marqué vers la réalisation 
de la justice sociale. Il y a un grand système où figurent 
l'affranchissement de la femme, la disparition des guerres, le 
relèvement des esprits par l'art et par l'instruction, l'émancipation du 
travail et tant d'autres conquêtes qui se tiennent comme les anneaux 
d'une grande chaîne, qui préparent une âme nouvelle à une humanité 

2. Ndir: voir l'article de P. Van den Dungen dans ce numéro des CM. 
3. Isabelle Gatti de Gamond ayant refusé à plusieurs reprises cette fonction 

pour ses Cahiers. 
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plus heureuse. (...) Il faut nous appliquer à élargir nos coeurs et nos 
cerveaux pour concevoir toute la justice, toute la bonté, toute la 
vérité. Citoyens et citoyennes du monde !» 

La F e m m e soc/a/ /s fe se mon t re ne t t emen t m o i n s amb i t i euse : «Nous 
sommes des faibles, sachons le reconnaître et faisons-nous protéger 
Non pas en tout et toujours, car nous avons aussi nos petites qualités 
et supériorités, mais en tout ce que l'homme fait mieux et plus 
facilement que nous. C'est lui qui tient le manche du gouvernement 
dans tous les pays. Allons, gentil sire. Homme, donne-nous le plus 
tôt possible le moyen d'apprendre nos métiers de femmes, nous 
n'irons plus encombrer les tiens !» ^. _. ., 

Malg ré une d i f f é rence no tab le de point d e v u e d a n s leur déf in i t ion 
respec t i ve des ob jec t i fs et des m o y e n s pour y parven i r , les d e u x 
j o u r n a u x font p reuve des m ê m e s p réoccupa t i ons . En p lus des su je ts 
p rop res au f é m i n i s m e , appa ra i ssen t d a n s p r e s q u e tous les ar t ic les 
les g r a n d s t h è m e s du soc ia l i sme . Se rvan t s i m p l e m e n t de gri l le 
d ' ana l yse d a n s les Cahiers féministes, les c h e v a u x de batai l le du 
P O B font f r é q u e m m e n t l 'objet d 'éd i to r iaux exp l icat i fs d a n s La Femme 
socialiste. D a n s un cas c o m m e d a n s l 'autre, il est rare de t rouver une 
a n a l y s e t h é o r i q u e du soc ia l i sme . O n y e x p l i q u e à quo i sert le 
soc ia l i sme, ce que sont les po in ts de son p r o g r a m m e que l 'on a chois i 
de déve loppe r , ma is m ê m e les Cahiers féministes, qu i se p résen ten t 
pou r tan t c o m m e un o r g a n e de ré f lex ion sur la p e n s é e progress is te , 
je t ten t un vo i le pud ique sur le conf l i t qu i se fait j ou r ent re ré formis tes 
et révo lu t ionna i res . ...^ ,. j,, 

Quant à La Femme socialiste, o rgane off iciel de la Fédérat ion nat ionale 
des f e m m e s social is tes, el le se doit de mont rer une g rande soumiss ion 
v is -à -v is des mots d 'o rd re d u part i ouv r ie r be lge , et ce la en dépi t 
par fo is de l 'op in ion d e sa rédac t r i ce en chef . En ef fe t , on peut lire 
d a n s La Femme socialiste que la f e m m e n 'est pas a s s e z é d u q u é e 
pour qu ' on pu isse lui acco rde r le droi t de vo te - "l'émancipation 
économique doit être à la base de toutes les autres émancipations» ^ 
- et ce la b ien q u e Mar ia T i l lmanns mi l i tât a c t i v e m e n t à l ' in tér ieur du 

4. I. GATTI deGAMOND, «NosVoeux», Cahiers féministesn''23, 0^ .A .^9Q3, 
pp. 1-2. 

5. «Féminisme», La Femme socialiste n°AO, 17.1.1904, pp. 3-4." 
6. P. SOSSET, "Le Travail le plus urgent», La Femme socialiste n°17, 

21.8.1904, pp. 1-2. 
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part i pour le droi t d e vo te d e s f e m m e s ^. Les rédac t r i ces des Cahiers 
féministes, en revanche , fu ren t p u b l i q u e m e n t t rès ac t i ves à ce su je t , 
tant à l ' in tér ieur d e s s t ruc tu res du part i que d a n s leur journa l , tan t 
d a n s la p r ise d e d é c i s i o n q u e lo rsqu ' i l s 'ag i t d ' e n a s s u m e r la 
responsab i l i té a u p r è s d e s au t res fémin is tes . 

le suffrage universel des femmes, 
une question de principe 
C'est d a n s l 'ar t ic le «Le Droi t d e s f e m m e s au C o n g r è s ouvr ie r de 
B r u x e l l e s , 1902»^ q u e les Catiiers féministes a n n o n c e n t t r è s 
lacon iquement la déc is ion du P O B d e reporter sine die la revendicat ion 
du su f f rage d e s f e m m e s . C e u x qu i a f f i rma ien t e n c o r e une s e m a i n e 
p lus tôt "De même ne devriez-vous pas dire .je ne sais à qui profitera 
le suffrage des femmes, mais je le voterai parce que c'est la justice» ^ 
al lèrent j u s q u ' à p résen te r la déc i s ion c o m m e é m a n a n t des F e m m e s 
soc ia l i s tes e l l e s - m ê m e s : «Considérant que l'égalité des sexes 
constitue l'un des principes essentiels du socialisme, le programme 
du POB réclame l'attribution du droit de suffrage aux femmes à tous 
les degrés (•••); mais considérant que la revendication immédiate de 
ce droit pour l'électorat législatif menace de compromettre l'unité 
d'action des partisans du S. U. des hiommes, la Fédération des femmes 
socialistes, s'inspirant de l'intérêt supérieur du Parti Ouvrier, propose 
aux délégués et mandataires de suspendre le mouvement en faveur 
du Suffrage Universel des femmes jusqu'à la victoire du Suffrage 
Universel des fiommes» Ce t te mot ion , p r é s e n t é e au C o n g r è s par 
Lal la Vande rve l de , est c e p e n d a n t loin de fa i re l ' unan imi té au se in d e 
la Fédérat ion. Il semblera i t m ê m e que cel le-ci n'ait pas été consu l tée 
Isabel le Gat t i de G a m o n d dut reconna î t re , e m b a r r a s s é e , que c 'est le 
Bu reau de la Fédéra t i on seu l qu i a é tab l i la mot ion , «pour des raisons 

7. Femmes, Libertés, Laïcité, sous la direction d 'Y . Mendes da Costa et A. 
Morelli, coll. Laïcité, Centre d'Action Laïque, Ed. Université de Bruxelles, 
Bruxelles, 1989, p. 59. 

8. «Le droit des femmes au Congrès ouvrier de Bruxelles, 1902», Cahiers 
féministes n°10, 15.4.1902, pp. 2-3. 

9. E. VANDERVELDE, «Le suffrage des Femmes à la Chambre» (discours 
prononcé à la Cfiambre), Cahiers féministes n°9, 01.4.1902, pp. 1-2. 

10. Le Peuple, 8.10.1901. 
11. D. DE WEERDT, En de vrouwen ? Vrouw, vrouwbeweging en féminisme 

in België, 1830-1960, Masereelfonds, Gent, 1980, p. 98. 
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matérielles» a lo rs qu 'e l le vena i t d 'éc r i re «on sait que les femmes 
socialistes ont dit à leurs frères : marchez avec vos alliés naturels 
pour la guerre contre le cléricalisme et l'affrancfiissement de la classe 
ouvrière. Nous vous attendrons !» 

Mais face à la pos i t ion of f ic ie l le a d o p t é e par les Cafiiers féministes, 
ce r ta ines de leurs rédac t r i ces se sen ten t ma l à l 'a ise, et le la issent 
para î t re . S a n s pour au tan t br iser la cons igne , e l les ten ten t de faire 
c o m p r e n d r e au P O B qu' i l faut acco rde r le dro i t de vo te aux f e m m e s , 
o u du mo ins , leur la isser le r evend ique r : «Il y a eu un grand effort 
tenté par la masse ouvrière pour la conquête du Suffrage Universel 
et, partout, les femmes ont montré qu'elles étaient de coeur avec les 
combattants (...). Le sentiment général est que la lutte pour le Suffrage 
Universel a éveillé cfiez les femmes la conscience de leurs devoirs 
civiques» L ' exaspé ra t i on peut po ind re au dé tou r d 'un art ic le : 
"Beaucoup de socialistes ont déclaré : nous affirmons en principe 
que le suffrage des femmes doit être conquis, mais nous ne voulons 
participer à cette conquête que lorsque le progrès du mouvement 
ouvrier n'en sera pas entravé. Il faudrait d'abord expliquer ce qu'on 
entend par progrès du Parti ouvrier et s'il lui est indifférent de voir 
doubler le cfiiffre des membres du prolétariat en possession des 
droits politiques» 

A v e c la caro t te é lec to ra le , e l les b rand i ssen t la m e n a c e ca tho l ique : 
«Le parti clérical prépare la femme électeur» «Nous allons assister 
procfiainement au réveil de la question du suffrage des femmes. Les 
féministes cfirétiens ont saisi le Parlement belge de leur programme 
et en réclament la réalisation. Tant pis pour les partis avancés qui 
n'ont rien voulu entendre et qui risquent fort de voir s'accomplir contre 
eux des réformes qui, avec leur concours, pourraient encore être 
orientées dans le sens tiumain et progressiste» 

12. Cahiers féministes n°8, 15.3.1902, p. 3. 
13. I. GATTI deGAMOND, «la Situation», Cafiiers féministes n''7,0^.3.^90^, 
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14. A. BEILLE, «Les Femmes Belges et le Suffrage Universel», Cahiers 

féministes n°11, 01.5.1902, pp. 2-3. 
15. «Le Suffrage des femmes». Cahiers féministes n°42, 01.12.1903, p. 3. 
16. A. S., «Les cours d'adultes en Belgique», Cahiers féministes n°25, 

01.2.1903, p. 3. 
17. A. BEILLE, «Propagande», Cahiers féministes n°31, 01.5.1903, p. 2. 
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religion et double morale 
A l ' a rgument du pouvo i r d u curé sur la f e m m e i nvoqué par les 
soc ia l is tes pour écar te r les f e m m e s du su f f rage , les d e u x j o u r n a u x 
réag issent t rès d i f f é r e m m e n t . La Femme socialiste cons idè re le 
ca tho l ic isme des f e m m e s ouvr iè res c o m m e une réali té cont re laquel le 
il est inut i le d e lut ter, et ten te a u con t ra i re de p rouve r que l 'on peut 
ê t re à la fo is c h r é t i e n n e et soc ia l i s te a u t rave rs d ' u n e sé r ie 
d 'a r t ic les A lo rs que les Cahiers féministes y r éponden t par une 
ana l yse de l ' empr ise d e la re l ig ion sur les f e m m e s : «Aujourd'hui 
encore, dans les villages où n'ont pénétré ni la libre-pensée ni le 
socialisme, une pauvre femme, exclue de la vie publique, ne trouve, 
avec sa part de vie sociale, sa part de vie intellectuelle, que dans son 
église» Il su f f i ra i t d o n c d e p e r m e t t r e aux f e m m e s d ' ex i s t e r 
soc ia lemen t a u se in des o rgan i sa t i ons soc ia l i s tes pour qu 'e l les se 
dé tou rnen t de la re l ig ion. Ce t te so lu t ion , pour s imp le qu 'e l le soit , ne 
fait pourtant pas l 'unanimi té au POB, c o m m e en témo igne l ' agacement 
de Ger t rude de B rouckè re d a n s La Femme socialiste : "Comme si 
le ménage avait quelque chose à perdre à ce que la femme passe 
à la Maison du Peuple le temps qu'elle passe aujourd'hui à l'église 
ou en bavardages, et comme si les enfants devaient être moins bien 
soignés parce qu'elle lira son journal socialiste, au lieu de réciter des 
prières ou lire des feuilletons absurdes» . 

Dans les Cahiers féministes, un l i b re -penseur fait r e m a r q u e r t rès 
j us temen t : «Nous n'avons pas le droit de lui reprocher d'accepter la 
tutelle du prêtre dans le domaine religieux, puisque nous lui imposons 
la nôtre dans la vie civile» Ce t te op in ion se re t rouve d a n s La 
Femme socialiste, et é g a l e m e n t s o u s la p l u m e d 'un h o m m e : «Chose 
triste et éminemment regrettable, c'est que, même parmi les socialistes 
ces idées {d'une doub le mora le ) jouissent encore d'un crédit vraiment 
trop considérable. (...) si sincèrement nous voulons mettre fin à 
l'infériorité de la femme, si nous désirons que la loi en fasse notre 

18. Maria Tillmanns est elle-même croyante et anticléricale. 
19. "La Religion de la Mère Catherine». 
20. I. GATTI de GAMOND, «Congrès International de Genève (1902) -

Comment intéresser les femmes à la libre-pensée», Cahiers féministes 
n°25, 01.2.1903, pp. 4-6. 

21. G. de BROUCKERE, La Femme socialiste n°21, 18.2.1904, pp. 3-4. 
22. J. DONS, «Comment intéresser la femme au mouvement de la libre-

pensée ?», Cahiers féministes n''^9, 15.10.1902, pp. 2-3. 
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égale, sachons mettre les actes de notre vie privée en concordance 
parfaite avec les idées rénovatrices que nous défendons 
publiquement" C 'es t que l 'autor i té mar i ta le est souven t , a v e c 
l 'autor i té pa terne l le , le seu l pouvo i r que pu isse exe rce r l 'ouvr ier . 
B r i m é s par tou t a i l leurs , les mi l i tan ts de base voya ien t d 'un mauva i s 
oei l les in te l lec tue ls d u par t i ven i r se mê le r d 'éga l i té et de d é m o c r a t i e 
con juga les . 

Ains i , au sujet de l ' Inf idéli té de cer ta ins mar is , A l p h o n s e Pauly n 'hési te 
pas à écr i re d a n s La Femme socialiste : «Mais si l'homme y trouve 
sa part de responsabilité, la faute en revient surtout à la femme qui, 
parégoïsme maternel, oublie trop son rôle d'épouse au profit de celui 
de mère. L'alcoolisme aussi résulte souvent d'une mauvaise femme 
d'intérieur. L'homme fuit le foyer que n'égaie plus le charme d'une 
compagne dévouée ; il rentre le plus tard possible, fuyant une femme 
désagréable, un intérieur malpropre. Il s'attarde dans les brasseries, 
y prend l'habitude de boire avec excès et rapidement glisse vers 
l'abîme» En un mot , «l'influence de la femme est incontestable. 
Et de cette influence, selon qu'elle est bonne ou pernicieuse, 
dépendent le désordre, la désunion ou l'harmonie familiale et même 
sociale, car celle-ci se compose des harmonies individuelles et surtout 
des harmonies familiales où le rôle de la femme est décisif» Ce t te 
c o n c e p t i o n de la p lace de la f e m m e d a n s la v ie fami l ia le et soc ia le , 
pou r su rp renan te qu 'e l le pu i sse para î t re au p remie r abord , sert de 
just i f icat i f à la po l i t ique f ém in ine m e n é e par le par t i ouvr ie r . L ' idéa l 
f ém in in a u q u e l le P O B rêvai t d e fa i re a c c é d e r les p ro lé ta r iennes est 
ce lu i d e f e m m e au foyer . ,: ;!•; . • ' ' -

la «femme au foyer», idéal féminin ... ^ . 
La no t ion de f e m m e a u foye r à é té c r é é e et exp lo i tée par le pa t rona t 
be lge à la f in du XIX^ s ièc le pour c a l m e r la t ens ion soc ia le . Il s 'ag issa i t 
d e fa i re reven i r la t rava i l l euse à la ma i son , pou r y r a m e n e r son mar i 
et le dé tou rne r du soc ia l i sme. D a n s ce but , d e s éco les m é n a g è r e s 
fu ren t i naugu rées d a n s les g r a n d s cen t res indust r ie ls . O n y apprena i t 

23. E. BOLOGNE, «Réflexions», La Femme socialiste n°34, 28.1.1906, pp. 
5-6. 

24. A. PAULY, «Le Foyer de l'Ouvrier», La Femme socialisten°^^, 21.2.1904, 
pp. 2-3. 

25. Ibidem. ••: « ^ t ; ' 
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aux ouvr iè res à se con ten te r d u ma ig re sa la i re de leur mar i pour 
subven i r aux beso ins du m é n a g e , à fa i re d e tout avec r ien Le P O B 
re laya cet te v is ion réac t ionna i re de la f e m m e ouvr iè re , et ce la ma lg ré 
la con t rad ic t ion qu 'e l le r ep résen te a v e c la v ie des t rava i l leurs , o ù 
c h a q u e m e m b r e d e la fami l le doi t t rava i l le r pour assu re r un m i n i m u m 
de subs i s tance a u m é n a g e . Ma is c 'es t j u s t e m e n t d a n s la ques t i on 
des sa la i res que les soc ia l i s tes be iges t rouvèren t la mot iva t ion qui les 
p o u s s a à rep rendre cet te idéo log ie de la f e m m e au foyer . 

Ils cons idé ra ien t en ef fet q u e l 'acqu is i t ion d u statut de m é n a g è r e 
rep résen te une amé l i o ra t i on d e la cond i t i on ouvr iè re , pu isqu 'e l le 
imp l ique une a u g m e n t a t i o n des sa la i res su f f i san te pour pe rme t t re de 
c a n t o n n e r la f e m m e à son m é n a g e : la « f e m m e a u foyer» étai t 
ressent ie par les soc ia l i s tes be lges c o m m e la t ranspos i t i on ouv r iè re 
d e la «maî t resse de m a i s o n » bou rgeo i se . En out re , les f e m m e s , 
mo ins b ien p a y é e s e n c o r e que leurs mar is , cons t i tua ien t pour ces 
dern ie rs une concu r rence dé loya le sur le m a r c h é de l 'emplo i , é lémen t 
de press ion ant i -synd ica l dont se serva ient a b o n d a m m e n t les pat rons. 
La « f e m m e au foyer» ne p résen tan t d o n c q u e d e s a v a n t a g e s , aux 
yeux des h o m m e s d u mo ins , c 'es t au tou r de ce t te v is ion de l ' épouse 
idéale que se const ru is i t t ou te la po l i t ique d u P O B v is -à-v is des 
f e m m e s . Cel le-c i fut b ien e n t e n d u re layée par les j ou rnaux fémin is tes 
soc ia l is tes, non s e u l e m e n t par A. Pau ly , ma is au dé tou r de n o m b r e u x 
ar t ic les é m a n a n t de rédac t r i ces régu l iè res . 

Ainsi , Mar ia T i l lmanns, dans La Femme socialiste, se mont re favorab le 
à la f e m m e au foyer , et la b o n n e m é n a g è r e s e m b l e rester son idéa l 
fémin in . Mais , ce qui est p lus é tonnan t , m ê m e Isabel le Gat t i de 
G a m o n d ne s e m b l e pas du tout s ' o p p o s e r à ce point de vue : «Si la 
femme réclame son droit de suffrage, c'est précisément en sa qualité 
de gardienne du foyer, c'est pour défendre son travail, sa dignité, sa 
personne, le bontieur et la sécurité de ses enfants» écr i t -e l le . 
C e p e n d a n t , le p r i nc ipe de la « f e m m e a u foye r» , le i tmot i v d e s 
conse rva teu rs et de ce r ta ins soc ia l i s tes , ne peut , se lon el le, ê t re 
app l iqué tel quel . N o n pour l u i -même, ma is en ra ison des cond i t i ons 
d 'hyg iène é p o u v a n t a b l e d e s foye rs ouv r ie rs et des lou rdes t â c h e s 

26. E. GUBIN, «Le modèle de la femme au foyer en Belgique avant 1914», 
Normes et marginalité, comportements féminins aux XIX" - XX' siècles. 
Centre d'études canadiennes - Groupe interdisciplinaire d'études sur les 
Femmes, édité par E. Gubin, ULB, Bruxelles, 1991, pp. 97-115. 

27. I. GATTI de GAMOND, Cahiers féministes n°38, 01.10.1903, pp. 2-4. 
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q u e les m é n a g è r e s on t à accomp l i r . D e p lus, e l le met en ga rde con t re 
un r isque b ien réel que cou ren t les f e m m e s que l 'on sort i rai t d e 
l 'us ine : l ' indust r ie à domic i l e , qu i est se lon el le e n c o r e p lus nu is ib le 
à la f e m m e et à sa fami l le que le t rava i l à l 'ex tér ieur , et qu i est 
r e c h e r c h é e par le pa t rona t . 

... et mise en pratique 
Bien p lus que par son aspec t t héo r i que , le t h è m e d e la f e m m e au 
foye r est c o n s t a m m e n t p résen t d a n s les d e u x pub l i ca t ions au fil de 
d i ve rs ar t ic les «pra t iques» et don t le but est d ' é d u q u e r l 'ouvr ière . Les 
Cahiers féministes et La Femme socialiste ne m é n a g e n t pas leur 
éne rg i e ni leurs conse i l s p o u r fa i re d e s f e m m e s d u peup le d e b o n n e s 
m é n a g è r e s . D a n s les d e u x cas e l les su iven t , c o n s c i e m m e n t ou non, 
l ' e n s e i g n e m e n t p rône par les é c o l e s m é n a g è r e s : e l les a p p r e n n e n t 
aux j e u n e s f e m m e s à fa i re pou r le m i e u x a v e c le p e u d 'a rgen t don t 
e l les d i sposen t . C e s conse i l s r e p r e n n e n t d ' u n e par t le budge t de la 
fami l le , d 'au t re part les rece t tes de cu is ine . Des deux pub l i ca t ions , 
ce son t é t r a n g e m e n t les Cahiers féministesqu\ son t les p lus p roches , 
d a n s l 'espr i t et d a n s la lettre, des c o u r s imag inés par le pa t rona t 
be lge pour fa i re des f e m m e s d u peup le des é l é m e n t s d 'o rd re et de 
c o n s e r v a t i o n soc ia le . E n revanche , La Femme socialiste ne se 
con ten te pas d ' a p p r e n d r e aux j e u n e s t rava i l l euses c o m m e n t teni r un 
m é n a g e , el le les instrui t par la m ê m e occas ion . A ins i , lo rsqu 'e l le leur 
a p p r e n d à b ien fa i re d u ca fé , l 'ar t ic le se t e r m i n e sur une exp l ica t ion 
d e la c é r é m o n i e d u thé a u J a p o n et e n Ch ine . 

L ' éduca t i on des p ro lé ta r i ennes , te l le qu 'e l le est pr ise en cha rge par 
les d e u x pub l i ca t ions , ne se l imi te p a s a u m é n a g e . Les en fan ts et la 
san té font é g a l e m e n t par t ie d e leurs p r é o c c u p a t i o n s ma jeu res . La 
femme socialiste mul t ip l ie les r e c o m m a n d a t i o n s sur l ' hyg iène au 
s e n s large d u t e rme , sou l i gnan t qu ' i l n 'es t pas fac i le pou r une f e m m e 
d u peup le d ' en respec te r m ê m e les règ les les p lus é lémen ta i res , 
f a u t e d e m o y e n s . M a i s , p o u r le j o u r n a l , m ê m e la p l us pe t i te 
amé l i o ra t i on n 'es t pas nég l i geab le , si l 'on ne peu t r ien fa i re de p lus : 
"Enseigner les règles de l'hygiène aux ouvrières et aux femmes 
d'ouvriers, pourquoi ? puisqu'elle ne pourront les mettre en pratique. 
Leur dire comment elles doivent manger, dormir, être logées, mais 
c'est de l'ironie ! N'induisons pas la classe ouvrière en erreur en lui 
faisant croire qu'elle s'émancipera sans le socialisme, par d'autres 
moyens que la lutte des classes, qui, seule, la conduira au but. Nous 
sommes d'accord, mais c'est précisément parce que nous voulons 
conquérir la complète santé, que nous ne pouvons pas laisser 
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échapper les parcelles de santé dont nous pourrions déjà bénéficier 
(...). Ils se rendront compte, également, que la santé restera un bien 
inaccessible pour eux, s'ils ne le conquièrent pas par la lutte des 
classes» Ce t t e m i s e en g a r d e p rov ien t du D o c t e u r A d a m s -
L e h m a n n , au teu r d ' u n e sér ie d 'a r t ic les pub l iés o r ig ine l lement d a n s 
Die Gleichheit et don t d e s ex t ra i ts sont repr is par La Femme 
socialiste. Son but est de comba t t r e les r e m è d e s popu la i res - souven t 
appe lés à tort r e m è d e s d e « b o n n e f e m m e » - et au t res p ré jugés qui , 
dans ce d o m a i n e c o m m e d a n s b ien d 'au t res , ont des c o n s é q u e n c e s 
p i res que les m a u x qu ' i ls son t c e n s é s guér i r ou préven i r . Les Cahiers 
féministes, d a n s l e u r s c o n s e i l s d ' h y g i è n e , n e s ' a d r e s s e n t 
m a n i f e s t e m e n t pas a u m ê m e publ ic , ni d a n s le m ê m e but : ils se 
concen t ren t sur l ' hyg iène du v ê t e m e n t , et p lus p réc i sémen t sur le 
corset . 

En mat iè re d e pédia t r ie , tant les Cahiers féministes que La Femme 
socialiste font c a m p a g n e en faveur de l 'a l la i tement materne l . La 
Femme socialiste co l l abore é g a l e m e n t à la c réa t ion d 'un d i spensa i re 
pour b é b é s à la M a i s o n du peup le de Bruxe l les . Il s 'ag i ra i t d ' une 
«pesée» et d 'un cen t re de d is t r ibu t ion de lait ma te rn i sé pour les 
ouvr iè res . Dans ce d o m a i n e auss i , les p ré jugés sont n o m b r e u x , et 
la tâche de La Femme socialiste est de d i f fuser pa rmi les t rava i l leuses 
des in fo rmat ions c la i res , j us tes et app l i cab les par ce l les-c i . 

la priorité syndicale 
N é a n m o i n s , le t ravai l reste t rès souven t une nécess i té pour les 
f e m m e s du peup le , qu 'e l l es n 'a ient pas de mar i ou que le sa la i re de 
celui-ci ne suf f ise pas à faire v ivre la fami l le. A tou tes ces t rava i l leuses, 
les deux j o u r n a u x r e c o m m a n d e n t de se synd iquer . Non s e u l e m e n t 
pa rce qu 'e l les pour ron t a lo rs m ieux se dé fend re con t re les pa t rons 
et ob ten i r des amé l i o ra t i ons d a n s leurs cond i t i ons de t rava i l par 
l 'act ion co l lec t ive , ma is auss i pa rce que le synd ica t con t r ibue , au 
t ravers de l 'act ion co l lec t ive , à l ' émanc ipa t i on soc ia le et in te l lectuel le 
de l 'ouvr ière en tant qu ' ind iv idu . 

Enf in, et peut -ê t re sur tout , la synd ica l i sa t ion mass i ve des f e m m e s 
permet t ra i t de met t re f in à la r ival i té ent re h o m m e s et f e m m e s sur le 

28. Dr ADAMS-LEHMANN (Die Gleichheit), «Notre Santé», La Femme 
socialiste n°28, 27.8.1905, p. 4. 

29. Journal féministe socialiste allemand, dirigé par Clara Zetkin. 
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m a r c h é de l 'emplo i . Les f e m m e s é tan t m o i n s b ien p a y é e s que les 
h o m m e s , il arr ivai t f r é q u e m m e n t que des t ravai l leurs soient remp lacés 
par leurs h o m o l o g u e s f ém in ines . Et ce la d ' au tan t p lus que , le taux de 
synd ica l i sa t i on des f e m m e s restant n e t t e m e n t in fér ieur à ce lu i des 
h o m m e s , tou te ac t ion d ' e n v e r g u r e se voya i t c o m p r o m i s e par la 
m e n a c e p a t r o n a l e d ' u n l i c e n c i e m e n t m a s s i f , c o m p e n s é pa r 
l ' e m b a u c h e de m a i n - d ' o e u v r e fém in ine . 

La Femme socialiste ins is te sur l ' impo r tance f o n d a m e n t a l e de ce 
doub le en jeu pour l ' émanc ipa t i on d e la t rava i l l euse , tand is que les 
Cahiers féministes me t ten t d a v a n t a g e l 'accent sur le rôle de la 
f o rma t i on - ou plutôt de l ' absence de f o rma t i on - d a n s les cond i t i ons 
d e t rava i l et la r émuné ra t i on d e s t rava i l l euses . 

conclusion ' 
Ma lg ré leurs spéc i f i c i tés respec t i ves , les Cahiers féministes et La 
Femme socialiste oeuv ren t d a n s un m ê m e but : é d u q u e r l 'ouvr ière , 
pour en faire une synd ica l i s te , ma is sur tou t une b o n n e é p o u s e et une 
bonne mère. Les t h è m e s pr inc ipaux de ces pub l ica t ions le démon t ren t 
assez . Le mi l i tan t i sme que leurs rédac t r i ces essa ien t d ' insuf f le r aux 
t rava i l l euses n 'es t pas ce lu i des leaders ni d e s in te l lec tue ls , ma is 
p lutôt un e n g a g e m e n t à la base . La s o u m i s s i o n a u x pe rsonna l i t és et 
a u x s t ruc tu res m a s c u l i n e s du P O B se fait s o u v e n t sent i r . Si les 
cond i t i ons d e v ie de la c lasse ouv r iè re be lge jus t i f ia ient la p lupar t des 
conse i l s p rod igués tant par La Femme socialiste que par les Cahiers 
féministes, on peut regre t ter que , m ê m e d a n s ces dern ie rs , si peu 
d 'a r t i c les so ien t c o n s a c r é s à une é t u d e p lus ou m o i n s app ro fond ie 
d e q u e s t i o n s f o n d a m e n t a l e s en m a t i è r e d e f é m i n i s m e o u d e 
soc ia l i sme. 

Ma is ce p r o b l è m e n 'est pas p rop re aux f ém in i s tes soc ia l i s tes be lges . 
En A l l e m a g n e , par e x e m p l e , C l a r a Z e t k i n é p r o u v a les m ê m e s 
d i f f i cu l tés v is -à-v is des s o c i a u x - d é m o c r a t e s a l l e m a n d s (et m ê m e 
d ' A u g u s t e Bebe l ) d a n s la pub l i ca t ion d e sa Gleichheit, j u g é e t rop 
in te l lec tua l i san te et t rop en a v a n c e sur s o n t e m p s 

"Il n'y a pas, dit ( Isabe l le Gat t i d e G a m o n d ) , au Parti ouvrier un 
antagonisme entre les hommes et les femmes. Ce que nous 

30. G. BADIA, Clara Zetl<in, féministe sans frontières. Editions ouvrières, 
Paris, 1993, pp. 59-86. , 
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poursuivons, c'est le triomphe du socialisme. Cet antagonisme existe 
dans les partis bourgeois qui ont des idées différentes des nôtres sur 
la famille et la propriété. Le socialisme est en même temps le 
féminisme. Il ne doit pas y avoir chez nous de question de priorité des 
sexes» ^\ 

Le vo lon ta r i sme de ce t te déc la ra t i on peu t ê t re m is en cause . Ma is ce 
qu i ne peu t l 'être, c 'es t la s incér i té de c e s mi l i tan tes soc ia l i s tes qui , 
avec p lus o u mo ins d e d ip lomat ie , on t ten té d ' i ns taure r d a n s leur 
p ropre part i , le P O B , une éga l i té d e s s e x e s a d m i s e en théor ie , ma i s 
qui , d a n s la p ra t ique , s 'es t heu r tée à une host i l i té déc la rée d e s 
mi l i tants, ma i s auss i d e n o m b r e u s e s pe rsonna l i t és soc ia l is tes . Le 
c o m b a t con t re ce t te rés is tance f a r o u c h e a u c h a n g e m e n t al lai t du re r 
enco re l o n g t e m p s : un dem i - s i èc l e p lus tard , les pet i tes- f i l les d e s 
p ionn iè res soc ia l i s tes d e m a n d e r o n t e n c o r e aux p ro lé ta i res be lges et 
des au t res pays : qu i lave v o s c h a u s s e t t e s ? 

31. A. BEILLE, «Le 4ème Congrès des Femmes socialistes à Bruxelles» 
Cahiers féministes n° 8, 15.3.1902, pp. 2-3. 
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C o m m e n t le m o u v e m e n t synd ica l , q u a n d il s 'es t d é v e l o p p é , a-t- i l 
i n tégré les t rava i l l euses ? Q u e l l e s in i t ia t ives a-t- i l pr is pour dé fend re 
ce l les que l ' indust r ia l isat ion d e la p roduc t i on appe la i t d a n s les us ines, 
les fab r iques , les ate l iers . . . Les f e m m e s on t -e l l es é té par t ie p renan te 
de cet te mobi l isa t ion, et que l les ont é té leurs revend ica t ions p ropres ? 

Il ex is te peu d ' é tudes , pou r la Be lg ique , sur la p lace et le rôle des 
f e m m e s d a n s le m o u v e m e n t synd ica l . A u s s i a l l ons -nous ten ter , d a n s 
cet ar t ic le, d ' esqu i sse r la p r o b l é m a t i q u e d e la synd ica l i sa t l on des 
t rava i l l euses à la f in d u XIX* s ièc le et j u s q u ' à la vei l le d e la p rem iè re 
gue r re m o n d i a l e d a n s les d e u x m o u v e m e n t s ouvr ie rs , soc ia l i s te et 
chré t ien . 

Cet article s'inspire d'un dossier réalisé par le Centre d'animation et de 
recherche en histoire ouvrière et populaire, Syndicalisme au féminin, 
Bruxelles, CARHOP, 1989 (Outil pédagogique pour l'histoire du mou
vement ouvrier en Belgique, 9). L'auteur en a assuré la coordination 
générale et a mené la recherche sur les organisations chrétiennes. 
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l'héritage de proudhon au sein du pob 
Le m o u v e m e n t soc ia l is te est h i s to r i quemen t antér ieur au m o u v e m e n t 
ouvr ie r chré t ien . C h e z nous , il est f o r t emen t m a r q u é par un couran t 
p r o u d h o n n i e n an t i f émin is te noto i re . Emi le Vande rve l de , d a n s ses 
m é m o i r e s , t é m o i g n e de ce t te f i l ia t ion : «Comme d'ailleurs la plupart 
des socialistes belges (...), j'en étais resté, sur ces questions, aux 
points de vue exposés parProudhon(...). Aussi, je me mis incontinent 
en devoir de donner de l'air à quelques idées, pas bien neuves, sur 
la division naturelle du travail entre les sexes, sur l'inaptitude politique 
des femmes, sur la nécessité pour elles de rester au foyer familial 
autant du moins que cela leur est possible dans une économie 
industrielle. Seulement, je ne m'attendais point à la violence des 
réactions hostiles que de telles thèses devaient provoquer dans ce 
milieu tout entier sous l'emprise de conceptions diamétralement 
opposées. Soudain, je vis se dresser devant moi, gravement 
courroucé, Liebknecht, le père, qui m'écrasant de son dédain, me 
lança cette apostrophe : Fort b ien I Cour t i sane ou esc lave domes t ique , 
vo i là c o m m e n t un soc ia l i s te e n t e n d le rôle de la f e m m e I Alors ce fut 
le coup de foudre. J'avais dans la question féminine, trouvé mon 
chemin de Damas. ..Je ne m'inclinai pas seulement. Je fus conquis» ^. 

Si le «Pa t ron» fait a ins i la d é c o u v e r t e de l 'égal i té des sexes , le 
m o d è l e idéal de la f e m m e , m è r e - é p o u s e - é d u c a t r i c e , res te ra t rès 
p résen t d a n s le chef de bon n o m b r e de mi l i tants . A t i tre d ' e x e m p l e , 
ép ing lons l ' in te rvent ion de S m o l d e r s au X l l è m e c o n g r è s de P O B en 
1896 : « Certes l'idéal serait que la femme restât dans le rôle naturel 
qui lui est assigné et qu'elle se bornât à donner à la communauté des 
enfants sains et robustes et à les élever dans les meilleurs conditions 
physiques et morales; qu'elle pût n'être que compagne, mère et 
éducatrice; que sa vie appartînt par conséquent essentiellement au 
foyer, f^ais comme il ne pourra en être ainsi que dans une société 
autrement constituée, fondée sur la fraternité vraie et la solidarité 
universelle; dans la société de l'avenir, à l'édification de laquelle nous 
travaillons tous, nous socialistes, et dont nous préparons l'avènement; 
dans une société où il n'y aura plus d'hommes qui, sans travailler eux-
mêmes, vivront du travail d'autrui(...) et où les femmes pourront être 

1. Cité par M. LIEBMAN, Les socialistes belges. 1885-1914. La révolte et 
l'organisation. Bruxelles, EVO, 1979, p. 232. 
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les véritables compagnes de l'homme et les véritables éducatrices 
des petits et ne devront être que cela»^. 
Il con t i nue son in te rven t ion en s igna lan t q u e la s i tuat ion é c o n o m i q u e 
est te l le que bon n o m b r e d e f e m m e s do iven t t ravai l ler et qu' i l faut 
d o n c les o rgan ise r , r ég l emen te r le t rava i l f ém in in et revend ique r d e 
me i l l eu res sa la i res . 

Emi l ie Claeys^, ouv r iè re du text i le , f onda t r i ce en 1886, avec d 'au t res 
f e m m e s de la coopé ra t i ve Vooruità G a n d , d ' un c lub de p r o p a g a n d e 
soc ia l i s te fémin in aff i l ié au Part i , ne pa r tage pas ce point de vue et 
e l le le fait savo i r aux c o n g r è s du P O B de 1892 et 1893 : «Il y a dans 
le programme du Parti ouvrier un article conçu comme suit: éga l i té 
é c o n o m i q u e , c iv ique et pol i t ique pour la f e m m e c o m m e pour l ' homme. 
Nous autres, femmes, avons compris toute l'importance de cet article : 
nous en demandons maintenant la réalisation. Nous voulons qu'on 
passe un peu de la thiéorie à la pratique, et qu'on établisse par des 
faits ce qui jusqu'à ce jour ne fut prôné que par des mots(...) Nous 
demandons qu'on s'occupe un peu plus de l'éducation politique de 
la femme. Et en premier lieu, nous voudrions que tous les syndicats, 
tous les groupes, et toutes les coopératives affiliés au Parti ouvrier 
qui comptent des femmes parmi leurs membres, admettent des 
femmes dans leurs comités». 

Le d i scou rs d 'Emi l i e C l a e y s fait m o u c h e et le c o n g r è s adop te un 
o rd re d u jour o ù il déc la re qu ' i l pou rsu i v ra , par tous les m o y e n s en 
son pouvo i r , la s u p p r e s s i o n de t ou tes les d i spos i t i ons léga les qui 
c o n s a c r e n t l ' i n fé r io r i té d e s f e m m e s à t o u s les n i v e a u x : c iv i l , 
é c o n o m i q u e et po l i t ique. Emi l ie C l a e y s est n o m m é e au Conse i l 
géné ra l du Part i , pas pour l o n g t e m p s , p u i s q u ' a u C o n g r è s de 1895 
el le a n n o n c e par let t re sa d é m i s s i o n et regre t te que la ques t ion 
f é m i n i n e ait é té por tée t rop ta rd à l 'o rdre du jour . 

En 1894, le P O B redéf in i t s o n p r o g r a m m e d a n s la C h a r t e d e 
Q u a r e g n o n et r evend ique pour les f e m m e s , ou t re le droi t de vote et 
l 'é l ig ib i l i té aux Conse i l s de P r u d ' h o m m e s , le su f f rage un iverse l et 
l 'éga l i té c iv i le d e s sexes . 

Le m o u v e m e n t fémin is te é m e r g e a n t a u d é b u t d e s a n n é e s 1890 n 'est 
pas é t range r à cet te pr ise de pos i t ion . Emi l ie C l a e y s le sou l i gne d a n s 

2. Intervention de Smolders sur la situation des femmes employées de 
l 'agglomération bruxelloise dans Compte rendu du Xllème congrès annuel 
du POB, S.I., 1896, pp. 101-103. 

3. ndir. voir l'article de P. Van den Dungen dans ce numéro des CM. 
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son in te rvent ion : "Pour qui regarde autour de soi, il n'est pas à 
contester que le mouvement féministe a, depuis quelques temps, fait 
des progrès rapides en Belgique; on y mène une très active 
propagande. Il est temps que le parti socialiste s'en occupe; autrement, 
un autre parti pourrait prendre l'initiative, ce qui serait infiniment 
regrettable». E l l e - m ê m e v a fonder , en 1893, a v e c Nel ly V a n Kol, une 
assoc ia t ion fémin is te , de Hollandsch Vlaamsch VrouwenbondeX un 
journa l . De Vrouw qu\ d e v i e n d r a en 1900, De stem der vrouw. 

la première syndicalisation 
Désorma is , l ' o rgan isa t ion d e s f e m m e s dev ien t une p réoccupa t i on d u 
Part i , ma i s c o m m e n t doi t- i l fa i re ? Il se t r ouve devan t une d o u b l e 
p rob léma t i que qu' i l n 'a r r i ve ra pas à résoud re a i sémen t . 
Les f e m m e s sont c o n s i d é r é e s c o m m e un f re in au d é v e l o p p e m e n t d u 
part i . La p remiè re t âche se ra d o n c de les gagne r au soc ia l i sme, d e 
les conva inc re que le part i a p p o r t e r a d e s so lu t ions à leurs d i f f icu l tés 
p résen tes et qu' i l se bat pou r une soc ié té me i l leure , s a n s c lasse . A 
dé fau t de les conva inc re d e par t i c iper e l l e s - m ê m e s au m o u v e m e n t , 
il faut év i ter qu 'e l les e m p ê c h e n t leur mar i de mi l i ter . En t e m p s 
qu 'éduca t r i ces , e l les ont un rô le impor tan t à j oue r a u p r è s de leurs 
en fan ts , dans leur ra l l iement à la soc ié té éga l i ta i re d e d e m a i n : «Je 
voudrais, déc la re Ju les Des t rée d a n s un d i scou rs sur la ques t i on 
fémin ine , le p remie r ma i 1897, à Char le ro i , que la femme comprit 
mieux les intérêts de son mari. Je voudrais qu'associée à ses 
souffrances, à ses désirs, elle n'intervînt qu'avec prudence pour faire 
entendre la voix de la raison,(...) mais ( les lut tes) une fois décidées, 
je voudrais trouver la femme à côté de son fiomme, pour lui insuffler 
des héroïsmes et non pour affaiblir son courage.»* 

D'un aut re cô té , les f e m m e s sont auss i des t rava i l l euses . E l les 
par t ic ipent à la c lasse ouv r iè re et à ce t i t re do iven t être d é f e n d u e s . 
Il faut donc qu 'e l les re jo ignent les rangs des synd ica ts et qu 'e l les 
revend iquen t a v e c leurs c o m p a g n o n s de me i l l eu rs sa la i res , de 
mei l leures condi t ions de travai l . Ma is les rét icences à la syndica l isat ion 
sont nombreuses . Ju les Des t rée le sou l i gne d a n s ce m ê m e d iscours : 
«Partout où des femmes sont employées dans l'industrie, elles 
devraient s'associer, s'organiser en syndicats professionnels pour 
assurer le respect de leur travail, pour se garantir des salaires 

4. Jules DESTREE, Le socialisme et les femmes. Conférence donnée à la 
maison du Peuple de Charleroi-Nord (Roton) le 1er mai 1897, Bruxelles, 
1904, p. 18. 
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convenables, des heures et des conditions de labeur honorables(...) 
mais tous ceux qui se sont occupés de ce mouvement reconnaîtront 
avec moi quelles difficultés ils rencontrent et combien les femmes 
sont moins persuadées que les ouvriers de la nécessité des unions 
professionnelles (...)». 

C'es t e n 1895 que le p r o b l è m e de la synd ica l i sa t i on d e s t rava i l leuses 
est c l a i r emen t posé a u c o n g r è s d u Part i . C 'es t A l p h o n s e Oc to rs qui 
in t rodui t le su je t . O n l 'a dé jà vu ten te r d ' o rgan i se r les ouvr iè res 
b ruxe l l o i ses : les chape l i è res . S a n s g r a n d succès , il faut le d i re. Ce 
ne sera q u ' a p r è s une g rève s o u t e n u e par les ca i sses synd ica les que 
ce l les -c i f onde ron t un synd ica t qu i r eg roupe ra b ientô t six cen ts 
m e m b r e s . 

Pour A l p h o n s e Oc to rs , les revend i ca t i ons des t rava i l l euses sont 
lég i t imes mais , pour les fa i re t r i ompher , les f e m m e s do iven t c r é e r d e s 
o r g a n i s m e s p ro fess ionne ls f ém in ins ou ent rer d a n s les synd ica ts des 
t rava i l leurs . Si la c réa t ion d e g r o u p e m e n t s fém in ins est adm ise , la 
fédéra l i sa t ion de ces un ions p ro fess ionne l l es ne se fera pas . C rée r 
un m o u v e m e n t sépa ré des t rava i l l euses va à r e n c o n t r e des pr inc ipes 
du Part i , les f e m m e s do i ven t lut ter aux cô tés des h o m m e s pour 
l ' émanc ipa t i on d e la c l asse ouv r iè re t ou te en t iè re . 

Su i te à ce cong rès , on ass is te sur le te r ra in à un doub le m o u v e m e n t . 
D ' u n e part , des synd i ca t s f ém in ins se c réen t d a n s d e s mét ie rs et 
p ro fess ions o ù l 'on re t rouve une m a i n - d ' o e u v r e f ém in ine abondan te . 
Se f onden t a ins i des synd i ca t s d ' ouv r i è res de fabr ique , de gant iè res , 
d ' ouv r i è res tap iss iè res , de ca r t ouch iè res a ins i que de f leur is tes 
(syndicat mixte), de coutur ières, de f i leuses, à Gand , et de bonnet iè res 
à Q u e v a u c a m p s . . . et ce t te l iste n 'es t pas exhaus t i ve . 
D 'au t re part , d e s f édé ra t i ons a c c e p t e n t d e s 'ouvr i r aux f e m m e s et 
ce r ta ines a n n o n c e n t leur poss ib le d é s i g n a t i o n c o m m e m e m b r e s des 
comi tés . 

Ce r ta i ns sec teu rs n 'ava ien t pas a t t endu l ' in terpe l la t ion d u part i pour 
af f i l ier les t rava i l l euses . D a n s ce r ta ins mét ie rs , le p r a g m a t i s m e 
l ' empor te ; la p r é s e n c e impo r tan te de la m a i n d ' oeuv re fémin ine est 
un pu issan t a r g u m e n t pou r que les o rgan i sa t i ons synd ica les les 
a c c e p t e n t . C 'es t a ins i que les f é d é r a t i o n s d u tex t i le seron t les 
p r e m i è r e s à c o m p t e r d e s ouv r i è res pa rm i leurs m e m b r e s . 

Q u a n d la c o m m i s s i o n synd i ca le d u P O B est c réée en 1898, d a n s le 
but de c o o r d o n n e r les e f fo r ts en ma t i è re synd ica le , l 'art ic le 2 s t ipu le 
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«[la C o m m i s s i o n ] a pour but de développer chez les travailleurs des 
deux sexes le sentiment de la nécessité de la solidarité ouvrière, et 
de travailler ainsi à l'émancipation économique et intellectuelle de la 
classe ouvrière sur base de la lutte des classes». 

Mais la synd ica l i sa t ion des ouv r i è res s ' avè re lente et di f f ic i le. C 'es t , 
par a i l leurs, une d i f f icu l té ressen t ie é g a l e m e n t d a n s l 'af f i l ia t ion d e s 
t rava i l leurs mascu l i ns . La rép ress ion , la c h a s s e aux m e n e u r s , le 
montant re la t ivement é levé des cot isa t ions pour a l imenter des ca isses 
de rés is tance, sont des f re ins impor tan ts . Auss i la C o m m i s s i o n 
synd ica le p la ide- t -e l le pour le s ynd i ca l i sme à base mul t ip le . C 'es t -à -
dire que la cot isat ion a l imente la ca isse de rés is tance mais éga lemen t 
des mutue l les , des ca i sses d ' a s s u r a n c e s soc ia les . 

la fédération des femmes socialistes 
Les f e m m e s m o n t r e n t q u e l q u e s r é t i c e n c e s à pa r t i c i pe r à d e s 
m o u v e m e n t s ma jo r i t a i remen t m a s c u l i n s où leurs in térêts r i squent de 
ne pas êt re b ien compr i s . M ê m e le Catéchisme de l'ouvrière p révo i t 
ce t te cr i t ique : 

Est-ce que les ouvriers ne sont pas souvent les ennemis des 
ouvrières, à cause de la concurrence ? 
Cela arrive!... Mais ce n'est pas le Socialisme 
Que dit le Socialisme ? 
Le Socialisme dit que le bonheur de l'un ajoute au bonheur de 
tous et que la misère de l'un ajoute à la misère de tous. C'est 
la loi de solidarité. » ^ 

Un p remie r c o n g r è s fém in in est c o n v o q u é à Char le ro i , en 1899. Les 
mi l i tantes déc iden t non s e u l e m e n t de con t i nue r l 'act ion pour lancer 
des synd ica ts m ix tes o u u n i q u e m e n t fémin ins , ma is sur tou t déc iden t 
de fonder des l igues de f e m m e s . Il faut met t re au point une organ isat ion 
qui conce rne tou tes les f e m m e s . C e s l igues do iven t s e c o n d e r le 
t ravai l de la C o m m i s s i o n synd ica le et ont c o m m e miss ion spéc i f i que 
de d é v e l o p p e r les o e u v r e s d ' éduca t i on et d ' ins t ruc t ion popu la i re , de 
co l laborer à la c a m p a g n e con t re l ' a l coo l i sme m e n é e par le Part i et 
de poursu iv re la réa l isa t ion des ré fo rmes po l i t iques et soc ia les 
in téressant les f e m m e s . C 'es t l ' éduca t ion d e la f e m m e soc ia l i s te qui 
est v i sée ici. 

5. I. GATTI de GAMOND, Catéchisme de l'ouvrière. Commission syndicale, 
2ème série. Conférence n°7, s.l, s.d. 
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La Fédé ra t i on na t iona le des f e m m e s soc ia l i s tes est f o n d é e lors du 
t r o i s i ème c o n g r è s fém in in soc ia l i s te en 1901. El le r assemb le les 
l igues po l i t iques f ém in i nes et les synd i ca t s . La p rem iè re secré ta i re 
est Isabe l le Gat t i de G a m o n d . Mar ia T i l lmans lui s u c c é d e r a en 1903. 
D é s o r m a i s , c 'es t la F é d é r a t i o n qu i d e v i e n t le l ieu de déba t et 
l ' i n te r locu teur pour les ques t i ons c o n c e r n a n t les f e m m e s . 

La Fédéra t ion des f e m m e s soc ia l is tes tâc f ie d ' in té resser le m a x i m u m 
de f e m m e s au p r o g r a m m e soc ia l is te . Les réun ions d e p r o p a g a n d e 
ne rencont ran t pas b e a u c o u p de succès , les responsab les se tournent 
vers des réal isat ions pra t iques suscept ib les de regrouper et d 'éduquer 
les f e m m e s : consu l ta t ions de nour r i ssons , cou rs de c o u p e et couture , 
e n s e i g n e m e n t m é n a g e r , f o rma t i on des f e m m e s adu l tes à la lec ture 
et l 'écr i ture, so i rées mus i ca les , ce rc les d ' a g r é m e n t s , g roupes de 
v o y a g e , cou rs d ' é c o n o m i e d o m e s t i q u e , d ' f i yg iène fami l ia le , etc. El les 
s ' ad ressen t de p lus en p lus à la f e m m e d u peup le , à la mère , à la 
m é n a g è r e . 
La nécess i té de conso l ide r le m o u v e m e n t et de le d é v e l o p p e r susc i te 
la d e m a n d e de la c réa t ion d 'un secré ta r ia t p e r m a n e n t fémin in . Si le 
p r inc ipe est f i na lemen t a c c e p t é au c o n g r è s de P O B d e 1912, sa m ise 
en o e u v r e res tera labor ieuse . Faut- i l l ' in tégrer à la C o m m i s s i o n 
synd i ca le ou au Part i ? Les m o y e n s f i nanc ie rs m a n q u e n t é g a l e m e n t 
pou r paye r d e s p e r m a n e n t e s . F i n a l e m e n t , ce t te d e m a n d e se ra 
e n c o m m i s s i o n n é e . A t ravers cet te s t ruc tu ra t ion , on ass is te à un 
g l i s semen t impor tan t . L ' accen t n 'es t p lus mis sur la synd ica l i sa t ion 
d e s f e m m e s ma is sur l ' éduca t ion de la f e m m e . L 'ac t ion sur le ter ra in 
p ro fess ionne l reste de la c o m p é t e n c e d e la C o m m i s s i o n synd ica le , 
la Fédé ra t i on na t iona le d e s f e m m e s soc ia l i s tes a u r a sur tou t une 
fonc t i on d e consu l tan t . 

participation syndicale 
Le bi lan chi f f ré de la syndica l isat ion des t rava i l leuses avan t la p remière 
g u e r r e m o n d i a l e res te m o d e s t e , m a i s les d o n n é e s d o n t n o u s 
d i s p o s o n s au jourd 'hu i ne sont pas t rès s ign i f ica t ives . Des recherches 
p lus f ines sera ien t nécessa i res pour éva luer le taux de synd ica l isa t ion 
des f e m m e s d a n s les d i f fé ren ts sec teu rs . Il y a auss i des p r o b l è m e s 
inhé ren ts à l ' o rgan isa t ion synd ica le . Le rec ru temen t des ouv r iè res 
n 'es t pas a isé , ma is d e p lus les f l uc tua t ions d a n s les af f i l ia t ions sont 
impo r tan tes : une g rève réuss ie , les ch i f f res mon ten t ; un é c h e c et les 
d é m i s s i o n s s ' accumu len t . L ' i n cons tance d a n s le p a i e m e n t de la 
co t i sa t ion est un p r o b l è m e don t se p la ignen t t ou tes les fédéra t ions 



Toconao, huile sur toile, 140 x 100 cm.(détail). 
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p ro fess ionne l l es : q u a n d la m e n a c e s 'é lo igne , on ne pa ie p lus sa 
co t isa t ion . 

La s t ruc tu re synd ica le est e n c o r e e n t i è r e m e n t b a s é e sur le mét ier , 
la pro fess ion. Auss i comptab i l i se- t -on un n o m b r e impor tant de ca isses 
p r i m a i r e s qu i a f f i l ien t q u e l q u e s d i z a i n e s d e t r a v a i l l e u s e s d a n s 
l ' indust r ie du tabac , des cu i rs et peaux , d a n s la chaussu re , et de 
mul t ip les pet i ts mét iers a t tachés à l ' industr ie d u vê tement . Les f e m m e s 
t rava i l lan t c o m m e m a r g e u s e s , p l i euses d a n s les impr imer ies son t en 
géné ra l b ien o rgan i sées . D a n s le sec teu r ter t ia i re , on comptab i l i se 
q u e l q u e s af f i l ia t ions chez les e m p l o y é e s et c h e z les inst i tu t r ices. 
D a n s la g r a n d e indust r ie , c o m m e en ver re r ie à M a n a g e , on s igna le 
l ' ex is tence d ' un synd ica t f ém in in c o m p r e n a n t d e u x cen ts f i l les et, 
d a n s les mines , ce l le de cent qua t re -v ing t - c i nq synd iquées . C 'es t 
s a n s a u c u n dou te d a n s le sec teu r d u text i le q u e l 'on re t rouve les 
ch i f f res les p lus c o n s é q u e n t s . U n e e n q u ê t e sur les e f fect i fs s igna le 
pou r G a n d , en 1907, p lus de mi l le af f i l iées, t and i s q u ' à Verv ie rs , sur 
16 2 7 5 m e m b r e s , les f e m m e s rep résen ten t env i r on v ing t -c inq pour 
cent . 

Fon t -e l les la g rève ? En l isant a t t en t i vemen t les rappor ts d 'ac t iv i tés , 
les c o m p t e s rendus de la p resse synd ica le , on perço i t çà et là des 
ac t ions auxque l l es par t i c ipent d e s ouv r i è res : m o u v e m e n t d e lutte 
con t re la ba isse des sa la i res o u pour une a u g m e n t a t i o n , con t re 
l ' ins ta l la t ion d e nouve l les m a c h i n e s , con t re l ' app l i ca t ion r ig ide d u 
r è g l e m e n t de t ravai l , pour la ré in tégra t ion d ' une ouv r iè re l icenc iée, 
etc. Les p lus revend ica t i ves t rava i l len t d a n s le text i le , l ' indust r ie d u 
v ê t e m e n t , l ' impr imer ie et la ver re r ie . • , 

protectionnisme masculin, féminisme, 
protection des femmes 
Que l les sont les pr inc ipa les revend ica t ions po r tées par le m o u v e m e n t 
synd ica l ? La p rem iè re et p r inc ipa le es t l ' app l i ca t ion du pr inc ipe : A 
t rava i l éga l , sa la i re éga l . Emi l ie C l a e y s r e v e n d i q u e ce droi t d a n s 
l 'ar t ic le 4 de la char te de f onda t i on de la Hollandsch Vlaamsch 
Vrouwenbond : « un salaire égal pour un travail égal, indépendamment 
du fait que le travail est réalisé par un homme ou une femme». 

Mais d a n s le chef de la p lupar t des mi l i tants , ce n 'est pas ce point 
d e v u e fémin is te qui p révau t ma is b ien un cer ta in p ro tec t i onn i sme 
mascu l i n . Le t ravai l f ém in in est vu c o m m e concu r ren t d i rec t au t ravai l 
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mascu l i n et c o m m e une s t ra tég ie pa t rona le d ' av i l i s semen t d e s 
sa la i res. Auss i , b e a u c o u p d e mi l i tants se p la ignent - i ls , d a n s les 
d i f fé ren ts c o n g r è s de la C o m m i s s i o n synd ica le et du Part i , de la 
c o n c u r r e n c e qu i leur est fa i te par l 'u t i l isat ion de la m a l n - d ' o e u v r e 
f é m i n i n e . P o u r l u t t e r c o n t r e ce p h é n o m è n e , i ls r e v e n d i q u e n t 
l 'app l ica t ion d u pr inc ipe «A t rava i l éga l , sa la i re éga l» . «Comme il 
importe de tenir compte des réalités, nous a vons à accepter le tra vail 
des femmes, déc la re S m o l d e r s au X l l è m e c o n g r è s du Part i , à le 
considérer comme une nécessité (il y a, sur le globe, des millions de 
femmes qui ne se marieront jamais!). Nous posons à cet égard les 
principes que voici : le travail de la femme ne peut faire au travail des 
hommes une concurrence désastreuse. Pour cela, à travail égal, 
salaire égal et pas de travail non rémunéré, donc, une fois de plus, 
nécessité d'une réglementation de travail.»^ 

O n le cons ta te , à l ' excep t ion de q u e l q u e s mi l i tan tes et de q u e l q u e s 
mi l i tants , la p lupar t d e s r e s p o n s a b l e s du Part i ouvr ie r be lge adhè ren t 
à la pos i t ion qu i veu t q u e la j e u n e f e m m e pu isse v iv re de son t rava i l 
et l ' épouse d u sa la i re de son mar i . C e se ra é g a l e m e n t la t hèse 
d é f e n d u e par la Fédé ra t i on des f e m m e s soc ia l i s tes q u a n d Mar ia 
T i l lmans rep rend ra le secré ta r ia t en 1903. 

Un d e u x i è m e axe de revend i ca t i ons se ra la rég lemen ta t i on du t ravai l 
des f e m m e s et d e s en fan ts , l ' amé l io ra t ion d e s cond i t i ons de t ravai l , 
la d im inu t i on d u n o m b r e d ' h e u r e s et l ' in terd ic t ion du t rava i l de nuit . 
Les p rem iè res lois r ég lemen tan t le t rava i l en t ren t en t i è remen t d a n s 
ce p r o g r a m m e . Emi l ie C laeys , quan t à el le, s ' o p p o s e à ces m e s u r e s 
qui por ten t u n i q u e m e n t sur le t rava i l fémin in . El le y voi t un m o y e n 
ind i rect pour écar te r les f e m m e s de cer ta ins emp lo i s . Si le t ravai l est 
nu is ib le pour la san té d e la f e m m e , il l 'est é g a l e m e n t pour ce l le de 
l ' homme. El le d é f e n d cet te t hèse avec b e a u c o u p de conv ic t i on au 
C o n g r è s in te rna t iona l soc ia l i s te à Zu r i ch en 1893, ma is el le ne se ra 
pas su iv ie par la c o m m i s s i o n qu i a d o p t e r a le p r inc ipe de la p ro tec t ion 
d e la t rava i l leuse . 

bilan syndical et politique socialiste 
Si, d a n s un p remie r t e m p s , le Par t i ouv r ie r be lge a ten té d ' o rgan i se r 
les t rava i l l euses sur le p lan synd ica l , t rès v i te il cons ta te la d i f f icu l té 

6. Compte rendu du Xllème congrès annuel du POB, 1896, pp. 101-102. 
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d e ce t te en t rep r i se et se t o u r n e ve rs d ' au t r es f o r m e s d 'o rgan isa t ion 
suscep t i b l es de g r o u p e r t ou tes les f e m m e s et de les in téresser au 
soc ia l i sme . La Fédéra t i on des f e m m e s soc ia l i s tes c o o r d o n n e les 
d i ve rses b r a n c h e s d e l 'ac t ion f é m i n i n e à l ' excep t ion du sec teur 
synd ica l qu i reste de la c o m p é t e n c e d e s fédéra t i ons pro fess ionne l les 
et de la C o m m i s s i o n synd ica le . O n ne peu t pas di re que la ques t ion 
f é m i n i n e p r é o c c u p e g r a n d e m e n t ce t te de rn iè re . A t i tre d ' exemp le , le 
Journal des Correspondances ne c o n s a c r e qu ' un seu l ar t ic le au 
p r o b l è m e et il s 'ag i t d u t é m o i g n a g e d ' u n e ta i l leuse louvan is te 1̂  

les oeuvres ouvrières catholiques 
La s i tua t ion ne se p résen te pas du tou t d e la m ê m e façon d a n s la 
m o u v a n c e ch ré t i enne O n sai t q u e su i te aux C o n g r è s soc iaux de 
L iège de 1 8 8 6 , 1 8 8 7 , 1 8 9 0 et sur tou t ap rès la paru t ion de l 'encyc l ique 
Rerum Novarum en 1891, de n o m b r e u s e s «oeuv res ouvr iè res» se 
c réen t . Des con fé renc ie rs , p rê t res et laïcs, von t sens ib i l i ser les 
f e m m e s des c l asses a i sées à la ques t i on soc ia le . El les répondron t 
en m a s s e et c o n s a c r e r o n t leurs t e m p s , leur a rgen t à se dévoue r à 
la cause , c 'es t -à -d i re : amé l io re r la s i tua t ion de la c lasse ouvr iè re tout 
en l ' e m p ê c h a n t de ral l ier le soc ia l i sme , e n n e m i de la propr ié té et de 
la re l ig ion. 

C e s o e u v r e s p rennen t des f o r m e s mul t ip les . E l les v isent l ' en fance 
( c rèches et pa t ronages ) , la p rése rva t i on de la j e u n e fil le ( l 'Oeuvre 
des repent ies , l 'Oeuv re de la p rése rva t i on , le Re fuge des repent ies , 
les A m i e s d e la j e u n e fi l le), le t rava i l et le p l a c e m e n t (Bourse d u 
t rava i l . O e u v r e du t rava i l pour f e m m e s , Ouv ro i r s des f e m m e s du 
m o n d e ) . A cô té de c e s o e u v r e s car i ta t i ves et mora l i sa t r i ces , on 
ass is te é g a l e m e n t à la c réa t i on d e soc ié tés à f ina l i tés soc ia les et 
é c o n o m i q u e s : des mu tua l i t és pou r m é n a g è r e s v isan t à couvr i r les 
r isques de g rossesse , de l ' accouchemen t , de malad ies. . . , des ca isses 
d ' é p a r g n e , d e s c o o p é r a t i v e s d ' a c h a t e t m ê m e d e s u n i o n s 
p ro fess ionne l l es don t le m o d è l e est c a l q u é sur les co rpora t ions 
assoc ian t p a t r o n n e s et ouv r iè res . 

7. Elise VAN LANGENDONCK, «A mes soeurs ouvrières» dans Journal des 
correspondances, août 1906, p. 21. 

8. Une synthèse sur le développement des organisat ions féminines 
chrét iennes vient d 'être publ iée. Voir «De christel i jke arbeiders-
vrouwenbeweging» dans De christelijke arbeiders beweging in Belgie. 
1891-1991 sous la direction d'Emmanuel Gérard, Leuven, Universitaire 
Pers, 1991, Tome II, pp. 317-412 (Kadoc-studies 11). 
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C 'es t le cas à Bruxe l les où, au d é b u t d e s a n n é e s 1890, le Pè re V a n 
L a n g e r m e e r s c h f onde a v e c q u e l q u e s f e m m e s de l 'a r is tocrat ie et d e 
la haute bourgeo is ie une L igue des f e m m e s ch ré t i ennes . A cô té 
d 'act iv i tés essen t ie l l ement re l ig ieuses, retra i tes et réco l lec t ions, e l les 
fonden t p lus ieurs o e u v r e s é c o n o m i q u e s pour les ouv r iè res de la vi l le 
et des f aubou rgs : d e u x mutua l i tés , la coopé ra t i ve « l 'A igu i l le», une 
ca isse de prê ts gratu i ts , un d i spensa i re , une éco le m é n a g è r e et un 
bu reau de p l a c e m e n t gratu i t . . . E l les je t tent é g a l e m e n t les b a s e s de 
la co rpora t ion des l ingères et des ta i l l euses pu is essayè ren t un 
synd ica t d ' o u v i è r e s d e fab r ique . Pour m i e u x d i f fuser leurs idées , 
e l les lancent un j ou rna l : L'Ouvrière, Organe des syndicats ciirétiens 
d'ouvrières de fabrique. Il s 'agi t c la i rement d 'un synd icat ant isocia l is te, 
ins t rument de lutte con t re «/a tyrannie de la sociale»^. 

La pr inc ipa le ca rac té r i s t ique de ces o e u v r e s pou r f e m m e s , c 'es t 
qu 'e l l es son t t rès peu ouv r i è res . E l les res ten t d e s o e u v r e s d e 
b ien fa isance et de char i té m ê m e si l ' emba l l age est p lus m o d e r n e . 
El les ne cherchent en a u c u n cas à change r les rappor ts de product ion, 
tout au p lus v isent -e l les à sou lage r les m i s è r e s d u s ièc le . D a n s la 
major i té des cas , les bou rgeo ises ch ré t i ennes se réservent les pos tes 
d e r e s p o n s a b i l i t é , et les f e m m e s d e s c l a s s e s p o p u l a i r e s qu i 
f réquen ten t leurs se rv i ces son t essen t i e l l emen t des ass i s tées . 

des oeuvres au syndicalisme féminin 
N é a n m o i n s il ex i s te un c o u r a n t p lus d é m o c r a t i q u e qu i r ése rve 
davan tage de p lace à l ' émanc ipa t i on des t rava i l leurs . D a n s une vi l le 
c o m m e Gand , be rceau du m o u v e m e n t ouvr ie r chré t ien , c 'es t ce 
courant qui domine . L'Antisocialistische Vrouwenbond, créée en 1893, 
rassemb le essen t i e l l emen t des ouv r iè res . Les d a m e s d e la bour 
geois ie se contentent d 'appor ter leur sout ien f inancier et moral . Anve rs 
est éga lemen t un pô le de d é v e l o p p e m e n t d ' o e u v r e s f ém in i nes qu i 
p rennen t appu i sur la paro isse et sur la mutua l i té . 

Dans ces t ro is z o n e s u rba ines , on ass is te t rès v i te à la m ise en p lace 
d e l i gues f é m i n i n e s i m p o r t a n t e s qu i c o o r d o n n e n t c h a c u n e un 
e n s e m b l e d e s e r v i c e s e n t o u s g e n r e s : m u t u a l i t é s , é c o l e s 
p ro fess ionne l les , e n s e i g n e m e n t m é n a g e r , coopéra t i ves , synd ica ts . 

9. L'ouvrière, Organe des syndicats ctirétiens d'ouvrières de fabrique, n°1, 
novembre 1896. 
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b o u r s e s d e t rava i l , c e r c l e s d ' é t u d e , b i b l i o t h è q u e s , r es tau ran t s 
é c o n o m i q u e s , coopé ra t i ves d 'acha t . E l les éd i tent en généra l un 
journa l . 

En Wa l l on ie , c 'es t L iège qu i se ra le m o t e u r d u d é v e l o p p e m e n t du 
m o u v e m e n t fémin in . Ici c o m m e a i l leurs il ex is te , au l endema in des 
C o n g r è s soc iaux , des l igues de f e m m e s d o m i n é e s par les d a m e s 
pa t ronnesses l iégeoises qui restent d a n s la m o u v a n c e du cathol ic isme 
soc ia l . Tou t aut re c h o s e est le Synd i ca t d e l 'A igui l le fondé par Vic to i re 
C a p p e . El le veu t abo l i r le ca rac tè re humi l ian t de la b ien fa isance , 
base r la char i té sur la so l idar i té et a p p o r t e r aux ouv r iè res un remède , 
par le c h a n g e m e n t des cond i t i ons é c o n o m i q u e s . Sui te à sa rencont re 
a v e c d e s d e m o i s e l l e s de la bou rgeo i s i e l iégeo ise qui accep ten t de 
la souten i r f inanc iè rement , el le lance en 1907 un syndicat qui regroupe 
les ouv r i è res d e l 'a igui l le: den te l l i è res , cou tu r iè res , b rodeuses , . . . 

La p ier re angu la i re est le synd ica t . T o u t par t d e là. Il est u n i q u e m e n t 
c o m p o s é d 'ouv r i è res et e n t i è r e m e n t g é r é par e l les. La cot isa t ion 
d o n n e droi t à des se rv i ces et des i n d e m n i s a t i o n s en cas de grève, 
d e c h ô m a g e . En 1911 le synd ica t a s o n jou rna l : l'Aiguille, Organe 
des syndicats professionnels de l'Aiguille. Présentant dans un exposé, 
a u C o n g r è s de Ma l i nes d e 1909, le t rava i l réal isé. V ic to i re C a p p e 
s o u l è v e l ' admi ra t ion : «// existe à Liège un jeune syndicat féminin 
"L 'aigui l le " qui mériterait une étude spéciale tant il paraît bien organisé, 
écr i t Lou ise V a n den Plas, d a n s son c o m p t e rendu d u Cong rès , il est 
compris de manière à assurer le meilleur recrutement des membres 
et à rendre possible la direction intelligente du syndicat par les 
ouvrières elles-mêmes.»^" 

Le mo t synd ica t r ecouv re pas ma l d ' a m b i g u ï t é s car il renvo ie à des 
réa l i tés d i f f é ren tes su ivan t les uns o u les au t res . V ic to i re C a p p e fait 
le po in t : le s ynd i ca l i sme ne peu t ê t re une o e u v r e d e pa t ronage , ni 
une o e u v r e d ' apos to la t re l ig ieux, ni une o e u v r e p ieuse. . . Le synd ica t 
n 'es t pas une o e u v r e d e b ien fa i sance , ni une ca i sse d 'ass is tance . C e 
n 'es t ni une mutua l i té , ni une ca i sse de pens ion . Il est essen t ie l l ement 
une assoc ia t i on ayan t pou r but l ' é tude et la d é f e n s e des intérêts 
co l lec t i fs d ' u n e p ro fess ion d é t e r m i n é e . Il impor te que le synd ica t soit 
la c h o s e des synd iquées . Il n 'est pas une oeuv re «pour» les ouvr ières. 
Il do i t ê t re condu i t par les t rava i l l euses e l l e s - m ê m e s . El les peuven t 
fa i re appe l à des conse i l le rs extér ieurs, ma is j ama is ceux-c i ne devront 

10. Le féminisme ctirétien, octobre 1909, p. 3. 
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deveni r r e s p o n s a b l e s " . Elle p rône éga lemen t un syndicat un iquement 
fémin in parce que la t rava i l l euse , en tan t que f e m m e , é p o u s e et 
mère , a des ob l iga t ions qu i lui sont p rop res : le m o u v e m e n t synd ica l 
doi t cons idé re r la f e m m e d a n s sa g loba l i té . 
El le met éga lemen t en avant la nécess i té de la fo rmat ion des f e m m e s . 
Le cerc le d ' é tude dev ien t d o n c un out i l impor tan t pou r la f o rma t i on 
in te l lectuel le et mora le . Il s 'ag i t d e d é v e l o p p e r l 'espr i t synd ica l , c 'es t -
à-d i re de donne r aux ouv r i è res les m o y e n s d ' a s s u m e r leur m iss ion , 
d ' a c q u é r i r les c o n n a i s s a n c e s i n d i s p e n s a b l e s p o u r remp l i r d e s 
responsab i l i tés , de d é f e n d r e e l l e s - m ê m e s leurs in térêts et assu re r la 
p r o p a g a n d e aup rès des au t res ouv r iè res . 

les relais du mouvement social chrétien 
Une p remiè re rencon t re en t re ces d i f fé ren tes in i t ia t ives a l ieu à 
Mal ines, en sep tembre 1909, dans le cadre d 'un cong rès rassemb lan t 
les ca tho l i ques be lges . Une sec t ion est c o n s a c r é e aux o e u v r e s 
fémin ines . Le déba t t ou rne essen t i e l l emen t au tou r de l ' o rgan isa t ion 
des mutua l i tés f ém in i nes et des synd ica ts . Si la p rem iè re f o r m e 
empo r te l ' adhés ion de l ' a ssemb lée , le m o u v e m e n t synd ica l sou lève 
p lus de méf iance . L 'asp i ra t ion à une p lus g r a n d e h o m o g é n é i t é , le 
souc i d ' une mei l leure coo rd ina t i on , s ' exp r imen t d a n s les v o e u x de la 
sec t ion mais la f o rme que ce t te coo rd ina t i on doi t p rend re n 'est pas 
enco re c la i rement déf in ie . L ' a n n é e su ivan te , le c o n g r è s de la L igue 
démoc ra t i que be lge , o r g a n e d e coo rd ina t i on d u m o u v e m e n t soc ia l 
chrét ien (c 'est-à-dire les oeuv res ouvr iè res et la démocra t ie chré t ienne 
na issante) , se t ient à N ive l les et r e p r e n d le déba t à p ropos de la 
nécess i té d 'un secré tar ia t f ém in in nat iona l . Le v o e u d ' o rgan i se r une 
sema ine soc ia le fémin ine , dé jà é m i s à Ma l ines , est ré i téré et t r ouve ra 
une concré t i sa t ion imméd ia te : la p rem iè re s e m a i n e soc ia le se t ient 
à Bruxel les, les 13-14-15 avri l 1911 et r assemb le p lus de qua t re cen ts 
par t ic ipants ; pour la par t ie f l a m a n d e d u pays , la s e m a i n e se dé rou le 
à Anve rs , les 7 et 8 aoû t 1911. 

A l ' instar des organ isa t ions mascu l ines qui s 'appu ien t essen t ie l lement 
sur le m o u v e m e n t synd ica l , les r e s p o n s a b l e s ca tho l i ques a c c o r d e n t 
de p lus en p lus d ' in térêt aux un ions p ro fess ionne l l es fém in ines . 
V ic to i re C a p p e , sol l ic i tée par le ca rd ina l Merc ie r pour o rgan i se r une 
coord ina t ion sur le p lan nat iona l , me t le synd i ca l i sme au cen t re de 

11. «Le syndicat et l'éducation des ouvrières» dans V. CAPPE, La femme 
belge. Education et action sociales. Rapports et documents, Louvain, 
1912, pp. 83-94. 
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sa d é m a r c h e . Pour el le, c 'es t l ' amél io ra t ion des cond i t ions matér ie l les 
e t s o c i a l e s d e s t r a v a i l l e u s e s qu i es t le po in t d e d é p a r t . Par 
l ' a u g m e n t a t i o n de leur sa la i re , l ' amé l io ra t i on d e leurs cond i t i ons de 
t rava i l et d e là, d e leur v ie en géné ra l , on a r r i ve ra à la res taura t ion 
d e la m o r a l i t é et d e la d i g n i t é d e l ' o u v r i è r e et f i n a l e m e n t a u 
d é v e l o p p e m e n t de l 'espr i t ch ré t ien . 

Su i te à une réun ion d e s d é l é g u é e s des synd i ca t s f ém in ins de tout le 
pays , qu i se t ient le 2 5 aoû t 1912 à Bruxe l les , le Secré tar ia t des 
U n i o n s p ro fess ionne l l es f ém in i nes c h r é t i e n n e s est fondé . C 'es t un 
l ieu d e coo rd ina t i on et d ' i n f o rma t i on . C h a q u e synd ica t , c h a q u e 
f édé ra t i on d e mét ie r res te ra a u t o n o m e . V ic to i re C a p p e est n o m m é e 
sec ré ta i re géné ra le , et Mar ia B a e r s sec ré ta i re ad jo in te pour la par t ie 
f l a m a n d e d u pays . 

S a p r e m i è r e t â c h e se ra d ' o rgan i se r un c o n g r è s synd ica l fémin in , qu i 
se t ient le 2 9 s e p t e m b r e de la m ê m e a n n é e . Il r assemb le env i ron 
qua t re cen t s pe rsonnes , ouv r i è res et d a m e s d é v o u é e s à la cause 
synd ica le , f l amandes et wa l lonnes . O n y abo rde l 'organisat ion prat ique 
d e s synd i ca t s et la r ég lemen ta t i on d u t rava i l d e s f e m m e s d a n s les 
fab r iques . En 1913 se t ient le d e u x i è m e cong rès . Il se ra dès lors 
ques t ion de la rég lementa t ion d u t ravai l à domic i le , d e l ' ense ignement 
p ro fess ionne l , de l ' app ren t i ssage et de l ' i nspec t ion d u t ravai l . 

O n o b s e r v e d a n s le m o u v e m e n t f é m i n i n , la m ê m e vo lon té de 
cen t ra l i sa t ion que d a n s les synd i ca t s mascu l i ns . Sous l 'ég ide du 
secré ta r ia t , t ro is f édé ra t i ons se me t ten t en p lace : la Fédéra t ion de 
l 'A igui l le, qu i c o m p t e p lus de mi l le c inq cen ts m e m b r e s et qu i possède 
d e u x jou rnaux synd icaux. Met naaid en draadeX l'Aiguille; la Fédérat ion 
d e s den te l l i è res ; et l 'Un ion p ro fess ionne l l e d e s p i q u e u s e s de gants , 
née en 1913, à la su i te d ' u n vas te m o u v e m e n t de g rève . Ce t te 
f édé ra t i on r eg roupe ra p lus d e d e u x mi l le ouv r iè res . 

C 'es t d a n s des mét ie rs di ts fémin ins , qui se pra t iquent essent ie l lement 
à domic i le , que le m o u v e m e n t synd ica l fém in in chré t ien se déve loppe . 
Le m o n d e de l 'us ine leur res te en g r a n d e par t ie inaccess ib le . D 'une 
par t , le m o u v e m e n t soc ia l i s te y e x e r c e une sor te de m o n o p o l e et, 
d ' au t re par t , il est d i f f ic i le d 'y imp lan te r d e s sec t ions f ém in i nes q u a n d 
il ex i s te par a i l leurs un synd ica t p ro fess ionne l mascu l i n . A G a n d , par 
e x e m p l e , les synd ica ts ch ré t i ens d u text i le reg roupen t les t rava i l leurs 
et les t rava i l l euses . 
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l'organisation syndicale chrétienne 
Que l s sont les rappor ts en t re le m o u v e m e n t synd ica l f ém in in et le 
m o u v e m e n t synd ica l ch ré t ien ? C 'es t en 1904 et à l ' in i t iat ive d e la 
L igue d é m o c r a t i q u e be lge qu 'ava i t é té f ondé le Secré ta r ia t géné ra l 
des Un ions p ro fess ionne l les ch ré t i ennes . Le Père Rut ten en avai t é té 
n o m m é secré ta i re . La ques t i on de l ' o rgan isa t ion des f e m m e s n 'y 
appara issa i t pas c la i remen t au débu t , et si on a b o r d e une ques t i on 
touchan t à la f e m m e , el le c o n c e r n e en géné ra l la r ég lemen ta t i on d u 
t ravai l fémin in . D a n s les rappor ts d 'ac t iv i té que le Père Ru t ten réa l ise 
c h a q u e année , il ins is te à part i r de 1906 sur l ' u rgence de la c réa t ion 
de g r o u p e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s pou r f e m m e s . «Dans certaines 
industries, surtout dans celles de la confection et de la lingerie, de 
très nombreuses ouvrières sont victimes d'abus intolérables, 
spécialement en ce qui concerne la durée du travail. Quelques 
syndicats, surtout à Gand et à Anvers, comprennent déjà un grand 
nombre de femmes, mais néanmoins, presque tout est encore à faire 
sous ce rapport.» 

Dans les rangs d u synd i ca l i sme chré t ien , on cons ta te l ' ex is tence de 
deux t e n d a n c e s : une p r e m i è r e qu i souha i te un l ien étroi t en t re les 
o rgan isa t ions mascu l i nes et fémin ines ; l 'autre souha i te des synd ica ts 
a u t o n o m e s m a i s a v e c d e s o r g a n e s d e c o n c e r t a t i o n . C h e z les 
dé léguées , on cons ta te ce r ta ines ré t i cences à se f ond re d a n s les 
o rgan isa t i ons mascu l i nes . El les ins is tent sur tou t sur le fait que leurs 
in térêts ne seron t b ien d é f e n d u s q u e par e l l e s - m ê m e s . 

La nécess i té de p réc iser les f ron t iè res synd i ca les about i t en 1913 à 
un acco rd impor tan t en t re la C o n f é d é r a t i o n des synd ica ts ch ré t i ens 
et l ibres de Be lg ique et le Secré ta r ia t des un ions p ro fess i onne les 
f ém in ines dé jà é v o q u é , et ce lu i -c i s 'a f f i l ie à la Con fédé ra t i on . Ce t te 
dern iè re reconna î t l ' au tonom ie d u m o u v e m e n t f ém in in et a c c e p t e 
une rep résen tan te d a n s ses i ns tances : V ic to i re C a p p e est n o m m é e 
v i ce -p rés iden te . Là o ù les fédé ra t i ons son t m ix tes , il faut o rgan i se r 
la rep résen ta t i on d e s f e m m e s d a n s des sec t ions spéc i f i ques et d a n s 
les s t ruc tures . La b o n n e vo lon té est man i fes te de part et d 'au t re ma is 
la réal i té est mo ins bel le . A u p rem ie r c o n g r è s d e la Con fédé ra t i on , 
en 1913, les synd ica ts f ém in ins son t invi tés. La dés i l lus ion est g r a n d e 

12. Rapport sur le mouvement syndical chrétien, 1906, pp. 25 et 67. 
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et t ranspara î t d a n s le c o m p t e - r e n d u d u c o n g r è s : « C e qui nous est 
par contre pénible c'est de constater combien peu le point de vue 
féminin a été considéré dans les différents rapports présentés. La 
faute n'en revient certes qu'à nous. Trop longtemps, nous avons eu 
la naïveté de croire que les intérêts des ouvrières seraient défendus 
par d'autres que par des ouvrières.»^^ 

programme syndical ^ » K f , 
et vision chrétienne de la famille 
Q u e l est le p r o g r a m m e d é f e n d u par le m o u v e m e n t synd ica l fém in in 
ch ré t i en ? C o m m e d a n s le m o u v e m e n t soc ia l i s te , on re t rouve la 
revend ica t ion sa lar ia le . Le p r inc ipe «A t rava i l éga l , sa la i re éga l» est 
a d m i s et son app l i ca t ion r evend iquée pou r t ou tes les f e m m e s qui 
exe rcen t la m ê m e fonc t i on q u ' u n t rava i l leur mascu l i n . S inon , la 
rétr ibut ion du t ravai l fémin in doit var ie r se lon le statut de la t rava i l leuse 
et se lon qu 'e l le est cé l iba ta i re ou mar iée . Su ivan t la v is ion ch ré t i enne 
d e la fami l le , le sa la i re du pè re doi t ê t re su f f i san t pou r assu re r sa 
s u b s i s t a n c e et ce l le de sa fami l le . La f e m m e qui est «na tu re l l emen t» 
d e s t i n é e à ê t re é p o u s e et m è r e , do i t p o u v o i r res te r a u foye r . 
C e p e n d a n t , cons ta te V ic to i re C a p p e , des cen ta ines d e mi l l iers de 
f e m m e s v iven t en d e h o r s du m a r i a g e et son t ob l i gées de v iv re de leur 
t rava i l . Pou r c e s de rn iè res , il faut ob ten i r un m i n i m u m de b ien-ê t re 
e t un sa l a i r e qu i c r o i s s e en f o n c t i o n d e s c o m p é t e n c e s d e la 
t rava i l leuse . 

Le d e u x i è m e t h è m e impor tan t est la r ég l emen ta t i on d u t rava i l à 
domic i le . Un g rand nombre d e f e m m e s sont o c c u p é e s dans ce secteur 
et conna i ssen t des cond i t ions d e t ravai l é p o u v a n t a b l e s : bas sa la i res, 
t rava i l d e nuit o u tard i f , pé r iode d e c h ô m a g e sa isonn ie r , a te l iers 
ma lsa ins . . . C 'es t d 'au tan t p lus Impor tan t de rég lemen te r un tant soi t 
p e u ce sec teu r qu ' i l es t vu p a r l e m o n d e ca tho l i que c o m m e un m o y e n 
pou r pe rme t t r e à l 'ouvr iè re d e qu i t te r l 'us ine, de rester c h e z el le à 
é leve r ses en fan t s tou t en appo r tan t un c o m p l é m e n t f inanc ier au 
m é n a g e . 

A la vei l le d e la p rem iè re guer re mond ia l e , le m o u v e m e n t synd ica l 
f ém in in s ' avè re êt re en p le ine c ro i ssance . S e s ac t iv i tés p rennen t des 
f o r m e s mu l t ip les qu i d é p a s s e n t le cad re s t r i c tement p ro fess ionne l . 

^3. L'Aiguille, août 1913, p. 1. 
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Le b i lan es t g l o b a l e m e n t pos i t i f . Su r les cen t mi l le a f f i l i és a u 
m o u v e m e n t synd ica l ch ré t ien , d ix mi l le son t d e s t rava i l l euses . C 'es t 
un fait que sou l i gne le Pè re Ru t ten lors d u d i x i è m e ann ive rsa i re d e 
la c réa t ion d u Secré ta r ia t G é n é r a l d e s Un ions p ro fess ionne l l es et il 
conc lu t par ce v o e u : «que nos unions professionnelles féminines 
chrétiennes gardent l'avance qu'elles ont prise sur les syndicats 
féminins socialistes.»^* 

D ' u n cô té c o m m e d e l 'aut re, il ex is te bel et b ien des t rava i l l euses qu i 
par t ic ipent à d e s d e g r é s d ive rs a u m o u v e m e n t ouvr ier . Ce lu i -c i hés i te 
l o n g t e m p s en t re une o rgan i sa t i on d e t ype synd ica l et un m o u v e m e n t 
qui prendra i t en c o m p t e tou te la p r o b l é m a t i q u e fémin ine . La s t ruc tu re 
par t ie l lement a u t o n o m e d e s synd ica ts f ém in ins ch ré t i ens leur d o n n e 
une v is ib i l i té p lus g r a n d e . E l les on t un journa l , m è n e n t d e s ac t ions , 
p o s e n t d e s r e v e n d i c a t i o n s . M a i s les t r a v a i l l e u s e s c h r é t i e n n e s 
d ispara issen t é g a l e m e n t q u a n d e l les son t a f f i l iées à d e s Fédé ra t i ons 
pro fess ionne l les mixtes. Pour les repérer , il faut mene r des recherches 
p lus s y s t é m a t i q u e s ca r leur par t i c ipa t ion se c a c h e b ien s o u v e n t 
der r iè re la règ le g r a m m a t i c a l e qu i veu t q u e le mascu l i n l ' empor te sur 
le fémin in . 

14. Z.a femme belge, août 1914, pp. 859-863. 
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et t ranspara î t d a n s le c o m p t e - r e n d u d u c o n g r è s : « C e qui nous est 
par contre pénible c'est de constater combien peu le point de vue 
féminin a été considéré dans les différents rapports présentés. La 
faute n'en revient certes qu'à nous. Trop longtemps, nous avons eu 
la naïveté de croire que les intérêts des ouvrières seraient défendus 
par d'autres que par des ouvrières.»^^ 

programme syndical ' - ^ , 
et vision chrétienne de la famille 
Q u e l est le p r o g r a m m e d é f e n d u par le m o u v e m e n t synd ica l fémin in 
ch ré t ien ? C o m m e d a n s le m o u v e m e n t soc ia l is te , on re t rouve la 
revend ica t i on sa lar ia le . Le p r inc ipe «A t rava i l éga l , sa la i re éga l» est 
a d m i s et son app l i ca t ion r e v e n d i q u é e pou r t ou tes les f e m m e s qui 
exe rcen t la m ê m e fonc t ion qu ' un t rava i l leur mascu l in . S inon, la 
rétr ibut ion du travai l fémin in doit var ier se lon le statut de la t ravai l leuse 
et se lon qu 'e l le est cé l iba ta i re o u mar iée . Su ivan t la v is ion ch ré t ienne 
de la fami l le , le sa la i re d u père doi t ê t re su f f i san t pour assu re r sa 
s u b s i s t a n c e et ce l le d e sa fami l le . La f e m m e qu i est «na tu re l l ement» 
d e s t i n é e à ê t re é p o u s e et m è r e , do i t p o u v o i r res te r au foyer . 
C e p e n d a n t , cons ta te V ic to i re C a p p e , des cen ta ines de mi l l iers de 
f e m m e s v ivent en d e h o r s du mar i age et son t ob l i gées de v iv re de leur 
t ravai l . Pour ces de rn iè res , il faut ob ten i r un m i n i m u m de b ien-ê t re 
e t un sa l a i r e qu i c r o i s s e en f o n c t i o n d e s c o m p é t e n c e s d e la 
t rava i l leuse. 

Le d e u x i è m e thèr t ie Impor tan t est la r ég lemen ta t i on d u t rava i l à 
domic i le . Un g rand nombre de f e m m e s sont occupées dans ce secteur 
et conna i ssen t des cond i t ions d e t ravai l é p o u v a n t a b l e s : bas sa la i res, 
t rava i l de nui t o u tardi f , pé r iode de c h ô m a g e sa isonn ie r , a te l iers 
ma lsa ins . . . C 'es t d 'au tan t p lus impor tan t de rég lemen te r un tan t soi t 
peu ce sec teu r qu ' i l es t vu par le m o n d e ca tho l i que c o m m e un m o y e n 
pou r pe rme t t re à l 'ouvr iè re d e qu i t te r l 'us ine, de rester chez el le à 
é leve r ses en fan ts tou t e n appo r tan t un c o m p l é m e n t f inanc ie r au 
m é n a g e . 

A la vei l le de la p rem iè re guer re mond ia l e , le m o u v e m e n t synd ica l 
f ém in in s 'avè re êt re en p le ine c ro i ssance . Ses ac t iv i tés p rennen t des 
f o r m e s mu l t ip les qui d é p a s s e n t le c a d r e s t r i c tement p ro fess ionne l . 

^3. L'Aiguille, août 1913, p. 1. 
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Le b i lan est g l o b a l e m e n t pos i t i f . Su r les cen t mi l le a f f i l i és a u 
m o u v e m e n t synd ica l ch ré t ien , d ix mi l le son t d e s t rava i l l euses . C 'es t 
un fait que sou l i gne le Pè re Ru t ten lors d u d i x i è m e ann ive rsa i re d e 
la c réa t ion d u Secré ta r ia t G é n é r a l d e s Un ions p ro fess ionne l l es et il 
conc lu t par ce v o e u : «que nos unions professionnelles féminines 
chrétiennes gardent l'avance qu'elles ont prise sur les syndicats 
féminins socialistes."^* 

D'un cô té c o m m e d e l 'aut re, il ex is te be l et b ien d e s t rava i l l euses qu i 
par t ic ipent à des d e g r é s d ive rs a u m o u v e m e n t ouvr ier . Ce lu i -c i hés i te 
l ong temps en t re une o rgan i sa t i on d e t ype synd ica l et un m o u v e m e n t 
qui prendra i t en c o m p t e tou te la p rob l éma t i que fémin ine . La s t ruc tu re 
par t ie l lement a u t o n o m e d e s synd ica ts f ém in ins ch ré t i ens leur d o n n e 
une vis ib i l i té p lus g rande . E l les on t un jou rna l , m è n e n t des ac t ions , 
p o s e n t d e s r e v e n d i c a t i o n s . M a i s les t r a v a i l l e u s e s c h r é t i e n n e s 
d ispara issen t é g a l e m e n t q u a n d e l les son t a f f i l iées à d e s Fédé ra t i ons 
pro fess ionne l les mixtes. Pour les repérer, il faut mene r des recherches 
p lus sys téma t i ques car leur par t i c ipa t ion se c a c h e b ien souven t 
der r iè re la règ le g r a m m a t i c a l e qu i veu t q u e le mascu l i n l ' empor te su r 
le fémin in . 

14. La femme belge, août 1914, pp. 859-863. 
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D è s la f in d u s ièc le dern ie r , des r e s p o n s a b l e s po l i t iques s ' inqu iè ten t 
d e l ' exode rural qu i d é p l e u p l e les c a m p a g n e s a u béné f i ce des vi l les 
pour tan t dé jà s u r c h a r g é e s d 'ouv r ie rs s a n s t ravai l . C 'es t pou rquo i des 
s p é c i a l i s t e s d e s q u e s t i o n s a g r i c o l e s , et p a r t i c u l i è r e m e n t d e s 
a g r o n o m e s \ von t p ropose r d e s ré fo rmes af in d ' e n c o u r a g e r les 
popu la t i ons rura les à rester a t t achées à leur sol . 

Parmi les nombreux projets, ceux d 'A lphonse Proost^, a lors inspecteur 
géné ra l au M in is tè re de l 'Agr icu l tu re , appa ra i ssen t c o m m e les p lus 
or ig inaux. Proost encou rage en effet une pol i t ique de créat ion d 'éco les 
m é n a g è r e s pour f i l les et leur imp lan ta t i on d a n s c h a q u e rég ion de 
Be lg i que pa rce qu' i l est p e r s u a d é que le sort des c a m p a g n e s d é p e n d 
d u n i veau d ' ins t ruc t ion d e s f e m m e s rura les . 

Il pub l ie en 1896 une b rochu re d a n s laque l le il exp l i que sa doc t r ine 
"du culte de la forme physique», qu i do i t r a m e n e r les f e m m e s aux 

1 . Formés pour la plupart à l'Ecole d'agronomie de l'Université de Louvain, 
créée en 1878, «en concurrence» avec l'Institut agronomique de l'Etat à 
Gembloux. 

2 . A. PROOST, L'Education de la femme selon la science, Bruxelles, 1896, 
52 pp. 
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pr inc ipes vra is des lois nature l les , les ten i r é l o i gnées d ' une éduca t i on 
es thé t i san te qu i pr iv i lég ie les ar ts , j u g é s ar t i f ic ie ls et c o u p a b l e s de 
p rovoque r des név roses p ré jud i c iab les à la b o n n e san té men ta le de 
la race. Proos t souha i te , en d ' au t res mots , met t re à l ' honneur un 
savo i r f ém in in p ra t i que , b a s é e s s e n t i e l l e m e n t sur les s c i e n c e s 
na ture l les et m a r q u é , en out re , par la re l ig ion ca tho l ique . 

vers la création de cercles de fermières 
Il s o n g e à c réer , à la f in d e s a n n é e s 1890, des synd ica ts pou r 
f e r m i è r e s qu ' i l a p p e l l e « C e r c l e s » , en r é f é r e n c e a u x p r e m i è r e s 
assoc ia t ions d u gen re f o n d é e s p e u avan t a u C a n a d a , en On ta r i o 
(1897) . Dès ce t te é p o q u e , il s e m b l e en ef fe t que le M in is tè re de 
l 'Agr icu l ture ait e u en son se in des é l é m e n t s t rès au fait de la s i tuat ion 
no rd -amér i ca ine , te l Pau l De Vuys t ^, anc ien é tud ian t d ' A l p h o n s e 
Proost , qu i ava i t accomp l i en 1893 d e s v o y a g e s d ' é tudes aux Etats-
Un is et au C a n a d a où il r e tou rne ra d 'a i l leurs en 1904. C 'es t au cou rs 
d 'un sé jour d a n s ce p a y s qu ' i l cons ta te l 'e f f icac i té d e s p rem ie rs 
Ce rc les d e f e rm iè res de la p rov ince d 'On ta r i o . Auss i , dès son re tour 
en Be lg ique , encourage- t - i l la c réa t ion d ' assoc ia t i ons semb lab les . 

N o m m é inspec teu r p r inc ipa l de l 'Agr icu l tu re en 1905, il por te d è s ce 
m o m e n t - sur les t races d e son ma î t re Proos t - une a t ten t ion tou te 
par t icu l iè re à l ' éduca t ion d e la fe rm iè re . Il réd ige à son tour un 
o u v r a g e (dont le t i t re est révé la teur : Le rôle social de la Fermière), 
qui connaî t un succès remarquab le en Be lg ique mais auss i à l 'é t ranger 
o ù il se ra t radui t en ang la is . Il y est à n o u v e a u ques t i on d ' éduca t i on 
ma is é g a l e m e n t d e la nécess i té d e fa i re p rend re c o n s c i e n c e aux 
fe rm iè res du rôle qu 'e l l es on t à rempl i r d a n s la soc ié té . 

les premières démarches 
La vo lon té d ' ins t ru i re les f e rm iè res et les m é n a g è r e s agr i co les es t 
donc an tér ieure aux p rem ie rs Cerc les , au sens str ict, nés en Be lg ique 
en 1906 Tou t un cou ran t d e ré f lex ion et d e p e n s é e en p répa re d o n c 

3 . P. DE VUYST, Le rôle social de la fermière. Son éducation professionnelle, 
les réunions de fermières, leurs organisations à l'étranger Renseignements 
pratiques, Bruxelles, 1911, 194 pp. 

4 . Voir à ce propos un article à paraître: Y. COHEN et P. VAN DEN DUNGEN, 
«A l'origine des Cercles de fermières. Etude comparée Belgique-Canada». 
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l ' émergence . Une p remiè re Un ion pro fess ionne l le de fermières belges 
es t en ef fe t m ise en p lace dès 1903, à E rmeton -su r -B ie r t , par la 
c o m t e s s e d e V i l l e rmon t , g r a n d e p ropr ié ta i re te r r ienne . 

Ce t t e in i t ia t ive es t s o u t e n u e par le D é p a r t e m e n t d e l 'Agr icu l ture, qu i 
c o n s i d è r e en ef fe t q u e les c h â t e l a i n e s se do i ven t d ' encou rage r les 
fami l l es à res ter à la c a m p a g n e et son t b ien p lacées pour p ropage r 
les p rog rès d e la sc i ence agr i co le en mi l ieu rural popu la i re ^. 
De n o m b r e u x pé r i od i ques ag r i co les - pou r la p lupar t rég ionaux et 
p r o c h e s d u par t i ca tho l i que a u pouvo i r - d i f fusen t à leur tour les 
t h è s e s sur l ' éduca t ion sc ien t i f i que d e la f e m m e à la c a m p a g n e ^. Les 
t â c h e s respec t i ves d e s d e u x s e x e s son t c l a i r emen t réa f f i rmées: aux 
h o m m e s la d i rec t ion et la su rve i l l ance d e s t ravaux , aux f e m m e s les 
ac t iv i tés à l ' in tér ieur de la f e r m e , le m é n a g e ma is auss i la ges t ion de 
la la i ter ie et de la basse-cour^ . O n t r ouve a ins i d e vér i tab les hora i res 
d e s t r avaux jou rna l ie rs à l ' in tent ion d e la f e rm iè re : dès l 'aube, e l le 
doit fa i re le tour de son doma ine , r amasse r les oeu fs dans le poulai l ler, 
p répa re r le dé jeune r , déba rbou i l l e r les en fan ts , habi l ler l ' h o m m e et 
la fami l le , d o n n e r le g ra in aux pou les , v is i ter la porcher ie , les é tab les , 
l 'écur ie . P répa re r ensu i te le repas d e mid i , vei l ler à ce q u e pe rsonne 
ne p ro fè re d e g ross iè re tés à tab le , fa i re la va isse l le , ranger la cu is ine, 
s ' o c c u p e r du l inge. C o n s a c r e r le t e m p s l ibre aux t ravaux de couture" . 

Le p remie r Cerc le d e fe rm iè res naît en d é c e m b r e 1 9 0 6 à A lve r inghem 
en F land re occ iden ta le , p rès de Fu rnes . D è s 1909, il c o m p t e d e u x 
cen t v ing t m e m b r e s . En Wa l l on ie , c 'es t à Leuze en Ha inau t qu 'es t 
f ondée la p remière organ isa t ion de ce type, en 1907, sous les ausp ices 
d u c h a n o i n e Mou la r t , d i rec teur d e l 'éco le ca tho l ique . Rap idemen t , en 
d e u x ans , une so i xan ta ine d ' au t r es C e r c l e s vo ien t le jour , mont ran t , 
ou t re le d y n a m i s m e d e leurs f o n d a t e u r s , un in térêt d e s f e m m e s 
ru ra les pour ce t ype d 'assoc ia t i on . 

5 . E. LOZE, «La Belgique et ses femmes». Le Repos dominical, n°15, 1905. 
6 . Voir à titre d'exemples: R. DELYS, «La femme aux champs». Chasse et 

pêche, 1908, 15 novembre, n°7, p.125 ; P. I. ZAN, «La femme en 
agriculture», Belgique horticole et agricole, 1903, n°16, 15 août, pp.245-
246; PERBAL-RION, «La femme en agriculture». Le Luxembourgeois, 
1906, n''12, pp.161-162; A. SCHMITZ, «La femrne en agriculture». Union, 
1905, n°50. 

7 . Ce qui est somme toute la division ancestrale des travaux agricoles. Voir 
M. SEGALEN, Mari et Femme dans la société paysanne, Paris, Flammarion, 
1980. 

8 . R. DELYS, "La Femme aux champs» ..,op. cit., p. 125. 
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Ces Cercles prolongent en quelque sorte l 'enseignement ménager 
agricole, comme l'avait souhaité Proost. Certains d'entre eux sont 
m ê m e directement affiliés à des groupes d'études animés par le 
personnel enseignant d'écoles rurales catholiques, c o m m e par 
exemple à Borsbeke, en Flandre orientale (arrondissement d'Alost). 

la question des femmes rurales 
en milieu catholique 
Il est donc clair qu'en Belgique, ces Cercles, conçus à l'origine par 
des scientifiques, agronomes ou botanistes, issus pour la plupart de 
l'Université de Louvain, sont encouragés par des personnalités locales 
du monde catholique et soutenus par le gouvernement à l'aide de 
subventions. 

Il n'est donc pas étonnant de voir leurs principaux promoteurs et 
animateurs prendre part au Congrès des Cercles catholiques à 
Malines, du 2 3 au 2 6 septembre 1909^. L 'assemblée a constitué sept 
sections et l'une d'elles est consacrée aux problèmes rencontrés par 
les femmes dans le monde contemporain et aux solutions que, bien 
souvent, elles seules peuvent y apporter. 

La section en question, féminine et non pas féministe, siège à part 
et est e l le -même divisée en trois groupes d'études consacrés dans 
l'ordre aux oeuvres religieuses, aux oeuvres charitables, enfin aux 
oeuvres sociales et économiques parmi lesquelles les Cercles de 
fermières ^°.Ceux-ci ne sont pas au centre des préoccupations, 
tournées surtout vers les femmes des classes ouvrières et leur 
nécessaire encadrement . Louise V a n den Plas et la jeune Victoire 
Cappe occupent largement la tribune et polarisent les attentions. 
Mais l'action des Cercles de fermières, présentée par la baronne 
Rotsart de Hertaing, est largement approuvée par les congressistes 

9 . Congrès catholique de Malines, du 23 au 26 septembre 1909, Bruxelles, 
Goemaere, 1909, 2 tomes. 

10. La question avait aussi été abordée lors des débats de la Ile section 
(masculine) consacrée aux oeuvres économiques et sociales. Dans la 
première sous-section, traitant des oeuvres agricoles, le problème de 
l'exode rural avait été étudié et l'on avait déploré que l'enseignement 
ménager agricole, présenté comme rempart à cet exode, ne soit pas doté 
de moyens suffisants (Congrès de Malines..., Ile section, pp.16-20). 
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qu i y vo ien t le m o y e n de ren fo rcer les t rad i t ions et pour tout d i re de 
ma in ten i r «la v ie» d a n s les c a m p a g n e s . 

Il ressor t des Actes d u C o n g r è s q u e le m o n d e ca tho l ique be lge 
c on se rve la rgement une concep t i on t rad i t ionne l le du rôle de la f e m m e 
- des t i née sur tou t à ma in ten i r la foi - et que le nouve l idéal du 
ca tho l i c i sme soc ia l issu de l ' encyc l i que Rerum Novarum (1881) n 'a 
q u e peu c h a n g é les espr i ts . Le rôle de la f e m m e est n é a n m o i n s 
p résen té d a n s une pe rspec t i ve p lus mi l i tan te ; il s 'ag i t d é s o r m a i s de 
subs t i t ue r aux o e u v r e s de b ien fa i sance , j u g é e s insuf f i santes , une 
ac t ion soc ia le p rop remen t d i te s o u s fo rme d e synd ica ts et de soc ié tés 
d ' é t u d e s don t la m iss ion essen t ie l l e est de p rése rve r les fami l les 
ca tho l i ques des s i rènes soc ia l i s tes . 

le premier congrès des cercles de fermières 
M o i n s de t ro is mo is ap rès , le 13 d é c e m b r e 1909, un c o n g r è s ent ier 
es t c o n s a c r é aux Ce rc l es de f e rm iè res à N a m u r , sous le haut 
p a t r o n a g e du d i rec teur géné ra l de l 'Agr icu l tu re , A l p h o n s e Proost , de 
l ' évêque de N a m u r , Mgr Hey ien et d u g o u v e r n e u r de la p rov ince , le 
ba ron de Montpe l l ie r . 

L ' é c o n o m i e d o m e s t i q u e , l ' hyg iène et pa r t i cu l i è remen t l ' hyg iène 
a l imen ta i re chez le cu l t i va teur , o u e n c o r e des no t ions sur la ges t ion 
m o d e r n e des b a s s e - c o u r s et des ja rd ins po tagers , cons t i tuen t les 
t h è m e s essen t ie l s d e s c o n f é r e n c e s p r é s e n t é e s par des ingén ieurs 
a g r o n o m e s et par d e s ins t i tu t r ices d ' éco les m é n a g è r e s agr ico les . Il 
s 'ag i t pour eux de fonder , à l 'a ide d e ces ma t i è res à p rem iè re vue 
d i spa ra tes , un savo i r rural b a s é sur d e s no t ions sc ient i f iques, à 
des t i na t i on d e s fe rm iè res . Ma is il faut , en pr ior i té , p rése rve r l 'espr i t 
ch ré t i en : c 'es t p o u r q u o i l ' ensemb le de cet e n s e i g n e m e n t d e v r a en 
ê t re i m p r é g n é . La m e s s e d ' ouve r t u re d u C o n g r è s , cé l éb rée en 
p r é s e n c e d e l ' é v ê q u e d e N a m u r , d é m o n t r e q u e , sur ce po in t , 
l ' app l i ca t ion d e s ré fo rmes est su iv ie à la let tre. 

Les cong ress i s t es déba t ten t é g a l e m e n t des me i l l eu res f açons de 
d é v e l o p p e r les Cerc les , à la lumière des résu l ta ts acqu is sur le terra in 
depu is 1907. Des voeux , ém is à la f in des in tervent ions, sont ad ressés 
aux gouve rnan ts , aux p rés iden ts et p rés iden tes de Cerc les ou encore 
aux f e rm iè res e l l e s - m ê m e s . 

D è s l ' année su ivan te d 'a i l leurs (21 ju i l let 1910) , un C o m i t é nat ional , 
r eg roupan t les fédé ra t i ons p rov inc ia les de Cerc les , est cons t i tué 
s o u s la p rés idence d e la b a r o n n e Rotsar t de Her ta ing ma is auss i 



Paturra, gravure sur bois, 23 x 16 cm. 
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s o u s la p rés idence d ' h o n n e u r - s ign i f i ca t i ve - de la c o m t e s s e d e 
V i l l e rmon t et de t \ / lesdames Beernae r t , d e M o r e a u et Hel leput te , 
tou tes épouses d ' inf luents h o m m e s pol i t iques et min is t res cathol iques. 
L 'assoc ia t i on se do te d ' un o r g a n e , pub l ié d a n s les d e u x langues : La 
Fermière - De Boerin. 

la réaction du Boerenbond 
Le sec ré ta i re géné ra l d u Boerenbond ^\ synd ica t ca tho l ique de 
fe rm ie rs c réé en 1890, le c h a n o i n e Luy tga rens , ne pouva i t accep te r 
le d é v e l o p p e m e n t d ' assoc ia t i ons f ém in i nes rura les a u t o n o m e s qui 
imp l iquera i t une per te d ' i n f l uence sur les fe rm ie rs , et donc une per te 
de con t rô le du m o n d e rural 

C 'es t pou rquo i , dès 1907, Luy tga rens ava i t mis sur p ied des Gu i l des 
pou r f e rm iè res , don t les s ta tu ts son t c a l q u é s sur ceux des Cerc les , 
qu' i l f édè re en une L igue, la Boerinnenbond, p lacée sous la tu te l le 
d u Boerenbond, donc s o u s le l eadersh ip mascu l i n , à part i r de 1911. 
O n o b s e r v e a ins i avan t 1914 une p rem iè re sc iss ion en t re les Cerc les 
f é d é r é s et af f i l iés au C o m i t é na t iona l et c e u x qui grav i tent dans 
l 'orbi te du Boerenbond. Cet te récupéra t ion opé rée par le Boerenbond 
s e m b l e m i e u x réuss i r d a n s les F land res , tou te fo is il faut sou l igner 
q u e le s u c c è s s ' obse rve sur tou t en F landre occ iden ta le . En F landre 
or ienta le , au contra i re, la p lupart des Cerc les restent aff i l iés au Comi té 
na t iona l des Fédéra t i ons de Cerc les . Du cô té wa l lon , c 'es t le cas de 
la major i té des Cerc les qui poursu ivent éga lemen t leur déve loppement 
p rop re . La me i l l eu re i l lust rat ion de ce t te évo lu t i on rés ide d a n s le 
des t i n d e s d e u x o r g a n e s , La Fermière et De Boerin. C e dern ie r 
dev ien t en 1911 Maandsctirift van de Belgische Boerinnenbond et 
p a s s e d o n c s o u s le con t rô le du Boerenbond. Du cô té f r ancophone , 
au cont ra i re La Fermière reste en t iè rement aux ma ins de la Fédérat ion 
m a i s e n r e v a n c h e sa d i f fus ion es t l imi tée, t and i s q u e ce l le du 
pé r i od ique f l a m a n d est a s s u r é e pou r tou t le no rd du pays . Une fo is 

11. Sur le Boerenbond, voir L. VAN MOLLE, leder voor Allen, De Belgische 
Boerenbond 1890-1990, 1990. Voir aussi F. STERCKX, 100 jaargeleden, 
Uitgave van de Belgische Boerenbond, Leuven, 1991. 

12. Dès 1908 en effet le Soerenbonaf affirme déjà sa puissance sur le monde 
rural: 506 Ligues affiliées, comptant plus de 40 000 membres. Le point 
d'ancrage initial se trouve en Brabant, au Limbourg et dans la province 
d'Anvers, mais rapidement la Flandre occidentale compte le plus de 
membres (25 000 en 1908). 
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encore , sou l i gnons l ' au tonomie des Ce rc l es de F landre o r ien ta le qu i 
d i f fusent à 3 000 exemp la i r es leur p rop re mensue l , De landbouwster. 

les rapports internationaux 
C e s conf l i ts d ' in f luence relat i fs à la d i rec t ion des Cerc les de fe rm iè res 
n ' e m p ê c h e n t pas le d é v e l o p p e m e n t d u C o m i t é na t iona l qu i reste le 
m ieux rep résen té avan t 1914. En 1912, le C o m i t é na t iona l r eg roupe 
94 ce rc les et 10 9 7 4 m e m b r e s . S o n imp lan ta t ion , par o rd re d ' im
por tance , se s i tue en F landre or ien ta le , pu is d a n s les p rov inces d e 
N a m u r , Ha inau t , B raban t , L u x e m b o u r g et L iège. Le Boerenbond, au 
m ê m e m o m e n t , c o m p t e 68 ce rc les et p rès de 7 500 m e m b r e s . C 'es t 
d 'a i l leurs au Com i t é na t iona l des fédéra t i ons de Cerc les de fe rm iè res 
que revient l ' honneur d ' o rgan i se r le 3e C o n g r è s In ternat iona l des 
Cerc les de Fe rm iè res , à l ' occas ion de l 'expos i t ion un iverse l le de 
G a n d en 1913 La Be lg ique est a lors le p remie r pays e u r o p é e n à 
accuei l l i r une te l le a s s e m b l é e , les d e u x p rem iè res s ' é t a n t t e n u e s aux 
E ta ts -Un is en 1911 et en 1912. 

La prés idente du comi té o rgan isa teur , la ba ronne Rotsart de Her ta ing, 
qui p rés ide auss i le C o m i t é na t iona l des Fédéra t ions , est en tou rée 
de dé légués v e n u s des E ta ts -Un is , d ' A m é r i q u e d u Sud, de G r a n d e -
Bre tagne , d 'Au t r i che -Hongr ie , des Pays -Bas , de France , de Po logne 
et du C a n a d a ang la is , p rem ie r pays d a n s leque l des assoc ia t i ons 
f ém in ines de fe rm iè res s 'é ta ien t f o r m é e s . N o u s pou r r i ons p r e s q u e 
par ler de la cons t i tu t ion d ' une « in te rna t iona le» en faveur d e la 
p rése rva t ion d u mi l ieu rural , tan t règne, au fil des c o m m u n i c a t i o n s , 
un r e m a r q u a b l e espr i t d 'un i té . 

Il faut é g a l e m e n t sou l igner l ' admi ra t ion des rep résen tan ts é t range rs 
devan t la r igueur et la préc is ion des rappor ts d 'act iv i té de la dé légat ion 
be lge, c o m m e si, sur la ques t i on rura le, les Be lges é ta ient à la po in te 
du progrès soc ia l . A ins i le r e c e n s e m e n t m inu t ieux de tous les Cerc les 
be lges , réal isé par l ' a g r o n o m e Gie le d ' ap rès les r e n s e i g n e m e n t s 
f ou rn i s par les a s s o c i a t i o n s e l l e s - m ê m e s , es t p a r t i c u l i è r e m e n t 
r e m a r q u é Il p résen te en ef fe t une vue déta i l lée de l 'o rgan isa t ion , 
cerc le par cerc le , d u n o m b r e de m e m b r e s et du t ype d 'ac t iv i tés 

13. Ile Congrès international des cercles de fermières, Gand, 1913, Bruxelles, 
Comité National des Fédérations des Cercles de Fermières, 1913, 3 
sections, 4 volumes. 

14. J. GIELE, «L'activité des Cercles de Fermières en 1912», Rapport présenté 
au nom du Comité National des Fédérations de Cercles de Fermières en 
Belgique, Congrès international de 1913, 1ère section, pp.9-94. 
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pou rsu i v i es d e p u i s la c réa t ion . C e rappor t pe rme t de cons ta te r 
c o m b i e n ce t te act iv i té var ie d ' u n e assoc ia t i on à l 'autre, se lon le 
d y n a m i s m e , l ' in f luence et la pe rsonna l i t é d e s d i r igean ts locaux ou 
rég ionaux . Les con fé rences , ac t iv i tés p r inc ipa les des réun ions des 
Cerc les , s ' o r d o n n e n t au tou r d e t ro is a x e s : le rôle de la fe rmiè re en 
tant q u ' é p o u s e et mè re ch ré t i enne , sa f o rma t i on p ro fess ionne l le et 
sa f o rma t i on fami l ia le , en f in d e s c o n f é r e n c e s de p r o p a g a n d e sur 
l 'ut i l i té des Ce rc l es et la nécess i té d e les déve loppe r . S 'y succèden t 
c o m m e ora teurs , tan t d a n s les Gu i l des de la Boerinnenbond que 
d a n s les Cerc les , de n o m b r e u x ecc lés ias t i ques , des médec ins , des 
a g r o n o m e s , des f e m m e s enf in , pou r la p lupar t e n s e i g n a n t e s d a n s 
d e s éco les m é n a g è r e s . C 'es t a ins i q u ' o n y t ra i te de t h è m e s tout -à-
fait p ra t iques , t e l s« i .a conservation des légumes et des fruits», «Des 
soins à donner aux tomates et au witloof», a u x q u e l s succèden t des 
e x p o s é s sur l 'ut i l i té des soc ié tés de s e c o u r s mutue ls , des oeuv res 
soc ia les , et - d e m a n i è r e répét i t i t ive - sur l 'ut i l i té de déve loppe r les 
C e r c l e s de f e rm iè res . Enf in , tou t ce qu i c o n c e r n e le rôle fami l ia l d e 
la f e m m e est t rès l a rgemen t a b o r d é : « L'éducation des enfants», «Le 
rôle de la femme comme mère», «L'alcoolisme : rôle de la femme», 
«L'ordre dans le ménage»,«La femme chrétienne», «La femme et 
l'Eglise», etc. 

Le C o n g r è s la isse c e p e n d a n t en t revo i r d e s t i ra i l l ements ent re les 
a g r o n o m e s et les ecc lés ias t iques , sou tenus par la nob lesse terr ienne, 
au sujet de l ' ense ignement p ro fess ionne l donné aux fermières, chacun 
dés i ran t p rend re une part déc i s i ve d a n s l ' é labora t ion du c o n t e n u des 
p r o g r a m m e s . Ce t te ques t i on , dé j à s o u l e v é e lors du p remie r C o n g r è s 
d e s Ce rc l es d e f e rm iè res à N a m u r en 1909, mon t re le rôle de p lus 
en p lus impor tan t j oué par l 'Eg l ise d a n s le con t rô le de ce type 
d ' assoc ia t i ons rura les. Le c o m t e d e V i l l e rmon t s 'y éta i t d 'a i l leurs 
e x p r i m é on ne peut p lus c la i remen t . A p r o p o s d e l ' ense ignemen t 
agr ico le et de l ' ense ignemen t m é n a g e r , il ava i t a f f i rmé : «Nous aimons 
beaucoup les agronomes mais il est certain que nous ne voulons pas 
laisser à des laïcs le soin de l'instruction de nos enfants»''^. Auss i des 
f onc t i onna i res te ls Proos t et De Vuys t , b ien qu ' i ls a ient é n o r m é m e n t 
con t r i bué au d é v e l o p p e m e n t des éco les m é n a g è r e s et do iven t être 
c réd i tés du b i lan posit i f a f f i ché par les Ce rc l es à la f in de la p remiè re 
g u e r r e mond ia le , sont - i l s pour tan t r e l égués à une p lace suba l te rne 
et r e l a y é s r a p i d e m e n t pa r d e s e c c l é s i a s t i q u e s qu i c o n t r ô l e n t 
p r o g r e s s i v e m e n t l ' o rgan isa t ion et les s t ruc tu res m ises en p lace. 

15. Congrès des cercles de fermières et de ménagères rurales, 13-12-1909, 
Namur, 1909, section 4, p.8. 
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les cercles de fermières et la guerre 1914-1918. 
La p remiè re guer re mond ia le n ' i n te r rompt pas l 'essor des Cerc les . 
A u cont ra i re . 
Peu de t e m p s ap rès l ' i nvas ion du pays , la p rés iden te d u C o m i t é 
nat iona l des Fédé ra t i ons d e Ce rc les d e fe rm iè res a d r e s s e a u n o m 
de son assoc ia t i on une let tre d 'o f f re de se rv i ces a u C o m i t é Na t iona l 
de S e c o u r s et d 'A l imen ta t i on Ce t te in i tat ive est c h a u d e m e n t 
accuei l l ie , d 'au tan t que le C N S A avai t p réc i sémen t l ' in tent ion de 
cons t i tuer une c o m m i s s i o n de d a m e s af in de p romouvo i r des no t ions 
d ' é c o n o m i e d o m e s t i q u e par d e s c o n f é r e n c e s et d e s causer ies , pour 
a ider les m é n a g è r e s à gére r la pénur ie . 

Les Cerc les met ten t a lors leur s t ruc tu re a ins i que leurs con fé renc ie rs 
à la d ispos i ton d u C N S A et par t i c ipent a ins i a u g rand m o u v e m e n t 
d 'en t ra ide et de so l idar i té . D e s cours , g r o u p é s d a n s des « S e m a i n e s 
a l imenta i res» sont o rgan isés con jo in tement par la sect ion d 'Economie 
a l imenta i re , le serv ice d e s a g r o n o m e s de l 'Etat et les Ce rc les de 
fermières ' ' ' . Ils init ient les f e m m e s à une é c o n o m i e de guerre , d i f fusent 
des rece t tes d e pénur ie , a p p r e n n e n t à ut i l iser des p rodu i t s de 
remp lacement . . . tout en ne nég l i gean t pas de p r o p a g e r un d i scou rs 
pat r io t ique et mora l à - t ravers les c a m p a g n e s . Auss i obse rve - t -on , la 
paix revenue, un d é p l o i e m e n t impor tan t de ces assoc ia t i ons : le 
Com i t é na t iona l des Fédé ra t i ons c o m p t e d é s o r m a i s 2 0 3 ce rc les et 
p lus de 20 0 0 0 m e m b r e s , la Boerinnenbond 152 ce rc les et p lus de 
11 0 0 0 m e m b r e s . La guer re a d o n c é té pour ces assoc ia t i ons une 
occas ion de mont re r leur e f f i cac i té lors d ' u n e cr ise ma jeu re , ce qui 
leur fut béné f i que pu isque , a u sor t i r d e l ' ép reuve , l ' o rgan isa t ion s 'en 
t rouve ren forcée. 

conclusions 
Le rôle et l ' ex is tence d e s Ce rc l es d e f e rm iè res n 'ont guè re re tenu 
l 'a t ten t ion d e s f i i s to r iens . C e l a résu l te à la fo is d ' u n e ce r ta i ne 
ind i f fé rence pour l ' f i is to i re rura le c o n t e m p o r a i n e , au béné f i ce de 
l 'h istoire ouvr iè re , indust r ie l le et u rba ine , ma is auss i d 'un cer ta in 
dés in térê t de l 'h isto i re des f e m m e s pour le m o n d e paysan , resté en-
dehors d 'un m o u v e m e n t fémin is te p r inc ipa lement urbain et bourgeo is . 

16 J. GIELE, Les Cercles de Fermières en 1914-1918, Comité National des 
fédérations de Cercles de Fermières, Renaix, 1920, 39 pp. 

17. Ibidem. 
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Pour tan t , a u t ou rnan t d u s ièc le , l ' agr icu l tu re o c c u p e enco re 2 3 % d e 
la popu la t i on ac t i ve en Be lg ique , et p a r m i les t rava i l leurs agr ico les , 
on d é n o m b r e un quar t d e f e m m e s . Ce t t e p ropor t i on est d 'a i l leurs 
s o u s - e s t i m é e , c o m m e s o u v e n t le t rava i l f ém in in . T o u t e s les é tudes 
sou l i gnen t en ef fet la par t impo r t an te p r ise par la f e m m e , aux XIX"-
X X ° s. , d a n s le t rava i l de la f e rme . 

E n c o r e ve rs 1900, l ' obse rva teu r ang la i s S e e b o h m - R o w n t r e e écr i t : 
«..en général, la femme a pour tâctie de diriger le ménage, de faire 
tous les travaux intérieurs de la laiterie, de soigner les poules et les 
veaux; aux ctiamps, elle fait également les travaux légers : arracher 
les mauvaises herbes, biner les plantes-racines, former des javelles, 
lier les gerbes,etc. Dans les exploitations maraîchères, c'est la femme 
qui prépare les légumes, qui les lie en bottes et les transporte au 
marché où elle les vend : souvent elle doit partir très tôt, peut-être à 
trois heures du matin, de façon à s'assurer une bonne place au 
marché. Parfois elles exécutent des travaux plus durs, comme par 
exemple, étendre les engrais de ferme et arracher les navets.»''^ Il 
c i te l ' e xemp le p réc is d e l ' épouse d ' u n ouv r ie r agr ico le , mè re de s ix 
en fants , for te f e m m e sol l ic i tée e n c o r e d a n s le v i l lage pour des t ravaux 
de less ive et d e s p res ta t i ons agr i co les , t rava i l lan t s a n s re lâche : 
«Comme nous lui demandions ce qu'elle pensait de son travail et de 
sa vie, elle répondit simplement : "Un peu trop !"»^^ 

Or, c e s f e m m e s res tè ren t l o n g t e m p s e n - d e h o r s d e s p réoccupa t i ons 
du m o n d e po l i t ique. L ' e n s e i g n e m e n t m é n a g e r est c o n ç u d ' abo rd 
pou r les ouv r iè res , q u a n d le g o u v e r n e m e n t c h e r c h a leur concou rs 
d a n s le but d e res taure r la pa ix soc ia le ap rès les é m e u t e s de 1886. 
D a n s les c a m p a g n e s , s e c o u é e s pour tan t par une cr ise impor tan te 
d e p u i s le d é b u t d e s a n n é e s 1880, la C o m m i s s i o n Agr i co le - pendan t 
d e la cé lèb re C o m m i s s i o n d u T rava i l - s e m b l e se dés in té resse r des 
p a y s a n n e s . 

L ' e x o d e rural ob l i ge c e p e n d a n t à c o n s i d é r e r le p r o b l è m e sous un 
ang le n o u v e a u . Pou r e n r a y e r ce « f léau» , le par t i ca tho l i que p ropose 
d ' app l i que r a u m o n d e p a y s a n le r e m è d e mis e n p lace pour les 
c l asses ouv r i è res : fa i re d e s f e m m e s d e b o n n e s m é n a g è r e s et les 
me i l leures a l l iées d e l 'Egl ise. O n ass is te donc , avec un léger déca lage 
c h r o n o l o g i q u e , à l ' i nvent ion d u «mé t i e r» de fe rm iè re , tout c o m m e le 

18. B. SEEBOHM-ROWNTREE, Comment diminuer la misère. Etudes sur la 
Belgique, trad. A.J.A. Hotermans, Paris, 1910, pp.205-206. 

^9.ldem, p.211. 
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«mét ie r» de m é n a g è r e ava i t é té c réé pou r les rég ions indust r ie l les . 
Pour p rése rve r les c a m p a g n e s et y reteni r d e s h o m m e s enc l ins à 
che rche r un t ravai l p lus r é m u n é r a t e u r à l 'us ine, il fau t d ' abo rd y f ixer 
les f e m m e s . Ma is le pro je t a un accen t p lus nova teu r : ca r si la f e m m e 
est ga ran te d u c o n s e r v a t i s m e soc ia l et d e s t rad i t ions re l ig ieuses, e l le 
est auss i invest ie d ' une miss ion p lus «progress is te» , cel le d ' in t rodu i re 
à la f e rme des m é t h o d e s m o d e r n e s , sc ien t i f iques , en rup ture a v e c 
la rout ine. C 'es t le but a v o u é d e l ' e n s e i g n e m e n t m é n a g e r agr ico le , 
et des Ce rc l es d e f e rm iè res c e n s é e s le comp lé te r à l 'âge adu l te . 

La fe rmière , qu i ava i t si peu re tenu l 'a t tent ion, est d o n c b r u s q u e m e n t 
louée et sol l ic i tée. S e s t â c h e s p ro fess ionne l l es et m é n a g è r e s son t 
va lo r isées . M ê m e si le but d u pro jet , m is en p lace par les ca tho l iques , 
est é m i n e m m e n t c o n s e r v a t e u r a u p lan soc ia l et t é m o i g n e d e la 
vo lon té de «quadr i l le r» et con t rô le r les popu la t i ons p rése rvées du 
v i rus soc ia l i s te , il n ' en d e m e u r e pas m o i n s q u e ce t te b r u s q u e 
par t ic ipa t ion des f e rm iè res à la v ie assoc ia t i ve a peu t -ê t re con t r ibué 
à d é s e n c l a v e r les menta l i tés . M a i s jusqu ' i c i , a u c u n e é tude n 'a pr is 
ce t te d o n n é e en c o m p t e d a n s l 'évo lu t ion d u m o n d e rural . 



•s 

la boutique à la fin du XIX^ siècle : 
un univers féminin? 

serge jaumain 

les mutations du commerce de détail 
Le tou rnan t d u XIX^'-XX^ s ièc le est m a r q u é par l 'appar i t ion de nou
ve l les f o r m e s de d is t r ibu t ion qu i révo lu t i onnen t les p ra t iques com
merc ia les . Les coopé ra t i ves , ma is sur tou t les g rands m a g a s i n s et les 
m a g a s i n s à s u c c u r s a l e s o f f ren t au c o n s o m m a t e u r une var ié té de 
p rodu i ts i n c o n n u e j usque - l à . D a n s les g r a n d s cen t res urba ins , le 
shopping dev ien t m ê m e , pour une par t ie de la bourgeo is ie , une 
act iv i té soc ia le d é l a s s a n t e et d i s t rayan te . Les f o r m e s m o d e r n e s du 
c o m m e r c e de déta i l s ' in f i l t rent j u s q u e d a n s les loca l i tés les p lus 
recu lées par le b ia is d e s pe t i tes s u c c u r s a l e s et de la ven te par 
c o r r e s p o n d a n c e . Face à ce t te nouve l l e et redou tab le c o n c u r r e n c e 
qu i b rasse d ' é n o r m e s cap i taux , les pet i ts i n d é p e n d a n t s son t b ien 
fo rcés de s 'adap te r . Ce r ta i ns ten ten t de s 'assoc ie r , d ' au t res se tour
nen t ve rs l 'Etat pour lui d e m a n d e r une p ro tec t ion e f f i cace, ma is la 
p lupar t c o m p r e n n e n t b ien v i te qu ' i l s ne pour ron t c o m p t e r que sur 
leurs p rop res fo rces . 

Q u e l q u e s i n d é p e n d a n t s cop ien t les nouve l l es t e c h n i q u e s de ven te 
en c réan t des é ta lages l um ineux et a t t rayan ts ou en ayan t recours 
aux t e c h n i q u e s pub l ic i ta i res . La p lupar t d e s pa t rons tentent cepen
dan t de rés is ter à la c o n c u r r e n c e en a u g m e n t a n t leur ry thme de 
t rava i l , ce lu i de leur fami l le et é v e n t u e l l e m e n t de leurs e m p l o y é s , ce 
qu i se t radui t le p lus souven t par un a l l o n g e m e n t des heu res d 'ouver -
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ture. La bou t ique est , à la f in du XIX= s ièc le , l 'un des sec teu rs o ù les 
hora i res sont les p lus lourds. En 1886, les bouche r i es l o n d o n i e n n e s 
comp ten t j u s q u ' à 97 h e u r e s d ' ouve r tu re h e b d o m a d a i r e . La s i tua t ion 
des pet i ts m a g a s i n s be lges n 'es t guè re p lus env iab le : on par le de 
15, par fo is de 18 heu res d e t rava i l i n in te r rompu. M ê m e la t rès t im ide 
revend ica t ion , e x p r i m é e en 1907 par la C o m m i s s i o n na t iona le d e la 
pet i te bourgeo is ie , d ' in te rd i re aux e m p l o y é s de mo ins de 16 ans et 
aux e m p l o y é e s de m o i n s de 21 ans de t ravai l ler p lus d e 12 heu res 
par jour , susc i te les p lus v i ves p ro tes ta t ions . D a n s le pet i t c o m m e r c e 
les j o u r n é e s supé r i eu res à 14 heu res ne son t pas excep t i onne l l es 
car, pour at t i rer les ouvr ie rs , le bou t iqu ie r doi t se pl ier aux hora i res 
en v igueur d a n s l ' industr ie et ten i r son m a g a s i n ouver t pendan t leurs 
rares heu res de loisir en f in d e j o u r n é e et le d i m a n c h e . 

la vie au sein de la boutique 
C e s cond i t i ons d e t rava i l on t d ' i m p o r t a n t e s imp l i ca t ions sur les 
re la t ions au se in de la bou t i que : le cerc le fami l ia l vit souven t repl ié 
sur l u i -même, a u ry thme d u m a g a s i n . La par t i c ipa t ion à tou te act iv i té 
soc ia le ex té r ieu re au c o m m e r c e est l imi tée par ces l ongues j o u r n é e s 
et l ' absence de jour de congé . «Le peu de liberté économique dont 
jouit l'entreprise familiale, écr i t C. Wr igh t Mi l ls, se paye au prix d'un 
manque de liberté dans la famille elle-même. (...) les privations 
continuelles sont justifiées par l'avenir des enfants, qui doivent 
renoncer aux plaisirs dans le présent et devraient plus tard être 
récompensés par le succès et les honneurs.»^ C e s en fan ts son t 
e m p l o y é s , par fo is j u s q u ' a u s u r m e n a g e , pour l imi ter au m a x i m u m les 
frais de personnel . Des sacr i f ices qui se révèlent f r équemmen t inuti les, 
ca r la s u c c e s s i o n es t t r è s a l é a t o i r e d a n s c e s p e t i t e s u n i t é s 
c o m m e r c i a l e s souven t ins tab les et don t la pé renn i té es t t ou jou rs 
p rob lémat ique . 

Dans les p lus pet i tes bout iques, le rôle de la fami l le est donc pr imord ia l 
et pas s e u l e m e n t pou r l ' appor t en cap i taux p rocu rés par le m a r i a g e : 
tous ses m e m b r e s p rennen t leur part d a n s le t rava i l quo t id ien et la 
v ie pr ivée est l a rgemen t i m p r é g n é e par la log ique c o m m e r c i a l e . O n 
c o n s t a t e u n e v é r i t a b l e «soumission de l'intimité à la réalité 

1. C. WRIGHT MILLS, Les cols blancs. Essai sur les classes moyennes 
américaines, trad., Paris, 1966, p. 48. 
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professionnelle» ^, la condu i te de la fami l le et d u conjo in t en part icul ier 
é tan t t o ta l emen t s u b o r d o n n é e a u x in térêts d e la bou t ique . 

Le m a g a s i n es t d ' a b o r d une a f fa i re d e coup le et la b o n n e en ten te 
en t re les é p o u x est souven t une cond i t i on i nd i spensab le à la réussi te. 
Les l iens m a t r i m o n i a u x son t dès lors t rès so l ides : la bou t ique est un 
l ieu o ù l ' on d i v o r c e p e u , a u t a n t p o u r d e s r a i s o n s t e c h n i q u e s 
( l ' impor tance d u t rava i l des d e u x é p o u x ) q u e soc ia les ( les n o r m e s de 
condu i t e i m p o s é e s par le mi l ieu) ^. L ' ana l yse des doss ie rs de fai l l i tes 
et de c o n c o r d a t s c o n s e r v é s d a n s les a r c h i v e s d u T r i buna l de 
c o m m e r c e de N a m u r pour la pé r iode 1 8 8 0 - 1 9 1 4 est t rès révélat r ice : 
la sépa ra t i on ou la mor t d 'un d e s é p o u x est à l 'or ig ine de p lus ieurs 
é c h e c s c o m m e r c i a u x . Un doss ie r de d e m a n d e de concorda t , introduit 
en 1907 par un négoc ian t en chaussu res à Namur , d o n n e p a r e x e m p l e 
c o m m e seu le exp l i ca t ion à ses p r o b l è m e s : l ' a b a n d o n du domic i le 
con juga l par l ' épouse . 

la femme : éminence grise 
ou boutiquière à part entière? 
D a n s la bou t ique , les t â c h e s con f i ées aux en fan ts requ iè ren t peu 
d 'ap t i t udes spéc i f i ques ma is il en va tout a u t r e m e n t du t ravai l a c c o m 
pli pa r la f e m m e (ou la fi l le) du c o m m e r ç a n t . Cel le-c i j oue un rôle de 
p rem ie r p lan car el le assu re souven t seu le l ' ensemb le de la ges t ion 
f i nanc iè re d e l 'en t repr ise , q u a n d el le ne la d i r ige pas en t i è remen t 
pou r pe rme t t re à son é p o u x d ' exe rce r d ' au t res occupa t i ons p lus 
rémunéra t r i ces . 

2. F. GRESLE, L'Univers de la boutique. Famille et métier chez les petits 
patrons du Nord (1920-1975), Lille, 1981, p.75. 

3. De là sans doute les fantasmes que véhiculent les lectures de la petite 
bourgeoisie où l'adultère est un sujet fréquemment abordé. «La petite 
bourgeoisie, pourtant si pudibonde dans sa vie quotidienne, écrit P. Dumont, 
nés 'offusque pas de ces récits (...). Anti-masque, cette littérature fait montre 
d'une hostilité sourde contre le mariage. Elle se charge d'accumuler les 
rancoeurs vagues et de procurer des évasions peu dangereuses dans le 
domaine de l'illicite. (...) l'institution [le mariage]par elle-même n'est guère 
attaquée de front. Les quelques critiques ouvertement formulées s'attachent 
à dénoncer les contraintes imposées dans te choix des époux». P. DUMONT, 
Etude de mentalité. La petite bourgeoisie vue à travers les contes quotidiens 
du Journal (1894-1895), Paris, 1973, p. 85. 
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Sor te d ' é m i n e n c e gr ise, la f e m m e se voi t souven t conf ier la t enue des 
comp tes , des inven ta i res et une g r a n d e par t ie des t ravaux d 'écr i tu re , 
ce qui lui con fère une in f luence d iscrè te mais capi ta le dans la condu i te 
de l 'entrepr ise : n 'est-e l le pas de facto la mieux in fo rmée de la s i tuat ion 
réel le des a f fa i res? El le conse i l le son mar i sur les c f io ix s t ra tég iques 
à opé re r et por te une g r a n d e part d e responsab i l i té d a n s le s u c c è s 
(ou l 'échec) de la bou t ique . Les c o n t e m p o r a i n s ne s 'y son t pas 
t r ompés . Le 2 0 oc tob re 1907, d a n s un ar t ic le relatif au c o n g r è s de 
la Fédéra t ion des c o m m e r ç a n t s - d é t a i l l a n t s de F rance , l'Organe du 
tabac écnt : «Elles étaient nombreuses au banquet de la Fédération, 
ces femmes collaboratrices. (...) On lisait dans leurs regards un peu 
froids, habitués à peser les hommes et les choses, qu'elles sont tout 
à fait à l'abri des engouements qui se satisfont de mots. Habituées 
qu'elles sont à réfléchir sur les inventaires, les promesses électorales, 
le verbiage des programmes ne les émeuvent pas. Elles gardent 
l'autorité dont elles disposent pour la défense des intérêts communs 
qui, à la fin, s'expriment par le vote du mari». Le jou rna l a jou te 
auss i tô t : «ce qui est écrit de la femme française peut s'appliquer 
aussi entièrement aux femmes beiges». Ce t te p résen ta t i on d 'une 
f e m m e Incarnant s a g e s s e et pondé ra t i on , vér i tab le «consc ience» de 
l 'ent repr ise, c h a r g é e d 'appo r te r de jud ic ieux conse i l s à son é p o u x , 
doi t ê t re r app rochée du d i scou rs né d e la t o u r m e n t e soc ia le à la f in 
du s ièc le dern ie r et qui , c o m m e l 'a b ien mon t ré E l iane Gub in , «place 
la femme au centre du débat»". 

La fonct ion de gest ionna i re at t r ibuée à la f e m m e du bout iqu ier appara î t 
c o m m e une «ex tens ion nature l le» de son rôle domes t i que . El le cad re 
t rès b ien avec le re tour en fo rce , à la f in du XIX« s ièc le, d e l ' image 
de la f e m m e au foyer : «la fonction ménagère, écr i t E l iane Gub in , 
[est] érigée en quelque sorte comme doctrine de paix sociale, comme 
remède à une société malade de ses mutations économiques» ^. O n 
peut en dire autant de la p lace réservée à la f e m m e dans le re lèvement 
de la pet i te en t repr i se . C 'es t d a n s cet te op t ique que , dès 1902, V ic tor 
Bran ts p la idai t pour un e n s e i g n e m e n t m ieux adap té aux f e m m e s et 
f i l les de pet i ts pa t rons : «Il serait urgent, écr ivai t - i l , de préparer les 
filles de la petite bourgeoisie à un rôle utile et social, non seulement 
celui de mère et d'épouse, comme il convient à toute femme, mais 
à leur rôle d'aide de l'industrie (...). Le rôle de la femme dans la 

4. E. GUBIN, «Home, Sweet Home. L'image de la femme au foyer en Belgique 
et au Canada avant 1914», Revue belge d'Histoire contemporaine, XXII, 
1991, pp. 521-568. 

5. E. GUBIN, op. cit., p.528. 
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situation des classes moyennes est très considérable, plus encore 
peut-être que dans les autres, parce que sa collaboration économique 
peut y être plus directe»^. 

Lors du banque t c lô turant les t r avaux d u C o n g r è s nat ional de la pet i te 
bourgeo is ie de 1911, le gouve rneu r du Hainaut , Maur ice Damoiseaux , 
ne d i ra pas au t re c h o s e : «Depuis quelque temps on parle beaucoup 
du rôle de la femme dans la société, mais pas assez de celui qu'elle 
doit remplir dans le milieu pour lequel elle est née, c'est-à-dire la 
famille. Nos efforts doivent se porter vers l'apprentissage, non 
seulement des jeunes gens mais également des jeunes filles, de 
manière que nos épouses, nos filles et nos soeurs soient capables 
de rendre à l'association familiale, spécialement dans la petite 
bourgeoisie, les services que nous sommes en droit d'attendre 
d'elles."'' Les rô les de la f e m m e au se in de la fami l le et de la pet i te 
e n t r e p r i s e s o n t d o n c p r é s e n t é s c o m m e i n t i m e m e n t l i és e t 
c o m p l é m e n t a i r e s , et c 'es t b ien sûr d a n s ce cad re qu 'es t réc lamée 
une amé l i o ra t i on de sa fo rma t ion . 

La f e m m e ne se c a n t o n n e r a pas t ou jou rs d a n s une fonc t ion suba l 
te rne . Dès le mi l ieu du X IX" s ièc le , il est f réquen t qu 'e l le p renne la 
d i rec t ion de l 'en t repr ise tand is q u e son mar i se tourne vers d 'au t res 
occupa t i ons . Les n é g o c e s ne requé ran t ni c o n n a i s s a n c e s profes
s ionne l l es par t i cu l iè res ni ou t i l lage spéc i f i que sont le p lus souven t 
e x e r c é s par le mar i à t i tre accesso i r e et c 'es t p réc i sémen t dans ceux -
là que la f e m m e r e m p l a c e le p lus f r é q u e m m e n t son époux . Celu i -
ci reste g é n é r a l e m e n t t i tu la i re du m a g a s i n , ce qui d é b o u c h e par fo is 
sur d e s s i tua t ions c o c a s s e s vo i re a b e r r a n t e s c o m m e la m ise en 
fai l l i te de p e r s o n n e s ignorant tou t des a f fa i res c o m m e r c i a l e s . Le 
doss ie r de fai l l i te d ' un négoc ian t de F l aw inne en 1913 est un bon 
e x e m p l e . S o n cu ra teu r note : «Le failli est ouvrier d'usine; il n'entend 
rien aux affaires commerciales : c'est sa femme qui s'occupe du 
commerce. Nous n'avons jamais vu le mari malgré que nous l'ayons 
convoqué plusieurs fois». 

Le rô le t enu par les f e m m e s d a n s le c o m m e r c e d e déta i l a é té occu l té 
par le fait que le n é g o c e est s o u v e n t au n o m du mar i : il pa ie la 
pa ten te , se déc la re c o m m e r ç a n t et r ep résen te par fo is son en t repr ise 
d a n s les o rgan isa t i ons p ro fess ionne l l es m ê m e s'i l n ' exe rce en réal i té 

6. V. BRANTS, La petite industrie contemporaine. Paris, 1901, pp.169-170. 
7. Vlll' Congrès national de la petite bourgeoisie tenu à Tournai les 8, 9 et 10 

juillet 1911, Bruxelles, 1911, p.448. 
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a u c u n e act iv i té c o m m e r c i a l e . La bou t iqu iè re est dès lors t rès peu 
p résen te dans les d o c u m e n t s du X IX" s ièc le : el le est quas i a b s e n t e 
de la p resse p ro fess ionne l le (une s o u r c e de p rem ie r p lan pour 
connaî t re les revend ica t ions d e s pet i ts pa t rons) et , p lus car ica tu ra l 
encore, sur 445 témo ins venus exposer les di f f icul tés de leur entrepr ise 
devan t la C o m m i s s i o n na t iona le de la pet i te bou rgeo i s i e en t re 1902 
et 1904, on c o m p t e à pe ine 16 f e m m e s "! 

Les sou rces s ta t is t iques d u X IX° s ièc le sont é g a l e m e n t à ut i l iser a v e c 
la plus ex t rême p rudence . Les r e c e n s e m e n t s do iven t être cons idé rés 
c o m m e de s imp les ind icat ions. L ' épouse y est géné ra lemen t qual i f iée 
d 'a idan te , m ê m e si, c o m m e d a n s le r e c e n s e m e n t de 1910, les 
stat ist ic iens conv iennen t que l le t ient souven t rée l lement le c o m m e r c e 
q u e s o n ma r i d é c l a r e c o m m e p r o f e s s i o n a c c e s s o i r e . Les re
c e n s e m e n t s pe rmet ten t tout au p lus d ' ident i f ie r q u e l q u e s sec teu rs 
dans lesque ls les f e m m e s sont pa r t i cu l i è remen t b ien rep résen tées . 
A ins i , en t re 1846 et 1866, la moi t ié d e s p e r s o n n e s réper to r iées 
c o m m e bout iqu ie rs , ma rchands -dé ta i l l an t s et c o m m e r ç a n t s d ivers , 
sont de sexe fémin in . B ien que les rub r iques ne so ient pas tou jou rs 
t rès p réc ises et var ien t d 'un r e c e n s e m e n t à l 'autre, les c o m m e r ç a n 
tes s e m b l e n t su r tou t p r é s e n t e s d a n s les n é g o c e s d e d e n r é e s 
a l imenta i res , de den te l les et d 'a r t ic les d e m o d e . A l ' inverse, on en 
rencont re t rès peu d a n s le c o m m e r c e d ' a u n a g e s en to i le, co ton , 
la ine, etc. et sur tout d a n s la bouc f ie r ie o ù e l les ne d é p a s s e n t j a m a i s 
1 6 % de l ' ensemb le des t rava i l leurs . 

Ent re 1880 et 1910, la p ropor t i on de f e m m e s e m p l o y é e s d a n s le 
c o m m e r c e de détai l est t ou jou rs un peu in fér ieure à 5 0 % des act i fs 
du secteur , mais , en poussan t l ' ana lyse j u s q u ' à la rubr ique, on 
cons ta te à n o u v e a u de for tes va r ia t ions d ' une p ro fess ion à l 'autre. Le 
c o m m e r c e de la den te l le p résen te la p ropor t ion de f e m m e s la p lus 
é levée, ma is ce sec teu r c o n c e r n e un g r o u p e in f ime de f e m m e s . A 
l ' inverse, près d ' une f e m m e sur d e u x qu i déc la re t rava i l le r d a n s le 
c o m m e r c e de déta i l v e n d du sel , des ép ices , des d e n r é e s co lon ia les , 
des c o n s e r v e s a l imenta i res , etc. El les son t ici p r e s q u e tou jou rs p lus 
n o m b r e u s e s que leurs co l l ègues mascu l i ns (e l les f o rmen t ent re 4 9 
et 5 8 % de l ' ensemb le des t rava i l leurs) . Ent re 1880 et 1910, le 
d e u x i è m e sec teur par le n o m b r e de f e m m e s , ma is loin der r iè re le 

8. M-J. Winstanley écrit qu'au XIX° siècle, dans la campagne anglaise, le 
propriétaire-type du magasin général d'un village était une femme, à tel point 
que "Some writers automatically refer to the shopkeeper as "she"» (M-J. 
WINSTANLEY, op. cit., p. 199). 
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p récéden t , est ce t te fo is le c o m m e r c e d ' a u n a g e s en lin, chanv re , 
co ton , la ine ou so ie , etc. N o t o n s e n c o r e que d a n s le c o m m e r c e de 
merce r ie , de p a s s e m e n t e r i e et d e b roder ies , l ' é lément fémin in est 
p r e s q u e tou jou rs major i ta i re . A l ' i nverse la bouche r i e reste le négoce 
o ù le p o u r c e n t a g e de f e m m e s est , d e loin, le p lus bas. 

D ' u n e façon géné ra le , l ' ana lyse d e s r e c e n s e m e n t s tend à ind iquer 
q u e les c o m m e r ç a n t e s son t p r é s e n t e s d a n s les sec teurs où les 
ar t ic les p r o p o s é s à la ven te son t peu c o û t e u x et conce rnen t plutôt les 
f e m m e s , a ins i q u e d a n s les n é g o c e s où les t â c h e s ne requ ièrent pas 
un long en t ra înement et ne sont pas cons idé rées c o m m e t rop «rudes». 

Les f e m m e s s e m b l e n t sur tou t d i r iger des bou t i ques de pet i te tai l le. 
D a n s son é tude sur le c o m m e r c e mon to i s au débu t du s ièc le, Oc tave 
M isonne remarque : «ce sont presque toujours les femmes qui tiennent 
les magasins de blanc, aunage et merceries. Si la maison est 
importante (...) un homme, le patron, s'y intéressera d'une façon 
exclusive. Sa femme et ses enfants l'aideront suivant les 
circonstances, mais le plus souvent on aura recours à des demoiselles 
de magasin.»^ Lo r sque l 'a f fa i re p rend q u e l q u e amp leu r et s ' avè re 
s u f f i s a m m e n t ren tab le pour fa i re v iv re tou te la fami l le , c 'est en ef fe t 
le mar i qu i en assu re la d i rec t ion , son é p o u s e rep renan t le statut 
«d 'a ide». 

N o m b r e de c o m m e r ç a n t e s sont auss i d e s f e m m e s seu les , veuves , 
s é p a r é e s o u cé l iba ta i res , qu i c h e r c h e n t à s ' assu re r q u e l q u e rent rée 
f inanc iè re , ma is , c o m m e le sou l i gne H-G. Haup t , «Revenu supplé
mentaire, compensation du sous-emploi ou fuite du travail à domicile, 
la boutique des femmes dirigée par des femmes n'est souvent qu'un 
rêve. En dix ans, entre 1890 et 1900, 85% des épicières brêmoises 
vendent leur fonds de commerce»''". C e cons ta t est sans dou te lié 
au fait que les f e m m e s gèren t souven t les p lus pet i tes bou t iques , 
c 'es t -à -d i re les p lus ins tab les , où la fa ib lesse du capi ta l invest i pe rmet 
une rap ide reconvers ion . Le c o m m e r c e de déta i l reste cependan t l 'un 
des rares sec teu rs o ù l 'on voi t , à la f in d u X IX° s ièc le , d e n o m b r e u s e s 
f e m m e s d i r iger e l l e s - m ê m e s une pet i te en t repr i se . 

9. O. MISONNE, «Monographie du Commerce de blanc (lingerie) aunages et 
merceries à Mons», Commission nationale de la petite bourgeoisie. Enquête 
écrite, vol. Il, Monographies, Gand, 1905, p. 304. 

10. H-G. HAUPT, «La petite bourgeoisie, une classe Inconnue», Le /Mouvement 
social, 108, 1979, p. 14. 



120 

les demoiselles de magasin 
A cô té des f e m m e s qui d i r igent e l l e s - m ê m e s une bou t ique o u qui 
cont r ibuent d i rec tement à la ges t ion de l 'ent repr ise de leur mar i , il faut 
b ien sûr a jou te r les t rès n o m b r e u s e s e m p l o y é e s d e c o m m e r c e don t 
la s i tuat ion est souven t des p lus p réca i res . 

Le d é v e l o p p e m e n t d e la bou t i que ob l ige par fo is le peti t chef d 'en t re 
prise à engager du personne l extra-fami l ia l , de pré férence des f e m m e s 
cons idé rées c o m m e p lus doc i les et don t les p ré ten t ions sa lar ia les 
sont mo ins g randes . D a n s le pet i t c o m m e r c e , il ne s 'agi t pas tou jou rs 
de «demoise l les d e magas in» : on y rencont re en effet de n o m b r e u s e s 
«bonnes à tout fa i re» qu i b ien é v i d e m m e n t t rava i l lent auss i d a n s la 
bou t ique 

L 'ar r ivée de ce pe rsonne l p o s e q u e l q u e s p rob lèmes . A lo rs qu ' i l est 
re la t i vement a isé d 'assu je t t i r ses p roches et de leur impose r un 
ry thme de t ravai l ép rouvan t , s a n s réel le c o m p e n s a t i o n sa lar ia le , ce la 
dev ien t ici b e a u c o u p m o i n s év iden t . Que l l es que so ien t les recet tes , 
il faut garant i r un sa la i re m i n i m u m aux e m p l o y é e s qui , à la d i f fé rence 
des m e m b r e s du cerc le fami l ia l , rech ignent à se soumet t re to ta lement 
aux nécess i tés de l 'en t repr ise , c o m m e l ' a l l ongemen t des heu res de 
t ravai l ou l ' absence de repos h e b d o m a d a i r e . Leur rés is tance a 
cependan t ses l imi tes et e l les in tègrent souven t , de gré ou de fo rce , 
la log ique pa t rona le ' ^ . D a n s les pet i tes un i tés de d is t r ibut ion, les 
re la t ions t rès p e r s o n n a l i s é e s p e r m e t t e n t d ' ob t en i r une re la t i ve 
adhés ion du pe rsonne l aux ob jec t i f s d u pa t ron et e l les fac i l i tent 
tou jours la t âche de ce dern ier , qu i négoc ie d i rec tement les cond i t ions 
de t ravai l avec des e m p l o y é s t rop peu n o m b r e u x pour f o rmer un réel 
g roupe de p ress ion Le pa t ron i m p o s e d 'au tan t p lus fac i l emen t sa 

11. Le cas des serveuses de café et d'estaminet est flagrant : le recensement de 
1842 à Bruxelles les range parmi les domestiques! {Bulletin de la Commission 
centrale de statistique, t.l, pp.66 et suivantes) 

12. Dans un petit article sur les demoiselles de magasin anglaises, Isabelle Gatti 
de Gamond note que très peu d'entre elles répondirent à une enquête sur 
leurs conditions de travail : elles «ne songent nullement à se plaindre des 
patrons; au besoin, elles prennent leur défense». 
I. GATTI DE GAMOND, «Les demoiselles de magasin», dans Question 
sociale. Morale et Philosophie, Paris-Bruxelles, 1907, pp.212-215. 

13. Voir E. BECHHOFER et B. ELLIOTT, «Petty Property. The Survival of a 
Moral Economy» dans id., The Petite Bourgeoisie. Comparative Studies of 
the Uneasy Stratum, Londres, 1981, p. 195. 
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ajoute généralement : "vous avez la maladie des demoiselles de 
magasin. " D'après les médecins, elles contractent cette maladie en 
restant trop longtemps debout; cette position empêche naturellement 
la circulation normale du sang et occasionne aussi des varices 
intérieures et extérieures. » ^° 

La pr ise de c o n s c i e n c e p rog ress i ve de ce t te pén ib le s i tuat ion inci te, 
en 1911, le Synd ica t géné ra l des v o y a g e u r s , e m p l o y é s , négoc ian ts 
et pa t rons à d e m a n d e r , au min is t re de l ' Indust r ie et du Trava i l , 
l ' o rgan isa t ion d ' u n e e n q u ê t e par t i cu l iè re ^ \ Ce l le -c i ne ver ra cepen
dan t pas le j ou r avan t la p rem iè re gue r re mond ia l e , ma lg ré le sou t ien 
d e p lus ieu rs d é p u t é s 

T o u t c o m m e l 'héro ïne d e Z o l a d a n s Au Bonheur des Dames, à la f in 
d u XIX^ s ièc le , le rêve secre t de n o m b r e u s e s e m p l o y é e s du petit 
c o m m e r c e est p r o b a b l e m e n t d 'ê t re un jou r e n g a g é e par ces por te-
d r a p e a u x des nouve l l es f o r m e s de d is t r ibu t ion que son t les g rands 
m a g a s i n s . La réal i té du t ravai l rése rvé aux d e m o i s e l l e s de magas in 
y est c e p e n d a n t t rès é lo ignée de ce r ta ines i m a g e s t rad i t ionne l les . En 
d é m o n t a n t la s t ruc ture in terne du B o n M a r c h é de Par is , M-B.Mi l le r 
a mon t ré que la v ie y est rég lée c o m m e d a n s une case rne , a v e c une 
d o s e d e pa te rna l i sme en plus^^. B ien q u e les s t ruc tu res d ' encad re 
m e n t a ient évo lué , la menta l i té est res tée p roche de cel le du peti t 
c o m m e r c e : le pe rsonne l est logé et surve i l lé é t ro i t emen t , tant dans 
sa v ie soc ia le que d a n s sa v ie p ro fess ionne l l e . Les r i tes et fê tes, t rès 
n o m b r e u x , e n t r e t i e n n e n t « l ' esp r i t d e f a m i l l e » et le s e n t i m e n t 
d ' a p p a r t e n a n c e a u m a g a s i n . -

L ' i m a g e a pour tan t q u e l q u e c h o s e de fac t ice , d a n s la m e s u r e où tou te 
l ' o rgan isa t ion repose sur la compé t i t i on : n o n s e u l e m e n t le sa la i re 

20. Témoignage de Van Kerkhoven-Donnez, boutiquier à Anvers. CNPB, Enqu. 
or., Il, p. 441-442. Voir également «Situation des femmes employées» dans 
POB, Compte rendu du Xlf congrès annuel tenu à la Maison du Peuple, 
Charleroi-Nord, les 5 et 6 avril 1896, Bruxelles, 1896, pp. 92-99. 

21. "L'enquête des employés», Le Syndical bourgeois, 1 " septembre 1911. 
22. Le député socialiste Léon Troclet proposa même en 1912, lors de la 

discussion du budget du ministère de l'Industrie et du Travail, le vote d'un 
subside de 10.000 francs pour la réalisation de cette enquête mais il ne fut 
pas suivi. 
Séance du 1" avril 1912, A.P., C. des R., 1911-1912, p. 1448. 

23. M-B. MILLER, Au Bon Marché (1869-1920). Le consommateur apprivoisé, 
Paris, 1987. 
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des vendeuses provient en ma jeu re part ie de la «guel te» (pourcentage 
sur la ven te de c h a q u e ar t ic le) , ma i s le s y s t è m e des p r o m o t i o n s 
r é c o m p e n s e auss i les me i l l eu res , s o u s l 'oei l des « inspec teu rs» t rès 
at tent i fs aux fai ts et ges tes d e c h a c u n e . Dès lors, au se in de ce t te 
«g rande fami l le» , les lut tes s o u r d e s son t e x t r ê m e m e n t âp res et le 
struggle forlife p rovoque une a t m o s p h è r e lourde, une tens ion de t ous 
les ins tants . Z o l a note d a n s ses ca rne ts : «le sentiment qui domine, 
c'est le désir de gagner de l'argent; pas d'affection, de camaraderie, 
un simple frottement, et presque de la haine, de la jalousie qui 
viennent des intérêts opposés»'^". Les e m p l o y é e s , e n t i è r e m e n t 
s o u m i s e s aux rég ies d u prof i t , f o rmen t «un prolétariat en cravates et 
robes de soie, debout douze à treize heures pour les exigences du 
"chiffre"»^^. C e p e r s o n n e l doi t ê t re le p lus pe r fo rman t poss ib le et , 
pou r ce faire, on l ' i n té resse d i r e c t e m e n t au s u c c è s de l 'en t repr ise , 
aut re d i f fé rence par rappor t au pet i t c o m m e r c e , o ù l ' emp loyée perço i t 
souven t un sa la i re f ixe. 

La ges t ion de ce pe rsonne l , s a n s c e s s e p lus n o m b r e u x , a d ' impo r 
tan tes imp l i ca t ions f i nanc iè res : d a n s le m a g a s i n T ie tz d 'Anve rs , a u 
débu t de ce s ièc le, les sa la i res et a p p o i n t e m e n t s abso rben t p lus d e 
la moi t ié des f ra is géné raux . C 'es t pour rédu i re ces c h a r g e s que les 
pa t rons pr iv i lég ient le recours à une ma in -d ' oeuv re fémin ine . Le 
t ravai l de v e n d e u s e est en ou t re pe rçu c o m m e léger , peu fa t igant et 
requéran t des qua l i tés t rad i t i onne l lement r econnues aux f e m m e s , en 
q u e l q u e sor te , une nouve l le ex tens i on de leur t ravai l d o m e s t i q u e ! En 
out re , la ma jor i té d e la c l ien tè le é tan t fém in ine , il s e m b l e tout ind iqué 
qu 'e l le soit serv ie par des v e n d e u s e s . La demo ise l l e d e m a g a s i n 
dev ien t a ins i l ' image t yp ique de l ' emp loyée d e ces g i g a n t e s q u e s 
c o m m e r c e s . El le o c c u p e une p lace à par t d a n s la h ié ra rch ie soc ia le , 

24. E. ZOLA, Carnets d'enquêtes. Une ethnologie inédite de la France (textes 
établis et présentés par H. MItterand), Paris, 1986, p. 183. Sur ces tensions 
internes, voir aussi F. PARENT-LARDEUR, Les demoiselles de magasin, 
Paris, 1971, pp. 101-103. 

25. H. MITTERAND, «Zola dans les grands magasins» dans E. ZOLA, Camets 
d'enquêtes..., p. 149. Dans son étude La Question ouvrière (vol. 3, Le jouet 
parisien. Grands magasins, «Sweating System», Paris, 1894, pp. 243-260), 
P.Dumaroussem insiste lui aussi sur la dichotomie entre l'Image extérieure 
rayonnante du grand magasin et cette vie intérieure, peu connue et beaucoup 
moins attrayante. Ace propos on lira également l'étude d'A. DEWINNE, Les 
grands magasins (étude parue dans Le Peuple). Bruxelles 1897 et G. 
LESSELIER, «Employées de grands magasins à Paris (avant 1914)», Le 
Mouvement social, 105, 1978, pp. 109-126. 



serge jaumain 125 

à la cha rn iè re en t re d e u x m o n d e s : p e u é l o i gnée des ouvr ie rs par ses 
cond i t i ons de v ie et sa r é m u n é r a t i o n , son cad re de travai l , sa tenue 
et la c l ien tè le qu 'e l le f r équen te la r app rochen t par cont re de la 
bou rgeo i s i e . Pour b e a u c o u p de j e u n e s f i l les issues de la c lasse 
ouvr iè re , cet emp lo i r ep résen te une p r o m o t i o n d a n s l 'échel le soc ia le 
g râce à Y aura of middie class respectability qu\ l ' en toure 

A l ' I nnova t ion de Gand^^, 6 6 % d u p e r s o n n e l e n g a g é ent re 1901 et 
1914 est fémin in . En ma jo r i té les nouve l l es e m p l o y é e s se s i tuent 
d a n s la t r anche des 16 à 3 0 ans avec un âge m o y e n de 22 ans et 
demi . C o m m e tous les g rands m a g a s i n s , l ' Innova t ion de G a n d m ise 
d o n c sur la j e u n e s s e de son p e r s o n n e l et, accesso i r emen t , sur 
l ' absence de l iens matr imoniaux^**. D e s cho ix qui exp l iquent l ' impres
s i o n n a n t e m o b i l i t é d e s e m p l o y é s : la m o i t i é d e s p e r s o n n e s 
e m b a u c h é e s en t re 1901 et 1910 qu i t tent l 'en t repr ise avan t d 'avo i r 
a t te in t deux ans d ' anc ienne té . Les h o m m e s semb len t déten i r le 
reco rd des dépa r t s : un an ap rès son en t rée , un h o m m e sur deux ne 
t rava i l le p lus d a n s l 'en t repr ise con t re s e u l e m e n t deux f e m m e s sur 
d ix . 

A f in d e rendre le shopping \e p lus ag réab le poss ib le , les e m p l o y é e s 
son t t e n u e s à la p lus s t r ic te d isc ip l ine : m i se so ignée , cor rec t ion et 
sur tou t e x t r ê m e d ispon ib i l i té à l ' égard de la c l ientè le sont les rég ies 
d 'or . Il est par e x e m p l e interdi t d e bava rde r ou d e s 'asseo i r que lques 
ins tan ts et ce ma lg ré la loi de 1905 qu i , c o m m e on l 'a vu, ob l ige la 
d i rec t ion à met t re d e s s i èges à la d ispos i t i on d u pe rsonne l fémin in . 
Ce t t e d ispon ib i l i té de t ous les ins tan ts et la p réd i lec t ion pour un 
p e r s o n n e l fém in in , j e u n e et cé l iba ta i re , con t r i buen t à ren forcer l ' ima
ge f r ivo le de la demo ise l l e de m a g a s i n une réputa t ion d 'au tan t p lus 
u s u r p é e que le con t rô le e x e r c é par l ' admin is t ra t ion d u m a g a s i n est 
pa r t i cu l i è remen t étroi t . En t é m o i g n e n t les obse rva t i ons cons ignées 
d a n s le l ivre d u p e r s o n n e l d e l ' I nnova t ion d e G a n d , o ù l 'on re lève 

26. L. HOLCOMBE, Victorian Ladies at Work, Newton Albort, 1973, p. 107. 
27. Archives GIB, Livre du personnei de l'Innovation de Gand. 
28. Le mariage est une cause de départ indiquée dans le livre du personnel. 

Comme le souligne très justement F. Parent-Lardeur, «la solitude de la 
femme, concrétisée ici par le célibat, a été délibérément utilisée comme 
rouage essentiel pour le bon fonctionnement d'une machine économique». 
F. PARENT-LARDEUR, «La vendeuse de grand magasin» dans A. FARGE 
et C. KLAPISCH-ZUBER, Madame ou Mademoiselle? Itinéraires de la 
solitude féminine XVIII'-XX' siècle, Mayenne Montalba, 1984, p. 97. 

29. Cf H. LAMBRECHTS, Les grands magasins et les coopératives de 
consommation au point de vue des classes moyennes, Paris, 1913, p. 46. 
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auss i b ien la n o n c h a l a n c e d e ce r ta ines v e n d e u s e s que leurs m o e u r s 
légères ou leur mauva i s ca rac tè re , ces gr ie fs cons t i tuan t souven t 
l 'un ique moti f du renvoi . Les con tac ts en t re e m p l o y é s des d e u x sexes 
sont en p lus s t r i c tement l imi tés (sa l les à m a n g e r séparées . . . ) . Les 
g rands m a g a s i n s son t d 'a i l leurs t rès a t tent i fs à la réputa t ion d e leurs 
e m p l o y é s : à B ruxe l l es , G. F r e d d y no te q u ' a u d é b u t d u s ièc le 
l ' engagemen t a u G r a n d B a z a r d u b o u l e v a r d A n s p a c h requéra i t une 
d e m a n d e écr i te , d ivers cer t i f ica ts , un ext ra i t d u cas ie r jud ic ia i re , d e s 
ré fé rences de p remie r o rd re et sur tou t un «p i s tonnage» s é r i e u x l e 
n o m b r e é levé d e pos tu lan ts fac i l i tant ce t te r i gou reuse sé lec t ion . 

en guise de conclusion 
Le c o m m e r c e est i ncon tes tab lemen t l 'un d e s sec teu rs o ù les f e m m e s 
sont le m ieux rep résen tées : au mo ins 5 4 . 5 6 % des p e r s o n n e s qu i y 
t ravai l lent en 1910 son t de s e x e fémin in . A t i t re de c o m p a r a i s o n , e l les 
ne fo rment , à la m ê m e é p o q u e , q u e 2 2 . 8 5 % d e la ma in -d ' f i uv re 
o c c u p é e dans l ' industr ie. 

Dans le c o m m e r c e d e déta i l , les f e m m e s o c c u p e n t une g a m m e t rès 
var iée de fonc t ions («a idan te» qui assu re par fo is la d i rec t ion e f fec t ive 
de l 'entrepr ise, e m p l o y é e d e bou t ique o u de g r and magas in , pa t ronne 
à part ent ière. . . ) . Le recours à ce t te ma in d ' o e u v r e f ém in ine es t 
tou te fo is le ref let d ' une vo lon té de c o m p r i m e r a u m a x i m u m les coû t s 
tout en respec tan t les n o r m e s soc ia les l iées a u s e x e fémin in . A ins i 
l 'act iv i té c o m m e r c i a l e d a n s la bou t i que ou m ê m e d a n s le g r a n d 
magas in est-el le présentée c o m m e une ex tens ion logique des act iv i tés 
domes t i ques . Ce r ta ines f e m m e s pro f i te ront d e cet te s i tua t ion pou r 
exercer que lques fonct ions de responsabi l i té : d i rect ion d 'une bout ique 
o u chef de rayon dans un g rand magas in , ma i s e l les le feront souven t 
de façon t rès d isc rè te c o m m e le p rouve leur quas i a b s e n c e d e s 
a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s . Les b o u t i q u e s p r o s p è r e s et les 
pr inc ipa les fonc t ions d i r i gean tes d e s g rands m a g a s i n s res teront b ien 
s l j r l ' apanage quas i exc lus i f d e s h o m m e s . 

30. G. FREDDY, Bruxelles inconnu. Etudes vécues, Wavre, 1902, p. 48. 
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L 'accès d e s f e m m e s a u x p ro fess i ons l ibéra les , et p lus par t icu l ière
m e n t à l 'exerc ice d e la m é d e c i n e , cons t i t ue s a n s a u c u n dou te un des 
a s p e c t s d e la lutte pour l ' émanc ipa t i on f ém in ine au s ièc le dern ie r \ 
En Be lg ique , ce t te ques t i on fut é v o q u é e pou r la p rem iè re fo is au 
P a r l e m e n t en 1875. C i n q ans p lus ta rd , les f i l les puren t accéde r aux 
é t u d e s un ivers i ta i res et, en 1884, la p rem iè re f e m m e m é d e c i n reçut 
l ' au to r isa t ion d ' e x e r c e r sa p ro fess ion . 

D a n s ce d o m a i n e , la Be lg i que accusa i t un net re ta rd par rappor t aux 
au t res pays e u r o p é e n s : l 'Un ivers i té d e Zur i ch avai t ouver t ses por tes 
aux é t u d i a n t e s d è s 1864, su iv ie par ce l le d e B e r n e en 1872. En 
F rance . l 'Un ivers i té d e Par is ava i t a c c e p t é d e s cand ida tes à part i r d e 
1868 et ava i t d é c e r n é le p rem ie r d i p l ô m e d e doc teu r en m é d e c i n e à 
l 'Ang la i se M iss Gar re th . A u x P a y s - B a s , A le t ta J a c o b s , d i p l ô m é e de 
G r o n i n g e n , pra t iqua i t à A m s t e r d a m . A Lond res , une éco le spéc ia le 
d 'asp i ran ts -doc teurs , réservée aux f e m m e s , s 'éta i t ouver te en 1874 ^. 
Ou t re -A t l an t i que , les f e m m e s ava ien t é té d e vér i tab les p ionn iè res 

1. Cet article reprend partiellement des données de : D. KEYMOLEN, «Féminisme in 
België. De eerste vrouwelijke artsen (1873-1914)», Bijdragen en Mededelingen 
betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 90, 1, 1975, pp.38-58. 

2. M. LIPINSKA, Histoire des femmes médecins depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, 
Paris, 1900. 
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p u i s q u e la p r e m i è r e f e m m e m é d e c i n aux E ta ts -Un is , E i i zabe th 
B lackwel l , ava i t conqu i s son d i p l ô m e en 1849. 

C e retard décou la i t en g r a n d e par t ie d e la s i tua t ion dép lo rab le de 
l ' ense ignemen t seconda i re pour f i l les d a n s not re pays. Si de nom
breux pens ionna ts leur o f f ra ien t la poss ib i l i té de su iv re des cou rs 
ap rès l 'éco le p r ima i re , l 'accent y étai t mis sur tou t sur la cou tu re , la 
mus ique , la danse , la pe in ture . Cec i const i tua i t un impor tan t obs tac le 
pour l 'éventue l le poursu i te d ' é tudes s u p é r i e u r e s et just i f ie , en par t ie , 
la lenteur avec laque l le ce t te asp i ra t ion est née c h e z les f e m m e s 
be lges . D 'a i l leurs, r ien n 'aura i t é té poss ib le s a n s l 'act ion op in iâ t re de 
que lques unes qui , c o m m e Z o é de G a m o n d et sa fi l le Isabel le Gat t i 
de G a m o n d , ont o e u v r é pour é tab l i r un mei l leur e n s e i g n e m e n t se
conda i re pour f i l les ^. Les e f for ts fu ren t d ' a b o r d d ' in i t ia t ive pr ivée, 
a p p u y é s par les autor i tés c o m m u n a l e s de q u e l q u e s g r a n d e s vi l les. 
Ce n 'est que le 15 ju in 1881 que la loi o rgan i sa un e n s e i g n e m e n t 
m o y e n of f ic ie l pour f i l les ma is u n i q u e m e n t du deg ré infér ieur . Que l 
ques vi l les supp léè ren t à ce t te lacune en c réan t des lycées c o m m u 
naux. Il f aud ra a t tendre l ' ap rès -guer re pour q u e des l ycées d 'E ta t 
so ient ouver ts (1924 -1925 ) , adop tan t le m ê m e p r o g r a m m e d 'é tudes 
que les athiénées pour ga rçons . 

En t re temps , le m o u v e m e n t d ' é m a n c i p a t i o n d e s f e m m e s s 'éta i t o rga 
n isé et la L igue du Droit des f e m m e s ava i t é té f ondée , en 1892. O n 
luttait pour ob ten i r des ré fo rmes léga les ga ran t i ssan t p lus d 'éga l i té 
dans tous les d o m a i n e s : dro i ts c iv i ls , dro i ts à l 'éducat ion , dro i ts 
po l i t iques. En 1902, Lou ise V a n d e n P las fonda i t le F é m i n i s m e chré 
t ien de Be lg ique , pu is en 1905 la revue d u m ê m e nom, et fa isai t a ins i 
pénét re r les idées fém in i s tes d a n s le m o n d e ca tho l ique . 

conflits autour de la femme-médecin (1873-1890) 
La ques t ion de l ' accès des f e m m e s à l 'Un ivers i té se p o s a of f ic ie l le
men t la p remiè re fo is en 1873, lo rsqu ' I sa la V a n Diest vou lu t su iv re 
las cours de la Facu l té d e m é d e c i n e à Louva in Q u a t r i è m e en fan t 
d u doc teur P ie r re -Joseph V a n Dies t et d 'E l i sabe th Gén ie , A n n e Ca-

3. La première loi organique de l'enseignement moyen de 1850 prévoit en effet la 
création d'écoles moyennes et d'athénées de l'Etat pour garçons, mais rien de 
semblable pour les filles. 

4. C. DANGOTTE, «La première femme médecin belge», Annales de la Société pour 
l'histoire des hôpitaux, V, 1967, pp.79-80. 
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the r ine A lber t ine Isa la naqu i t le 7 m a r s 1842 à Louva in . E levée dans 
un espr i t t rès large et t rès m o d e r n e pour l ' époque , el le avai t fait des 
é t u d e s s e c o n d a i r e s en Su isse , à Be rne , lo rsque, â g é e dé jà de t rente 
et un ans , e l le réso lu t de deven i r m é d e c i n ^. Sa requête fut ca tégo
r i quemen t re je tée par le rec teur d e l 'Un ivers i té ca tho l ique , Mgr Na-
m è c h e : tout au p lus pouva i t -e l le su iv re , en aud i t r i ce l ibre, des cours 
de phys io log ie et d 'obs té t r i que . Isala V a n Diest re tourna à Be rne où 
el le e n t a m a ses é tudes d e m é d e c i n e d è s 1874. 

Le pro je t de loi sur la co l la t ion d e s g r a d e s a c a d é m i q u e s , d é p o s é le 
16 févr ier 1875 par le m in is t re ca tho l i que d e l ' In tér ieur , J -B. De lcour , 
ne tena i t nu l l emen t c o m p t e des nouve l l es asp i ra t ions des f e m m e s . 
Le 19 févr ier , l 'anc ien min is t re d e l ' In tér ieur , le l ibéral doc t r ina i re 
E u d o r e P i rmez , fut le p remie r à in te rven i r en faveur de l 'accès des 
f e m m e s à la p ra t ique méd ica le . Il sou l igna i t que la c réa t ion d 'un 
e n s e i g n e m e n t seconda i r e pour f i l les étai t une ex i gence p remière , 
s a n s laquel le la f e m m e n 'avai t que peu de c h a n c e d 'en t reprendre des 
é t u d e s un ivers i ta i res . Pou r c o n v a i n c r e ses in te r locu teu rs de la 
nécess i té des f e m m e s m é d e c i n s , il déve loppa i t sur tout c o m m e argu
men t pr inc ipa l l 'apt i tude et la m iss ion b ien c o n n u e s des f e m m e s pour 
les so ins des ma lades . Il insistai t par d e s s u s tout sur les g rands 
se rv i ces que l 'on rendra i t a ins i à la p u d e u r de la f e m m e , mais auss i 
à un cer ta in n o m b r e de j e u n e s f i l les qui y t rouvera ien t une c h a n c e 
d ' exe rce r une p ro fess ion hono rab le et ren tab le . Il s u g g é r a enco re de 
leur réserver des d o m a i n e s spéc iaux , p lus pa r t i cu l i è rement la gyné
co log ie et la péd ia t r ie . Son d iscours , e n t r e c o u p é de t rès n o m b r e u s e s 
in te r rup t ions o p p o s é e s , susc i ta une v io len te rép l ique du doc teu r 
V Iem inckx , dépu té l ibéral de Bruxe l les et p rés iden t de l 'Académie 
roya le de m é d e c i n e . Les ac tes dé l ica ts , et souven t repoussan ts , que 
les m é d e c i n s do iven t pres ter , le fait que les f e m m e s sera ien t dé tour 
nées de l eu r tâche spéc i f ique et de leur dest inat ion naturel le, rendaient 
se lon lui la p ropos i t i on de P i rmez i r recevab le . B ien qu' i l ne revint p lus 
sur cet te ques t ion , pu isqu 'e l l e aura i t sa p lace d a n s le p rocha in déba t 
sur le pro je t de loi relati f à la co l la t ion des g r a d e s a c a d é m i q u e s , le 
doc teu r V Iem inckx avai t , en tan t qu 'au to r i té , fai t va lo i r d 'un coup les 
d e u x a r g u m e n t s les p lus impor tan ts et les p lus ut i l isés con t re les 
f e m m e s médec ins . Cha r l es Rog ier , tou te fo is , qu i avai t chois i le c a m p 
de P i rmez , renchér i t sur la nécess i té de d é v e l o p p e r des m o y e n s 
d ' ex i s tence honnê tes pour les f e m m e s , af in d ' en raye r le scanda le de 
la prost i tu t ion. La p o l é m i q u e eut su r tou t une r é s o n a n c e mora le . 

5. D. KEYMOLEN, «Isala Van Diest. Arts en féministe», Spiegel Historiael, jg.Ks mh 
1975, n°5, pp.304-309. 
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Pour éc la i rer le g o u v e r n e m e n t , le m in is t re De lcou r se t o u r n a ve rs 
l 'Académie de m é d e c i n e et les un ive rs i tés d 'E ta t , en leur posan t la 
ques t ion su ivan te : «Conviendrait-il d'admettre les femmes à prati
quer certaines brandies de la médecine, spécialement les maladies 
de femmes ou d'enfants, et de constituer, en conséquence, un jury 
qui pourrait admettre à traiter ces branches spéciales?» ^. 

Leur réponse réf lète pa r fa i t emen t la v is ion de l 'él i te in te l lec tue l le sur 
cet te ques t ion . La Facu l té de m é d e c i n e de l 'Un ivers i té de G a n d 
con f ia l ' e xamen du p r o b l è m e à une c o m m i s s i o n , qu i p résen ta d e u x 
rappor ts aux au to r i tés a c a d é m i q u e s . Dans le p remie r , l 'égal i té des 
droi ts de la f emme , ses qua l i tés mora les et intel lectuel les, son habi le té 
part icul ière const i tua ient les po in ts posi t i fs pour son accès aux é tudes 
méd ica les . Il posa i t pour h y p o t h è s e q u e la p ra t ique méd i ca l e ne 
détournerai t pas nécessa i rement la f e m m e de ses tâches domes t i ques 
ma is la met t ra i t au con t ra i re en état de m i e u x les rempl i r , g râce aux 
c o n n a i s s a n c e s acqu i ses . Le s e c o n d rappor t voya i t au con t ra i re d a n s 
la fa ib lesse de la f e m m e et les f l uc tua t ions de sa na tu re phys ique , 
a ins i que d a n s sa psycho log ie sens ib le , des h a n d i c a p s i nsu rmon ta 
bles. En p r é s e n c e d 'av is pa r t agés (5 vo ix pour l ' admiss ion , 2 vo ix 
cont re et 12 abs ten t ions) , le Conse i l a c a d é m i q u e ne put se p rononce r 
dé f in i t i vement sur la ques t ion . O n e s t i m a qu' i l va la i t m ieux a t tend re 
les résul tats des e x p é r i e n c e s m e n é e s d a n s les pays vo is ins . 

Le Conse i l a c a d é m i q u e de l 'Un ivers i té d e L iège se p r o n o n ç a , lui, en 
faveur de l 'accès des f e m m e s aux é tudes de m é d e c i n e , par 14 vo ix 
pour , 10 con t re et 3 abs ten t i ons . P u i s q u ' a u c u n obs tac le , ni phys i que 
ni légal, ne s 'y oppposa i t , il j u g e a m ê m e souha i t ab le que les f e m m e s 
s 'e f fo rcen t d 'ob ten i r un te l d i p l ôme . Il ins is ta auss i sur la nécess i té 
d 'o rgan ise r au p lus v i te un e n s e i g n e m e n t seconda i r e pour f i l les, a f in 
de les p répare r a d é q u a t e m e n t aux é t u d e s un ivers i ta i res . C e s ac
cen ts posi t i fs résu l ta ient en g r a n d e par t ie d e la fo rce d e p e r s u a s i o n 
du recteur , le l ibéral J -L . T rasens te r . 

Il y avai t d o n c d a n s les d e u x un ive rs i tés d 'E ta t un n o y a u de p ro fes 
seurs sens ib les aux idées nouve l les . B ien que le m o u v e m e n t d ' é m a n 
c ipa t ion des f e m m e s ne susc i tâ t enco re , à ce m o m e n t , que t rès peu 
d ' in térêt , q u e l q u e s - u n s é ta ien t c e p e n d a n t a t tent i fs aux asp i ra t i ons 
fémin is tes . 

6. Bull. Ac. R. Médecine, 3» série, IX, 1875, p.351; Arch. ULB, PV des séances du 
Conseil d'Administration, 22 mai 1875. 
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De te ls accen t s ne résonnè ren t ni à la Facu l té de médec ine de 
l 'Un ivers i té l ibre de Bruxe l les , ni à l ' A c a d é m i e roya le de médec ine . 
La Facu l té d e m é d e c i n e , en sa s é a n c e du 2 2 avr i l 1875, reconna is 
sai t que : «1. Il est possible que les femmes soient admises à pra
tiquer la médecine; 2. Il n'est pas désirable qu'elles le soient ; ce 
serait aller à rencontre du rôle qu'elles sont appelées à remplir par 
suite de leur organisation ptiysique.» De p lus, les p ro fesseu rs 
b ruxe l lo is es t ima ien t qu' i l y aura i t «au point de vue de la question 
disciplinaire, des inconvénients majeurs à réunir dans les mêmes 
cours les hommes et les femmes». L ' o rgan isa t i on d ' é tudes sépa
rées, d a n s une un ivers i té spéc ia le pou r f e m m e s , pourra i t éven tue l 
l emen t ê t re pr ise en cons idé ra t i on . 

Q u a n t au rappor t de l 'Académie roya le d e m é d e c i n e , p résen té par 
le doc teu r Crocq , il rédu isa i t la f e m m e à son rôle de mère , d ' é p o u s e 
et de ma î t r esse d e ma ison . T o u t en t iè re des t i née - co rps et â m e - à 
sa fonc t ion reproduc t r i ce , e l le n 'éta i t pas in fér ieure à l ' h o m m e ma is 
f o n d a m e n t a l e m e n t d i f fé ren te et non a r m é e pour la rude t âche du 
m é d e c i n . Le rappor t reconna issa i t pou r tan t que , ob jec t i vemen t , 
a u c u n e d ispos i t ion léga le n ' in terd isa i t aux f e m m e s de su iv re des 
cou rs ni de p résen te r des e x a m e n s . Q u e l q u e s a c a d é m i c i e n s p ropo
sè ren t de réserver la p ro fess ion à d e s cé l iba ta i res ou des veuves . 
T o u t c o m m e les p ro fesseu rs bruxe l lo is , les m e m b r e s de la C o m m i s 
s ion voya ien t dans le déso rd re , la d é c a d e n c e mora le et l ' ind isc ip l ine 
les c o n s é q u e n c e s inév i tab les de cou rs d o n n é s en c o m m u n aux 
g a r ç o n s et aux f i l les. Enf in la C o m m i s s i o n éta i t o p p o s é e à la créat ion, 
par le g o u v e r n e m e n t , d ' une un ivers i té spéc ia le . A p rem iè re vue, le 
d i scou rs étai t sur tou t é th ique et insp i ré par le souc i de p ro téger le 
foyer , la fami l le , les b o n n e s moeu rs . Ma is il ex is ta i t auss i des mot i fs 
sous - j acen ts , p lus égo ïs tes , v isan t à écar te r les f e m m e s des profes
s i ons é levées . 

une question laissée en suspens 
Le g o u v e r n e m e n t n 'éta i t guè re p lus éc la i ré et , c o m m e l ' intérêt des 
h o m m e s po l i t iques pour cet te ques t i on étai t t rès m ince , el le resta en 
s u s p e n s . A u cou rs d e s d i scuss ions , un seu l pa r l emen ta i re , le l ibéral 
b ruxe l lo is Henr i Be rgé , r é c l a m a à la C h a m b r e , le 9 mars 1875, la 
l iber té de l ' e n s e i g n e m e n t supé r ieu r pour les f i l les et leur accès aux 
p ro fess ions c o r r e s p o n d a n t e s , ma is sans a u c u n écho . L 'ar t ic le 4 3 de 
la loi d u 2 0 ma i 1876 laissai t s e u l e m e n t la facu l té au g o u v e r n e m e n t 
de f ixer u l té r i eu rement les cond i t i ons que dev ra ien t rempl i r les f i l les 
pour pouvo i r exe rce r la m é d e c i n e . 



La fête, huile sur toile, 60 x 70 cm. 
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Il est é tonnan t qu' i l ne fut j a m a i s ques t i on , a u cou rs des débats , de 
l 'Eco le l ibre de m é d e c i n e que le doc teu r C r o m m e l i n c k vena i t d 'ouvr i r 
le 25 n o v e m b r e 1875. Le journa l , m e n s u e l d ' a b o r d puis b i -mensue l , 
qu i dé fenda i t les in térê ts d e la nouve l l e inst i tu t ion se p rononça i t pour 
une l iberté to ta le d ' e n s e i g n e m e n t et de p ro fess ion et ne se pr ivai t pas 
de lancer de v ives a t taques pe rsonne l l es cont re des par lementa i res ^. 
L 'éco le vou la i t , par un e n s e i g n e m e n t s impl i f ié , f o rmer des f e m m e s 
m é d e c i n s en deux ans . Les d a m e s pouva ien t auss i op ter pour l 'obs
té t r ique , la dent is ter ie , la p h a r m a c i e o u la p ro fess ion de drogu is te . 
T ro is mo is ap rès la c réa t ion de l 'Eco le l ibre, v ingt huit é tud ian tes 
su iva ien t les cou rs : ce n o m b r e ne prouva i t - i l pas qu' i l ex ista i t un 
pub l ic nour r i ssan t de te l les asp i ra t i ons ? 

Ma\s ap rès la p romu lga t i on de la loi du 2 0 ma i 1876, les leçons de 
m é d e c i n e furent i n t e r r o m p u e s et la p lupar t des é lèves o r ien tées vers 
la f o rma t ion de den t i s te ou de s a g e - f e m m e , parce que ces deux 
d ip l ômes , nécessa i r es pou r exe rce r ces p ro fess ions , pouva ien t être 
d é c e r n é s par les C o m m i s s i o n s m é d i c a l e s prov inc ia les . Les asp i ra
t ions a m b i t i e u s e s de ce r ta ines res tèrent let tre mor te parce qu 'e l les 
n 'é ta ien t pas j u g é e s u rgen tes par le lég is la teur . La s i tuat ion n 'étai t 
guè re e n c o u r a g e a n t e pour les f i l les qu i dés i ra ien t é tud ier . 

En 1878, une nouve l le cand ida te , E m m a Lec le rcq , se p résen ta pour 
su iv re les cou rs de cand ida tu re en sc iences na ture l les à l 'Univers i té 
l ibre d e Bruxe l les . Le Conse i l d 'admin is t ra t i on , ap rès consu l ta t ion de 
la Facu l té , re fusa de l ' inscr i re pour des ra isons a n a l o g u e s à ce l les 
e x p o s é e s en 1 8 7 5 . E m m a Lec le rcq se p résen ta au Ju ry cent ra l 
ap rès que la C o m m i s s i o n d ' e n t é r i n e m e n t des d ip l ômes , sa is ie de 
l 'a f fa i re, émi t l 'avis, le 12 ma i 1880, q u ' o n ne pouva i t e m p ê c h e r les 
f i l les d 'ob ten i r un d ip lôme, é tant d o n n é que le pouvo i r législat i f n 'avai t 
j ama i s , au cou rs d e s d i s cuss i ons de la loi de 1876, e x p r i m é une tel le 
op in ion . 

Ce t te pr ise de pos i t ion c la i re d ' une ins tance of f ic ie l le eut un ef fet 
imméd ia t . Dès l ' année a c a d é m i q u e 1880-1881 , t rois é tud ian tes s ' ins-

7 . La Médecine libre. Journal mensuel consacré à l'émancipation intellectuelle 
des femmes et à l'érection d'une école libre de médecine, de pharmacie et 
d'art dentaire, d'accouchement et de droguerie pour les femmes, 2 numéros, 
15 octobre 1875 et 25 novembre 1875. Suivi par La médecine libre, journal 
bi-mensuel consacré à la réforme de l'enseignement et de l'exercice de l'art 
de guérir, ainsi qu'aux intérêts de l'école, 3 numéros, 1er février, 20 février 
et 15 mars 1876. 
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cr iva ient en p remiè re cand ida tu re en sc i ences na tu re l les à l 'Un iver 
s i té de Bruxe l les , su iv ies par d 'au t res à L iège en 1881 -1882 et à 
G a n d en 1882-1883 ' * . Le Conse i l a c a d é m i q u e de l 'Un ivers i té d e 
L iège, tou jours p rés idé par T rasens te r , se p rononça pour une so lu t ion 
radica le dans sa s é a n c e du 11 févr ier 1881 : remp lace r l 'art ic le 4 3 par 
une d ispos i t ion qui au tor ise la f e m m e à exercer tou tes les p ro fess ions 
pour lesque l les el le a o b t e n u le d i p l ô m e requis . C e v o e u ne se ra pas 
réal isé de si tôt ! D a n s s o n d i scou rs d ' ouve r tu re du 17 oc tob re 1882, 
le rec teur T rasens te r dé fend i t e n c o r e a v e c br io l ' ense ignemen t uni
vers i ta i re pour f i l les. L ' a n n é e su i van te il rompi t une lance en faveur 
d ' une ré fo rme d e l ' e n s e i g n e m e n t m o y e n pou r les f i l les qui deva ien t , 
se lon lui, bénéf ic ie r d e s m ê m e s c h a n c e s que les g a r ç o n s d 'en t re 
p rend re et de réuss i r d e s é t u d e s un ivers i ta i res . 

isala van diest ouvre la voie 
Ent re temps , Isa la V a n Dies t poursu iva i t sa p rop re vo ie . El le ava i t 
conqu i s le t i t re d e doc teu r en m é d e c i n e et a c c o u c h e m e n t s à l 'Uni 
vers i té de Berne , le 18 ma i 1877. De mai à n o v e m b r e 1880, e l le 
t ravai l la au NewHospital for Women à Lond res . De 1881 à 1883, el le 
suiv i t enco re d e s cou rs à l 'Un ivers i té l ibre de Bruxe l les , tand is qu ' en 
1882, dés i ran t p ra t iquer à Bruxe l les , e l le p r é s e n t a a v e c s u c c è s la 
t ro i s ième a n n é e de doc to ra t d e v a n t le Ju ry cent ra l . 

Le 16 mars 1883, le g o u v e r n e m e n t consu l t a une nouve l l e fo is 
l 'Académie roya le de m é d e c i n e . Il ne s 'ag issa i t p lus cet te fo is de se 
p rononce r sur la ques t ion de savo i r si l 'on désira i t ou non des f e m m e s 
médec ins , ma is sur les p ré ten t i ons spéc i f i ques que l 'on pouva i t re
conna î t re aux f e m m e s d a n s ce d o m a i n e . Etant d o n n é l ' absence 
d 'obs tac le légal et l 'avis é m i s par la C o m m i s s i o n d ' en té r i nemen t , le 
j u g e m e n t des A c a d é m i c i e n s ne pouva i t p lus ê t re auss i r éso lumen t 
négat i f . Dans une s é a n c e à hu is -c los , le 2 6 mai , ils se p r o n o n c è r e n t 
pour l 'abol i t ion de l 'art ic le 43, sans d ispos i t i on de r e m p l a c e m e n t . 

8 . On consultera pour cet aspect de la question : A. DESPY-MEYER et J. 
BECQUEVORT, Les femmes et l'enseignement supérieur. L'Université de 
Bruxellesde 1880à 1914, Bruxelles, 1980; B. LACOMBLE-MASEREEL, Les 
premières étudiantes à l'Université de Liège, 1881-1882à 1919-1920, Liège, 
1980; A-M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generatie meisjes-
studenten aan de RUG 1882-1930, Gent, 1982; M. DESPY-MEYER, «Les 
étudiantes dans les universités belges de 1880 à 1941», Perspectives 
universitaires, vol,III, n°1-2, pp.23-39. 
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Ma is le m a n q u e de déc i s i on c la i remen t a r g u m e n t é e ind ique que le 
su je t n 'éta i t pas j ugé f a v o r a b l e m e n t . 

De son cô té , Isala V a n Dies t p rog ressa i t à g rands pas . El le obt in t 
f i na lemen t par A r rê té royal du 2 4 n o v e m b r e 1884 l 'autor isat ion, en 
tant que « m é d e c i n d i p l ô m é de Be rne» , d 'ouvr i r un cab ine t en Bel
g ique . A p r è s sept ans d ' é tudes , la p r e m i è r e f e m m e médec in étai t 
r e c o n n u e ap te à p ra t iquer , ce qu 'e l le fit j u s q u ' e n 1905. 

les résistances ont la vie dure 
Mais les p réven t i ons con t re la f e m m e m é d e c i n n 'ava ien t pas d isparu 
pour au tan t . Le n o u v e a u rec teur d e l 'Un ivers i té de L iège, A. Wasse i -
ge, m é d e c i n et m e m b r e de l ' Académ ie roya le de m é d e c i n e depu is 
1881, se p o s a en adve rsa i re réso lu d e s car r iè res méd ica les pour les 
f e m m e s . Dans son d i scou rs so lenne l d 'ouve r tu re , p r o n o n c é le 19 
oc tob re 1886, il ut i l isait t ous les a r g u m e n t s c l ass iques pour d é m o n 
trer l ' i ncompat ib i l i té en t re la na tu re d e la f e m m e et la voca t ion 
méd ica le . M ê m e les cé l iba ta i res ne t rouva ien t pas g râce à ses yeux . 
La f e m m e étai t des t i née à ê t re «la compagne de l'homme et non sa 
rivale. Elle est le coeur et non la tête, l'appui et non le guide» de la 
v ie c o m m u n e ®. 

T ro i s mo is a p r è s ce d i scours , le m in is t re ca tho l i que T h o n i s s e n dé
posa i t à la C h a m b r e un n o u v e a u pro je t de loi sur la co l la t ion des 
g r a d e s a c a d é m i q u e s D a n s l ' exposé d e s mot i fs , il consta ta i t que 
l 'ar t ic le 43 , res té s a n s app l i ca t ion pou r d e s ra isons fondées , était 
c o n d a m n é . D a n s l ' in térêt de la san té pub l i que , on ne pouva i t la isser 
exe rce r la m é d e c i n e par d e s p ra t i c iens f o r m é s super f i c ie l lement o u 
par t ie l l ement , qu ' i ls so ien t de s e x e mascu l i n o u fémin in . En consé
q u e n c e , son pro je t p révoya i t la s u p p r e s s i o n d e l 'ar t ic le 43. Ma is il 
conse rva i t le s i lence sur le reste, b ien q u e le Conse i l de per fec t ion
n e m e n t d e l ' e n s e i g n e m e n t supé r i eu r ait p r o p o s é p r é c é d e m m e n t 
d ' inscr i re exp l i c i t emen t d a n s la loi l ' adm iss ion des f e m m e s à tous les 
g r a d e s l égaux à cond i t i on qu 'e l les remp l i ssen t les m ê m e ex igences 
q u e les ga rçons . 

9 . Situation de l'enseignement supérieur.. Rapport triennal 1886-1888, 
Bruxelles, 1889, pp.93 et suiv. 

10. Documents parlementaires. Chambre, session 1886-1887, n°42. 
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A ce m o m e n t , d a n s les a n n é e s 1888 -1889 , le déba t sur le re fus 
d 'ouvr i r les car r iè res l ibéra les aux f e m m e s étai t à n o u v e a u re lancé 
par l 'Af fa i re Pope l in , la p rem iè re f e m m e doc teu r en droi t qu i avai t 
e s s a y é en va in de se fa i re inscr i re au ba r reau Pour la p rem iè re 
fois, un h o m m e de let t res ca tho l ique , le jou rna l i s te P rospe r de 
Hautev i l le , se p r o n o n ç a en faveur de la f e m m e médec in et avoca t . 
Il étai t pa tent que le s i lence a f f i ché par le pro je t de loi, à un m o m e n t 
où le m o u v e m e n t d ' é m a n c i p a t i o n des f e m m e s s 'a f f i rmai t en Belg i 
que, deva i t ê t re r ompu . A la C h a m b r e , le rep résen tan t l ibéral l iégeo is 
Mag i s en prit l ' in i t iat ive d a n s la s é a n c e du 2 6 n o v e m b r e 1889. Il 
rep rocha v i vemen t a u g o u v e r n e m e n t de ma in ten i r une s i tua t ion a m 
b iguë depu i s des a n n é e s . D ' u n e part la isser les f i l les ob ten i r des 
d i p l ômes un ivers i ta i res et d 'au t re part re fuser de se p rononce r sur 
leur accès aux p ro fess ions l ibéra les, ce t te amb igu ï t é a l imenta i t une 
con fus ion p e r m a n e n t e . D a n s son p la idoyer pour l 'accès à ces pro
fess ions , il rompi t s p é c i a l e m e n t une lance en faveur des f e m m e s 
m é d e c i n s en a rguan t que q u e l q u e s p a y s ava ien t r econnu l 'ut i l i té de 
leur ap t i tude par t icu l iè re pou r cet te tâche . Dans sa démons t ra t i on , 
les a r g u m e n t s hab i tue ls de d é c e n c e , d e d isc ip l ine et de pudeu r 
n 'ava ien t p lus cours . Il la issai t e n t e n d r e un au t re son de c loche : 
se lon lui, m ê m e les f e m m e s mar i ées pouva ien t exercer . Enf in, il 
p roposa un a m e n d e m e n t pe rme t t an t aux f e m m e s d ' a c c é d e r à tous 
les g rades a c a d é m i q u e s , aux cond i t i ons f i xées par la loi, et de leur 
acco rde r en m ê m e t e m p s t ous les dro i ts y a f fé rant . O n peu t cons i 
dérer c o m m e une m a r q u e du t e m p s le fait que son d iscours , à la 
d i f fé rence de celu i d ' E u d o r e P i rmez qu inze ans p lus tôt, ne fut 
i n te r rompu q u ' u n e seu le fo is, et e n c o r e par l ' anc ien min is t re ca tho 
l ique Cha r l es W o e s t e , qu i y voya i t une m e n a c e pour la fami l le et le 
foyer. 

Lorsque l 'art ic le fut m is aux vo ix le 2 9 janv ie r 1890, M a g i s p r o n o n ç a 
enco re un d i scours p ro - fémin in conva incu . Ma is en ra ison de l 'a f fa i re 
Pope l in et de la déc is ion de la C o u r de cassa t i on de ne pas inscr i re 
de f e m m e s au bar reau , il l imi ta son a m e n d e m e n t à l 'exerc ice de la 
m é d e c i n e et de la pha rmac ie , d a n s l 'espoi r de ral l ier la ma jor i té 
nécessa i re . Cha r l es W o e s t e dé fend i t le point de vue conse rva teu r et 
combat t i t l ' a m e n d e m e n t de Mag is par tous les m o y e n s . Il n 'éta i t pas 
prêt à s ' engage r p lus loin que l 'art ic le 4 3 et a f f i rmai t de man iè re 
ca tégor ique que les p ro fess ions l ibéra les const i tua ient l ' apanage des 
h o m m e s , ce qui lui va lu t une t u m u l t u e u s e in ter rupt ion. Il respecta i t 

11. Voir F. DE BUEGER-VAN LIERDE, «A l'origine du féminisme en Belgique : 
l'Affaire Popelin», Revue belge de philologie et d'histoire, 1972, pp.1128-
1137. 



denise keymolen 137 

la f e m m e c o m m e é p o u s e et mère , c o m m e ma î t resse de ma ison , 
c o m m e o r n e m e n t de la v ie c o m m u n e et c o m m e in ter locut r ice p le ine 
d e c h a r m e . Le rep résen tan t l ibéral H o u z e a u d e Leha ie ré to rqua que 
les c o n c e p t i o n s be lges sur le rôle d e la f e m m e d a n s la v ie soc ia le 
é ta ien t d é s e s p é r é m e n t ré t rog rades et ne tena ien t pas c o m p t e de la 
modern i té . Se lon lui, l ' a m e n d e m e n t rév isé de Mag is n'al lai t pas as
sez loin et il p r o p o s a la p rem iè re ve rs ion c o m m e s o u s - a m e n d e m e n t . 

Il étai t clair pour c h a c u n q u e la p ropos i t i on de W o e s t e d e ma in ten i r 
l 'ar t ic le 4 3 ne pouva i t ê t re su iv ie . Les d i f f é rends en t re les ins tances 
c o n c e r n é e s ne permet t ra ien t j a m a i s d 'é tab l i r un règ lemen t un ique : 
que l s d o m a i n e s de la m é d e c i n e pour ra i t -on réserver aux f e m m e s ? 
Et c o m m e n t dé te rm ine r les cas et les pa t ien ts appa r tenan t à l 'un ou 
l 'autre d o m a i n e ? C o m m e on pouva i t s 'y a t tendre , le s o u s - a m e n d e 
men t de H o u z e a u fut re jeté et l ' a m e n d e m e n t rév isé de Mag is dev in t 
l 'ar t ic le 52 de la loi des 10 avr i l 1890 -3 jui l let 1891 

Le sort en éta i t je té, du mo ins en pr inc ipe . En réal i té, il n 'y eut pas 
de c h a n g e m e n t imméd ia t ap rès la p r o m u l g a t i o n de la loi. Le cas 
d ' I sa la V a n Diest avai t é té rég lé p r é c é d e m m e n t et, à ce m o m e n t , il 
n 'y ava i t pas enco re en Be lg ique d ' au t res f e m m e s d i p l ô m é e s en 
médec ine . Leur a b s e n c e cons t i tue d 'a i l leurs un fac teur non nég l igea
b le qui exp l i que pou rquo i ce t te ques t i on a c o n n u tant de retard. 

les pionnières de la profession 
Il s ' é c o u l a d o n c qu inze a n s en t re la p r e m i è r e ten ta t i ve f ém in ine pour 
s ' inscr i re d a n s une Facu l té de m é d e c i n e et le m o m e n t où une f e m m e 
put e f f ec t i vemen t cho is i r ce t te o r ien ta t ion . Si l 'on peut i nvoquer l 'ab
s e n c e de nouve l l es c a n d i d a t e s pour just i f ier en part ie la l ongueur de 
ce dé la i , il faut adme t t r e auss i que le repor t con t inue l d 'un règ lemen t 
déf ini t i f peut just i f ier en par t ie l 'a t t i tude rése rvée des f e m m e s . 

Q u a n d en s e p t e m b r e 1887, la B ruxe l lo i se C l é m e n c e Everar t s ' inscr i 
vit en p rem iè re cand ida tu re p répara to i re à la m é d e c i n e à l 'ULB, ses 
pe rpec t i ves d 'aven i r pa ra i ssa ien t e n c o r e b ien incer ta ines . A u t e rme 
de ses é tudes , en 1893, el le put h e u r e u s e m e m e n t exe rce r imméd ia 
t e m e n t . Mar ie Dersche id , de La Louv iè re , et Sy lv ie V a n Hee rswyn -

12.BECKERS, L'enseignement supérieur en Belgique. Code annoté des 
dispositions iégales et réglementaires, précédé d'une notice historique sur 
la matière, Bruxelles, 1904, p. 149. 



138 

ghe ls , de Bruxe l les , ob t in ren t leur d i p l ô m e un an p lus tard. A u g u s t i n e 
M e u l e m a n te rm ina ses é t u d e s en 1895, tou jou rs à l 'ULB, su iv ie de 
J e a n n e B londeau-Va l lan t i n en 1896. Eugén ie Lens et Céc i le He rpe rs 
avaient en t re temps conqu is leur d ip lôme à Liège, suiv ies par Marce l ine 
Lens en 1897. 

A p r è s cet te p rem iè re coho r te d e huit d i p l ômées , il fal lut a t t end re huit 
ans à L iège et d ix à Bruxe l les pou r qu ' un n o u v e a u d ip l ôme d e 
médec ine et obs té t r ique soit dé l iv ré à une f e m m e . En t re temps , qua t re 
j e u n e s f i l les ava ien t term.iné leurs é t u d e s à G a n d . De 1905 au débu t 
de la p rem iè re guer re mond ia le , o n z e f e m m e s à l 'ULB et t ro is à 
l 'Univers i té de L iège réuss i rent enco re leurs e x a m e n s de fin d 'é tudes . 
En 1914, v ing t -sep t f e m m e s be lges po r ta ien l d o n c le t i tre de doc teu r 
en médec ine . Qua t re é tud ian tes ava ien t i n te r rompu leurs é t u d e s 
p r é m a t u r é m e n t et d ix -neuf au t res y fu ren t con t ra in tes en aoû t 1914. 

Ce t te b rève e s q u i s s e ne rend pas en t i è remen t c o m p t e de la popu 
lat ion fémin ine des facu l tés de m é d e c i n e en Be lg ique . En ef fe t , 
pendan t la pé r iode é tud iée , v ing t -qua t re j e u n e s f i l les é t r angè res 
s ' inscr iv i rent régu l i è remen t aux cou rs à Bruxe l les , d a n s p ra t ique
men t tou tes les a n n é e s d 'é tudes . El les p rovena ien t pou r la p lupar t 
d 'Eu rope de l 'Est, q u e l q u e s unes d ' A l l e m a g n e , de F rance o u d ' A n 
g le ter re . Neuf d 'en t re e l les ob t in ren t le g rade léga l de doc teu r en 
médec ine , ch i ru rg ie et obs té t r ique ; sep t l 'obt inrent à t i tre sc ien t i f ique, 
et les huit de rn iè res in te r romp i ren t leurs é tudes avan t , o u en aoû t 
1914. En out re , d a n s le m ê m e t e m p s , cen t t re ize é tud ian tes v e n a n t 
de G r a n d e - B r e t a g n e o u d e l 'Emp i re b r i t ann ique s ' inc r iv i ren t en 
t ro i s ième doc tora t . E l les réuss issa ien t pour la p lupar t à ob ten i r la 
m ê m e année le d i p l ôme à t i t re sc ient i f ique. Le n o m b r e de j e u n e s f i l les 
be lges ne représenta i t donc , sur l ' ensemb le d e la pér iode , q u e 3 5 % 
d e la popu la t ion fém in ine de la Facu l té de m é d e c i n e b ruxe l lo ise 

O n peut d o n c dédu i r e q u e ce fu ren t les f e m m e s é t r angè res qu i 
fami l ia r isèren t en g r a n d e par t ie le mi l ieu un ivers i ta i re à l ' image d e 
l 'é tud iante en médec ine . Nous p o u v o n s d o n c cro i re le doc teur Hé lène 
S p e h I - S c h o o n e j a n s , d i p l ô m é e en 1909, q u a n d el le a f f i rme q u e les 
é tud ian ts accep ta ien t sa p r é s e n c e s a n s d i f f icu l té , qu ' i ls la cons idé 
ra ient c o m m e une des leurs et q u e les p ro fesseu rs ne fa isa ien t pas 
de d i f fé rence en t re e l le et s e s c a m a r a d e s mascu l i ns Le doc teu r A . 

13. A l'Université de Gand, aucune étrangère ne s'inscrivit. Pour Liège, les 
recherches n'ont pas été effectuées. 

14. Entretien avec le Dr H. SpehI-Schoonejans, Bruxelles, 7 février 1973. 
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Co la rd , d i p l ô m é e en 1913, fa isa i t le m ê m e cons ta t , a jou tan t q u e le 
ta len t s o u v e n t é tonnan t des j e u n e s f i l les imposa i t le respect Il faut 
sou l i gne r en ef fet que , sur les v ing t -s ix p r e m i è r e s f e m m e s m é d e c i n s 
d i p l ô m é e s en Be lg ique , qua t re ob t in ren t la p lus g rande d is t inct ion, 
d ix une g r a n d e d is t inc t ion, six une d is t inc t ion et s ix une sat is fact ion. 
Marie D e r s c h e i d r empo r t a en ou t re le p rem ie r pr ix du C o n c o u r s 
in te run ivers i ta i re en 1895 et Be r the De Vr iese , de Gand , en 1900. 
A p p a r e m m e n t , leur accès à l 'un ivers i té ne posa i t d o n c p lus de 
p rob lème , sauf que le n o m b r e d 'é tud ian tes en médec ine restait l imité, 
c o m p a r é au n o m b r e de f i l les qu i en t rep rena ien t des é tudes de 
p h a r m a c i e , et que l 'Un ivers i té de Louva in , el le, leur restai t résolu
m e n t f e r m é e . 

une première percée dans le monde catholique 
D a n s Le Féminisme chrétien de Belgique, Lou ise V a n den P las 
posa i t la ques t i on d ' une éven tue l l e adap ta t i on des p r o g r a m m e s de 
médec ine pour Inciter davan tage de f e m m e s à les suivre. Elle organ isa 
à ce p ropos une pet i te e n q u ê t e en m a r s 1907 '®. T ro is so lu t ions 
é ta ien t s o u m i s e s aux lec t r ices : le s t a tu -quo où les j eunes f i l les 
con t i nua ien t à su iv re les cou rs sans q u e d e s m e s u r e s par t icu l iè res 
ne so ien t pr ises; l ' a m é n a g e m e n t d e t r i bunes «pour d a m e s » avec 
a c c è s s é p a r é et hora i re d ' en t rée et d e sor t ie d is t inct ; l ' o rgan isa t ion 
d 'un e n s e i g n e m e n t spéc i f ique pour f i l l es . Les résul tats de ce s o n d a g e 
d ' op in i on improv i sé fu ren t p r é s e n t é s d e u x mo is p lus ta rd de façon 
t rès f r agmen ta i r e Ni le n o m b r e to ta l de réponses , ni le n o m b r e 
d 'op t i ons pour c h a q u e so lu t ion , ni l 'o r ig ine d e s répondan t (e )s ne 
fu ren t c o m m u n i q u é s . Il ressor t n é a n m o i n s des in fo rmat ions parce l 
la i res q u e la major i té se p rononça i t pou r le s y s t è m e en v igueur , pa rce 
que le con tac t des j e u n e s f i l les avec l 'autre s e x e semb la i t mo ins 
d a n g e r e u x p e n d a n t les cou rs et les t r avaux p ra t iques que lors des 
fê tes o u d e s m o n d a n i t é s I Un cer ta in n o m b r e souha i ta i t c e p e n d a n t 
des en t rées par t icu l iè res et d e s p laces sépa rées . Un seu l p é d a g o g u e 
se d e m a n d a i t , en hés i tan t , si un e n s e i g n e m e n t d is t inct ne conv ien 
drai t pas m i e u x pa rce que «la noble fleur de la sainte pudeur féminine 
était d'un trop grand prix pour être galvaudée à la légère» ! 

15. Entretien avec le Dr A. Colard, Bruxelles, 8 décembre 1973. 
16. « Petite enquête auprès de nos lectrices», Féminisme chrétien de Belgique, 

février 1907, p.3. 
17. «Notre enquête concernant les études médicales des jeunes filles». Idem, 

mai 1907, p. 163. 
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Ma is p e r s o n n e ne semb la i t avo i r sais i l ' occas ion pour p la ider l 'ouver 
ture de la Facu l té de m é d e c i n e d e Louva in ! C e n 'est qu ' en 1912, 
dans le n u m é r o d e févr ier de Féminisme cfirétien, que Cyr i l le V a n 
O v e r b e r g h e x p r i m a le souha i t d e voir les f e m m e s a c c é d e r à VAIma 
Mater louvan is te . P r e s q u e en m ê m e t e m p s , le p ro fesseu r Emi le 
V l l ebergh p récon isa i t la f o rma t ion un ivers i ta i re des j e u n e s f i l les 
ca tho l iques L 'op in ion é m i s e par ces d e u x pe rsonna l i t és n 'est pas 
nég l igeab le : e l le t é m o i g n e que , du cô té ca tho l i que éga lemen t , les 
Idées évo lua ien t f a v o r a b l e m e n t vers la r econna i ssance de l ' engage
men t et des asp i ra t i ons f ém in ines . 

profils des premières praticiennes 
L'or ig ine soc ia le de se ize d e s v ing t -sep t m é d e c i n s d i p l ô m é e s a pu 
être p réc isée . A l ' excep t ion de deux mi l i ta i res de haut rang et de t ro is 
ense ignan ts , t ous les pè res d e s é tud ian tes exerça ien t une pro fes
s i o n l i b é r a l e o u u n e a c t i v i t é i n d é p e n d a n t e , c o m m e r c i a l e o u 
indust r ie l le : la pet i te et m o y e n n e bou rgeo is ie peut donc êt re cons i 
dé rée c o m m e un mi l ieu d e rec ru temen t «nature l» pou r cet te pro fes
sion. 

Q u e l q u e s In fo rmat ions ont é g a l e m e n t pu êt re réco l tées sur le statut 
profess ionnel des premières f e m m e s médec ins . Parmi cel les exerçant 
avan t 1914, t ro is au m o i n s t rava i l la ient à t e m p s p le in d a n s un serv ice 
publ ic et d ix à t e m p s part ie l . Sept f e m m e s remp l i ssa ien t les fonc t ions 
d 'aux i l ia i res ou de m é d e c i n s d a n s d e s se rv i ces d 'hôp i taux urba ins . 
Une t ravai l la i t d a n s un labora to i re c o m m u n a l , une aut re d a n s un 
p réven to r i um de la Vi l le de Bruxe l les a u l i t toral. T a n d i s que l 'une 
procéda i t aux e x a m e n s m é d i c a u x d ' a d m i s s i o n des f e m m e s à la 
Soc ié té nat iona le d e s c h e m i n s de fers, t rois au t res superv isa ien t des 
éco les et des c r è c h e s c o m m u n a l e s . Enf in, Hé lène S p e h l - S c h o o n e -
j ans tenai t des consu l ta t i ons pour nou r r i ssons et donna i t des cou rs 
de santé , d ' hyg i ène et de ch im ie d a n s une éco le m o y e n n e c o m m u 
na le pour f i l les. 

L 'état-c iv i l de d ix -sep t p ra t i c iennes est c o n n u a v e c cer t i tude : c inq 
cé l iba ta i res et d o u z e mar i ées . Pa rm i ces de rn iè res , une ar rê ta de 
pra t iquer au m o m e n t d e son mar iage , pour rep rendre qua t re ans p lus 

18. «Hooger onderwijs voor katholieke vrouwen», Dietsche Warandeen Belfort, 
1913, p.295. 
Cyrille Van Overbergh était un parlementaire catholique Influent. 
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tard , ap rès êt re d e v e n u e veuve . D e u x au t res ar rê tèrent ap rès un ou 
d e u x ans de mar iage . Les neuf au t res ne v i rent pas dans le mar iage 
un mot i f pour renonce r à leur ac t iv i té p ro fess ionne l le . A v e c les trois 
m é d e c i n s de nat iona l i té é t rangè re , m a r i é e s et ac t i ves en Be lg ique, 
e l les fo rma ien t un g roupe de d o u z e p ionn iè res audac ieuses , à contre-
courant de l 'opinion publ ique. Lou ise V a n den Plas avait appa remmen t 
vu jus te lorsqu 'e l le sou l igna i t q u e des médec ins , qui s 'é ta ient longue
men t et d u r e m e n t p r é p a r é e s à leur mét ier , n 'y renoncera ien t pas 
vo lon t ie rs M ê m e si le n o m b r e rest re in t d ' obse rva t i ons n 'autor ise 
pas de conc lus i on généra le , ces fa i ts con f i rmen t tou te fo is le juge
men t ém is par un p h a r m a c i e n , G e o r g e s De than , qui écr ivai t dans le 
Journal de la Pharmacie d'Anvers que d e p lus en p lus de bourgeo i 
ses a l la ient d é s o r m a i s , con t ra i r emen t au p a s s é et à dé fau t de dot 
con fo r tab le , exe rce r une p ro fess ion lucra t ive 

soigner...mais quels patients? 
Il est p lus di f f ic i le de dé te rm ine r si ces p r e m i è r e s f e m m e s m é d e c i n s 
réuss i ren t leur v ie p ro fess ionne l le . D i ve rses sou rces fourn issen t 
tou te fo is q u e l q u e s ind ica t ions . A ins i , en s e p t e m b r e 1894, le j ou rna 
l iste C h a m p a l in te r rogea les qua t re p ionn iè res pour le journa l l ibéral 
b ruxe l lo is La Réforme^\ A p ropos de ses re la t ions avec ses pat ients , 
Mar ie Dersche id , à pe ine instal lée, ne pouva i t rien dire mais C lémence 
Everar t et Sy lv ie V a n H e e r s w y n g h e l s , p ra t iquan t respec t i vement 
d e p u i s un an et six mois , répond i ren t v a g u e m e n t qu 'e l les pensa ien t 
pouvo i r êt re sat is fa i tes. Isala V a n Diest , el le, avec dix ans de prat ique, 
fourn i t des ind ica t ions p réc ieuses . Q u a n d el le ouvr i t son cab ine t à 
Bruxe l les , e l le avai t dé jà t rava i l lé p e n d a n t deux ans au Re fuge , 
m a i s o n d 'accue i l pour p ros t i tuées , don t e l le étai t d e v e n u e d i rect r ice-
ad jo in te en 1886^^. Sa c l ien tè le se d é v e l o p p a d ' abo rd len tement , 
f o r m é e p r i nc ipa lemen t d e pa t ien tes d 'o r ig ine é t rangè re . Ang la i ses et 
A m é r i c a i n e s dé jà p lus fami l i a r i sées aux f e m m e s médec ins . Progres
s i vemen t , le n o m b r e de pat ien ts be lges a u g m e n t a ma is Isala so igna i t 
u n i q u e m e n t des f e m m e s et d e s en fan ts . 

19. "Princesses de sciences», Féminisme ctirétien de Belgique, avril 1909, 
pp.3-4. 

20. Journal de la pharmacie d'Anvers, 1897, LUI, pp.441-445. 
21. La Réforme, 19 septembre 1894. 
22. Le Refuge est une maison d'accueil pour prostituées fondée à Bruxelles en 

1881, grâce au concours de la baronne Mimi Rogala de Biebenstein, avec 
qui Isala Van Diest se lia d'amitié. 



Hommage à R.S., huile sur toile, env.60 x 80 cm. 
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Il sera i t tou te fo is p r é m a t u r é d 'en conc lu re q u ' u n c h a n g e m e n t de 
men ta l i t é , f avo rab le aux f e m m e s m é d e c i n s , se dess ina i t d a n s d e 
la rges c o u c h e s d e la popu la t ion . Le fait qu ' I sa la V a n Diest so igna i t 
des p r o s t i t u é e s et s ' engagea i t à f o n d d a n s cet te tâche , é lo igna i t 
d 'e l le b ien des bou rgeo i ses , en ce t e m p s de pud ibonde r i e qui étai t , 
su r tou t en ma t iè re sexue l le , t rès étroi t et in to lérant . D a n s les a n n é e s 
1890, les f e m m e s m é d e c i n s fa isa ien t e n c o r e l 'objet d 'ar t ic les polé
m i q u e s d a n s le m i l i eu méd i co -sc i en t i f i que . Un e x e m p l e , à t i t re 
indicat i f : l ' ém inen t a c a d é m i c i e n f rança is Ju les S i m o n et son f rère 
G u s t a v e , médec in , a f f i rma ien t e n c o r e d a n s la Gazette médicale de 
Liège que p r o b a b l e m e n t la f e m m e ne réussi ra i t j a m a i s d a n s la 
p ro fess ion méd ica le . Leur op in ion , c 'es t q u e d ' une part le pub l ic ne 
s ' a d r e s s e r a pas vo lon t ie rs à e l le et d 'au t re part , en ra ison d e ses 
fo rces l imi tées, qu 'e l le ne p o u r r a so igne r qu ' un pet i t n o m b r e d e 
pat ients et se ra accab lée par la responsabi l i té beaucoup t rop lourde 

D a n s les mi l ieux ca tho l i ques , le pè re rédempto r i s te F-X. God ts , 
c o n n u pour son an t i f ém in i sme , c o n d a m n a i t e n c o r e réso lumen t la 
f e m m e m é d e c i n en 1903 Seu l le tou t j e u n e m o u v e m e n t fémin is te 
ca tho l ique protesta i t t im idemen t par la vo ix d u journa l is te René Henry 
qui , m a n i f e s t e m e n t , n 'y c roya i t l u i - m ê m e qu ' à moi t ié : il sou tena i t 
q u ' e n tou te h y p o t h è s e le n o m b r e d e f e m m e s m é d e c i n s resterai t si 
m i n i m e que ce la ne cons t i tuera i t en fait a u c u n e m e n a c e pour la 
famille2^ 

D ' a p r è s le doc teu r Co la rd , les f e m m e s m é d e c i n s ne réuss i ren t 
q u ' a p r è s 1918 : les p ionn iè res , les v i n g t - d e u x p ra t i c iennes d 'avan t 
1914, au ra ien t rencon t ré , se lon s o n av is , de fo r tes d i f f icu l tés pour se 
cons t i t ue r une c l ien tè le et n 'au ra ien t j a m a i s e u d e t rès g ros cab ine ts . 
U n e e x c e p t i o n doi t c e p e n d a n t ê t re fa i te pou r Mar ie De rsche id *̂ ''. 

23. «La femme docteur et la pharmacienne», Gazette médicale de Liège, 1892, 
IV, pp.361-365. 

24. F-X.GODTS, Erreurs et crimes en fait d'éducation. Le féminisme condamné 
par des principes de ttiéologie et de philosophie, Roulera-Bruxelles, 1903, 
p.260 et sv. 

25. R. HENRY, «Un féministe malgré lui, le R.P. Godts» dans Féminisme 
chrétien, Bruxelles, 1903, p. 12. 

26. Fille de Charles Derscheid, directeur de la fabrique de porcelaine Boch à La 
Louvière. Elle poursuit d'abord des études d'institutrice à Mons, puis entreprit 
ses études médicales. Elle épousa plus tard le docteur Albert Delcourt et 
créa, après la première guerre mondiale, en 1921, la Fédération des femmes 
universitaires. 
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Ap rès ses é tudes, el le part i t se fo rmer en o r thopéd ie aup rès de d ivers 
spéc ia l is tes r e n o m m é s à Ber l in , V i e n n e et A u g s b o u r g et dev in t e l le-
m ê m e un des p r e m i e r s s p é c i a l i s t e s b e l g e s d a n s ce d o m a i n e . 
Rap idemen t réputé, son cab ine t at t i ra de n o m b r e u x pat ients . En 
outre, c o m m e m é d e c i n des hôp i taux de la Vi l le de Bruxe l les , e l le 
so igna i t les en fan ts ass is tés . 

D 'au t res ind ices t é m o i g n e n t e n c o r e de cet te en t rée di f f ic i le des f em
m e s d a n s la p ro fess ion . Les d e u x p lus impor tan tes assoc ia t i ons 
fémin is tes bou rgeo i ses , La L igue be lge du droi t des f e m m e s et Le 
f é m i n i s m e chré t ien de Be lg ique s ' engagè ren t à fond, d a n s leurs 
revues, pour fami l ia r iser d a v a n t a g e le pub l ic à la f e m m e médec in . 
Les deux revues fé l ic i ta ient c h a q u e nouve l le d i p l ô m é e et renda ien t 
pub l iques les nom ina t i ons et les réuss i tes . De p lus La Ligue consa
cra, au cours des t ro is p rem iè res a n n é e s de pub l ica t ion , qua t re 
ar t ic les conva incan t s sur la capac i t é et l 'ap t i tude des f e m m e s à 
exe rce r la p ro fess ion méd i ca le : el le essaya i t a ins i de faire reconna î 
tre le pr inc ipe des «so ins de f e m m e s par les f e m m e s » De son côté, 
Lou ise V a n den Plas publ ia i t en févr ier 1907 un a rden t p la idoyer pour 
la f e m m e m é d e c i n d a n s Féminisme ctirétien. A cet te occas ion , el le 
cons idéra i t que si le n o m b r e d ' é tud ian tes en m é d e c i n e cro issa i t 
b e a u c o u p p lus l en temen t en Be lg ique qu ' en F rance , cet te d i f fé rence 
était impu tab le au m a n q u e d e con f i ance du pub l ic be lge à l e u r é g a r d . 

A u vu des hés i ta t ions et des len teurs pour accep te r la f e m m e m é d e 
cin, l 'accès rapide et re la t i vement impor tan t de p ra t i c iennes d a n s les 
serv ices pub l ics t radu i t ce r t a i nemen t leur dés i r d ' assu re r leur p ropre 
aven i r . El les y aura ien t t r ouvé un m o y e n d 'exe rce r leur p ro fess ion 
sans in ter rupt ion et sans devo i r p rend re de t rop g rands r isques. Le 
fait que dix de ces d a m e s ava ien t en p lus un cab ine t pr ivé con fo r te 
cet te in terpré ta t ion, qu i ne peut tou te fo is pas êt re d a v a n t a g e vér i f iée. 
En revanche , deux au t res fac teurs ont ce r t a i nemen t pu in f luencer 
leur cho ix : d ' une part les hora i res f ixes et la régular i té garan t ie par 
la fonc t ion s 'adap ta ien t m ieux à la v ie d e fami l le du médec in , d 'au t re 
part la r econna i ssance et le p res t ige qu 'e l les pouva ien t a ins i acquér i r 
et dont e l les ava ien t beso in b ien p lus que les h o m m e s . 

En 1914, il y avai t a u mo ins d ix -sep t f e m m e s m é d e c i n s en act iv i té 
en Be lg ique . L 'annua i re méd i ca l en recense d ix à Bruxe l les , d e u x à 
Gand , deux à A n v e r s et t ro is à L iège . A l 'Expos i t ion in te rna t iona le 
de G a n d en 1913, le pav i l lon c o n s a c r é a u x act iv i tés f ém in i nes ne 

27. La Ligue, I, 1893, iii, pp.77-89; pp.81-83; III, 1895, ii, pp.56-61. 
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rep résen te pas e n c o r e la p ro fess ion méd ica le . En revanche , l 'expo
s i t ion sur «La F e m m e c o n t e m p o r a i n e » , qu i eut l ieu en ma i et ju in 
1914 s o u s les ausp i ces et d a n s les sa l les d e fê tes d e la vi l le d 'Anve rs 
lui a c c o r d e une p lace impor tan te . La q u a t r i è m e d iv is ion, «Un ivers i té 
et l abora to i res» ava i t cho is i Isa la V a n Diest c o m m e p rés iden te 
d ' h o n n e u r et Ju l ia Gabr ië l s c o m m e sec ré ta i re généra le . La sous-
d iv i s ion « M é d e c i n e » , qui p résen ta i t d e s rad iog raph ies , des images 
m i c r o s c o p i q u e s , a n a l y s e s d e l a b o r a t o i r e e t a u t r e s m a t é r i e l s 
sc ien t i f i ques , des pho tos et des pet i tes b rochu res , avai t é té c o n ç u e 
par une équ ipe de f e m m e s médec ins , d e u x Anverso ises , trois Bruxel 
lo ises, une Gan to i se et une L iégeo ise D a n s une note de t ravai l , 
Ju l ia Gabr ië ls s ignalai t qu 'en Belgkque, à ce momen t , d ix-neuf f e m m e s 
p ra t iqua ien t . El le décr iva i t le rôle impor tan t de la f e m m e médec in 
d a n s les c r è c h e s et j a rd ins d 'en fan ts , d a n s les d i spensa i res pour 
f e m m e s et en fan ts tubercu leux , d a n s les hôp i taux et les consu l ta t ions 
pour nour r i ssons . Ma is son a f f i rma t ion que la car r iè re de la f e m m e 
n'éta i t pas s o u m i s e à d 'au t res lois et d 'au t res p ré jugés que la car r ière 
de l ' h o m m e ne co r responda i t c e r t a i n e m e n t pas à la réal i té. 

conclusion 
Il est cer ta in q u e l ' accès des f e m m e s à la p ro fess ion étai t en Be lg ique 
une not ion t rop neuve pour être accep tée rap idement . Elle représentai t 
un déf i aux m o e u r s et aux hab i t udes d o m i n a n t e s te l q u ' a u c u n des 
deux part is pol i t iques t rad i t ionnels ne la sout int . Les que lques h o m m e s 
p o l i t i q u e s l i b é r a u x q u i la d é f e n d a i e n t a g i r e n t p a r c o n v i c t i o n 
p e r s o n n e l l e . En revanche , la ma jo r i t é d e s pa r l emen ta i r es , des 
p ro fesseu rs d 'un ive rs i té et d e s m e m b r e s d e l ' Aca dém ie roya le de 
médec ine étaient o p p o s é s à l 'admiss ion des f e m m e s pour des ra isons 
é th iques . Imp l i c i tement , la f ier té p ro fess ionne l l e et la vo lon té de 
p ro tége r la co rpo ra t i on con t re un rec ru temen t p lus la rge joua ien t 
na tu re l l emen t auss i . 

Ma i s une fo is l ' accès à l 'un ivers i té au to r i sé , a u c u n e l imite aux é tudes 
o u aux e x a m e n s ne fut i m p o s é e aux f e m m e s , b ien que de te l les 
d i spos i t i ons a ient é té e n v i s a g é e s . Ce t t e s i tua t ion favo rab le at t i ra 
p r o b a b l e m e n t les n o m b r e u s e s j e u n e s f i l les é t r angè res qu i v in rent 

28. De hedendaagsche vrouw. Tentoonstelling mei-juni. Officiôle catalogus, 
Anvers, 1914, pp.27-29. Il s'agissait de Jeanne Verschueren, Marie-Louise 
Delhaye-Lawaese, Marie Delcourt-Derscheid, Bettina Desneux-Weill, Hélène 
SpehI-Schoonejans, Bertha De Vriese et Berthe Walsch-Kerens. 
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é tud ie r d a n s not re pays . A ins i , n o u s s a v o n s q u e les j e u n e s f i l les 
russes d isposa ien t d 'un inst i tut méd ica l p ropre ma is qu 'e l les n 'é ta ient 
a d m i s e s à l 'un ivers i té que c o m m e aud i t r i ces j u s q u ' e n 1908, et p lus 
d u tout ensu i te . N o u s s a v o n s auss i q u e les Ang la i ses ava ien t des 
éco les méd ica les spéc i f i ques pour f i l les ma is que , a d m i s e s aux 
e x a m e n s des un ivers i tés loca les et des ju rys m é d i c a u x , e l les ne 
pouva ien t ob ten i r d e d i p l ô m e ni de C a m b r i d g e ni d 'Ox fo rd . 

La Be lg ique ava i t d o n c en q u e l q u e sor te «ra t t rapé» son re tard par 
une large ouve r tu re aux é t u d e s et à la p ro fess ion , ce qu i n ' e m p ê c h e 
q u e de for tes rés is tances subs is ta ien t , sur tou t d a n s le m o n d e ca tho
l ique. C e n 'est q u ' a p r è s la p rem iè re guer re mond ia le , en 1920, q u e 
les f e m m e s furent a d m i s e s à la facu l té de m é d e c i n e d e l 'Un ivers i té 
de Louva in : avan t ce t te da te , les f e m m e s ca tho l i ques ne béné f i 
ciaient donc pas d 'une réel le possibi l i té d e se lancer dans la profession. 



sphère privée, sphère publique 
le mouvement de réforme des soins 
infirmiers et les infirmières militaires 

britanniques 1854-1914. 

anne summmers* 

Duran t p r e s q u e tout le XIX^ s ièc le, les in f i rmières mi l i ta i res furent une 
e s p è c e rare et m e n a c é e en G r a n d e - B r e t a g n e . En dép i t de l ' in terven
t ion de F lo rence N igh t i nga le ' lors d e la gue r re d e C r i m é e (1854-
1856) , le pe rsonne l mascu l i n p r é d o m i n a d a n s le s y s t è m e hospi ta l ier 
mil i taire. Jusqu 'en 1882, il n 'y avai t guère que deux cent res hospital iers 
mi l i ta i res d u sud de l 'Ang le te r re à e m p l o y e r d e s in f i rmières, ma is 
j a m a i s p lus d ' une douza ine . A la f in d u s ièc le (1898) , on en d é n o m b r e 
sep tan te -deux d a n s les hôp i taux mi l i ta i res de G r a n d e - B r e t a g n e et de 

* Cet article a fait l'objet d'une communication au Colloque intemational «Lieux 
de femmes dans l'espace public 1800-1930», organisé à l'Université de 
Lausanne en novembre 1991. Elle a été publiée dans les actes sous le titre 
«De l'autonomie domestique à la subordination publique : le mouvement de 
réforme des soins infirmiers et les infirmières militaires britanniques 1854-
1914», (Lausanne, 1992, trad. Ch. Ostorero-Philippoz et M. Hennard). 
Cet article ouvre un double débat: celui de la professionnalisation du métier 
d'infirmière dans le courant du XIX° siècle, et celui de l'interférence des 
rapports de genre et des rapports de classe dans une Angleterre qui n'a pas 
connu les bouleversements sociaux de 1789. 

1. ndlr: Florence Nightingale (1823 -1910), fondatrice du nursing, s'est rendue 
célèbre en organisant des hôpitaux militaires de campagne lors des guerres 
de Crimée, de Sécession et franco-allemande. Ses Notes on nursing datent 
de 1859. 
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l 'Empi re . U n e des ra isons é v i d e n t e s d e l ' échec d e la « fémin isa t ion» 
des t roupes san i ta i res rés ide d a n s la fonc t ion quas i e x c l u s i v e m e n t 
impér ia l is te de l ' a rmée b r i t ann ique du ran t la s e c o n d e moi t ié d u XIX" 
s ièc le. La p lupar t des gue r res é ta ien t m e n é e s dans un con tex te 
co lon ia l où l 'on cra igna i t pour la sécur i té des f e m m e s b r i tann iques , 
et où les m e m b r e s d e s fami l l es de so lda ts n 'é ta ien t pas admis . U n e 
aut re exp l ica t ion , mo ins man i fes te , t ient à l 'ex t raord ina i re d i f f icu l té 
rencon t rée par les ré fo rma teu rs des so ins hosp i ta l ie rs ap rès la guer 
re de Cr imée , lorsqu' i ls chercha ien t à ra t tacher leur propre concep t ion 
de la «miss ion de la f e m m e » aux s t ruc tu res h ié ra rch iques c o m p l e x e s 
du D é p a r t e m e n t méd ica l de l ' a rmée. 

Par conséquen t , l 'h is to i re d u p e r s o n n e l san i ta i re de l ' a rmée nous 
permet de met t re en év i dence un cer ta in n o m b r e d ' i dées reçues sur 
les re lat ions de c lasse et les rappor ts de gen re d a n s l 'Ang le ter re 
v ic to r ienne. En gu ise de pré l im ina i re , j ' e xam ine ra i d ' abo rd les at t i tu
des cou ran tes face au t ravai l d e s f e m m e s du ran t cet te pér iode , je 
décr i ra i é g a l e m e n t les d é v e l o p p e m e n t s du serv ice in f i rmier civi l et 
leur inc idence d i recte sur la c réa t ion des t roupes san i ta i res fémin ines . 

domesticité et révolution industrielle. 
Le concep t v ic tor ien des «sphè res s é p a r é e s » a re tenu l 'a t tent ion d e s 
h is tor iens et des h is to r iennes de l 'h is to i re d e f e m m e s depu i s p rès 
d 'une v ing ta ine d ' années . D i ve rses es t ima t i ons des re la t ions en t re 
ces sphè res on t condu i t à rééva luer l ' impac t d e l ' indust r ia l isa t ion et 
de l 'u rban isa t ion sur la soc ié té b r i tann ique en généra l , et sur les 
f e m m e s b r i t ann iques en par t i cu l ie r ^. O n s 'es t s o u v e n u q u e la 
révo lu t ion indust r ie l le est un p h é n o m è n e qui a d o n n é na i ssance à 
une nouve l le «c lasse m o y e n n e » , de m ê m e qu ' à une nouve l le c lasse 
ouvr iè re , et q u e l 'on cons t ru isa i t du ran t cet te pé r iode au tan t de 
ban l i eues v e r d o y a n t e s q u e d e taud is su rpeup lés , de sa l les à m a n g e r 
et de ja rd ins que d 'us ines . O n a prê té a t ten t ion aux c h a n g e m e n t s 
dans l 'habi tat et dans les re lat ions d o m e s t i q u e s autant qu ' aux conf l i ts 
sur les l ieux de t rava i l et aux m o u v e m e n t s sur les marchés . 

Si l 'on deva i t chois i r , à t i t re d ' e x e m p l e , une seu le é tude de cas pour 
i l lustrer l ' impor tance p r imord ia le de la sphè re non indust r ie l le en 
cet te pér iode de t r ans fo rma t i on é c o n o m i q u e , c 'es t aux s ta t i s t iques 

2. L. DAVIDOFF et C. HALL, Family Fortunes : Men and Women in the English 
Middie Class, London, Hutchinson, 1987. 
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c o n c e r n a n t l ' emp lo i f ém in in d a n s les se rv i ces d o m e s t i q u e s qu' i l 
faudra i t recour i r . En ef fet , le serv ice d o m e s t i q u e étai t non seu lemen t 
le sec teu r le p lus large d ' emp lo i f ém in in ma is auss i ce lu i qu i connu t 
la p lus for te c ro i ssance au cou rs d u s ièc le . Ce t te c ro i ssance faisai t 
t e l l emen t par t ie du p a y s a g e soc ia l qu 'e l le étai t p ra t i quemen t auss i 
inv is ib le pour les con tempo ra ins que l 'air qu ' i ls respi ra ient , et pour tant 
tout auss i i nd i spensab le I P e n d a n t l ong temps , cet te invis ibi l i té se 
pe rpé tua . C e n'est que r é c e m m e n t que d ivers au teu rs ont c o m m e n c é 
à rééva lue r ce t te image , j usqu 'a l o r s f a u s s é e ^. 

En ch i f f res abso lus , le n o m b r e de d o m e s t i q u e s n 'a c e s s é de croî t re 
du ran t tout le XIX^ s ièc le. En 1841, sur un to ta l de 1 815 000 f e m m e s 
ac t i ves , 358 000 t rava i l la ient d a n s les indus t r ies text i les et 989 000 
d a n s le serv ice d o m e s t i q u e . El les son t 1 6 7 8 0 0 0 ac t i ves en 1871 (et 
72 6 0 0 0 d a n s le text i le) et 2 127 0 0 0 en 1911 (et 8 7 0 000 ouvr iè res) . 
C e s s ta t i s t iques mon t ren t que les n o u v e a u x m o d e s de vie, p ropres 
aux « n o u v e a u x riches» pe rm i ren t l ' expans ion des emp lo i s t rad i t ion
ne ls pour les « tou jours pauv res»" . Les ch i f f res bru ts c i tés p r é c é d e m 
m e n t ne t i ennen t é v i d e m m e n t pas c o m p t e des var iab les te l les que 
la ta i l le de l 'en t repr ise ou d e la fami l le , la quan t i té de pe rsonne l par 
m a i s o n o u par é tab l i ssemen t , et ne p e u v e n t rendre c o m p t e préc isé
men t des re la t ions en t re e m p l o y e u r s et e m p l o y é s ^. N é a n m o i n s , ils 
mon t ren t s a n s a u c u n e é q u i v o q u e qu 'un n o m b r e é n o r m e de sa lar iés 
ont con t rac té cet te f o r m e d 'emp lo i , que b e a u c o u p de f e m m e s non 
sa la r iées ont dû fourn i r ces p res ta t i ons ou en bénéf ic ier . O n peut 
d o n c conc lu re que c 'est en t rès g r a n d e p ropor t ion que les f e m m e s 
en G r a n d e B re tagne furent imp l i quées d ' une man iè re o u d ' une aut re 
d a n s les re la t ions soc ia les indu i tes par le t ravai l domes t i que . Dès 
lors, le serv ice d o m e s t i q u e leur a fourn i la b a s e d ' une expé r ience 
c o m m u n e : on pour ra i t m ê m e d i re q u e les f e m m e s furent «mar 
q u é e s » par les s c h é m a s de t rava i l et d e c o m p o r t e m e n t qu ' imp l iqua i t 
ce t ype d 'emp lo i . 

3. L. DAVIDOFF, «Class and Gender in Victorian England: The Diaries of A.J. 
Munby and Hannah Culiwick», in J-L. NEWTON, M. RYAN and J. 
WALKOWIT2, eds, Sex and Class in Women's History, London, 1983; J-R. 
GILLIS, «Servants, sexual relations and the Risks of lllegitimacy in London 
1801-1900" in Feminist Studies, V, 1, 1979 ; E. HIGGS, «Domestic Service 
and Household Production» in Angela V. JOHN, éd., UnequalOpportunities, 
Oxford, Blackwell, 1986. 

4. ndtr. les termes entre guillemets sont en français dans le texte original. 
5. Cet aspect est développé dans HIGGS, op.cit. 
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Si ce p r é s u p p o s é est co r rec t , il ne se ra pas su rp renan t de voir ces 
s c h é m a s se reprodu i re d a n s les end ro i t s où les f e m m e s t rava i l lent , 
m ê m e en -deho rs de la s p h è r e pr ivée. O n peut d o n c s 'a t tendre à 
cons ta te r une ex tens ion d u rô le des f e m m e s d a n s la soc ié té , c o n ç u e 
en des t e r m e s qu i re f lè tent o u dé r i ven t des t rad i t ions de t ravai l et d e s 
responsab i l i tés an té r ieu res , et à ce q u e les c o u t u m e s , le l angage et 
les p ra t iques d u se rv i ce d o m e s t i q u e so ient t r ansposés d a n s d 'au t res 
sphères . L 'h is to i re de la ré fo rme d e s so ins in f i rmiers en G r a n d e -
B re tagne co r robo re ce t te t hèse d e m a n i è r e exemp la i r e . 

Ma is il impor te de rappe le r d ' a b o r d le con tex te d a n s leque l éta i t 
c o n ç u e à cet te é p o q u e la «m iss ion d e la f e m m e » , c 'es t -à -d i re le rôle 
des f e m m e s d e s c lasses m o y e n n e s et de la hau te bou rgeo i s i e d a n s 
le m o u v e m e n t d e ré fo rme soc ia le . 

l'enrôlement des femmes 
dans le mouvement de réforme sociale 
Vers le mi l ieu du XIX® siècle, de nombreux penseurs rel igieux, h o m m e s 
et f e m m e s , cons idè ren t le rôle d e s f e m m e s en tant q u ' e m p l o y e u r s o u 
ma î t resses de d o m e s t i q u e s c o m m e un p h é n o m è n e d ' i m p o r t a n c e 
c ruc ia le pour le pro je t de réconc i l ia t ion soc ia le et de ré fo rme. L ' idée 
que la G r a n d e - B r e t a g n e n 'éta i t p lus une soc ié té uni ta i re, ma is qu 'e l le 
étai t d e v e n u e «deux na t ions» à c a u s e d u fossé phys i que et soc ia l 
c ro issant en t re les d i f fé ren tes c lasses (v is ib le sur tout d a n s les v i l les) , 
était une sou rce de g r a n d e inqu ié tude . Dans les c i tés et les v i l les en 
p le ine expans ion , les e m p l o y e u r s p rospè res ne v iva ien t p lus «au-
d e s s u s d u m a g a s i n » , ne pa r tagea ien t p lus leurs repas a v e c leurs 
e m p l o y é s ma is se dép laça ien t a v e c leur fami l le ve rs des rés idences 
s i tuées dans les nouve l l es ban l i eues . La c ro i ssance rap ide des pa
ro isses u rba ines p laça de n o m b r e u x p a u v r e s hors d 'a t te in te de 
l ' e n s e i g n e m e n t et d e la tu te l le c h r é t i e n n e ^. S i m u l t a n é m e n t d e 
n o m b r e u s e s f e m m e s , à la tê te de leur m a i s o n n é e , é ta ient en t ra in 
d 'acquér i r un p e r s o n n e l d o m e s t i q u e p lus n o m b r e u x , d e déve loppe r , 
d u fait de la cohab i ta t i on , des con tac t s é t ro i ts a v e c leurs b o n n e s et 
d 'établ i r a insi des re la t ions qui t raversa ien t les c lasses soc ia les . El les 
ne se con ten ta ien t pas d ' e n s e i g n e r à leurs e m p l o y é s leurs devo i r s 
domes t i ques , e l les d isc ip l ina ien t é g a l e m e n t leurs s t ruc tu res de t ra-

6. Pour cet aspect: DAVIDOFF and HALL, op.cit.; A. SUMMERS, «A Home 
from Home. Women's Philantropic Work in the Nineteenth Century» in S. 
BURMAN, éd.. Fit Work for Women, London, Croom Helm, 1979. 
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v a i l , m o d i f i a i e n t l e u r c o m p o r t e m e n t s o c i a l e t f r é q u e m m e n t 
superv i sa ien t leurs p ra t iques re l ig ieuses . A u s s i l 'espoi r d 'amé l io re r 
le c l imat soc ia l g râce à ces re la t ions de domes t i c i t é était- i l réel, 
c o m m e en t é m o i g n e n t de n o m b r e u x d i scours . En 1855, devan t un 
aud i to i re de d a m e s , le r évé rend J-S. B r e w e r décr i t les pauv res 
l ondon iens qui , i ncapab les de g a g n e r leur v ie, sont ob l igés d 'en t rer 
à l ' hosp ice , c o m m e appa r tenan t «principalement à une classe qui 
n'est jamais entrée en contact avec les couches supérieures de la 
société. Ils n'ont pas exercé la fonction de domestique; ils ont été 
complètement écartés dans leurs sympathies, leur formation, leurs 
joies et leurs peines - bref, durant toute leur vie - des plus hauts rangs 
de la société. Sur eux, les classes les plus fortunées n'ont aucune 
prise et n'exercent aucune influence»''. Et le révé rend d ' ins is ter sur 
le rôle «soc ia l et po l i t ique» des f e m m e s des c lasses supér ieu res , v ia 
l e u r s s e r v a n t e s , qu i , d e m a i n , s e r o n t l es é p o u s e s d e p e t i t s 
c o m m e r ç a n t s ou d 'ouvr ie rs . A ce t te occas ion , il exho r ta auss i son 
aud i to i re à v is i ter les p a u v r e s p e n s i o n n a i r e s d e s hosp ices 

l'hôpital, lieu privilégié de la bienfaisance 
féminine 
S'i l y ava i t de n o m b r e u x m o y e n s d ' exe rce r la «miss ion de la f e m m e » 
( les é p o u s e s et les f i l les des m e m b r e s d u c le rgé se mont ra ien t dé jà 
t rès ac t i ves en v is i tant les p a u v r e s à domic i l e , en fondan t des c lubs 
d ' é c o n o m i e d o m e s t i q u e et de cou tu re pour les f e m m e s démun ies ; en 
e n s e i g n a n t le c a t é c h i s m e à leurs en fan ts ) , le l ieu pr iv i lég ié de la 
b i en fa i sance restai t l 'hôpi ta l . Les «hôp i taux b é n é v o l e s » f ondés par 
souscr ip t ions char i tab les au XVI11" s ièc le, af in de subven i r aux beso ins 
des m a l a d e s pauv res , n 'é ta ien t nu l l emen t des endro i t s p i toyab les ou 
des l ieux de perd i t ion: les t ra i tement méd i caux qui y éta ient d i spensés 
c o r r e s p o n d a i e n t aux s t a n d a r d s de l ' époque ^. 

Ce t te in i t iat ive ré fo rmat r i ce étai t c o n ç u e b ien p lus c o m m e un pro je t 
m iss ionna i re chré t ien que c o m m e un p r o g r a m m e méd ica l : «Lorsque 
le pasteur rend visite à ses ouailles nécessiteuses, déc la re un pas
teur en 1854, // est souvent gêné par les inconvénients de l'humble 

7. Rev. F-D. MAURICE, Lectures to Ladies on Practical Subjects, Cambridge, 
Macmillan, 1855, pp.273-277. 

8. Ibidem. 
9. Pour une présentation générale des «hôpitaux bénévoles»: J. WOODWARD, 

To Do the Sick No Harm, London, Routledge. 1974. 
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domicile où réside l'homme malade. La présence inévitable de la 
famille, le bruit des enfants et les interruptions dues à des motifs 
divers, distraient fréquemment l'attention et entravent la solennité de 
l'occasion. A l'hôpital tous ces inconvénients sont supprimés. Là, les 
malades sont dans des salles tranquilles et confortables; leur coeur 
s'est déjà quelque peu adouci suite à la gentillesse qui leur a été 
prodiguée et leur esprit est mieux disposé à prêter attention aux 
grandes affaires de l'éternité. Quelle belle occasion de tourner les 
âmes vers le Sauveur» '°! 

Cet te desc r ip t i on d e l ' t iôpi ta l et d u lit d u ma lade , mo ins c o m m e l ieu 
de so ins m é d i c a u x q u e de dé l i v rance sp i r i tue l le , appara î t c la i rement 
d a n s un o u v r a g e pub l ié en 1854 par M a r y S tan ley , Hospitals and 
Sisterhoods. Fi l le de l ' évêque de N o r w i c h et soeu r du d o y e n de 
W e s t m i n s t e r , a m i e p roche de F lo rence N igh t inga le , Ma ry S tan ley fut 
r esponsab le , ve rs la f in des a n n é e s 1854, de l ' e n g a g e m e n t des 
in f i rmières qu i se jo igna ien t à l ' expéd i t ion de N igh t inga le duran t la 
gue r re de C r i m é e S o n o u v r a g e v isai t à dé fend re le n o u v e a u 
m o u v e m e n t qui chercha i t à é tab l i r d e s c o m m u n a u t é s de re l ig ieuses 
au se in de l 'Eg l ise d 'Ang le te r re , m o u v e m e n t t rès con t rove rsé car 
p r é s u m é d ' insp i ra t ion «ca tho l i que» . Pour el le, les c o m m u n a u t é s de 
f e m m e s ava ien t un rôle vi tal à j oue r d a n s la ré fo rme des inst i tu t ions 
et des ind iv idus qui s 'é ta ient éca r tés de la tute l le et de l ' ense ignement 
chrét iens. Dans les hôpi taux, la fonct ion d 'o rdres so ignants de f e m m e s 
deva i t cons is te r à superv i se r le t ravai l des in f i rmières ord ina i res dans 
les sa l les ; a ins i e l les assu re ra ien t le bon so in méd i ca l des m a l a d e s 
p a u v r e s ma is ve i l le ra ient é g a l e m e n t à ce q u ' a u c u n e occas ion de 
dé l i v rance spir i tuel le ne soit négl igée. Ses théor ies se basa ient surtout 
sur l ' e xemp le de la p rem iè re c o m m u n a u t é d e f e m m e s so ignan tes d e 
l 'Egl ise d 'Angle ter re , l ' insti tut ion de format ion des inf i rmières St. John's 
House, f o n d é e en 1848 

10. M. STANLEY, Hospitals and Sisterhoods, London, John Murray, 1854, p.4. 
11. Sur le rôle de Mary Stanley pendant la guerre de Crimée : A. SUMMERS, 

Angels and Citizens. 
12. La présentation qui suit est tirée des règlements et rapports annuels de 

St. John's House ainsi que de l'ouvrage de R. FEW, A History of St. John's 
House, London, 1884. Voir aussi ; A. SUMMERS, «The Costs and Benefits 
of Caring: Nursing Charities c.1830-c.1860» in J. BARRY and C. JONES, 
eds, Medicine and Charity before the Welfare State, London, Routledge, 
1991. Pour les communautés de femmes : P-F. ANSON, The Call of the 
Cloister, London, 1964. 
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l'influence des communautés de femmes 
soignantes 
st. John's House éta i t un «ordre ouve r t» o ù les m e m b r e s , d i v i sées 
en t ro is g roupes , ne p rononça ien t a u c u n voeu . Le p rem ie r g r o u p e se 
composa i t de nov ices et d ' i n f i rm iè res , qui , en é c h a n g e d ' un sa la i re 
et d ' une c h a m b r e a v e c pens ion , é ta ien t f o r m é e s pour so igner les 
m a l a d e s à l 'hôpi ta l et à domic i l e . O n a t tenda i t auss i d 'e l les qu 'e l les 
«remplissent les tâches domestiques qui pourraient leur être assi
gnées». Le s e c o n d g roupe , p lus é levé d a n s la h iérarch ie , comprena i t 
les Soeurs , qui superv isa ien t et par t ic ipa ient à la fo rmat ion d u p remier 
g roupe en é c h a n g e d ' u n e c h a m b r e a v e c pens ion ma is sans sa la i re . 
Enf in il y avai t les Soeu rs A s s o c i é e s don t les l iens avec leur foyer ne 
leur pe rmet ta ien t p a s de rés ider sur p lace , ma is qui sou tena ien t de 
man iè re généra le le t rava i l d e St. John's House. La s t ruc tu re de ce t te 
ins t i tu t ion t radu i t une c o n f u s i o n d é l i b é r é e en t re les no t i ons d e 
supér io r i té sp i r i tue l le , soc ia le et p ro fess ionne l le . Le rec ru temen t des 
ladies- c o m m e Soeurs - non r é m u n é r é e s ava i t pour but de mon t re r 
aux in f i rmières des c lasses in fé r ieures «l'exemple d'une personne de 
haut rang assumant ces tâches par pure religiosité et charité»^^. O n 
p résupposa i t que ces d a m e s é ta ient p lus mo t i vées sp i r i tue l lement 
que les t rava i l l euses , et qu 'e l les é ta ien t qua l i f iées pour inst ru i re ces 
d e r n i è r e s s a n s pou r au tan t avo i r b é n é f i c i é e l l e s - m ê m e s d ' u n e 
fo rmat ion p réa lab le . 

Pour les f onda teu rs d e St. John's House, et pou r des obse rva teu r s 
te ls que Mary S tan ley , ce t te s t ruc tu re étai t i déa lemen t a d a p t é e a u 
pro jet d 'appor te r une dé l i v rance sp i r i tue l le aux pauv res sur leurs lits 
de malad ie . Ils y voya ien t un m o d è l e fac i l emen t t r ansposab le aux 
sa l les des g rands hôp i taux , dé jà o r g a n i sés h ié ra rch iquemen t , o ù les 
in f i rm iè res-che fs - les Soeu rs - exe rça ien t un rôle de su rve i l l ance sur 
les in f i rmières o rd ina i res , o u a ides - in f i rm iè res , et où les p rem iè res 
é ta ient par fo is i ssues d ' un mi l ieu soc ia l l é g è r e m e n t supé r ieu r à ces 
dern iè res . Ce l les -c i a s s u m a i e n t souven t des fonc t ions au tan t do 
mes t i ques que méd ica les . C o m m e le sou l i gne un ch i ru rg ien , e l les 

Ndtladies, à entendre ici avec la conotation de classe sociale supérieure que 
le terme implique en Anglais;Soeurs, traduction de l'anglais sister, mais ce 
terme ne renvoie pas à un statut religieux 

13. Greater London Record Office, H.I./ST/SJ/A 19/1, lettre d'Elizabeth Frère, 
1er février 1849. 
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a c c o m p l i s s a i e n t "les tâches normales d'une bonne»^". C e s 
h ié ra rch ies indu is i rent en e r reu r les ré fo rma teu rs en thous ias tes et 
les a m e n è r e n t à sous -es t ime r les ta len ts au then t i ques de n o m b r e u 
ses in f i rmières a ins i que leur ca rac tè re mora l Ils p ré tend i ren t auss i 
q u e la con t r ibu t ion de d a m e s de la hau te soc ié té qui emp loya ien t des 
d o m e s t i q u e s étai t essen t ie l l e pour amé l i o re r les aspec ts à la fo ls 
m o r a u x et p ra t iques du t rava i l hosp i ta l ie r . En 1856, ap rès huit ans de 
t rava i l bénévo le ou r é m u n é r é pour d e s pa t ien ts à domic i le o u en 
ins t i tu t ion , St John's House r e m p o r t a un con t ra t impor tan t qu i 
cons is ta i t à fourn i r à l 'hôp i ta l de King's Collège, à Londres , des 
se rv i ces de so ins et de ne t t oyage en é c h a n g e d 'un for fa i t annue l ; un 
con t ra t s imi la i re fut s igné en 1866 a v e c un au t re g r and hôpi ta l 
l ondon ien , ce lu i d e Charing Cross. 

Le se rv i ce d o m e s t i q u e c o m m e m o d è l e d 'o rgan i sa t i on des so ins 
in f i rmiers sédu isa i t ce r ta ins m é d e c i n s , car II semb la i t garant i r la 
p r é s e n c e d 'aux i l ia i res d i sc ip l i nées et d i g n e s d e con f i ance dans les 
sa l les d 'hôp i taux . Ma is ce modè le , insp i rée d e la sphè re d o m e s t i q u e 
des ladies se révé la c o m p o r t e r un impor tan t d é s a v a n t a g e , à savo i r 
la cond i t i on e x p r e s s e des S o e u r s d e jou i r de la p lus c o m p l è t e 
a u t o n o m i e d a n s leurs t âches . C o m m e ma î t r esses d e ma ison , e l les 
é ta ien t hab i tuées à n 'avo i r a u c u n pouvo i r hors de la sphè re pr ivée, 
ma is en revanche e l les é ta len t a c c o u t u m é e s à d i spose r d ' une auto
n o m i e p r e s q u e to ta le au se in d e ce l le-c i . Auss i revend iquèren t -e l l es 
sur les in f i rmières les m ê m e s dro i ts qu 'e l l es s 'a t tenda ien t à pouvo i r 
exe rce r sur leurs domes t i ques . Pour un médec in . Intervenir ent re une 
S o e u r et une in f i rmière devena i t p r e s q u e auss i excep t i onne l que 
pour un mar i ou un père d o n n e r des ins t ruc t ions a u cu is in ier ou à la 
l ingère. A ins i les s o e u r s de St.John's House cons idé ra ien t qu 'e l les 
deva ien t r épond re d e leurs ac tes non d e v a n t les m é d e c i n s ma is 
devan t les d i rec teurs de l 'hôpi ta l . E l les re fusa ien t a u x m é d e c i n s le 
droi t d ' e n g a g e r , de renvoye r o u de d isc ip l iner les In f i rmières, e l les 
leur in te rd isa ien t m ê m e d e leur ass igne r des t âches . A King's Col
lège, à Charing Cross, et dans les aut res hôp i taux qui avaient contracté 

14. J-F. South, chirurgien à l'hôpital St. Thomas à Londres, In Facts relating to 
Hospital Nurses, London, 1857, p.7. Aussi pp.9 et 12. Des hiérarchies 
similaires parmi les infirmières sont décrites dans «Report on the Nursing 
Arrangements of the London Hospitals», British Médical Journal, 1874, 
pp.284-285. 

15. A. SUMMERS, «The Mysterious Démise of Sarah Gamp: The Domiclllary 
Nurse and her Detractors c l 830-1860», Victorian Studios (Indiana), 32, 3, 
spring 1989. 
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avec les c o m m u n a u t é s de re l ig ieuses des con t ra ts s imi la i res , les 
sal les d 'hôp i taux dev in ren t r ap idemen t un l ieu de lutte pour le pouvo i r 
en t re les autor i tés m a s c u l i n e s et f ém in i nes L 'hôp i ta l King's Col
lège é t a n t a u t a n t u n e f o n d a t i o n a n g l i c a n e q u ' u n e i n s t i t u t i o n 
d ' e n s e i g n e m e n t ra t tachée à l 'Un ive rs i té de Lond res , les la rges 
concess i ons qu' i l fit aux S o e u r s p e u v e n t s 'exp l iquer , du m o i n s en 
part ie, par ses o r ig ines re l ig ieuses . 

florence nightingale et les infirmières de l'armée 
En revanche , on pour ra i t s ' a t t end re à ce q u e la péné t ra t ion a m o r c é e 
par F lo rence N igh t inga le d a n s le D é p a r t e m e n t méd ica l de l ' a rmée se 
p rodu ise d i f f é remmen t . Or l 'évo lu t ion des se rv i ces san i ta i res fémi 
n ins de l ' a rmée, dès le d é c l e n c h e m e n t de la guer re de C r i m é e en 
1854, su iv i t é g a l e m e n t ce m o d è l e à'imperium in imperio. Les 
in f i rmières ne fa isa ient pas par t ie in tégran te des se rv i ces hosp i ta 
l iers. El les é ta ient rec ru tées par N igh t i nga le et ses am ies , pu is pla
cées sous l 'autor i té de N igh t i nga le et d e s of f ic iers mi l i ta i res qu i 
cho is issa ien t - ma is b e a u c o u p ne le f i rent pas - de fa i re appe l à leurs 
serv ices . La coex i s t ence étai t d i f f ic i le a v e c les surve i l lan ts d u C o r p s 
méd ica l de l ' a rmée ou des au t res rég imen ts qui é ta ient , eux , subo r 
d o n n é s non aux m é d e c i n s ma is aux se rgen ts r esponsab les d e s 
sa l les d 'hôp i taux et aux o f f ic ie rs de c o m b a t . N igh t inga le e l l e - m ê m e 
se soumet ta i t aux o f f ic ie rs m é d i c a u x , ma is el le en t re tena i t des l iens 
pr iv i lég iés avec le Secré ta i re d 'E ta t à la Gue r re , qu i se t rouva i t ê t re 
un ami pe rsonne l d e l ongue da te , et à qui e l le rendai t c o m p t e 
d i rec tement 

Ap rès la guer re , N igh t inga le fut inv i tée à réd iger un règ lemen t en v u e 
d ' ins taurer un co rps p e r m a n e n t d ' In f i rmières . El le rempl i t ce t te t âche 

16. FEW, op.cit; S-F. HOLLOWAY, «The Ail Saints Sisterhood at University 
Collège Hospital 1862-1899» in Médical History, 3, 1959 ; S-A. PLOTKIN, 
«The crisis at Guy's Hospital», Guy's Hospital Gazette, 75, 1961. 

17. E-T. COOK, The Life of Florence Nightingale, London, 1913, 2 vol.; C. 
WOODHAM-SMITH, Lady-in-Chief : the Life of Florence Nightingale, London, 
1956; F-B. SMITH, Florence Nightingale : Réputation and Power, London, 
Croom Helm, 1982. Deux précieuses collections de lettres viennent d'être 
publiées récemment : M. VICINUS and B. NERGAARD, eds, Ever Yours, 
London, 1989 ; S-M. GOLDIE, éd., Ihavedonemy duty: Florence Nightingale 
in the Crimean war, Manchester, University Press, 1987. 
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a v e c une de ses a n c i e n n e s co l l ègues d e la gue r re de C r imée , Jane 
S h a w Stewar t , une ang l i cane dévo te , f i l le d ' un ba ronne t écossa is . Le 
n o u v e a u règ lemen t fut pub l ié en 1859 et en t ra en app l ica t ion en 
1861. Il s t ipu la i t que les in f i rm iè res deva ien t ê t re sé lec t i onnées par 
une d i rec t r ice géné ra le et q u ' a u c u n e n g a g e m e n t ni renvoi ne pouva i t 
avo i r l ieu sans son c o n s e n t e m e n t . A u se in de c h a q u e hôpi ta l mi l i taire 
se t rouva i t une d i rec t r ice qui dé tena i t seu le un pouvo i r d isc ip l ina i re 
sur les in f i rmières, et qu i deva i t ê t re consu l t ée c h a q u e fois qu 'un 
of f ic ier méd i ca l dés i ra i t mod i f ie r q u e l q u e c h o s e aux t âches qui leur 
é ta ient impar t ies d a n s les sa l les. Ré i té ran t le pr iv i lège de N igh t inga le 
du ran t la guer re , le rappor t a n n u e l de la d i rec t r ice généra le était 
ad ressé , non pas au chef du D é p a r t e m e n t méd ica l de l 'a rmée, mais 
«pa r -dessus sa tê te», d i r ec temen t au Secré ta i re d 'E ta t à la Guer re . 
Si, en ma t iè re de d isc ip l ine , les surve i l lan ts dépenda ien t de leurs 
o f f ic ie rs de c o m b a t , pour tou t ce qui conce rna i t la ges t ion des 
c h a m b r e s d 'hôp i ta l ils éta ient par con t re s u b o r d o n n é s aux inf i rmières 
qui é ta ien t c e n s é e s , en pr inc ipe , supe rv i se r leur t ravai l . 

A ce r ta ins égards , ce s y s t è m e h ié ra rch ique , d is t inct pour les fem
mes , réponda i t à une nécess i té cons t i tu t ionne l le : à cet te é p o q u e les 
so lda ts b r i t ann iques s 'enrô la ien t non pas d a n s une a r m é e nat iona le 
ma is d a n s une a r m é e c o m p o s é e de n o m b r e u x rég imen ts locaux et 
ils accep ta ien t les règ les et les pun i t ions admin i s t rées par les of f ic iers 
d e rég iments . Pour les in f i rmières, il n 'y avai t pas d e rég iment et leurs 
p r o c é d u r e s d isc ip l ina i res deva ien t d o n c ê t re c o n ç u e s e n - d e h o r s de 
la s t ruc tu re of f ic ie l le. N é a n m o i n s , ces a r r a n g e m e n t s é ta ient remar
q u a b l e m e n t c o m p a r a b l e s à ceux q u e les c o m m u n a u t é s de rel ig ieu
ses é ta ien t en t ra in d ' in t rodu i re d a n s les hôp i taux civi ls de Londres ; 
et ce n 'est pas une c o ï n c i d e n c e s' i ls é ta ien t c o n ç u s par des f e m m e s 
issues d ' une c o u c h e soc ia le s imi la i re à cel le des « d a m e s in f i rmières» 
b é n é v o l e s de St. John's House. 

Nigh t inga le p e r s u a d a S h a w S tewar t - con t re la vo lon té d e cet te 
de rn iè re qu i por ta i t sur la s i tua t ion un j u g e m e n t p lus luc ide - d ' accep 
ter d e deven i r la p rem iè re Di rec t r ice d e s inf irmières^^. S h a w Stewar t 
a r g u a qu 'e l le serai t , d u fait de son rang soc ia l p lus é levé que ce lu i 
d ' un of f ic ier méd i ca l mi l i ta i re m o y e n , une c a n d i d a t e i nadéqua te pour 
ce poste . En ef fet , l ' au tonomie d e pouvo i r garan t ie à la Direct r ice était 
suscep t ib le de p r o v o q u e r c h e z les m é d e c i n s des ré f lexes d 'host i l i té 
et de ja lous ie ; le seu l m o y e n d 'év i te r ces réac t ions résidai t dans la 

18. A l'hôpital général de Wooiwich dans la banlieue de Londres, puis à l'hôpital 
général de Netley près de Southampton. 
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nomina t ion d ' une f e m m e p lus p r o c h e d e ses co l l ègues mascu l i ns en 
t e rmes d 'o r ig ine soc ia le . La v e u v e d ' un of f ic ier réuss i ra i t sans dou te 
m ieux à s ' impose r c o m m e d i rec t r ice q u e la fi l le d ' un ba ronne t . S h a w 
S tewar t just i f ia i t en c e s t e r m e s s o n op in i on à S i d n e y Herbe r t , 
Secré ta i re d 'E ta t à la Gue r re : «Les officiers médicaux, avec lesquels 
la Directrice a nécessairement beaucoup à faire, devraient s'enten
dre et s'entendront effectivement mieux sur la gestion et la pratique 
des tâches à accomplir si elle est issue de leur propre classe plutôt 
que d'une autre. Superposer une jalousie d'ordre à une jalousie de 
fonction ajouterait encore à la difficulté de ce travail.»^'' 

A p r è s que N igh t inga le eu t ins is té sur le fait q u ' a u c u n e au t re cand i 
da te c o m p é t e n t e n 'éta i t d i spon ib le , et qu' i l ne fal lai t pas re tarder une 
expé r i ence à laque l le des é l é m e n t s c o n s e r v a t e u r s de l ' a rmée et de 
l 'Of f ice de la G u e r r e n 'é ta ien t que t rop o p p o s é s , S h a w Stewar t c é d a 
ap rès avo i r a r raché à S i d n e y Herber t d e u x cond i t ions : qu 'e l le en t re 
rait en fonc t ion s a n s recevo i r de sa la i re et q u e les in f i rmières de 
vra ient être de re l ig ion ang l i cane B ien q u ' a u c u n e po l i t ique de 
d isc r im ina t ion re l ig ieuse ne soi t a p p l i q u é e a i l leurs d a n s l ' a rmée , ce 
voeu fut exaucé , au g r a n d m é c o n t e n t e m e n t d e N igh t inga le . 

La pér iode 1861 -1868 , p e n d a n t laque l le J a n e S h a w S tewar t o c c u p a 
cet te fonc t ion , s ' avé ra pour el le un supp l i ce . Ses p réd ic t ions quan t 
aux d iscordes et aux r ival i tés, qu 'e l le avai t peut -ê t re dans une cer ta ine 
m e s u r e e l l e - m ê m e p r o v o q u é e s , se réa l isèrent p resqu ' à la lettre. Les 
o f f i c ie rs m é d i c a u x f i rent tou t ce qu i é ta i t en leur pouvo i r p o u r 
marg ina l i se r sa pos i t ion et ils comp lo tè ren t a v e c les in f i rmières af in 
de la d é n o n c e r à l 'Of f ice d e la Gue r re . La désa f fec t i on étai t su r tou t 
sens ib le pa rm i le p e r s o n n e l fémin in . Les m e s u r e s d isc ip l ina i res q u e 
S h a w S tewar t i m p o s a aura ien t é té p lus app rop r i ées d a n s le cad re 
d ' une m a i s o n n é e que d ' un hôp i ta l : a ins i une in f i rmière pouva i t ê t re 
cont ra in te de m a n g e r seu le du ran t un mo is pour avoi r é té imper t inen
te enve rs la D i rec t r ice . Des «dél i ts» p lus sér ieux , c o m m e l ' échange 
de let t res d ' a m o u r a v e c un pat ient , o u la p o s s e s s i o n de boute i l les d e 
gin, ava ien t pour résul ta t un renvo i imméd ia t , s a n s poss ib i l i té de fa i re 
appe l . Le taux é levé d e s l i cenc iemen ts au se in d u pe rsonne l f ém in in 
cont ras ta i t f o r t emen t a v e c la la rge t o l é rance e x e r c é e e n v e r s les 
fau tes des surve i l lan ts mascu l i ns . 

19. BL. Add.MS 43395, ff.318-319, Shaw Stewart à Herbert, 10.07.1861. Le 
terme «ordre» est utilisé dans le sens de «rang» ou «classe». 

20. Idem. 
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D è s le débu t , la D i rec t r ice et les o f f i c ie rs m é d i c a u x en t rè rent en 
conf l i t sur leurs e s p a c e s respect i fs , ce qu i rendi t t ou te négoc ia t ion 
imposs ib le . S h a w S tewar t se p la igna i t a m è r e m e n t aup rès de l 'Of f ice 
de la G u e r r e c h a q u e fo is que les o f f ic ie rs m é d i c a u x lui re fusa ient la 
pe rm iss ion , à el le ou à ses in f i rmières , de les a c c o m p a g n e r dans leur 
t o u r n é e des c h a m b r e s d 'hôp i ta l . En ou t re , e l le d é n o n ç a l 'un d 'eux à 
l ' i n s p e c t e u r g é n é r a l d e s h ô p i t a u x et a u d i r e c t e u r g é n é r a l d u 
D é p a r t e m e n t méd i ca l de l ' a rmée pou r le c r ime p r é s u m é de s 'ê t re 
ass is dans la c h a m b r e d ' une in f i rmière m a l a d e qu' i l so ignai t , d 'avo i r 
mis les p ieds sur la tab le et de ne pas avo i r pr is la pe ine de se 
découvr i r . 

l'érosion de l'autonomie administrative féminine 
Les conf l i ts d 'a t t r ibu t ion d e s t â c h e s en t re in f i rmières et surve i l lan ts 
se mul t ip l iè rent . Le d i rec teur mi l i ta i re d e l 'hôpi ta l de Net ley et les 
o f f ic ie rs m é d i c a u x les in te rpré ta ien t en t e r m e s d e c lasses soc ia les . 
Dé jà en 1863, le d i rec teur d e Net ley ava i t i n fo rmé le Dépa r t emen t 
mi l i ta i re que la fonc t ion de D i rec t r i ce «serait remplie de manière plus 
avantageuse par une femme issue de la classe moyenne>>^\ La 
p resse méd ica le , m ise a u cou ran t par le D é p a r t e m e n t méd ica l d e 
l ' a rmée, a n n o n ç a en 1858: «il est probablement temps que le public 
se demande pourquoi un établissement public est sacrifié au bon 
plaisir d'une dame liée à l'aristocratie»^^. D e s p ress ions de la part d u 
d i rec teur d e l 'hôpi ta l , des o f f ic ie rs m é d i c a u x et de la p resse méd ica le 
eu ren t pour résul ta t l ' ouver tu re d ' une e n q u ê t e par le D é p a r t e m e n t 
mi l i ta i re et la d é m i s s i o n d e S h a w S tewar t . Le Médical Times and 
Gazette déc la ra : «Nous serions tieureux d'apprendre que le poste 
[vacant] a été attribué à la veuve de quelque officier médical ou 
militaire méritant qui possède le tact et les connaissances nécessai
res pour ce travail et pour laquelle le salaire attacfié à cette fonction 
serait un appoint bienvenu à son revenu.«^^ 

C e v o e u fut e x a u c é en n o v e m b r e 1869, l o rsque Mrs J a n e Cec i l ia 
Deeb le , v e u v e d 'un of f ic ier méd i ca l de l ' a rmée , fut n o m m é e au pos te 
de D i rec t r i ce des in f i rm iè res à l 'hôp i ta l de Net ley . Les of f ic iers 
m é d i c a u x ava ien t d o n c réuss i à r emp lace r une ar is tocra te par une 

21. Public Record Office, W.O. 33/20, ff. 149-150, Wilbraham to Scott Roberson, 
Purveyor in Chiief, 3.12.1863. 

22. The Lancet, 1868, première partie, p.593. 
23. Médical Times and Gazette, 01.08.1868, p. 130. 
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f e m m e de leur p ropre c l asse soc ia le . Ma is il faut auss i p réc iser que 
la nomina t ion de Mrs Deeb le co ïnc ida avec la ques t i on de la mod i 
f icat ion des règ lemen ts hosp i ta l ie rs qu i fut à l 'or ig ine d 'un p r o c e s s u s 
d 'é ros ion de l ' au tonomie du serv ice fémin in . Le pos te de Di rect r ice 
généra le d isparu t et les in f i rmières perd i ren t leur dro i t a u t o m a t i q u e 
à ass is te r les o f f ic iers m é d i c a u x du ran t les sess ions d ' ins t ruc t ion 
c l in ique de l 'Eco le méd i ca le mi l i ta i re. En 1878, le pouvo i r exc lus i f de 
la Di rect r ice de cho is i r ou de renvoye r les in f i rmières, et d 'en fa i re 
men t ion au Secré ta i re d 'E ta t à la Gue r re seul , fut modi f ié en un devo i r 
de les cho is i r et de les renvoye r se lon les d i rec t ives du d i rec teur 
généra l du D é p a r t e m e n t méd i ca l d e l ' a rmée, ap rès consu l ta t i on de 
l 'of f ic ier méd i ca l de l 'hôp i ta l mi l i ta i re et d u pr inc ipa l o f f ic ier méd i ca l 
d u distr ict conce rné . En 1885, la rup ture la p lus rad ica le d a n s la 
t rad i t ion d ' a u t o n o m i e des f e m m e s se produ is i t lorsqu' i l fut déc ré té 
que seu l le D i rec teur géné ra l sera i t habi l i té à n o m m e r les D i rec teurs 
et les in f i rmières à part i r d ' une l iste é l abo rée dans son se rv i ce et 
q u ' a u c u n l i cenc iemen t ne sera i t e f fec tué sans son app roba t i on . De 
m ê m e , un of f ic ier méd i ca l pouva i t d é s o r m a i s r e c o m m a n d e r à ses 
supér ieu rs h ié ra rch iques mascu l i ns de s u s p e n d r e p rov i so i remen t 
une in f i rmière de s e s fonc t ions , s a n s en ré férer à la Di rect r ice. 

La Di rect r ice du se rv i ce des in f i rmières et son inst igat r ice fu ren t 
cons te rnées par cet te de rn iè re d ispos i t ion . Mrs Deeb le qui , en t e m p s 
norma l , ne cr i t iquai t guè re ses co l l ègues mascu l i ns , se p la igni t 
a m è r e m e n t en pr ivé de ce q u e «les hommes ne sont pas aptes à 
juger des capacités des femmes». Pour el le, il s 'ag issa i t b ien d ' une 
m a n o e u v r e dé l i bé rée pour rédu i re l 'autor i té d e s f e m m e s d a n s le 
s y s t è m e hospi ta l ie r de l ' a rmée ^^ F lo rence N igh t inga le fu lmina i t en 
des t e r m e s qui fa isa ient ré fé rence à la fo is à la c lasse soc ia le , au 
p ro fess ionna l i sme et au gen re (gender). Lo rsqu 'e l l e appr i t q u e le 
D i rec teur généra l ava i t a c c e p t é les d i p l ô m é e s (graduâtes) de son 
éco le d e fo rma t ion s a n s requér i r ni ré fé rence écr i te ni en t re t ien , el le 
réd igea cet te no te p le ine de ressen t imen t : «Madame Crawford vous 
confierait-elle la charge de choisir votre domestique ou votre cuisinier ? 
...Comment la maîtresse de maison peut-elle diriger sa maisonnée 
si elle ne peut pas se renseigner personnellement sur le caractère 
de ses domestiques?»^^ La m é t a p h o r e éta i t révé la t r i ce de ses 
p r é s u p p o s é s p ro fess ionne l s ma is el le amo ind r i ssa i t la va leur de ses 
cr i t iques: le c h a n g e m e n t admin is t ra t i f en t ra in de se p rodu i re ava i t 

24. British Red Cross Society, Wantage Papers, Mrs Deeble to Lady Loyd-
Lindsay, 27.11.1885. 

25. BL. Add. MS 45772, ff.51, 55. Notes de Nightingale, vers déc. 1883. 
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p r é c i s é m e n t pour but de mod i f ie r le m o d è l e d u se rv i ce d o m e s t i q u e 
qu i sous - tenda i t le r èg lemen t d e s in f i rm ières . 

une réforme identique dans les hôpitaux civils 
A u m o m e n t m ê m e où le se rv i ce in f i rmier de l ' a rmée étai t remode lé , 
d e s c h a n g e m e n t s s im i la i res in te rvena ien t d a n s le serv ice in f i rmier 
civi l . Les réc r im ina t ions d e s m é d e c i n s à r e n c o n t r e d e s pr inc ipes de 
ség réga t i on et de con t rô le des f e m m e s s 'é ta ien t mu l t ip l iées au cou rs 
des a n n é e s 1870 -1880 . Ils d e m a n d a i e n t de pouvo i r exercer un 
con t rô le p lus large sur la f o rma t i on et la d i rec t ion des so ins in f i rmiers 
d a n s leurs hôp i taux et, en règ le géné ra le , les d i rec teurs la ïques se 
rangea ien t à leur op in ion . De nouve l l es éco les d ' in f i rm ières , la ïques 
et con t rô lées par des m é d e c i n s et des ch i ru rg iens , v i rent a ins i le jour 
dans cer ta ins g rands hôp i taux . En 1885, la c o m m u n a u t é des f e m m e s 
d e St. Jotin's House qu i t ta l 'hôp i ta l d e King's Collège et, en 1889, 
renonça à dir iger les soins inf i rmiers à Charing Cross Le mouvement 
des c o m m u n a u t é s de f e m m e s et celui de F lo rence Night ingale avaient 
con t r i bué de f açon noto i re au b ien -ê t re des m a l a d e s pauv res et des 
so lda ts b lessés , ma is le prov-..9ssus ava i t fait naî t re une d e m a n d e 
pour un n o u v e a u t ype d ' e m p l o y é e , inst ru i te et b ien é d u q u é e , subor 
d o n n é e aux o f f ic ie rs m é d i c a u x m a s c u l i n s p lutôt q u ' à la «maî t resse 
d e ma i son» . 

Les nouve l les rég lemen ta t i ons de 1885 c o n c e r n a n t les hôp i taux 
mi l i ta i res rédu is i rent le s tatut d e s in f i rmières par rappor t aux of f ic iers 
m é d i c a u x , ma is e l les n ' é rodè ren t pas les d i f f é rences de c lasses 
en t re e l les et les surve i l lan ts . B ien au con t ra i re , ces d is t inc t ions se 
m a r q u è r e n t d e p lus en p lus. Le n o m b r e d ' in f i rm iè res restai t tou jours 
fa ib le ma is on a t tenda i t n é a n m o i n s d 'e l les qu 'e l les exe rcen t un rôle 
de su rve i l l ance d a n s les sa l les . Si les f e m m e s deva ien t exercer une 
q u e l c o n q u e autor i té sur les h o m m e s , leur rang fo rme l au se in de la 
h ié ra rch ie mi l i ta i re ne suf f isa i t pas à leur garant i r le respect et 
l ' obé i ssance de leurs s u b o r d o n n é s . El les ne pouva ien t t i rer leur 
autor i té que d 'un s ta tu t soc ia l supér ieu r , i n d é p e n d a n t du sys tème 
mi l i ta i re , et c l a i r e m e n t r e c o n n u . Mrs D e e b l e f o r m u l a ce la t rès 
c l a i remen t d a n s une e n q u ê t e of f ic ie l le m e n é e en 1882. L ' in f i rmière, 
d isa i t -e l le , deva i t p roven i r «[d'une] classe de femmes absolument 
supérieure à celle du surveillant général et des sergents car elle doit 
inspirer la crainte aux fautifs. Chaque fois qu'une soeur arrive, on doit 

- 26. HOLLOWAY, op.cit, p. 153; PLOTKIN, op.cit. pp.45-50. 
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penser: Oh, voilà une soeur; elle devrait être l'ombre de l'officier 
médical et être supérieure à toute la parenté féminine des patients 
si elle veut pouvoir exercer sa propre influence. » 

le maintien des différences de classe 
L 'ex i gence exp l ic i te se lon laque l le une soeu r t rava i l lant a u se in de 
l ' a rmée deva i t ê t re une /ac^y p e r d u r a tou t a u long d u s ièc le. En 1885, 
t ou te cand ida tu re deva i t ê t re a c c o m p a g n é e d ' une lettre de recom
m a n d a t i o n é m a n a n t «d'une dame bénéficiant d'une position II! dans 
la société!!!Le règ lemen t de 1888 ex igea i t «qu'une personne d'un 
statut social élevé» se por te ga ran te que la fami l le de la cand ida te 
«soit respectable et occupe un bon rang dans la société». Q u a n t au 
p rospec tus de 1894, il s t ipula i t «une recommandation d'une dame de 
haut rang dans la société assurant qu'elles sont des personnes 
susceptibles de pouvoir entrer dans un service composé de dames 
de la bonne société». Lo r sque d e s f e m m e s d e cond i t i on soc ia le 
d o u t e u s e pa rvena ien t à a c c é d e r a ces pos tes , e l les é ta ient souven t 
d a n s l ' i ncapac i té de p rog resse r sur le p lan p ro fess ionne l . Ann ie 
S tee le d é m i s s i o n n a en 1891 ap rès sep t ans de serv ice et le rappor t 
off iciel la concernan t ment ionnai t : «Rapport en tous points satisfaisant. 
N'étant pas une lady, est inapte à être promue»^^. C e p ré jugé de 
c lasse exp l i que é g a l e m e n t la rés is tance des D i rec t r i ces géné ra les 
s u c c e s s i v e s à tou te p ropos i t i on v i san t à d o n n e r aux é p o u s e s de 
s imp les so lda ts et d e sous -o f f i c ie rs une f o rma t i on d ' in f i rm ière 

La d ispar i t i on de l ' au tonom ie admin i s t ra t i ve d e s f e m m e s ne fut que 
pa r t i e l l emen t c o m p e n s é e par l ' a u g m e n t a t i o n des poss ib i l i tés d 'en rô 
l emen t et l ' ob ten t ion d e déco ra t i ons mi l i ta i res. Près d e 900 in f i rmiè
res serv i ren t en A f r ique d u S u d p e n d a n t la gue r re des Boe rs (1899-
1902) et, ve rs 1912, le D é p a r t e m e n t méd ica l mi l i taire pouva i t comp te r 
sur les se rv i ces o r g a n i s é s et p rê ts a u c o m b a t d ' env i r on 3 0 0 0 
in f i rmières c iv i les et sur une o rgan i sa t i on mi l i ta i re d e p remie r s e c o u r s 

27. Report ofa Committee appointed by the Secretary of State forwar to inquire 
into the organisation of the ArmyHospital Corps, Parliamentary Papers 1883, 
XV, p.510, question 775. 

28. BL Add.MS 4.5775, f.169. Airy à NIghtingale, 28.04.1885. Les points 
d'exclamation figurent dans l'original. 

29. Public Record Office, W.O., 25/3955, Nominal and Seniorlty Roll, f.58. 
30. Public Record Office, W.O,, 33/53, A.265. Report of ttie Committee Appointed 

to Consider the Subject of the Nursing sen/ice of the Army, 1893, p.8. 
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rassemb lan t 2 6 0 0 0 f e m m e s . Il est in té ressan t de remarque r que 
l 'Assoc ia t i on roya le d e s in f i rm iè res b r i t ann iques , c réée af in de 
p romouvo i r l ' inscr ip t ion p ro fess ionne l le se lon les cr i tères dé te rm inés 
par les m é d e c i n s et les c f i i ru rg iens , r éc l ama haut et fort une p lus 
g rande a u t o n o m i e pour les f e m m e s a u se in du serv ice in f i rmier de 
l 'a rmée. La d i rec t ion de l 'Assoc ia t ion , l ibéra le et su f f rag is te , argua i t , 
d e m a n i è r e c o n v a i n c a n t e , q u e le s t a n d a r d p r o f e s s i o n n e l d e s 
in f i rmières mi l i ta i res éta i t en t ra in de t o m b e r a u - d e s s o u s de ce lu i de 
la sphè re c iv i le, ma i s qu' i l pour ra i t ê t re re levé en donnan t p lus de 
cont rô le aux f e m m e s en ce qu i conce rna i t les nomina t i on ^ \ Ce t te 
Assoc ia t ion sembla i t ignorer le p récéden t d ' au tonom ie fémin ine d a n s 
le serv ice in f i rmier de l ' a rmée! Lo rsque J a n e S h a w Stewar t mouru t 
en mars 1905, la p resse in f i rmière ne pub l ia que des c o m p t e s - r e n d u s 
peu préc is sur sa car r iè re . P lus in juste enco re , ce fut Mrs Deeb le -
et non J a n e S h a w S tewar t - qu i fut c i tée duran t p lus ieurs a n n é e s 
d a n s le ca ta logue de l ' a rmée c o m m e la p rem iè re f e m m e au t re que 
la Re ine. 

conclusion 
Ce co rps des in f i rmières, qui se d is t ingua i t par ses qua l i tés d ' indé
pendance , d ' au tonom ie et d 'au tod isc ip l ine , étai t donc un p h é n o m è n e 
des a n n é e s 1850 qu i ne fut que g r a d u e l l e m e n t remp lacé . Le m o d è l e 
dont e l les s ' insp i ra ien t vo lon ta i r emen t étai t d 'o rd re re l ig ieux: les 
c o m m u n a u t é s de soeu rs in f i rm iè res é ta ien t f o r m é e s af in d 'amé l io re r 
la qual i té mora le et sp i r i tue l le des so ins hosp i ta l ie rs o rd ina i res , en 
fourn issan t des in f i rmières d é v o u é e s à la foi ch ré t ienne . Si les 
d i rec teurs d 'hôp i taux ou les o f f ic ie rs m é d i c a u x che rcha ien t à serv i r 
d ' i n te rméd ia i res en t re les in f i rm iè res et les soeurs , ils bou leve rsa ien t 
l 'object i f o r ig ina l de la c o m m u n a u t é de soeurs . 

Tou te fo is , au -de là d u m o d è l e re l ig ieux, cet te f o r m e d 'o rgan i sa t i on 
avai t une aut re imp l ica t ion , ce l le de faci l i ter l 'ent rée des f e m m e s des 
c lasses m o y e n n e s et a i sées d a n s la v ie pub l ique . Deux cond i t i ons 
éta ient en effet ex i gées : ne pas êt re d a n s la nécess i té de che rche r 
un emp lo i r é m u n é r é et savo i r d i r iger , c o m m e on le fa isai t avec les 
domes t i ques , des f e m m e s de c lasse in fér ieure. C e pouvo i r étai t 
exe rcé sans ingérence mascu l i ne ni ex te rne ; le m o d e de f i nancemen t 
était indi rect et pour a ins i d i re inv is ib le : ces f e m m e s n 'é ta ient pas 

31. Nursing record, 16.07.1898, p.43 ; 22.10.1898, p.326; 06.05.1899, p.357, 
09.09.1899, p.203. 
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pe rçues c o m m e des sa lar iées au serv ice d e leurs mar is ni en t re tenues 
par que lqu 'au t re pa ren t mascu l i n . 

En a u c u n cas , une f e m m e d e la b o n n e soc ié té ne saura i t to lérer 
d 'ê t re p lacée de man iè re v is ib le sur le m ê m e p lan q u ' u n e f e m m e d 'un 
au t re rang. Un tel dange r pouva i t ê t re éca r té si, en ent rant d a n s le 
se rv i ce publ ic , la /ady conserva i t le dro i t exc lus i f de cont rô le r une 
f e m m e de c lasse in fér ieure, é tab l i ssan t a v e c el le un rappor t de 
ma î t resse à se rvan te , tout en j ou i ssan t de son cô té d ' une relat ion 
pr iv i lég iée a v e c des p e r s o n n e s d 'un s t a n d i n g p lus é levé. Le refus de 
tout sa la i re permet ta i t auss i d ' a c c e n t u e r la d i f f é rence soc ia le . Tou t 
aut re a r r a n g e m e n t aura i t s u g g é r é que les d e u x t ypes de f e m m e s 
pa r tagea ien t une m ê m e subo rd ina t i on par rappor t à un e m p l o y e u r 
mascu l i n , leque l pouva i t m ê m e s 'avé re r êt re, d a n s la v ie pr ivée, 
d ' u n e cond i t i on in fér ieure à la d a m e de qua l i té . Cec i aura i t dé tou rné 
les ladies du serv ice pub l ic . Le ma in t i en d ' u n e h ié rarch ie fém in ine 
i n d é p e n d a n t e a dès lors é té la cond i t i on essent ie l le pour que la 
c l a s s e o i s i v e d e s f e m m e s v i c t o r i e n n e s é t e n d e s o n t r a v a i l 
ph i l an th rop ique au -de là de la s p h è r e d o m e s t i q u e et non con t rac tue l 
le. Q u a n t à l ' absence d ' u n e tel le cond i t ion , e l le a pu cons t i tuer un 
obs tac le à leur en t rée d a n s b ien d ' au t res car r iè res , man i f es temen t 
p lus a t t rac t i ves q u e les so ins in f i rmiers 

Il reste à savo i r si ce m o d è l e d e se rv i ce d o m e s t i q u e avai t é té 
t o ta l emen t r e m p l a c é à la f in du XIX° s ièc le . Les in f i rmières des 
a n n é e s 1880, si f â c h e u s e m e n t i gno ran tes du t ravai l p ionn ie r de la 
géné ra t i on p récéden te , n 'ava ien t pour tan t pas pe rdu tous les acqu is 
de ce l le-c i . La con f i ance ex t rao rd ina i re a v e c laquel le e l les dé fen
da ien t leurs revend ica t i ons peu t résu l ter d u fait que , d a n s la sphè re 
d o m e s t i q u e a u mo ins , la p lupar t d ' en t re e l les se sava ien t être supé 
r ieures et en pos i t ion de d o n n e r des o rd res . Leur lutte éne rg ique en 
f a v e u r d 'un s tatut d is t inct de ce lu i d e s m é d e c i n s a pu leur év i ter 
d 'a f f ron te r la réal i té, à savo i r q u e d a n s le m o n d e de la f o rma t ion et 
de la p ra t ique méd ica les , d o m i n é par l 'hôpi ta l , les doc teu rs é ta ient 
d e v e n u s les n o u v e a u x «maî t res de m a i s o n » . Que l l e que soit l 'auto
n o m i e que les in f i rmières é ta ient suscep t i b l es d 'ob ten i r , e l le resterai t 
l imi tée et s u b o r d o n n é e à une h ié ra rch ie hosp i ta l iè re r ig ide, d o m i n é e 
par les h o m m e s . 

32. F. WIDDOWSOB, Going up into the Next Class, London, Hutchinson, 1983, 
pp.63, 78. L'auteur fait remarquer le statut social peu élevé des institutrices 
primaires, au XIX' s., par opposition aux soins Infirmiers. 
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De plus, ce fut a v e c q u e l q u e a m b i g u ï t é q u e l 'Assoc ia t ion roya le d e s 
in f i rmières b r i t ann iques é p o u s a l 'é th ique du p ro fess i onna l i sme a ins i 
qu ' une nouve l le po l i t ique d ' é m a n c i p a t i o n et d 'éga l i té en t re les sexes . 
El le accuei l l i t f a v o r a b l e m e n t le p a t r o n a g e fém in in à la Cou r , tout en 
pro tes tan t d a n s le m ê m e t e m p s con t re tou te sugges t i on v i san t à 
pe rmet t re aux d a m e s ph i l an th ropes d e la b o n n e soc ié té de j oue r un 
rôle d i r igeant d a n s l 'o rgan isat ion des so ins inf i rmiers. Durant la guer re 
des Boers , c o m m e en 1914, les ladies qu i bénéf i c ia ien t de re la t ions 
s o c i a l e s i r r é p r o c h a b l e s m a i s n ' a v a i e n t q u e d e t r è s m a i g r e s 
c o n n a i s s a n c e s en mat iè re d e so ins in f i rmiers , parv in ren t souven t à 
bénéf ic ie r de passe -d ro i t s d a n s l ' ob ten t ion d ' un t rava i l hosp i ta l ie r 
mi l i ta i re sur le f ront . En 1902, un j ou rna l in f i rmier fa isai t ce c o m m e n 
ta i re, a m e r ma is révé la teur : "Un bon nombre d'infirmières revenant 
à la maison après la guerre, n'ayant servi que durant une période 
relativement courte, apparurent décorées de leurs médailles royales 
alors que celles qui avaient travaillé jusqu'au bout reçurent les leurs 
par la poste, comme un salaire de domestique. 

O n ne peu t s ' e m p ê c h e r d e se d e m a n d e r j u s q u ' à q u e l po in t , 
au jourd 'hu i , de te l les m é t a p h o r e s son t vé r i t ab lemen t t o m b é e s en 
désué tude , et j u s q u ' à que l po in t une te l le concep t i on des d i f f é rences 
d e c l a s s e s p a r m i les f e m m e s a c o m p r o m i s le m o u v e m e n t 
d ' é m a n c i p a t i o n fém in ine . 

33. Hospital «Nursing Section», 22.11.1902, p.110. 
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Héros obscurs de la précarité 
des sans-travail se racontent, 

des sociologues analysent 

Paul GRELL et Anne WERY 
Préface de Benoît Verhaegen 

L'Harmattan - Logiques sociales, Paris, 1993 

Les «héros obscurs» présentés et ana lysés par Paul Grel l et Anne 
Wéry vivent au Québec, dans ce que les auteurs appel lent «les banl ieues 
du t ravai l sa lar ié». Ce sont des f e m m e s et des h o m m e s dans la force 
de l 'âge, sans emplo i salar ié s table, qui ont cessé d 'accorder la priori té 
à la recherche de cet emplo i , et dont un cer ta in nombre ont f ini par 
t rouver équi l ibre et m ê m e bonheur dans cet te s i tuat ion marg ina le ou 
«ban l ieusarde». 

L 'enquête m e n é e par les deux soc io logues (qui ont t ravai l lé naguère 
à Louva in - la -Neuve) est de haut n iveau et de g rand intérêt. Quat re-
v ingt neuf récits de vie en const i tuent la base et ces récits - t rès 
const ru i ts - v isent dans une phase exp lora to i re à fa ire par ier les 
pe rsonnes in ter rogées de leurs pra t iques de c h ô m a g e . 
Exp lora t ion dont les auteurs sou l ignent l ' impor tance dans la note 
méthodo log ique qui clôt leur ouvrage. «Nous avons pu mieux délimiter, 
par exemple, notre objet d'étude en évitant de mélanger, ce que nous 
faisions au début, deux catégories de personnes: (1) celles qui 
s'identifient au travail salarié, y voient leur avenir et orientent leurs 
pratiques en conséquence; (2) celles qui ne s'identifient pas, ou peu, 
au travail salarié, et essayent de se débrouiller sans lui.» 

C'est a insi que, dans un deux ième temps , Grel l et Wéry ont centré leur 
recherche sur les personnes dont l 'objecti f n 'étai t pas ou plus de se 
ré insérer à tout prix dans le t ravai l salar ié. Pour ces f e m m e s et ces 
h o m m e s (tous entre 20 et 40 ans) «le chômage n'était plus une 
parenthèse en attendant un travail salarié mais devenait un état 
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prolongé, voire permanent : un espace social stable bien que non 
reconnu» (soul igné par nous) . Et nos auteurs ont vou lu comprend re 
commen t leurs héros se sont débroui l lés dans leurs s i tuat ions, souvent 
d issemblab les d 'a i l leurs. 

Il n 'est pas fortuit que Benoî t Ve rhaegen ait pré facé cet ouvrage. O n 
sait qu' i l a beaucoup prat iqué les récits de vie, en part icul ier au Zaï re 
et qu' i l a beaucoup réf léchi à la fonct ion et aux l imites de «l 'histoire 
immédia te». La parut ion récente d 'un vo lume sur le Zaïre à l'épreuve 
de l'histoire immédiate - en h o m m a g e à Ve rhaegen - le rappel le avec 
éclat *. 
A propos des «héros obscurs de la précarité» le préfacier Ve rhaegen 
note que c 'est «souvent volontairement qu'ils quittent le travail, pour 
vivre en hommes libres, responsables et créateurs.» Le prix de cet te 
l iberté/créat iv i té, c 'est «le renoncement aux facilités de la société de 
consommation; c'est l'austérité d'un retour à une vie plus naturelle... 
c'est aussi l'entraide et l'amitié». Prix souvent diff ici le à payer , sous une 
press ion socia le tou jours pesante et mul t i forme. 

De fait, dans les récits de vie (p résentés en trois séquences t rès 
éc la i rantes : «b iographier le passé», «élucider le présent», «expé
r imenter le futur») on t rouve exposées ces expér iences , racontés 
renoncements , refus et découver tes . Ce qui est refusé par Hé lène, 
Mar ie -Ange, Thomas . . . c 'es t avant tout l 'a l iénat ion du travai l sala
rié, un travai l p récar isé à l 'ex t rême; c 'est le stress implacab le pour 
un salaire dér isoi re. Les in ter locuteurs de Grel l et Wéry ne rejettent 
pas toute fo rme de travai l : ils rêvent (et t rouvent parfois) «une façon 
magique de faire le travail», un boulot (noir ou gris) qui «permet de 
sourire quand on se lève le matin»... Ils veu lent pouvoi r chois i r leur 
ry thme de vie. Ils refusent l 'obsess ion du fric et l ' en fe rmement dans 
le fric et, plus la rgement , les must de la soc iété de consommat ion . On 
notera que m ê m e dans le cerc le re lat ivement étroit de ceux qui rompent 
avec la soc ié té de c o n s o m m a t i o n , la maî t r ise d 'une qual i f icat ion 
( inf i rmière, ébéniste) cont r ibue à la conquê te de l 'équi l ibre personne l 
ou famil ial . Ce n 'est donc pas le t ravai l «en soi» qui est récusé, nous 
y insistons, mais sa fo rme a l iénante de travai l salar ié précai re - et dans 
sa foulée, un sys tème d 'a l locat ions soc ia les souvent humi l iant . 

Mais revenons à la fo rmu le qui déf ini t le c h ô m a g e c o m m e «un espace 
social stable bien que non reconnu» : el le mér i te qu 'on s 'y arrête en 
fonct ion de ce qui se vit chez nous. En effet , cont ra i rement à ce qui se 
passai t il y a une d iza ine d 'années , le carac tère st ructure l du c h ô m a g e 

Sous la direction de Jean Tshonda Omasombo, chez Karthala, Paris 1993. 
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est reconnu, et les pronost ics of f ic ie ls annoncen t l 'accro issement du 
nombre des sans-emplo i . 

«Espace stable», donc. Para l lè lement à cet te évolut ion, le droit aux 
a l locat ions se rétrécit - no tammen t dans la durée . L 'espace stable tend 
donc à être mo ins reconnu. Q u e ce la ent ra îne des modi f icat ions dans 
les compor tements des chômeurs , qui s 'en étonnerai t ? De là à admettre 
que les Hélène, Mar ie -Ange et au t res T h o m a s soient des mil l ions, ou 
à cons idérer que les observa t ions re levées au Québec par Paul Grel l 
et Anne Wéry pu issent être généra l i sées à l 'ensemble des pays 
occ iden taux , il y a un pas que nous ne f ranch i rons pas. Nous pensons 
en effet que les spéci f ic i tés québéco ises mér i tent d 'être mises en 
lumière (par exemp le les mécan i smes du Bien-être social, qui jouent 
un rôle non nég l igeable dans les récits de vie). Par ai l leurs, le choix des 
au teurs de centrer leur recherche sur les pe rsonnes qui rompent avec 
le t ravai l salar ié légal ne peut pas faire oubl ier les autres chômeurs , 
acharnés à ret rouver ce type d 'emplo i . 

L ' intérêt de la recherche de Grel l et Wé ry est dans la mise à nu de ce 
qui évo lue par rapport aux compor tements «classiques» des chômeurs , 
et leur mér i te est donc cons idérab le . Souha i tons que leur travai l soit 
c o n t a g i e u x et qu ' i l s ' é t e n d e aux réa l i t és d i v e r s e s de l ' E u r o p e 
occidentale, avec la m ê m e volonté de donner la parole aux banl ieusards 
du travai l salarié. Elargi et systémat isé, ce travail permett ra de discerner 
s'i l s 'agi t d 'une adapta t ion à la cr ise économique , ou d 'une «première 
réponse à la cr ise de société». 

Ros ine Lewin 
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Immigration et espace public, 
la controverse de l'intégration. 

Albert BASTENIER et felice DASSETTO 
CIEMI/L'Harmattan, Paris 1993, 320 pages. 

V ingt à v ing t -c inq mi l l ions de p e r s o n n e s d 'o r ig ine é t rangè re son t 
d é n o m b r é e s d a n s les pays de la C o m m u n a u t é e u r o p é e n n e , soit 6 à 
8 % de la popu la t ion : c 'es t impor tan t , et pas s e u l e m e n t sur le p lan 
quant i ta t i f . Or , es t imen t Bas ten ie r et Dasse t to , les essa i s de théor i -
sa t ion soc io log ique sur les p h é n o m è n e s m ig ra to i res son t insat is fa i 
sants , l imi tés le p lus souven t à une a p p r o c h e rég iona le ou marg ina le . 
C e consta t a poussé les au teu rs à c reuse r les no t ions d ' espace publ ic 
et de t e m p s publ ic , no t ions d a n s lesque l les s ' inscr ivent les condu i t es 
h u m a i n e s - ce l les d e s «ar r i van ts» c o m m e ce l les d e s au toch tones . 

A p r è s un long dé tou r par l 'h is to i re d e s E ta ts -Un is , h is to i re m o d e l é e 
par des m ig ra t ions qu i n 'ont c e s s é d ' i n té resse r les soc io logues , les 
au teu rs abo rden t d a n s une s e c o n d e par t ie de leur o u v r a g e l ' ana lyse 
de la p rob lémat ique de l ' in tégrat ion, qu ' i ls enr ich issent sens ib lemen t . 

Le rappel des r eche rches a m é r i c a i n e s sur le melting pot, l ' ass imi la -
t i onn isme, l 'e thnic i té , etc . est fort i n té ressan t et il éc la i re la su i te d u 
t ravai l . N o u s v o u d r i o n s n é a n m o i n s n o u s ar rê ter ici à la d e u x i è m e 
part ie de l ' ouv rage ; car la d é m o n s t r a t i o n y est fa i te que "l'intégration 
( d e s i m m i g r é s ) , c'est celle de toute la société, élargie par 
l'immigration». Et cet te d é m o n s t r a t i o n cap i ta le nous in terpe l le d i rec
temen t , car m ê m e si l ' idée n 'es t pas nouve l le , il nous s e m b l e qu 'e l le 
n 'a pas enco re été a r g u m e n t é e et d é v e l o p p é e c o m m e d a n s cet 
ouv rage . 

C e qui f rappe d a n s l 'é tude d e Bas ten ie r et Dasse t to , c 'es t la vo lon té 
d ' a p p r é h e n d e r d i a l ec t i quemen t les p h é n o m è n e s d a n s leur con tex te 
spat ia l et d a n s leur m o u v e m e n t t empo re l , c 'es t de ne j a m a i s oub l ie r 
que le fait m igra to i re produ i t d e s c h a n g e m e n t s tan t c h e z les a r r i van ts 
que chez les «nat i fs». Auss i les au teu rs se servent - i l s l a rgemen t de 
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c o n c e p t s comnne «c i toyenn isa t i on» et - p lus b a n a l e m e n t - «cyc le 
m ig ra to i re» . Le mot c i t oyenn isa t i on , à ne pas c o n f o n d r e avec la 
c i t o y e n n e t é , qu i n ' en es t q u ' u n f r a g m e n t j u r i d i que , d é s i g n e le 
p r o c e s s u s soc ia l d ' en t rée d a n s la c i té . 
P r o c e s s u s lent, m a r q u é de conf l i ts don t les e n j e u x se mod i f ien t en 
cou rs de route. 

A u po in t d e dépar t , l ' Immigré es t un sa la r ié suba l te rne . Le t ravai l 
sa la r ié est d o n c l 'en jeu or ig ine l . C 'es t t e l l emen t vra i que tou tes les 
lég is la t ions t enden t à fa i re d é p e n d r e le p e r m i s d ' en t rée et de sé jour 
d u m ig ran t d e son p e r m i s d e t rava i l . 

Bas ten ie r et Dasse t t o n ' i gnoren t pas q u e si l 'en t repr ise cap i ta l is te , 
o rgan isée se lon le modè le ford iste, «a été le lieu institutionnel puissant 
de régulation des conduites de travail de l'immigré dans tout l'après-
guerre», e l le n 'a pas e m p ê c h é d a n s le cas d u salar ia t immigré , "des 
formes extrêmes ou déréglées, réinstaurant les formes d'exploitation 
anciennes». Ils sou l ignen t le rô le essen t ie l j oué par les o rgan isa t i ons 
synd i ca les pour régu ler les re la t ions en t re t rava i l l eu rs «anc iens et 
n o u v e a u x v e n u s » . 

M a i s la fonc t ion d e sa la r ié n 'es t p a s s u s p e n d u e d a n s l ' apesan teu r : 
"(•••) parachiuté dans une société par le biais du travail, l'immigrant 
entre par progression plus ou moins lente dans l'espace et le temps 
social de celle-ci. Il y entre en tant qu'acteur social - individuel, 
communautaire ou collectif - ou en tant que sujet de droit». Von t 
in terven i r l ' app ren t i ssage d e la l angue , la d é c o u v e r t e d ' u s a g e s (dans 
l 'en t repr ise , ma is auss i d a n s la rue o u l 'hab i ta t ) , la rencon t re avec un 
o rd re pub l i c qu i n 'a pas le v i sage d u p a y s d 'o r ig ine , e tc . A cet égard , 
les au teu rs mon t ren t c o m m e n t s ' imb r i quen t les no t ions de «pr ivé» et 
de «pub l i c» , par e x e m p l e d a n s le d o m a i n e d e la c o n s o m m a t i o n , o ù 
v ia le marketing, les g r a n d e s s u r f a c e s con t r i buen t à l ' app ren t i ssage 
d e n o u v e a u x c o d e s d 'acha t . 

La no t ion d e cyc le m ig ra to i re est dé f in ie c o m m e «l'ensemble du 
processus par lequel des populations qui appartiennent à un espace 
économique périphérique entrent, s'établissent et s'implantent dans 
l'espace d'un Etat-nation qui appartient aux pôles centraux de 
l'économie capitaliste». Des m o m e n t s par t icu l iers modu len t ce cycle. 
D ' a b o r d ce lu i d e la marg ina l i t é sa la r ia le , o ù l ' immigré est dés igné 
c o m m e «t rava i l leur é t range r» . C e m o m e n t c o r r e s p o n d en gros en 
E u r o p e à la pér iode 1946 /50 . V ien t ensu i te le m o m e n t co r respondan t 
a u x golden sixties, où s ' é l a r g i s s s e n t t ou t à la fo is les z o n e s 
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g é o g r a p h i q u e s de rec ru temen t et les sec teu rs d 'emp lo i , et où s 'or 
gan ise le r e g r o u p e m e n t fami l ia l . 

C 'es t le m o m e n t d e « l 'encu l tu ra t ion» , c 'es t -à -d i re de l 'acqu is i t ion de 
trai ts de la cu l tu re de l ' espace d 'a r r i vée . Nouve l en jeu : le deven i r des 
f e m m e s , la sco lar i té des enfants . Les au teu rs y insistent : le p rob lème 
des re tards sco la i res des en fan ts d 'o r ig ine é t rangè re ne peut ê t re 
d i ssoc ié d ' u n e évo lu t i on d a n s la soc ié té be lge , car pour les c l asses 
popu la i res a u t o c h t o n e s auss i , le p r o b l è m e d e la réuss i te sco la i re se 
pose tout au t remen t avan t et ap rès les a n n é e s 60. Dès lors, no tent 
B. et D., le déba t sur Eco le et immig rés , sur tou t d a n s les a n n é e s 80, 
por te la m a r q u e des nouve l l es a t ten tes soc ia les d e s Be lges à l ' égard 
des s y s t è m e s de fo rma t ion . A t t en tes tou jou rs a n x i e u s e s en 1993, 
a jou te rons-nous . 

L 'habi ta t , l ' adap ta t ion des f e m m e s cons t i t uen t auss i d ' impo r tan t s 
en jeux de ce m o m e n t , a ins i q u e d e s su ivan ts . A p ropos des f e m m e s 
(sur tout m u s u l m a n e s ) , l 'é tude de B a s t e n i e r e t Dasse t t o nous para î t 
assez rap ide. A p ropos de l 'habi tat , ils obse rven t ap rès d 'au t res la 
ter r i tor ia l isat ion d e s i m m i g r é s (sur tout m a g h r é b i n s et turcs) et se 
d e m a n d e n t si le c l o i s o n n e m e n t d u m a r c h é d u t ravai l ne s ' a g g r a v e 
pas par un c l o i s o n n e m e n t de l ' espace hab i té . Leur r éponse est 
p ruden te : l ' hypo thèse d ' une ghe t to ïsa t ion , au s e n s fort du t e rme , ne 
leur paraî t pas d u r a b l e m e n t adm iss i b l e d a n s les soc ié tés occ iden ta 
les. Ma is d e que l le «du rée» s 'agi t - i l ? 

De 67 à 74, les f lux m ig ra to i res c o n n a i s s e n t d e s s o m m e t s , ma is ils 
sont ma l maî t r i sés , a lors que la ques t i on d u deven i r soc ia l des 
immig rés n 'est pas posée . Enf in , qua t r i ème m o m e n t du cyc le : de 74 
à 80, cr ise et dé lég i t ima t ion de la p r é s e n c e immig rée . 

C e p e n d a n t , s' i l y a des n o u v e a u x - v e n u s , ne fû t -ce qu ' au t i tre d u 
reg roupemen t fami l ia l , les m ig ran ts d u cyc le 46 /50 ont dé jà un passé : 
leurs pro je ts d e retour au pays ont c h a n g é , ils ont souven t pr is part 
à des lut tes soc ia les loca les , l 'aven i r de leurs en fan ts s ' inscr i t en 
Be lg ique. Cel le-c i reconnaî t l 'appor t d é m o g r a p h i q u e d e l ' immigra t ion, 
ma is feint enco re - e l le n 'est pas la seu le en E u r o p e - de cro i re à une 
immig ra t ion ép i sod ique . 

Ce t te «céc i té e u r o p é e n n e » du re depu i s p rès d 'un s ièc le: on se 
souv iend ra q u ' u n des p rem ie rs appo r t s du C o m m i s s a r i a t royal à la 
po l i t ique des immig rés fut p réc i sémen t , d è s 1989, de la comba t t r e . 

De fait , la p r é s e n c e s tab i l i sée d e s i m m i g r é s ac t i ve d e s p rob lémat i -
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q u e s nouve l l es et pose ce que les a u t e u r s appe l l en t «/a question de 
la co-inclusion sociétale et étatico-politique». Autrennent dit, la total i té 
d e s a c t e u r s soc i aux - a u t o c h t o n e s et «néo-autotochnes>> - sont 
c o n c e r n é s par l 'en jeu de leur aven i r c o m m u n . Est- i l ce r ta in que pour 
t ous les hab i tan ts , o u m ê m e pour la g r a n d e ma jo r i té d 'en t re eux , il 
y ait c l a i remen t c o n s c i e n c e d e l 'en jeu d 'un aven i r c o m m u n ? Je ne 
le c ro is pas , m ê m e s' i l es t ce r ta in «qu'au cours du troisième temps 
du cycle migratoire, les sociétés élargies d'Europe sont toutes entrées 
dans une phase (non achevée) de leur histoire où elles sont plus ou 
moins contraintes d'élaborer un type d'insertion politique qui définit 
le statut des immigrés dans la cité». P h a s e non a c h e v é e , cont ra in te 
p lus ou m o i n s net te : c 'es t b ien ce qu i ca rac té r i se le m o m e n t présent , 
m a r q u é auss i par une p o u s s é e meur t r i è re d e na t i ona l i smes et de 
x é n o p h o b i e à t ravers l 'Europe . 

O n no te ra à cet é g a r d les o b s e r v a t i o n s des au teu rs sur la not ion 
d 'e thn ic i té et sur le d i scou rs in tercu l ture l . «Les immigrés ne sont pas 
des minorités ethniques, écr ivent - i l s , ils le deviennent». Et ap rès 
avo i r ac té qu' i l y a des e thn ic i tés «douces» et «dures» , B. et D. 
mon t ren t que la revend ica t ion d ' u n e ident i té cu l ture l le peut être la 
rép l ique à ce qu i est ressent i c o m m e une dom ina t i on cu l ture l le , 
par fo is de t ype co lon ia l . Q u a n t a u d i s c o u r s sur une nécessa i re 
in tercu l tura l i té , ils vo ien t auss i b ien la va l id i té de sa sou rce (comb le r 
le re tard d a n s la c o n n a i s s a n c e mutue l le d e s cu l tures) que ses l imites, 
à savo i r q u e la cu l tu re est e l l e - m ê m e un en jeu soc io -po l i t ique. 

Faut- i l le rappe le r ? Bas ten ie r et Dasse t t o son t soc io l ogues et leur 
ob ject i f est d 'éc la i re r des c o n c e p t s pou r m i e u x ana lyse r des en jeux 
soc iaux , non de t rouver des so lu t ions . Leur rappe l des recherches 
s o c i o l o g i q u e s aux E ta ts -Un is , leur a p p r o c h e g loba l i san te d e la 
p r o b l é m a t i q u e d e l ' in tégra t ion en Be lg i que s t imu le ron t à c o u p sûr un 
déba t qu i reste di f f ic i le. 

R. L. 
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La philosophie de Marx 
Etienne BALIBAR 

La Découverte, collection Repères, Paris, 1993, 125 p. 

La va leur n 'a t tend pas le nombre de pages : un petit l ivre porteur d 'un 
grand texte vaut m ieux qu 'un pavé bourré de plat i tudes. C 'est ce qu 'a 
dû se dire Et ienne Bal ibar en enfantant La philosophie de Marx, son 
dernier né à La Découver te . Cet te publ icat ion vient à son heure : on 
ne lit pas Marx de la m ê m e man iè re avant et après l 'e f fondrement de 
l 'URSS et du «soc ia l isme réel». Bal ibar en tend nous conva incre qu 'on 
lira encore Marx au XXI^ s iècle, et il nous mont re sur tout c o m m e n t on 
le lira. Grand texte, que mes réserves à l 'égard des super lat i fs me 
re t i ennen t de qua l i f i e r a u t r e m e n t - t ex te in te l l i gen t , p é n é t r a n t , 
remarquab lement synthét ique, que je ne saura is trop vous conv ier à 
cour i r vous p rocu re r chez vo t re l ibra i re p ré fé ré , t ou tes a f fa i res 
cessantes , sauf dans l 'hypothèse, hau tement improbab le , où vous 
n 'aur iez rien à cirer de la ph i losoph ie , de la pol i t ique et de leurs 
rapports. Il f igure désorma is au pan théon de m a b ib l io thèque c o m m e 
un de ces trop rares ouv rages qui ouvren t des bou levards à la réf lexion 
et dont la lecture vous t rans fo rme - on se sent plus intel l igent après. 

Paradoxe inaugural , il n 'ex is te pas de ph i losophie marx is te, pas p lus 
c o m m e concept ion du m o n d e ou d 'un m o u v e m e n t social que c o m m e 
doctr ine ou sys tème d 'un auteur n o m m é Karl Marx, pu isque Marx 
projette une sort ie de la ph i losophie avec la f ameuse onz ième thèse 
sur Feuerbach - changer le m o n d e au lieu de l ' interpréter. Bal ibar 
rejoint ici la thèse qu 'avai t dé jà dé fendue Georges Lab ica dans son 
Statut marxiste de la philosophie, il y aura bientôt v ingt ans. Mais pour 
Bal ibar, Marx sort du théât re ph i losoph ique côté cour pour y rentrer en 
force côté jard in, sa non-ph i losoph ie ou son ant i -ph i losophie ayant 
pour effet de dép lacer les ques t ions et les object i fs de la ph i losophie 
déf inis avant son intervent ion, p réc isément de par la confrontat ion avec 
l 'Histoire et ses fol ies : si Marx a pu croire, avant qu' i l n 'apprenne 
durement , dès 1848, que «l 'Histoire p rogresse par son mauva is cô té» , 
que le sens de la t ransformat ion sociale était défini de manière univoque, 
il a rap idement compr is qu' i l ex is te d i f férentes man iè res de t rans former 
le réel, à t ravers le jeu d ia lect ique des tendances et des cont re-
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t endances du déve loppemen t du cap i ta l i sme lu i -même - de là les 
nouve l les quest ions. Marx écrit dans la con jonc tu re - le petit tab leau 
chrono log ique qui nous est p roposé est tout à fait b ienvenu de ce point 
de vue - et fonde ainsi une nouvel le prat ique de la phi losophie, ce qui 
exp l ique que ses textes réputés ph i losoph iques soient auss i lapidaires 
- c o m m e la préface à la Contribution à la critique de l'économie politique, 
voire à la l imite du pense-bête , c o m m e les thèses sur Feuerbach - ou 
qu' i l ne les ait pas j ugés d ignes de publ icat ion, c o m m e L'idéologie 
allemande. C 'est donc ai l leurs qu' i l faut chercher sa phi losophie, et en 
ce sens, Lire le Capital, qu 'Et ienne Bal ibar cos igna avec Louis Althusser, 
est tou jours d 'actual i té. 

L ' idéo log ie : c 'est le concep t sur lequel Bal ibar pousse le plus loin son 
invest igat ion. Marx po lémique avec St i rner, pour qui toute abstract ion 
est un leurre, toute général i té un p iège-à-cons , c o m m e on aurait dit en 
68, et s 'en sort en mont ran t que tous les concepts ne sont pas 
équiva lents , et que l ' idéologie est ana lysab le c o m m e une product ion 
socia le, m ê m e si el le s 'au tonomise ; après quoi , l ' idéologie est évacuée 
de l 'oeuvre de Marx (elle ne refera sur face que quarante ans plus tard, 
sous la p lume d 'Engels) , au profit du fé t ich isme, qui surgit à propos de 
l 'analyse de la c i rcu lat ion marchande , et qui défini t une nouvel le 
concept ion de la subject iv i té, les sujets, ag issant sous l 'empr ise de ce 
fé t ich isme, étant bel ef b ien object i fs , ma is ne relevant pas d 'une 
act iv i té de la consc ience . Remarquab les , ces pages où Bal ibar nous 
mont re c o m m e n t l 'accent mis sur l 'un ou l 'autre de ces concepts 
( idéologie ou fé t ich isme) a engendré deux descendances d ivergentes, 
avec, côté idéologie, Lukâcs et sa réi f icat ion, suivi par l 'Ecole de 
Francfor t ( les sujets sont t rans fo rmés en choses , et l 'analyse se porte 
sur l 'Etat), et avec, cô té fé t ich isme, Pasukan is et son dépér i ssement 
du Droit , le fé t ich isme jur id ique s 'é tendant aux personnes et le rôle 
premier dans l 'analyse étant joué par le marché . 

Aut re thème, que les pos t -modernes ont soumis à rude épreuve : le 
progrès - dans le m o u v e m e n t socia l is te, p lus qu 'une espérance, nous 
dit Bal ibar , une cer t i tude ant ic ipée. Cr i t iquée p a r G r a m s c i et pa rWa l t e r 
Ben jamin , dés ignant une fo rme de té léo log ie dans la pensée marx is te, 
l ' idée de progrès mér i te un réexamen; au-de là des généra l isat ions 
abus ives (aucune év idence n 'apparaî t quant à l 'ex is tence cont inue 
d 'une idée unique du progrès depuis les Lumières) , Balibar nous montre 
c o m m e n t le ques t ionnement des popul is tes russes a mis Marx en 
cont rad ic t ion avec lu i -même, sur la quest ion, cor ré lée avec cel le du 
progrès, de la (nécessa i re ?) success ion des d i f férents modes de 
product ion. 
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Marx a une nombreuse postér i té; on t rouvera dans le livre de Bal ibar 
une rapide présentat ion de que lques descendan ts ou co l la téraux qui 
ont fait l 'honneur de la fami l le - Engels , Lénine, Gramsc i , Lukâcs , 
Ben jamin, A l thusser - qu i sont chacun si tués par rapport à une des 
prob lémat iques t ra i tées. 

Au lecteur insatisfait , qui se pla indrai t d 'avoi r lu, plutôt qu 'un exposé 
des idées de Marx, une d iscuss ion «avec Marx», Bal ibar répond à 
l 'avance qu' i l a vou lu «privilégier les concepts, et problématiser leur 
mouvement de construction, déconstruction et reconstruction». 
Pourquoi Marx n'a-t-il pas élaboré de doctr ine ? Parce que la rectif ication 
allait toujours trop vite, et qu'i l s 'est retrouvé coincé entre deux ex igences 
é th iques for tes : t rop théor ic ien pour bâcler ses conc lus ions, t rop 
révolut ionnaire, face aux ca tas t rophes, pour poursu ivre c o m m e si de 
rien n'était . Si b ien qu' i l est légi t ime d ' in terpréter les s i lences de Marx 
et de prendre p ied dans ses prob lémat iques. . . 

Pour m a part, et sachant que la m inceur du livre a son revers, qui est 
de ne pouvoi r al ler au bout de toutes les quest ions, je souhai tera is à 
l 'auteur - c 'est un souhai t qui n 'a r ien d 'un cadeau - de pouvoi r en 
approfond i r deux. La première, c 'est sa caractér isat ion du prolétar iat 
c o m m e une non-c lasse, dont la fo rmat ion n 'a de sens qu 'en tant qu 'e l le 
annonce la d issolut ion des c lasses. Ce la ne revient- i l pas à pr iv i légier 
une project ion vers un futur dont p lus ieurs points de b i furcat ion nous 
séparen t ce r ta inemen t , au dé t r imen t des con t rad ic t i ons soc ia les 
présentes ? La seconde est plus abstrai te; elle est liée à une af f i rmat ion 
de Bal ibar qui fera se re tourner dans leur t o m b e que lques tenants du 
diamat : il nous exp l ique que le matér ia l isme dont par le Marx ne fait 
aucunement référence à la mat ière, il renvoie s imp lement à la nécessi té 
de changer le monde . A ce propos, l 'ex is tence d 'une cont rad ic t ion 
entre deux tendances du cap i ta l isme, cel le de la socia l isat ion de la 
product ion et cel le du morcè lemen t de la force de travai l , est c laire. 
Reste que l ' i dée-même d 'une contradiction réelle, par oppos i t ion a u n e 
contradic t ion dans les te rmes ou à une impossib i l i té mora le, idée dont 
Bal ibar rappel le qu 'e l le a été au cent re des t ravaux d 'A l thusser , cet te 
idée ne me semble pas encore débarrassée des scor ies de la dialect ique 
de la nature, quand bien m ê m e l 'auteur insiste sur la non- ident i f icat ion 
entre cette cont rad ic t ion réel le et la s imple oppos i t ion ent re des forces 
extér ieures ag issant en sens contra i re, dont on peut dé terminer la 
résultante. Mais peut-être cet te gêne est-el le at t r ibuable à m a format ion 
de physic ien. . . 

Pierre Gil l is 
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Politique et philosophie 
dans l'oeuvre de Louis Althusser 

Ed. PUF, collection Pratiques théoriques, Paris, 1993 

Penser le marx i sme au jourd 'hu i suppose l 'é lucidat ion des bévues 
théor iques du sta l in isme, lesquel les ont tant coûté au mouvemen t 
ouvr ier . Louis A l thusser a tenté de sort ir du c h a m p dogmat ique en 
pointant les déviat ions subies par le marx isme : subordinat ion/al iénat ion 
de la ph i losophie au pol i t ique sous l 'égide de l 'Etat-Part i , fan tasme de 
la m a î t r i s e d e l ' h i s to i re s ' a p p u y a n t sur un s c h é m a t h é o l o g a l , 
sc ient i f isat ion de l ' idéologie. Ces er reurs t rag iques débusquées , Louis 
A l thusser avance ra des propos i t ions pour sort ir de la théor ie pétr i f iée 
bapt isée marx isme- lén in isme et ce afin de poursu ivre le chemin ouver t 
par Marx vers la sc ience de l 'histoire. A l thusser pose une sér ie de 
quest ions : quel est le statut de l ' idéologie dans le marx isme (contribution 
sur les fameux A.I.E.) ? Que l est le rôle de la ph i losophie marx is te dans 
son rapport avec le pol i t ique (cf. les tex tes sur la ph i losophie c o m m e 
arène, dép lacement des en jeux et lutte de c lasses dans la théor ie) ? 
C o m m e n t s 'art icule le rapport ent re sc ience et idéologie (cf. les t ravaux 
sur la coupure) ? La rectif ication du marx isme fourvoyé dans les ornières 
de l ' économisme, de l 'h is tor ic isme et de l ' human isme ne passe pas 
chez A l thusser par la const i tu t ion d 'une v is ion du monde total isante. 
Cont re le dogmat i sme, A l thusser p la ide en f a v e u r d e la reconnaissance 
d 'un Marx savant ma is fai l l ible, qui a tenté de penser l 'histoire et sa fol ie 
sans avoir tou jours réponse à tout. En ce point précis s 'expl ique 
l ' impor tance des in tervent ions de Louis A l thusser en faveur de certa ins 
prat ic iens des sc iences huma ines , Lacan par exemp le . 

La quest ion de l 'ef f icaci té des idées dans l 'histoire, la possibi l i té de 
théor iser ses fa ib lesses, ou dans une aut re fo rmula t ion l ' interrogat ion 
sur le sens d 'une posi t ion de c lasse dans le c h a m p théor ique et par 
rappor t à la fonct ion théor ique, en un mot toute cet te démarche de 
Louis A l thusser , qui redonne à la sc ience et à la ph i losophie sa jus te 
p lace d 'un point de vue matér ia l is te , pouvai t -e l le être entrepr ise à 
l ' intér ieur de part is qui se refusaient à l ' invest igat ion marx is te cr i t ique ? 
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Aujourd 'hu i que les murs se sont e f fondrés, rappe lons quand m ê m e 
que Louis Al thusser , c o m m e Aragon d 'a i l leurs, n 'a pas quit té le PCF. 
«Combien parmi ceux qui sanctionnent l'idée de ce à quoi ils ont cru 
en gardent encore l'idéal au fond de leur coeur ? Et qui leur demande 
de le dissimuler ?» Ces l ignes de Franço is Regnaul t sont extrai tes du 
présent ouvrage consacré à Louis A l thusser , actes en véri té d 'un 
col loque qui s 'est tenu à l 'Univers i té de Par is VII avec la part ic ipat ion, 
entre autres, d 'Ala in Bad iou, de Jacques Rancière, de Jean-Mar ie 
Vincent , d 'Et ienne Bal ibar, d ' E m m a n u e l Terray. . . Il s 'agit d 'une é tude 
et d 'un h o m m a g e é m o u v a n t ( les ph rases c i tées de Regnau l t en 
témoignent ) rendu à celu i qu i fut tout à la fois un c o m m u n i s t e et un 
grand phi losophe. 

Jean-Maur iceRos ier 
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chron ique littéraire 

ceux qui écrivent à l'ombre 
de rimbaud * et des médias 

Les d é b a t s sur la cu l tu re w a l l o n n e c a u s é s par le p r o c e s s u s de 
fédéra l i sa t i on et de rég iona l i sa t ion d e not re pays ob l i tè rent une aut re 
p r o b l é m a t i q u e : ce l le de la spéc i f i c i té d e la cu l tu re f r a n c o p h o n e de 
Be lg i que d a n s sa d i f f é rence a v e c la cu l tu re f rança ise de l ' hexagone . 

Cer tes , t ra i tant de ce su je t , et le c i r consc r i van t a u p h é n o m è n e de la 
récep t ion l i t téraire, on dev ine qu ' i l conv iend ra i t de par ler des e f fe ts 
pe rve rs e n g e n d r é s par le cen t ra l i sme par is ien , ma is à se b raquer 
u n i q u e m e n t sur l ' ins t i tu t ionnel , on ne me t t ra en lumière que des 
man i fes ta t i ons de déca lage et de re tard de la pér iphér ie f r a n c o p h o n e 
sur le C e n t r e par is ien sans d é g a g e r ce t te é v i d e n c e q u ' u n l ivre pub l ié 
en F rance , et app réc ié , peu t ne pas t rouve r d e lec teurs en Be lg ique . 

S' i l s 'ag i t d 'exp l iquer ce t te m é c o n n a i s s a n c e d e la l i t térature f rança ise 
en c o u r s d e lég i t imat ion , on peu t a v a n c e r q u e les con t ra in tes d u 
m a r c h é , les res t ruc tu ra t ions é c o n o m i q u e s d u sec teu r , le m a n q u e de 
l ibra i r ies de qua l i té e m p ê c h e n t la d i f f us ion pé r i phé r i que d 'au teu rs 
n o u v e a u x . D è s lors, il faut q u e la c o n s é c r a t i o n méd ia t i que t ouche les 
j e u n e s éc r i va ins f rança is pour q u e leurs l iv res rencon t ren t le pub l ic 
f r a n c o p h o n e d e B e l g i q u e , e n c o r e q u e la r e c o n n a i s s a n c e 
jou rna l i s t i que , ép i sod ique et é p h é m è r e par e s s e n c e , ne f idé l ise pas 
les lec teurs et n ' i m p o s e a u c u n e no to r ié té ni e n g o u e m e n t pour ce qu i 
s 'écr i t d a n s l ' hexagone . 

En Be lg i que f r a n c o p h o n e , l ' Intérêt p o u r la l i t térature f rança ise s e m 
ble s 'ê t re ar rê té à q u e l q u e s n o m s d ' u n ter r i to i re r o m a n e s q u e b ien 
bal isé; J - M - G . Le C léz io , Pat r ick M o n d i a n o , M iche l Tourn ie r , Ph i l ippe 
So l le rs o u Ma rgue r i t e Duras . A ins i , l ' aud ience d 'éc r i va ins p lacés un 
m o m e n t sous les feux de l 'ac tua l i té l i t téraire, pa rce q u e c o u r o n n é s 
et d i s t i ngués c o m m e Sy lv ie G e r m a i n , A n n i e E r n a u x o u M iche l Rio, 
res te re la t i vemen t m o d e s t e . 

Qui voulait changer la vie comme Marx voulait changer le monde. 
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Si l 'on veut cons idé re r q u e ce t te i gno rance , avec sa part inév i tab le 
d 'arb i t ra i re , vo i re d ' in jus t ice , ne re lève p a s - u n i q u e m e n t d e s lois 
é c o n o m i q u e s qu i é t rang len t le c h a m p l i t téraire, que l les h y p o t h è s e s 
faut- i l avance r pour exp l iquer pare i l p h é n o m è n e ? A nos yeux et sans 
établ i r d e h ié rarch ie , les po in ts essen t ie l s , qu i con t r ibuen t à la m ise 
en p lace des m é c a n i s m e s d e re fou lemen t de la l i t térature f rança ise 
d 'au jourd 'hu i , et b ien e n t e n d u s u r d é t e r m i n é s par le s y s t è m e d e la 
c o n s o m m a t i o n du l ivre en Be lg ique f r a n c o p h o n e , son t les su ivan ts . 

Primo, l 'h is to i re cu l tu re l le de la Be lg ique f r a n c o p h o n e se ca rac té r i se 
par la n o n - é m e r g e n c e d ' u n e m é m o i r e po l i t ique laquel le fait de la 
l i t térature un hors - jeu idéo log ique , ce qui rend les lec teurs de chez 
nous i m p e r m é a b l e s à ce r ta ines p roduc t i ons l i t téraires f r ança i ses 
soc ia l emen t s ign i f ica t ives . 

Ce r ta ines p r é o c c u p a t i o n s d e la p e n s é e f rança ise - nos ta lg ie p rov in 
c ia le con f ron tée à l ' eu ropéan i sa t i on /amér i can i sa t i on des m o e u r s , 
t h é m a t i q u e co lon ia le , gue r re d 'A lgér ie , responsab i l i té du g o u v e r n e 
men t de V ichy d a n s les c r i m e s con t re l ' human i té d e la pé r iode 40-
45, bref ce q u e l 'on pour ra i t d é n o m m e r une sor te d ' imag ina i r e 
soc ia l is te d u peup le d e g a u c h e - ne susc i te pas l ' en thous iasme d e 
nos lec teurs qu i se font d e la F rance une i m a g e p lus r e s p e c t u e u s e 
et p lus a c a d é m i q u e . Seu le l ' i nnovat ion fo rme l le d 'éc r i va ins c o m m e 
Bel le t to ou P e n n a c - à l 'écr i ture pos t -su r réa l i s te et aux h is to i res 
i r r iguées par le j eu m ê m e des poss ib les qui les han ten t - a t o u c h é un 
publ ic p lus attenti f à la qual i té r o m a n e s q u e f rança ise tel le que l ' incarne 
Dan iè le Sa l l enave . 

Secundo, l ' appare i l sco la i re en Be lg ique f r a n c o p h o n e ne produ i t 
a u c u n e cu l tu re spéc i f i que et ne pèse en a u c u n e man iè re sur les 
hab i tudes et les cho ix de lecture. N o u s n ' ép i l ogue rons pas sur le 
statut des p ro fesseu rs de let t res en Be lg ique qu i d i spensen t une 
v is ion idéal is te d e la l i t térature; d i sons pour par ler bref que le co rps 
ense ignan t a le p lus souven t un rappor t abst ra i t , décon tex tua l i sé , 
l i v resque à la cu l ture , ce qu i rend a léa to i re la r econna i ssance d ' une 
l i t térature f rança ise en pr ise d i rec te avec le p résen t quo t id ien fait de 
v io lence et de rac isme. O n lit d a n s les sa l les de p ro fs cer tes , ma is 
plus Eco, Lodge , M a r q u e z , B o y d que Franço is B o n ou Pierre Be rgou -
nioux. 

Tertio, l ' hégémon ie f rança ise n ' e m p ê c h e pas la Be lg ique f r ancopho 
ne de cul t iver la d i f f é rence pa rce que , s i tuée g é o g r a p h i q u e m e n t au 
car re four d ' i n f l uences d i ve rses ( p r é g n a n c e de l 'ang la is à Bruxe l les , 
théâ t re a l lemand. . . ) . L a p r é s i d e n c e e u r o p é e n n e de la Be lg i que 



livres 181 

ren fo rce cet éc lec t i sme . Des in i t ia t ives l ouab les en d i rec t ion des 
e n s e i g n a n t s s 'a t tachen t à remode le r les c o u r s d e l i t térature d a n s le 
s e c o n d a i r e d a n s un espr i t d ' ouve r t u re avec , on s 'en dou te , une part 
rédu i te r ése rvée .aux au teu rs f r ança i s c o n t e m p o r a i n s . Pour les rai
s o n s é v o q u é e s c i -dessus , n o u s v o u d r i o n s p ropose r une lecture 
réper to r ian te - en un c l a s s e m e n t f o r c é m e n t arb i t ra i re - de que lques 
r o m a n c i e r s f rança is d 'au jou rd 'hu i , c o u p s de coeu r cer tes , ma is qui 
e s p è r e n t év i ter les naï fs t op iques d e la l i turgie d e l ' en thous iasme. 

une littérature nouvelle ? 
L i t té ra ture pu inée d u n o u v e a u roman . L 'é t ique t te va rebuter . Pour 
tant , les n o u v e a u x r o m a n c i e r s don t on va par ler ont b e a u c o u p 
e m p r u n t é à la géné ra t i on p r é c é d e n t e : tex tes cour ts , f a u s s e m e n t 
l i sses j u s q u ' à la parod ie , re la t ion p s e u d o - n a ï v e d 'un é v é n e m e n t ou 
d ' u n e j o u r n é e d a n s sa bana l i té , cons t ruc t i on - j ux tapos i t i on de cons
tats p rosa ïques , refus de l ' in t r igue, écr i tu re exp lo ra t r i ce de l ' imaginai 
re et d u f a n t a s m e , p e r s o n n a g e s en quê te de rac ines, f rag i les et 
l éza rdés , repr ise des m a u v a i s gen res . C e m a n i é r i s m e a f fec té t rahi t 
ses o r ig ines ma is d é p a s s e le s i m p l e f o r m a l i s m e pos t -mode rne . 
S o u v e n t l ' i nnovat ion d é b o u c h e sur une cr i t ique soc ia le du t e m p s 
p résen t et dev ien t réqu is i to i re con t re les p ré jugés , le c o n f o r m i s m e et 
l 'hypocr is ie . A ins i F ranço is B o n qui , d a n s Temps machine, invente 
une ph rase pour rev is i ter le m o n d e défa i t des us ines et re t rouver la 
par t qu i n o u s rev ient d ' une é p o p é e d é s o r m a i s c lose . A ins i P ierre 
B e r g o u n i o u x (La Mue, L'orphelin) don t l 'écr i ture in t rospec t ive réussi t 
une p l o n g é e à l ' In tér ieur de n o u s - m ê m e , mê lan t bou leve rsemen ts 
in t imes et c r ise d u m o n d e . Bon , B e r g o u n i o u x , c o m m e naguère 
D a e n i n c k x , des éc r i va ins a idés par le Conse i l géné ra l de la Se ine-
Sa in t -Den is . 

Cer tes , il ex is te d 'au t res t ra jec to i res qui e m p r u n t e n t les c h e m i n s de 
t r ave rse des g e n r e s non lég i t imés : le po lar en l ' occu rence pour 
t r aque r la réal i té d e not re t e m p s . Te l s J o n q u e t et Vi lar (voir not re 
p résen ta t i on de D a e n i n c k x d a n s le n u m é r o 167 [1989] des Cahiers 
Marxistes), qu i par le b ia is de la f ic t ion po l ic iè re mê len t le t rag ique 
c o n t e m p o r a i n et les é n i g m e s d e l 'H i s to i re . J o n q u e t d a n s Les 
orpailleurs nous conv ie à la r eche rche de la mémo i re , car ses 
c h e r c h e u r s d 'o r r e m u e n t la te r re d ' A u s c h w i t z ; Vi lar , quan t à lui, dans 
Nous cheminons entourés de fantômes aux fronts troués, rev ient sur 
ces t e m p s de c o m b a t s sou te r ra ins o ù les mi l i tants t ro tsk is tes éta ient 
a s s a s s i n é s par les a g e n t s s ta l in iens . Le s c h é m a pol ic ier dans sa 
re formula t ion pe rmanen te de l 'expér ience oed ip ienne excel le à rendre 



182 

c o m p t e des p r o b l è m e s d ' ident i té . Q u a n d l ' enquê te se fait quê te de 
soi, le po lar dev ien t e t h n o l o g i q u e et décr i t le ma la i se des imm ig rés 
d 'o r ig ine a f r ica ine éca r te lés en t re la cu l tu re d 'o r ig ine et ce l le du p a y s 
d 'accue i l . Te l est un des t h è m e s de Saraka Bô, r o m a n de T o b i e 
N a t h a n , p a r a i l l e u r s p r o f e s s e u r d e p s y c h o l o g i e c l i n i q u e et 
pa tho log ique . 

des auteurs qui sont des femmes. 
Les au teu res semb len t ten i r un rôle ma jeu r d a n s le r e n o u v e a u d e la 
l i t térature f rança ise , s a n s dou te pa rce que n o m b r e d 'en t re e l les, 
e n s e i g n a n t e s le p lus souven t , sont en con tac t d i rect a v e c le soc ia l 
effr i té. O n sent , à les l ire, une rage d 'écr i re pour ne pas sub i r la 
d é c h é a n c e du m o n d e . Du cri à l ' émo t ion re tenue, du cons ta t natu
ral iste à l 'envo lée ly r ique, tou te ce t te l i t térature est un appe l à la 
réappropr ia t ion du je ve rs les au t res . M ichè le Gaz ie r d a n s En sortant 
de l'école m.ontre les dés i l l us ions d e s un ivers i ta i res p lacées par les 
hasa rds de la dés igna t i on admin i s t ra t i ve a u t r é fonds d e lo in ta ines 
ban l i eues où e l les on t la c h a r g e d ' i n c u l q u e r leur savo i r à d e s 
ado lescen ts rebel les . A u r isque de se pe rd re et de s o m b r e r d a n s la 
fol ie, ce r ta ines sor tent d e l 'éco le leurs rêves b r i s é s ' . Mar lène A m a r 
trai te, de son cô té , du désar ro i ident i ta i re . S o n hé ro ïne d a n s La 
femme sans tête, c h a s s é e d u déser t saha r i en par la guer re , se 
m é t a m o r p h o s e pour deven i r c o m m e les gens d ' ic i tant l 'exi l est une 
sui te de r e n o n c e m e n t s . A n n i e E rnaux depu i s La place par le des 
ruptures, de la d i s tance q u ' o p è r e la cu l tu re a v e c le m o n d e des 
or ig ines. A v e c Journal du dehors, e l le l ivre des ins tan tanés , d e s 
c roqu is de rues de cet un ivers a u q u e l sans l 'éco le et la cu l tu re el le 
aurai t appa r tenu . S o n l ivre est une inc i ta t ion à voir la réal i té des 
pet i tes gens , des d o m i n é s . 

De ce point de vue , ces au teu res sont , c o m m e dit P lanchon , de 
vér i tab les mi l i tan tes cu l tu re l les . «Il y a un temps, di t P lanchon , où on 
pensait qu'il était important que la classe ouvrière et les démunis de 
ce monde s'emparent de la culture. Ce discours a disparu» ^. Dans 
Sang gris, F ranço is B o n re la te ses e x p é r i e n c e s d 'un ate l ier d 'éc r i tu re 

1. Des films français illustrent la même thématique ; hommage à Rimbaud, 
angoisse des banlieues, regard critique sur le monde. Par exsmple, De bruit 
et de fureur de Jean-Claude Brisseau. 

2. Roger Planchon, L'Humanité, mercredi 12 mai 1993. 
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d a n s une c i té de ban l i eue , t é m o i g n a n t par ce t te ac t iv i té d e la 
p r é g n a n c e d u soc ia l c h e z les éc r i va ins de ce t te l i t térature f rança ise 
d 'au jourd 'hu i . Pour reven i r aux au teu res , nous c i te rons enco re Sylv ie 
G e r m a i n qu i d a n s L'enfant méduse racon te une e n f a n c e v io lée, ce l le 
d ' une pet i te fi l le qui f in i ra par pétr i f ier l 'ogre assass in ma is qui ga rde 
au f o n d d ' e l l e - m ê m e lézarde et déch i ru re . L ' anecdo te t rag ique ici 
rejoint le my the et l 'o rdre du s y m b o l i q u e . Cami l l e Lau rens avec 
R o m a n c e pa rod ie les sér ies Har lequ in , c h a n s o n s , ma isons , f r issons, 
hé ros des s tades, bou r reaux des coeurs , idyl les, hymens , sépara t ion , 
tout y passe , a v e c en p r ime une g r a n d mère a m o u r e u s e de P P D A . 
Aden d ' A n n e - M a r i e Garâ t , Pr ix F é m i n a 1992, cont ien t exp l i c i tement 
un doub le h o m m a g e à N izan e t à R i m b a u d p o u r s o u l i g n e r q u e le rêve 
d ' un a i l leurs n 'ex is te p lus et qu' i l va fal lo i r v ivre. A d e n Sél ian i , f i ls 
d ' i m m i g r é d e v e n u in fo rmat ic ien , s ' i n te r roge sur l u i -même et t race le 
b i lan de sa v ie. Il c ro ise sa mère , s o n p ro fesseu r d e co l lège qu i a 
remis sa car te d u Part i et b ien d 'au t res o rphe l i ns de la mémo i re , ê t res 
c a h o t é s par l 'h is to i re, p r i vés un peu p lus c h a q u e jour de repères . 
A d e n , pour s 'en sort i r , r e n o u e r a avec la ban l i eue de son en fance . 
A ins i ce t te nouve l le l i t térature est en q u e l q u e sor te une au tops ie de 
la m é t a m o r p h o s e h is to r ique que nous t rave rsons . 

la littérature étrangère quand même 
O n s igna le ra deux r o m a n s posan t la q u e s t i o n de l 'u top ie pour not re 
p résen t .• Le délaide Lo thar Ba ier et Epreuves de G e o r g e Ste iner . Le 
hé ros d e Baier , un j e u n e a l l emand , res tau re une f e r m e dé lab rée en 
A r d è c h e a v e c pour seu l c o m p a g n o n le f a n t ô m e de Pau l N izan. De 
leur d ia logue il apper t que le j e u n e A l l e m a n d a t tend de son m o d è l e 
(maî t re sp i r i tue l et c o m m u n i s t e in tègre) des r éponse s pour notre 
t e m p s . S te iner , de son cô té , nous p l onge d a n s l ' I tal ie ap rès la 
d isso lu t ion d u PCI. Le p e r s o n n a g e pr inc ipa l de ce r oman -d i a l ogue 
est un co r rec teu r d ' é p r e u v e s don t la v u e ba i sse avec l 'âge c o m m e 
se brou i l le sa v is ion d u c o m m u n i s m e . Q u e l aven i r reste-t- i l l o rsque 
t ous les m y t h e s se son t révé lés i m p o s s i b l e s et i ncapab les d 'assure r 
le b o n h e u r des h o m m e s , p e n s e le hé ros en a d h é r a n t a u PDS. 

pour conclure 
N o u s a v o n s c o n s c i e n c e d 'avo i r t racé une esqu i sse , a c h e v é un 
inven ta i re b ien lacuna i re des ressouces de la l i t térature f rança ise du 
m o m e n t don t on s 'obs t ine à d i re qu 'e l le n 'ex is te pas pa rce qu 'e l le 
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dé range . N o u s a v o n s oub l ié P ier re M ichon , Mar ie R e d o n n e t , t rop 
peu par lé de F ranço is B o n et de ses i m a g e s d 'us ines du m o n d e : 
M o s c o u , B o m b a y o u V i t r y -su r -Se ine . N o u s e s p é r o n s avo i r mon t ré 
qu' i l y avai t d a n s p lus ieu rs de ces l ivres une t h é m a t i q u e à con t re -
couran t du c o n s e n s u s m o u qui sa lua l 'ent rée en s c è n e d ' E d o u a r d 
Ba l ladur . U n e l i t térature po l i t ique donc , à sa man iè re , sans par t i -pr is , 
sans mo ra l i sme de faux aloi , une l i t térature de f e m m e s , s a n s e f fe ts 
de m a n c h e s , en re lat ion peu t -ê t re a v e c ce qu i s ' é labo re d a n s la 
reche rche ph i l osoph ique f rança ise sur l ' idéo log ie des déshér i t és , 
une l i t térature de c h e m i n s de t rave rse , une l i t térature qui p r e n d la 
t angen te , une l i t térature d e c o n t r e b a n d e pour des lec tu res non 
apa isan tes . 

J-M.R. 
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