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Avec Maladie et societeau Moyen Age, voici un grand livre sur un sujet ancien,
fondamentalement renouvele par Francois-Olivier Touati. L'auteur I'explique des
l'introduction et situe son projet dans la longue « histoire de l'histoire » d'un fleau
qui a longtemps fait peur, fut synonyme de segregation, d'exclusion, et qui, ensuite,
hebergea en sus I'anticlericalisme et I'antisemitisme, Maladie deja preseate dans
l'histoire biblique, il sembla longtemps que les hommes eurent toujours les memes
repulsions et les memes rejets envers la Iepre et les lepreux, Tant et si bien que,
selon les idees recues, il apparaissait a chacun comme une evidence que, depuis Ie
Moyen Age, quand apres les croisades le fleau revint en Occident, les lepreux
etaient immediatement expulses du monde des sains, enfermes dans les leproseries,
Des traits si constants et si anciens expliqueraient qu'encore aujourd'hui, il soit dif
ficile de les eradiquer dans les comportements collectifs. Meccnnaissances, preju
ges, traditions paresseuses s'allient pour enfermer le sujet dans des enonces errones
mais repetes dans beaucoup d'ouvrages serieux, Les soixante premieres pages du
livre de Touati sont passionnantes car elles analysent vigoureusement cette historio
graphie, suivant la constitution des elements du tableau convenu d 'un fleau dit
medieval et de la segregation qui en resultait, symbole de « barbarie » de ces temps
obseurs ou maladroite reponse au danger qu'il constituait.

Touati, dans le sillage des etudes sur le corps, les maladies, la charite, les pauvres,
tous secteurs qui ont profondement renouvele I'histoire du Moyen Age, reprend
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donece dossier piegeet va Ie mettrea. platdans une enquete d'histoire totale. L'his
toire de la maladie et des connaissances que I'on pouvait en avoir dans la periode
entraine la recherche vers I'histoire culturelle et l'histoire des mentalites: les
lepreux ramenent a. une histoire sociale large, les leproseries, etablissements reli
gieux charitables, orientent la reflexion vers 1'histoire economique, sans
meconnaitre quechacun de ces secteurs recoupe les questions religieuses, politiques
et qu'elles s'inscrivent dans un temps long. L'ampleur des recherches a. mener
expliquent qu'il a fallu, d'une autre maniere, restreindre Ie champ de l'enquete.
L'auteur a choisi de situer sa recherche directe dans une province ecclesiastique,
celie de Sens, choix dicte par plusieurs raisons. Un ensemble assez vaste pour etre
representatif (huit dioceses dont celui de Paris, un dixieme de la population du
royaume), bien situe dans la France du nord, et qui possede encore une docu
mentation abondante que l'on peut mettre en reuvre totalement.

Tout d'abord, 1'auteur entreprend de retrouver l'histoire de la maladie, des soins
qu'on pouvait apporter aux malades et de la maniere dont les medecins et toute la
societeont apprehende la lepre. II montre que la maladie etait presente en Occident
bien avant les croisades, avec peut-etre one pointe au IX" siecle, Aux siecles sui
vants, grace a. une documentation mains clairsemee, on peutsaisir egalement le dis
cours et les pratiques medicales, Les possibilites (restreintes) de la therapeutique
completent ces premiers aspects de I'histoire. On notera que la peurde la contagion
est faible et que la repulsion vis-a-vis des malades s'integre a. celie que suscitent
toutes les atteintes visibles du corps. Done, la maladie n'est pas reapparue en
Occident seulement au XII" siecle, avec Ie retour des croises et l'ignorance de la
medecine medievale est moindre que ce qu'on en dit d'ordinaire.

Aces importants correctifs apportes au discours historique traditionnel qui
allegent les aspects negatifs, Touati ajoute une image de la maladie et des malades
« valorisee » par des modeles chretiens, Sous Ie titre « la lepre bienheureuse et sal
vatrice », il montre que l'Eglise a explique la leprecommeun symbole du peche et
les souffrances des malades comme un «feu reparateur », un signe de redemption
des pecheurs, une epreuve salutaire ~our tous par ces exemples, La charite envers
ces «temoins» etait recommandee et rois et grands s'y soumettaient ostensible
ment, tel saint Louis. Certes, Ie discours religieux et Ie modele de saintete ne sont
guere des reponses directes aux questions concretes que posaient les lepreux a. la
societe, maiscelles-ci temoignent de ce que ces reponses ne se ramenaient pas a. la
seule exclusion. Comme les pauvres et les autresmalades, les lepreux sont integres
a. I' effort de charite. Les sources juridiques des xf, xn' et XIII" siecles evoquent bien
les possibilites de separation mais c'est parce qu'elles preeisent ce que devient Ie
conjoint non-malade dansle couple,done, a contrario, ces prescriptions enregistrent
le fait que des malades vivaient Ie plussouvent avecdes sains,sans rompre le cadre
familial ordinaire. Mais, on Ie sait, peu a peu les malades deviennent invalides,
reclament des soins qui depassent les possibilites de la plupart des families.

Les leproseries ant ete la reponse a. cette demande d'aide particuliere et toute la
recherche de l'auteurprouvequ'elles s'inserent tresbiendans tout l'effort d'equipe
menten hopitaux, hospices, collegeset autres etablissements charitables. L'etude de
la constitution du reseaudes leproseries constitue le gros de I'ouvrage. Methodique
et complete, elle explore taus les pans de cettehistoire et degagequelques grandes
conclusions sur lesquelles on insistera.
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Le mouvement de construction de ces etablissemenrs debute au XI· siecle, prend
son ampleur au XII· siecle, ensuite, il se complete et se stabilise. II est synchrone, en
gros,du mouvement de fond de l'economie et de la societe, soit un vigoureux essor
qui cree les moyens de realiser ces objectifs d'assistance. Trois cent quatre-vingt
quinze etablissements de taillevariable; de grandes Ieproseries comme « le Grand
Beaulieu» de Chartres, Saint-Lazare de Paris qui peuvent accueillir respectivement
entrequatre-vingts et cinquante malades et entrevingtaquarante valides, maisaussi
des maisons oil l'on ne depasse guere la dizaine de places.

Le plus difficile est de suivre l'histoire de ces communautes charitables. Sur deux
siecles et demi, seuls quelque quatre-vingt-deux noms et informations sur des
malades peuvent fonder une histoire sociale. On constate malgre cette base docu
mentaire restreinte que la maladie atteinttoutesles classes de la societe; les lepreux
arrivent dans la leproserie quand leur famille ne peut plus ou ne veut plus les soi
gner. A la difference des hopitaux (oil l'on ne peut normalement sejoumer, l'aide y
etant limitee aun accueil pour quelques jours), la plupart de ceux qui sont recus
dans les leproseries vont rester dans la maison longtemps, jusqu'au terme de leur
vie. L'entree dans ces etablissements est ainsi vue alors comme une forme d'enga
gement religieux. Cescommunautes, sous la dependance deseveques, regies par des
statuts souples, constituent neanmoins une forme de vie religieuse reguliere ; en y
entrant, le malade quitte la vie profane, le monde du siecle. Difficile alorsde peser
ce qui releve, dans ces « conversions », du choixvolontaire fait par le malade et ce
qui lui est impose avec plus ou moins de rigueur.

Touati etudieensuite l'organisation de la vie en commun des lepreux et des sains,
freres et soeurs qui aident les malades. Les statuts, privileges et autressources regle
mentaires le permettent. L'auteur cherche les traitsoriginaux; le seul qui se degage
un peu est que ces communautes font appelades medecins exterieurs, Toutefois, le
grosdes soins(bonne nourriture et cadrede vie confortable) est donnepar le person
nel valide de la maison. Autrement dit, les leproseries se distinguent mal d'autres
etablissements charitables, communautes religieuses regulieres qui concretisent,
dans le monde, les devoirs d'assistance que remplit l'Eglise et qu'elle organise.

Ces responsabilites supposent des bases materielles que les aumones, les donset
les legs fondent et entretiennent. Dans la societe chretienne de ces siecles medie
vaux, l'echange de biens terrestres contre des biens spirituels dans l'au-dela fonc
tionne activement. On donne parceque l'Eglise en fait une obligation, parce que le
don efface les peches et aide les grandset les petitsafaire leur salut.Apartirde ces
patrimoines sagement geres, les leproseries deviennent des sortes de seigneuries
avec des droits, des rentes, des terres, des privileges. On arrive ainsi aune etude
economico-sociale classique, qui ne donne pas au reseau de leproseries de traits
vraiment differents d'autres patrimoines religieux. Comme les autres seigneuries,
elles connaissent doned'abord une sortede prosperite qui se prolonge sur sa lancee
au XIII· siecle mais qui s'effrite au XIV· siecle, Chaque cas (et l'auteur suit l'histoire
de la gestionde chaque type de leproserie) montre que la crise de la fin du Moyen
Age est subie plus ou moins durement selon les administrateurs, la taille de l'eta
blissement et les problemes de la region. Toutefois, au-dela des variations liees a
chaque histoire particuliere, c'est bien l'essoufflement de la charite, les adaptations
difficiles aune situation economique plus rude, qui dominent.
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La fin du Moyen Age voit s'operer des mutations qui font evoluer les leproseries,
la place des lepreux dans la societeet le regard que les validesportent sur eux, vers
une sorte de degradation ou tout se conjugue pour les rejeter. Les communautes se
transforment peu 11 peu 11 partir du xnr siecle, On constate une sorte d'hypertrophie
des activites liturgiques qui entraine une augmentation du nombre des valides
(occupes 11 des offices et 11 des prieres pour Ie salut des bienfaiteurs de la maison)
aux depens du nombre de places offertes aux malades. La proportion de malades
passede 40 %de la communaute 11 20 %au coursde laperiode, Au longdu xm" sie
de, on voit changer la maniere dont l'Eglise considere ces etablissements. Les pre
dicateurs expliquent que les lepreux respectent mal la discipline, que la separation
des hommes et des femmes n'est pas appliquee et que certains prieurs sont trop
laxistes. Bref, on reproche aux lepreuxd'etre de mauvais religieux. Touati suit avec
minutie ce renversement de priorites qui,au nomde l'ideal monastique, restreint de
plus en plus la place accordee aux lepreux dans les leproseries,

A la fin du xnr et au debut du XIv< siecle, le regard que porte la societe sur les
lepreux devieot franchement hostile, et les Iepreux soot peu 11 peu rejetes comme
symboles du peche. L'auteur saisitces mutations (desreproches de laisser-aller reli
gieux 11 la crainte et au rejet)dans le discours normatifdes sermoos. S'y developpe
le theme que les lepreux, parcequ'ils sontsouvent maries, parce qu'ils soot iodisci
plines, luxurieux, ivrognes, ne doivent plus etre acceptes dans les leproseries
qu'apres severe examen. On decouvre, notamment dans la summa pastoralis, l'hos
tilite croissante envers les lepreux recus dans les leproseries 11 travers ce durcisse
ment des obligations religieuses imposees 11 des malades. Parallelement, les diffi
cultes financieres (baisse des revenus seigneuriaux) poussent 11 limiter le nombre
d'entrees, ale proportionner plus strictement aux ressources en diminution. Disci
pline renforcee et filtrage aux entrees se conjuguent dans cette evolution defavo
rable. Cependant, comme ces maisons ont quand meme de beaux patrimoines, les
eveques, les seigneurs locaux, voire les villes proches cherchent acontroler ces eta
blissements et adiriger directement leur politique d'accueil.

Les progres des connaissances m,edicales, apartir du xnr siecle, font prendre
conscience dudanger de la contagion et surtout apresla grande epidemic de pestede
1348, les autorites s'inquietent de l'application de regles sanitaires dont la mise a
l'ecart des contagieux faitpartie.Maisit s'agit Ia d'une lenteet longue evolution qui
ne se resume pas al'impact de la Grande Peste. La flambee de violences contre les
juifs et les lepreux en 1321montrebien comment on passede la rumeur al'accusa
tion. Dans la seconde moitie du xIV" siecle, la marginalisation puis le rejet des
lepreux s'imposent y compris dans les leproseries. Paradoxe qu'illustre encore ce
detail, la cliquette, qui avant servait aattirer l'attention pour demander I'aumone,
avertit maintenant du passage du lepreux pour que l'on s'ecarte de lui.

Au total, une histoire plutOt complexe qui se deploie sur presque neuf cents
pages, s'appuie sur des tableaux, des courbes, des cartes, des photographies de
leproseries encore partiellement conservees, Ce compte rendune donne pas I'exacte
mesure de la richesse de l'enquete, parfois un peu foisonnante, mais peu importe,
chaque lecteur n'y prendra que ce qui lui convient. Une suggestion finale, teintee
d'un leger regret, peutetre faite. II me semble, en effet,que la reflexion, qui met en
lumiere la complexite des reponses et des solutions que revele l'histoire de la lepre
et des leproseries en pleineperioded'essor des societes occidentales, pouvait insis-
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ter davantage sur Ie meme type de complexite (qui devrait faire I'objet d'une autre
etude certes mais qu'il convient de souhaiter) cachee sous I'exclusion sociale, 31a
fin du Moyen Age, apparente simplification des reponses sociales. Les lepreux ne
sont pas les seuls 3 patir des effets des crises qui ebranlent les societes de la fin du
Moyen Age. lIs furent rejetes et accuses comme Ie furent aussi les pauvres (expulses
quand ils etaient etrangers 3 la ville avant d'etre enfermes) eux aussi accuses d'etre
paresseux, voleurs, debauches, somme toute, responsables de leur malheur, de ceux
de toute la societe et done, plus que les autres hommes, coupables et pour cela
punis. La reponse de I'exclusion n'est pas la fin de cette histoire. L'enquete est 3
poursuivre pour decouvrir ce qui est occulte par ces «fausses continuites postu
lees» dont le cliche sur ces malades et cette maladie donne un bel exemple.

Les Archivesde la lepre apportent au lecteur la possibilite de continuer I'histoire
que Ie precedent livre laisse au milieu du XIV

e siecle, L'ouvrage lui permet aussi de
savoir sur quoi s'appuie cette histoire avec ses zones d'ombre car la documentation
est inegale. Cependant, Ie livre peut etre lu separement du premier car une longue
premiere partie reprend l' etude du cadre spatial et de l'histoire des leproseries dans
la province ecclesiastique de Sens. Les sources et les ouvrages ecrits sur Ie sujet
sont de la sorte mis dans un contexte qui les eclaire et met en valeur ce que toute
cette documentation apporte.

Celle-ci se veut la plus exhaustive, etant entendu qu'elle ne l'est jamais totale
ment tant que tout n' a pas ete travaille et retravaille (ce qui est Ie cas des sources
medievales et encore plus de la documentation posterieure), puisque toute source
connue mais pas encore entierement utilisee peut fortuitement apporter des ren
seignements. Apres avoir presente et caracterise quatre grands fonds concernaht
quatre grandes leproseries (Saint-Lazare de Paris, la leproserie du Roule, Chartres:
Ie Grand-Beaulieu et Troyes : la leproserie des Deux-Eaux) pour avoir une idee de
ce dont dispose le chercheur, I'ouvrage decrit les sources, classees selon leur lieux
de conservation (done 13 ouelles peuvent etre consultees), Certaines sources manus
crites ont ete publiees et Ie livre en dresse le catalogue organise selon le type de
sources, toutes presentations methodiques familieres aux historiens de metier.

La bibliographie parlera davantage au simple lecteur curieux. Apres une liste
d'instruments de travail (3 laquelle le present livre vient naturellement s'ajouter), les
ouvrages et articles sont repartis en trois grandes categories : lepre, lepreux et lepro
series, puis malades, maladies, medecins et assistance, enfin, societes medievales,
Au lecteur de « surfer» 3 partir de ce guide pour denicher Ie theme qui contient les
references bibliographiques qui l'interessent. Touati s'est voulu Ie plus complet pos
sible dans Ie cadre local qui est choisi. Cela couvre plus de quatre-vingts pages de
references 3 deux colonnes par page.

Le terme atlas est justifie par un beau travail de synthese materialise par des
cartes commentees : cartes des dioceses, cartes des leproseries, cartes plus precises
oil sont situes les biens fonciers d'un etabhssement, soit trente-quatre cartes.
Tableaux, photographies d'actuels restes de batiments, d'anciens plans completent
I'ensemble des images. Atlas repertoire precise Ie titre interne. En effet, diocese par
diocese, et 3 l'interieur de chaque diocese, leproserie par leproserie, les trois cent
quatre-vingt-quinze leproseries attestees de maniere certaine sont l'objet d'une
notice oil sont regroupees les references bibliographiques qui les concernent. Cela
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va d'un mot dans un texte du xr siecle a one reference dans des archives qui
conservent les sources directes, plus, si 1'00 en a, des sources complementaires et
des etudes precises qui interessent l'histoire de l'etablissement. De quoi cerner
immediatement la part de oos informations et de nos interrogations sans espoir de
reponse complete.

Le livre apparait ainsi sous plusieurs jours complementaires, II peut etre vu
comme un prolongement methodologique de la these, un volume de « preuves », a
la maniere des historiens du xvm" siecle qui ant fonde I'histoire « scientifique », a
l'enorme difference pres qu'ici l'auteur o'a pas choisi de publier quelques docu
ments particulierement representatifs, il donne au lecteur historien la possibilite
d'aller lui-meme verifier et de reflechir ace qu'apportent toutes ces sources. La
clarte de presentation, une typographie aeree aideront aussi bien l'etudiant que le
chercheur confirme.

Mais les lecteurs susceptibles d'etre interesses par l'ouvrage debordent largement
ce premiercercle. Les amateurs d'histoire localey trouveront facilement, grace aun
index des ooms des trois cent quatre-vingt-quinze etablissements, les bases docu
mentairesqui « parlent » de leur sujet d'etude; ceux que passionne l'histoire de la
medecine, ou qui s'interessent aI'histoire religieuse, pour ne donner que ces quel
que exemples, pourront « naviguer » danscet atlassans s'y perdre s'ils veulentaller
vite aleur objet de recherche. lis peuventaussi s'y promener et ainsi « decouvrir »

des pistes inattendues ou d'autres objets d'interet, occupation plaisante et enri
chissante que les chercheurs en bibliotheque connaissent bien mais qui avec les
moyens actuels de diffusion est proposee aun large public. Au total, iI s'agit d'un
bel instrument de travail qui peut etre ainsi apprecie au-dela du cercle restreiot des
professionnels de l'histoire.

Simone Roux

Katia WEIDENFELD, La Policede fapetite voirie aParisalafin duMoyen Age. Paris,
Universite Pantheon-Assas (paris I1)IL.G.DJ., EJA, 1996. 16 x 24, vrr-235 p.,
bibliogr. (Travaux et recherches Paris Il-Pantheon-Assas, serie Histoire du
droit).

Derriere ce titre qui reprend le vocabulaire d'Ancien Regime, 00 recoonait un
sujet prosaique : l'entretien des rues du Paris medieval. Le termede police recouvre
en fait l'etude des pouvoirs qui s' exercent aParis et celui de voirie (ici la petite,
done entretien et reparation des voies publiques) revet trois sens (presents dans
l'ouvrage): les rues elles-memes, la police exercee dans ces rues, enfin l'endroit
(hors les murs) ou les orduressont deposees. Le memoire comprend des cartes,des
textes publiesen annexe, un petit glossaire, les sourceset la bibliographie. Un beau
travail, solide et intelligent.

Les recherches de KatiaWeidenfeld confirment, maisprecisentet eorichissent, ce
que les historieos de la capitale medievale avaieot deja dit. La salubrite des rues,
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leur encombrement, leur pavage, leur beauteetaient des questions prises en compte
par les autorites, depuis le xm" siecle au mains, auxquelles des reponses, plus au
mainspertinentes, avaient ete apportees, Maisl'intere; de cette recherche tientaussi
ala reflexion qui s'appuie sur le corpusde sources reunies pour documenter le sujet.
Cette reflexion porte sur les pouvoirs qui s'exercent a Paris, sur Ies moyens qu'ils
peuvent mettre en reuvre pour faire appliquer les regles qu'ils edictent. Se melent
done dans l'enquete les apercus revelant des pans de 1'histoire urbaineet les evoca
tions des competences, plus ou moinsclairement et durablement definies, voire des
concurrences entre les autorites responsables de la capitale et de sa politique
urbaine. Cette double approche, qui allie I'histoire de la ville avec ses problemes
tres concretset I'histoiredu droit vue par celledes autorites qui gouvernent la capi
tale, peut sembler un jeu paradoxal et un peu gratuit. Or elle est indispensable et
pour deux series de raisons, les unes liees aux problemes des sources, les autres
decoulant des rapports de pouvoirs dans Paris. En effet, toute enquete sur I'histoire
de Paris se heurte a un double obstacle : la masse des sources aconsulter et leur
insuffisance vu la taille et I'importance de la ville. L'insuffisance decoule du fait
que le gros des archives municipales parisiennes, pour le MoyenAge, a disparu en
1871; l'historien doit se contenter de copies au d'epaves d'archives qui se trou
vaient ailleurs qu'a l'Hotel de Ville au moment de son incendie. Outre que ces
« restes» constituent un volume non negligeable, il s'agit de trouveren plus, dans
d'autres documents, de quoi combler si possible les lacunes enormes des sources
municipales. Organiser un ensemble a partir de ces sources variees exige un grand
travail qui peut decevoir au terme de l'enquete quand on constate la disparite des
documents et les trous restes beauts dans les series. Cela se verifie avec le beau
tableau fourni en annexe (p. 175-214). Il resume toutes les affaires de delinquance
concernant la petite voirie et traitees par les justicesparisiennes. Sur un bon siecle
(1395-1506), 183cas sontpresentes, extraits desregistres dejustice du Bureau de Ia
Ville, de ceux de la seigneurie de Saint-Eloi, de Saint-Germain-des-Pres et du
Temple. Aucune seriecontinue, aucunensemble directement comparable aun autre,
et pas tout afait deux centscas, soit une moyenne de deux par an au mieux, ce qui
est fort peu pour une ville dont la population a ete comprise entre cent mille habi
tants dans la premiere moitiedu xv' siecle au plus grave de la crise urbaine et deux
cent mille lorsque la capitale guerie renoue avec la croissance. Mais, en meme
temps, on tient la 183 « preuves » que la politique urbaine parisienne, en matiere
d'entretien des rues, ne se bornait pas it des veeux pieux. On a un echantilloaaage,
ne du hasard certes, des typesde delits, de sanctions, de contrevenants. De plus, cet
ensemble de documents apportera encore, a l'auteur au ad'autres, toute une mois
son d'informations neuvespour l'histoire urbaine parisienne. Mais la diversite des
sourcesqu'il faut reunir ne tient pas seulement aux malheurs de leur conservation.
Elle tient aussiaunediversite d'interventions dansun domaine qui ne semble pas,a
priori, interesser tant d'autorites,

L'auteur etudie, dans la premiere partie de son enquete, toutes les autorites inter
venant en matiere de petite voirie. Les rois tout d'abord, qui par lettres et ordon
nances, non seulement rappellent la necessite, pour Ie bien commun, la beaute et
1'honneur de leur capitale, du bon etat des rues de Paris, mais qui ne se priventpas
de prendre des mesures particulieres et directes pour Ie pavaged'une chaussee au le
nettoiement d'une place. En generalcependant, aParis, le prevot du roi siegeant au
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CMtelet met en oeavre les ordres du souverain, ce qui est attendu puisque Parisn' a
pas de gouvemement municipal autonome, Aussi attendue est I'intervention de la
prevote des marchands, sur la Seine et ses rives amenagees, dans les rues qui for
ment la croisee de Paris. On voit comment cette competente particuliere peut se
heurter acelIe, commune, du prevotde Paris et derriere, aceliedu roi,Toutes disent
la nonne, definissent les sanctions punissant ceux qui ne respectent pas les lois,
reglement et ordonnances diverses, Maiscette miseen oeuvre concrete suppose des
moyens : une police, au sens actuel, pour surveiller et traduire en justiceles contre
venants, des moyens en argent pour entretenir les rues notamment le pavement des
chaussees que Ie trafic des betes ferrees et des chariots degrade regulierement,

Pour ce faire, les commercants et les voyageurs qui circulent dans les rues
acquittent des taxessur leursvehicules et leursbetes, aI'entree de la ville. Unepar
tie des amendes payees par les delinquants s'ajoute aces revenus. En outre, l'auto
rite royalepeutaffecter quelques impots indirects (aides)au financement de travaux
de voirie.En sortequeles courssouveraines, apremiere vue peu concernees par ces
questions, ont pu au moins ponctuellement intervenir : le Parlement, qui controls Ie
Chatelet, la Chambre des comptes et la Courdu tresor, qui veillent au maintien du
domaine royalet de ses revenus. Entin, il faut tenir compte de I'autorite, subordon
nee certesmaisjalouse de ses competences limitees, des seigneurs haut-justiciers et
voyers; a Paris, ce sont les seigneuries des vieux etablissements ecclesiastiques a
commencer par celie de I'eveque, On resumera la complexite de ce jeu d'autorites
en rappelant les problemes lies aI'officedu voyerroyaldont on pourrait croirequ'il
coordonne et supervise toutesces questions. Or, I'office a une histoire complexe et
le voyer royal, suivant les sources (p. 79) apparait tantOt comme un concurrent du
prevot de Paris, done son egal, tantot comme un subordonne done un officier
secondaire. Maisfaceauxvoyersseigneuriaux, il cherche aetendreses competences
aleur detriment, et il n'y parvient pas toujours commeen temoignent les archives
parisiennes ou les seigneurs se font « rendre leur voirie».

La deuxieme partie du livre revient sur cette complexite en s'attachant aux
moyens mis en ceuvre, Chaque autorite est d'autant mieux reconnue que son inter
vention est necessaire, Les rois peuvent dire la Donne, leurs officiers, reglementer
pour la faire appliquer, les uns et les autres n'ont ni assez d'hommes ni assez de
moyenspour se passerduconcours d'autres autorites et, par-dela, du concours de
tous les habitants. Les Parisiens doivent nettoyer la rue devant leurs portes, ne pas
I'encombrer durablement, Ia faire paverquand la chaussee est degradee. La Villene
se charge d'entretenir que les grands axes. Le prelevement de taxes et leur utilisa
tion pour ces travaux ne s'opere pas aisement et surtout l'affectation prevue n'est
pas toujours respectee. Le roi lui-meme parfois utilise ces fonds pour des travaux de
defense ou de reparation qui semblent plus urgents. En tempsordinaire, la surveil
lance des rues, Ie ramassage des ordures et leur transport hors les mursaux voiries,
la refection d'une portion de pave prealablement inspectee et jugee arefaire par les
experts, toutesces tachessont confiees adesparticuliers qui recoivent une commis
sion permanente au temporaire. S'experimente ainsi la possibilite d'un service col
lectif et public. Mais l'experience reveleaussi les obstacles. Au fond, ce qui laisse
perdurer une gestion ainsi eclatee et difficile abien contreler est l'jmpossibilite
concrete de payer un service permanent et etendu atout Ie territoire urbain, Outre
son cout, que la « domanialite communautaire » issue de I'experience quotidienne
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ne pennet pas encore de faire assumer par la population, l'imposition d'un tel ser
vice, qui ne se fonnule qu'au tout debutdu XVI

e siecle, doit vaincre les susceptibili
tes des autorites seigneuriales qui craignent de se faire evincer, et les egoismes des
puissants qui rechignent a payerle paveou les fraisd'entretiende la rue devant leur
hotel. Toute la societe parisienne medievale, avec les projets des edileset des offi
ciers royaux, l'arsenal de reglements, edits et ordonnances, les contradictions dans
l'application de la nonne,se redecouvre ainsi a la lumiere de l'etude de ces humbles
questions urbaines.

Simone Roux

Jean-Noel Luc, L'Invention du jeune enfant au XDf steele: De la salle d'asile a
l'ecole maternelle. Paris, Belin, 1997. 17 x 24, 512 p., ill. (Histoire et societe.
Temps presents).

Quelle est l'importance des premieres annees de la vie pour la formation de
I'individu? Aujourd'hui, personne ne doute de la centralite de la « seconde
enfance» (2 a 6 ans) pour le developpement physiologique et psychologique de
l'enfant. Mais il n'en a pas toujours ete ainsi. Traditionnellement, la periode ante
rieure a I'age de raison etait regardee comme une periode mineure, pendant laquelle
Ie jeune enfant etait souvent laisse aux soins des femmes et des domestiques.
L'ouvrage de Jean-Noel Luc nous montre comment, pendant le XIXe siecle, la per
ception de la petiteenfance a evolue vers une appreciation de la specificite de cette
periode dansIe developpement de l'individu.IIexamine cette« invention» dujeune
enfant a travers I'institutionnalisation progressive de la garde educative: la salle
d'asile, ceuvre caritative du XIXe siecle, se transfonnait dans les annees 1880en nne
institution digne de la Republique, l'ecole maternelle.

Ce beau livre, version abregee d'une these d'Etat soutenue en 1995,se situe a la
croisee de trois histoires distinctes : l'histoire institutionnelle de la premiere educa
tion en France, l'histoiresociale de la promotion professionnelle des femmes (a tra
vers l'action socialeet la nouvelle vocation educative qui se definissait autour de la
figure du jeune enfant), et l'histoire socialedes' jeunes enfants, et surtoutceux des
classes populaires. Ces trois fils sont tissesdansun recitdenseet richement detaille
qui s'appuie sur un fonds documentaire extensif, constitue par une combiaaison des
archives publiques sur l'enseignement primaire, depouillees au niveau national (les
Archives nationales, cellesde l'Institut national de la recherche pedagogique, et du
Musee social), dansplusieurs departements, et dansles collections privees d'Emilie
Mallet, la fondatrice de la salle d'asile en France pendant les annees 1820-1830.

La premiere partie examine la naissance doctrinale de la salle d'asile, ses objec
tifs d'assistance et d'education, et son institutionnalisation sous la tutellede l'Etat et
des municipalites. Lesefforts prives des dames patronnesses se sont associes a ceux
despouvoirs publics, au niveau municipal et national, pourcreerla salle d'asile, ins
titution qui n'est jamais sortie de cette ambiguite, et est done restee ami-chemin
entre le prive et le public. A cOte de cette histoire institutionnelle, Luc trace l'his-
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toire intellectuelle des representations du jeune enfant, depuisla fin du xvm'siecle,
Et puisque la salle d'asile est concue comme une oeuvre caritative, comme «un
foyersupplementaire des petitsenfantspauvres » (p. 382), selonune de ses grandes
fondatrices, Marie Pape-Carpantier, cette histoire va de pair avec l'histoire des
representations des classes laborieuses au XIx" siecle, L'auteur presente done les
diverses conceptions des pedagogues qui percoivent le bambin a la fois comme
« sauvage », «petit animal », «singe genial» (mais aussi idiot-savant), et comme
une jeune personne dont les besoins physiques et hygieniques sont aussi essentiels
que ses besoins moraux et intellectuels.

Une deuxieme partie traite des representations du jeune enfant et de sa premiere
education domestique dansles classesprivilegiees. C'est liloil les problemes fonda
mentaux de la pedagogic de la seconde enfance sont elabores dans toute leur
ampleur. Comment apprendre des chosesauxenfants qui ne sont pas encore arrives
al'age de raison? Ouelles sont leurs capacites cognitives, comment saisissent-t-ils
les experiences de la vie quotidienne ? Les pedagogues de la salle d'asile sont de
plus en plus convaincus que les enfants possedent, danscertaines limites, des capa
cites intellectuelles considerables : la memoire d'abord, mais aussi la capacite
d'apprendre la langue maternelle. Or, l'education des enfants par leur mere produit
taus ces resultats spontanement, Dans quelle mesure les pedagogues doivent-ils
abandonner leurs theories et imiter les meres? Autrement dit, quelle est l'impor
tance de l'imitation, des relations affectives entre l'enfant et l'adulte, au de l'auto
rite dans ce preapprentissage de la vie sociale ?

Or, l'auteur ne laisse pas ces questions dans l'abstrait, mais il les placedans leur
contexte institutionnel, les premieres salles d'asile. Cette histoire est eonstruite
autour de plusieurs themes et acteurs: « [...J l'intervention des laics chretiens, qui
etaient prets a donner de l'argent et du temps pour secourir les indigents et
reconquerir la societe post-revolutionnaire, J'engagement des philanthropes, qui
voulaient renover le systeme d'assistance et ameliorer l'espece humaine, l'appui de
I'Etat et des communes, qui refusaient d'abandonner une institution d'education it
I'initiative privee, l' esprit de charite et la strategie scolaire des congregations, la
reconnaissance parcertains adultes de U specificite de la "seconde enfance", l'ambi
tion de quelques femmes de la bourgeoisie et de l'aristocratie de jouer un role dans
la cite, le desirde certains industriels de recruter plusfacilement une main-d'eeuvre
feminine et la volonte de plusieurs notables d'entreprendre tres tot Ie dressage des
classes laborieuses » (p. 417).

Au centre de ce reseau dense,on trouveun petit groupede dames patronnesses,
animepar l'infatigable Emilie Mallet, qui voyait dans la seconde enfance un « ter
rain privilegie pour eriger la competence maternelle en magistrature autonome »
(p. 182).Inspiree par sa visite aux ecolesenfantines aLondres en 1825, MDle Mallet
ne cessa d'agir pourl'introduction d'une telle ecole en France, en commencant par
l'ouverture d'une petite salle d'asile dans la me du Hac, en 1826, la premiere en
France.

Ici, l'auteur raconte avec une intelligence sensible cette histoire « feministe » qui
n'en est pas une, en refusant toute formulation stereotypee des dames d'ceuvres
comme «banales bienfaitrices» ou simples «complices de pouvoir, par souci
d'ordre [et] par crainte de perdre leurs privileges» (Bvelyne Lejeune-Resnick,
Femmes et associations, 1830-1880, vraies dernocrates ou dames patronnesses Y,
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Paris, Publisud, 1991, p.199). Ainsi, Luc observe que I'image de ces dames est
« faussee par celles de la revolutionnaire et de la femme emancipee. Emilie Mallet
et ses semblables ne vont pas aussi loin, bien sur, dans leurs revendications femi
nines qu'une Flora Tristan ou une Marie d'Agoult. Mais elles ouvrent malgre tout
une breche dans le confinement des femmes dans Ie domaine prive » (p. 182).

Dans une troisieme partie, l'auteur presente les usagesde la premiereeducation
publique en etudiantles methodes de la salle d'asile dans Iecontexteplus largede la
diffusionde la prescolarisation officielle. On trouveHiune analyse des programmes
officiels d'instruction de la salle d'asile au milieu du xix" siecle, qui revelent une
forte ambition: donneraux jeunes enfants du peupleune instruction prescolaire qui
constitue, en effet, un apprentissage a l' ecole primaire. Ainsi, les jours sont divises
en plusieursperiodes courtes, de quinzea vingtminutes, ou les enfantsrecoivent (en
principe) une initiation a la lecture,a I'ecriture, ala geographic, a l'histoire (qui est,
souventl'histoire sainte dans des salles dirigeespar les religieuses) et aux premiers
elements de l'arithmetique. On peut imaginer l'institutrice, seule au centre d'une
salle pleine d'enfants turbulents, munie d'un claquoir, qui signale les transitions
entre les lecons, les prieres et les periodes de mouvement (gymnastique, ou jeux
libres dans le preau), les enfantsranges autourd'elle sur des gradins, leurs tablettes
ou ardoises posees sur les genoux. Dans certaines salles, les institutrices organi
saient un systeme.de « moniteurs » choisis parmi les enfantsplus ages (6 a 7 ans),
Munisde leurs propresclaquoirs, ces jeunes assistants prenaienten charge une par
tie de la classe pendantque l'institutrice donnaitdes leconsa l'autre partie.On n'est
done pas etonne de decouvrir que l'influence de la salle d'asile sur les taux d'alpha
betisation demeure incertaine.

Cette troisieme partie nous donne aussi quelques visions fugitives des usagers,
meresde familIes laborieuses, ruraleset urbaines, poussees par les structures du tra
vail local a mettre leurs enfants chez des gardiennes, a l'ecole ou a l'asile, surtout
pendant les periodes de forte occupation. En examinant la rencontre entre l'institu
tion et ses usagers, l' auteur montrea nouveausa predilection pour la petite echelle,
et pour des conclusions nuancees. Cette position, deja visible dans sa presentation
de l'histoire quasi feministe des dames patronnesses, ressort egalementdans sa cri
tique des « generalisations hatives des auteurs (comme Jacques Donzelot) qui
confondent les projets - presentee dans des sourcesimprimees, d'acces facile - et
leur mise en ceuvre, et qui oublient, en plus, les capacites de resistance des publics
vises» (p. 418). Ainsi,1'auteur juge Ie modelefoucaldien d'une discipline de l'ame
au traversd'une discipline du corps commeun modele « a la fois exactet incomplet,
car le projet pedagogique de l' asile est plus diversifie que ne Ie laissentsupposerles
evocations rituelles de sa vocation matemelle ou de sa vocation disciplinaire »
(p. 224).L'Invention du jeuneenfanttient comptedes possibilites, et des limites,de
l'enquete historique. II en resulte un recit a la fois detaille, vivant, et modeste.

La derniere partie analyse la professionnalisation de la garde educativea travers
des portraitsde maitresses et d'inspectricesgenerales d'ecole, La,Luc entrelaceces
portraits avec une analyse fine des debars pedagogiques sur le role du jeu dans une
premiere education active des sens par des exercices et par des manipulations
d'objets. Ces debats se sont centres sur la methode Frobel des six «dons» de
l'enfance, c'est-a-dire des formes elementaires (par exemple, la boule, symbole de
l'unite, et le cube, symbole de I'unite dans la diversite), tires d'une boitecommepar
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surprise. Selon Friedrich Frobel, les manipulations repetees des six «dons»
conduisent l'enfant apercevoir concretement Ies lois du monde physique et moral.
Or, le role privilegie du jeu fit recevoir froidement Ies techniques Frobel en France,
oil la plupart des pedagogues, qu'ils soient catholiques, protestants ou laics, se
trouvent d'accordavecla pedagogue protestante MOl< de Champlouis, qui declare en
1880que « rien n'est plus dangereux que de pretendre enseigner en jouant. [11 vaut
mieux que vous] appreniez [a l'enfant] qu'il faut, al'occasion, plier ses caprices a la
regle, se soumettre, obeir... Vos lecons piqueront sa curiosite, l'amuseront... mais
que Ie plaisir ne soit pas propose comme but : encore un coup, il doit apprendre a
faire son devoir pour faire son devoir, celui qui l'attend, al'age d'homme, ne sera
pas un jeu » (citee p. 379).

Ainsi, les pedagogues de la salle d'asile se meflent trop de l'enfant pour prendre
son activite spontanee comme un moyen de developpement et d'acces a la connais
sance. Ses fondateurs ont done rejete I'idee rousseauiste du jeu educatif (fondee,
bien sur, sur le postulat d'une nature enfantine autonome et positive), jeu qui donne
al'enfant un materiau a son besoin « inne» d'activite, et qui apparait comme un
moyen de developper la richesse interieure de l'enfant et d'eveiller ses sens, son
intelligence, son instinct createur. Ce rejet quasi unanime de la pedagogie du jeu
dans la France des annees 1870et 1880assurait que l'ecole matemelle seraitfondee
sur le modele « propedeutique » d'une premiere initiation aux disciplines de l'ecole
primaire, et non sur le modele allemand du Kindergarten. Ainsi, meme si certains
pedagogues (Ferdinand Buisson, Pauline Kergomard) etaient seduitspar une peda
gogie qui donne place al'action creatrice de l'enfant, ces responsables positivistes
de l'ecole republicaine etaient rebutes par Ie mysticisme du systeme Frobel, qui
voulait initier les enfants aux lois divines de l'univers atravers des manipulations
repetees de balleset de cubes. Mais le modele « propedeutique » de l'ecole mater
nelle fut un peu adouci par la conception plus souple d'une premiere education qui
favorise d'abord le developpement physique de l'enfant, et qui reconnait la valeur
formatrice du jeu, qui est « le travail de l'enfant, son metier, sa vie» (Kergomard,
1886, citee p. 392). L'ouvrage de Luc-s'acheve ainsi sur I'explication des origines
d'une specificite francaise : ala difference du Kindergarten, ou les strategies peda
gogiques sont fondees sur une separation qualitative entre le jeune enfant et ses
aines, l'ecole matemelle s'etablissaiten continuite avec l'ecole primaire, une petite
ecoleoil le jeu trouve sa propreplace a cote des disciplines scolaires, et non pas au
centre d'une pedagogic figee sur la difference absolue de la jeune enfance.

Laura Lee DOWNS

Christian HENRIOT, Bellesde Shanghai. Prostitution et sexualiteen Chineaux xvt et
xX siecles. Paris, CNRS Editions, 1997. 16 x 24, 502 p., bibliogr., index, cartes
et ill.

Voila un bon et beau livre. Austere aussi, d'une rigueur tout academique, car il
provient d'une «grande» thesede taille respectable soutenue en 1992dont il modi-
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fie le plan et diverspassages, tout en preservant I'essentiel. Par contre, la theseallait
jusqu'en 1958, alors que Ie livre s'arrete en 1949,ala victoiredes communistes. La
raison en est Sans doute que la reapparition massive de la prostitution aShanghai,
dans le cadre de la reforme economique, est un phenomene d'une telleampleur qu'il
faut desormais consacrer un livre entier au « commerce du sexe » (les prostituees
sont appelees dans la presse communiste chinoise maiyin funu, «Ies femmes qui
vendentleur sexe »), dans cette ville apres 1949,et que l'on ne peut plus se conten
ter de decrire comment Ie vice y avait ete victorieusement combattudurant les pre
mieres annees du regime. Ce livre supposerait que l'on dispose de documents,
d'archives, de statistiques. II n'en est rien. Or Henriot se comporte en historien. La
oil il n'a pas de document, il se tait, comme ille fait pour les pratiques sexuelles
deviantes (p. 159). La feministe americaine Gail Hershatter, avec laquelle il a
souventpolemique, n'a pas ses scrupules : elle fait fleche de tout bois pour ecrirea
Berkeley en 1996son Dangerous pleasures. Prostitution and modernity in XJ!I' cen
turyShanghai (Berkeley, University of California Press). Elle inclut, elle, la situa
tion actuelle dans son analyse essentiellement anthropologique.

Le livre de Henriot est donc d'abord un livre d'histoire. A ce titre, les sources
sont soigneusement pesees: des archives des policeschinoise et francaise, des rap
ports officiels, d'innombrables articles de journaux,notamment en langue chinoise,
et des memoires et recits de lettres usagersa la fin du siecle dernier des etablisse
ments de prostitution les plus huppes, A l'instar du celebre Wang Dao (alias Yu
Baosheng), ces membres de l'elite chinoiseont edite des « boussoles du monde des
Fleurs» et des « recitsde Iibertinage au bord de la mer », La curiositede Henriotest
viveet rien n'echappeason inventaire, des gravures du supplement illustredu Shen
bao aux presentations d' «erotica », commeceux decritspar John Byrondans Por
trait of a Chinese paradise. Erotica and sexual customs of the late Qing period
(Londres, Quartet Books, 1987).

L'ouvrage s'articule en quatre grands ensembles equilibres, formes, chacun, de
quatre chapitres:

I. «Les courtisanes. Prostituees des elites et elite des prostituees ». On y decrit le
monde des « salons de lectures» (Shuyu) du siecle precedent, peuples de filles (les
« fleurs») supposees instruites et cultivees, dignes compagnes des lettres qui
devaient lentement et cofiteusernent faire leur conquete, en suivant un rituel
complexe, minutieusement expose. Elles rivalisent entre elles lors de concours de
beaute(Ies « concours de fleurs ») qui transposent et parodient les concours manda
rinaux et survivent quelque temps a leur disparition. Henriot en profite pour faire
d'excellents et vivants portraits de ces Miss Fleurs qui faisaient leur publicite
comme des stars. On penseaux geishasjaponaises. Quelques faits diverset quelques
gravures(qu'il eut fallu commenter) restituent ee monde disparudans les anneesde
I' apres-guerre,

II. «Marche de la prostitution et sexualite de masse», Ce deuxieme ensemble est
beaucoup plus dur. La prostitution de bas etage existait, sous le nom de « trafic de
viande salee », bien silr, avant l'arrivee des etrangers, Mais le developpement de
Shanghai au debut du siecle et la presence d'une forte communaute d'etrangers,
souvent sans leur famille, entrainent le developpement d'une sexualite de masse,
dont les « poules sauvages » s'emparent de bien des rues. Henriotdecrit eet univers
multiforme et esquisse une anthropologie sociale de la prostitution. II y a, selon
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les decomptes, entre30 000 et 50 000 prostitueesrepertoriees it Shanghaivers 1930,
voire peut-etre100000, si on ajoute les occasionnelles aux regulieres. Le chapitreVI

[« Sexe, souffrance et violence») ne masque rien de la durete du sort de ces filles,
dont Ie tiers a ete enleve par des gangsters (tabl, 26, p. 208). Elles sont souventbat
tues et maltraitees par les meres maquerelles (baomu, « mere-ole») et par les tenan
ciers de maison (guinu, « esclaves-tortues »), Contrairement it ce qui a ete parfois
ecrit, si la societe chinoise traditionnelle est beaucoup plus permissive dans le
domainesexuel que le monde chretien obsede par le peche de chair - ce qui favo
rise la reinsertion socialede la prostitueequi, souvent,se retire a la campagne et s'y
marie -, la prostitution etait tenue comme on deshonneur pour une famille et la
prostituee etait meprisee,

Ill. « Espaceet economiede la prostitution» est on ensembleplus technique : on
y parle economie, marche des femmes et organisation des maisons de prostitution,
qui se regroupent bientot dans les Hots d'habitation traditionnels refermes sur eux
memes (les «lilong »), entre la Concession francaise et la partie sud-est de la
Concession internationale.

IV. Cette derniere partie du livre enumere les tentatives avortees du regle
mentarisme it Shanghai. On y remarque la quasi-indifference de la population
chinoise et Ie role determinant des ligues de vertu anglo-saxonnes, ainsi que la pre
occupation sanitaire de plus en plus evidente,

Un certain nombre de questions surgissent au fil de ces pages, qui debordent
d'informations. Henriot les a abordees dans une introduction oil il a defini son pro
pos par rapport a d'autres auteurs et y revient dans sa conclusion:

1° Pent-onparler d'une « sexualisation et d'une commercialisation de la prostitu
tion », entre le XIXet le xx"siecle (p. 388)? Henriot emploie cette expression, assez
paradoxale en ce qui conceme « Ie plus vieux metier du monde », pour insister sur
la destruction du discours des lettres sur la prostitution, largement fictif, qui avait
longtemps prevalu, avec son exaltation de la courtisane. 11 n'en reste plus de trace
dans le Shanghai des annees trente, oil Ia prostitution emploie presque autant de
femmes que l'industrie cotonniere.

2° Faut-il envisager l'extension evidente de la prostitution dans Ie Shanghai de
l'epoque republicaine commeune consequence du developpement de l'imperialisme
et de l' « exploitation economique » de la Chinepar les etrangers (p. 392)? Je suis
d'accord avec I'auteur quand il trouve cette presentation du probleme pratiqueepar
les historiensde Chinepopulairepeu convaincante : I'exploitationd'une ouvrierede
la soie vaut bien celIe d'une prostituee, Mais ce serait oublier l'aspect servitude, Ie
quasi-esclavage de la prostituee, qui renvoie plutot a la situation degradee de la
femme dans la societe chinoise.

3° 11 Yaurait one recherche afaire sur ce point, avec Ie maintien, malgre la loi,
d'un esclavage domestique feminin (Ies beinil), d'un esclavage pour dette, de la
vente des femmes et des filIes par les maris et les peres lors des catastrophes,
comme les famines. II y a la questiondes concubines. II y a celIe des « ouvrieres de
louage », fillettes achetees aleur famille et travailIant sans recevoir de salaire pen
dant trois ou quatre ans. On en trouve50 a60 000 dans les cotonnieres de Shanghai.
On ne peut done que souscrire a l'affirmation de Henriot (p. 394) : « L'etat de la
prostitution it Shanghai[...] ne fait que retraduire la marque d'une culture qui denie
it la femme la reconnaissance de ses droits, de son integriteet de sa dignite,Objet de
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transaction, aucuneinstitution [...] ne la protege vraiment du risquede descente dans
"le monde des fleurs". »

4° Peut-onle suivreaussiquand il observe(p. 392)une « regression» de la servi
tude des prostituees, «au profitd'une plus grandeautonomie individuelle »? N'y a
toil pas sons-estimation de sa partdu role decisifdes gangs (notamment de la Bande
verte de Du Yuesheng) dans la gestion de la prostitution, qui n'est qu'une facette
d'un racketgeneralise sur toutes les sourcesd'argent it Shanghai? La carte des enle
vements des femmes pour pourvoir les reseaux de prostitution (carte2, p.203)
recoupe presqueexactement celiede la zoned'influencede la Bandeverte (que l'on
trouvedans Ie livre d'Emily Honig, Sisters and strangers. Women in the Shanghai
cotton mills, 1919-1949 (Stanford, Stanford University Press, 1986, p. 58 et com
mentaire p. 121-124).

Par centre, de nos jours, it Shanghai, il semble bien qu'une partie de la prostitu
tion soit volontaire, de la part de jeunes femmes attirees par les gains rapides dans
une societeOU l'argent est devenu l'etalon de la reussite sociale, ce qui conduitcer
tains auteurs anglo-saxons it parler, it leur sujet, de sex~workers, adonnees ace qui
deviendrait une sorte de profession liberale, On peut douter de I'independance de
ces «productrices de plaisirs », quand on assiste it la reapparition parallele des
gangs et des rackets mafieux, souvent integres dans l'appareil policier, bureaucra
tique ou militaire.

Alain Roux

Catherine J. KUDUCK, Cholera inpost-revolutionary Paris. A cultural history. Ber
keley, CA, University of California Press, 1996. 16 x 23, 5, 293 p.

Catherine Kudlick consacre son ouvrage a une epidemic de cholera assez
meconnue, celiede 1849. Elleplaidepourune nouvelle histoire culturelle qui, inspi
ree par Michel Foucault et Lynn Hunt, ferait connaitre comment l'experience de
l'epidemieaurait eontribue ala formation de l'identite de la bourgeoisie parisienne.

Les epidemies de choleraont ete longuement etudiees. Ainsi, Louis Chevalier a
trait6 le fait demographique queconstitue l'epidemiede 1832et son importance his
torique (Le Cholera. La premiere epidemie du XJJf siecle, 1958). II y a deploye sa
problematique de l'inadaptation grandissante de la population it SOft milieu.
L'enquete sur le choleramettaitit l'epreuve son hypothese sur les fondements biolo
giques de ce phenomene, Le livre avait ete envisage apres Classes laborieuses et
classes dangereuses, pam la memeannee. Chevalier s'est appuyesur l'exploitation
de statistiques sur les deces causespar le cholerapour rendreplus visibleencore Ie
caractere pathologique de l'existence collective it Paris. L'etude montre les formes
prises par l'inegalite sociale devant la mortalite cholerique.

Plus recemrnent, ce fleau a fait I'objet d'une etude d'epidemiologie historique.
Patrice Bourdelais et Jean-Yves Raulot ont suivi la propagation du cholera en
France tout au long du siecle, et plus particulieremenr en 1832 et en 1854 (voir
Annales. ESC, 33· annee, 1, 1978, p.125-142 et Une peur bleue. Histoire au CM-
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lera en France, 1832-1854, Paris, Payot, 1987). Partant de l'exploitation informa
tiquedes chiifresde la Statistique generale de la Francesur le mouvement des deces
par departement, les auteurs ont mis en evidence que le deplacement du cholera
accompagnait les migrations des populations : on ne peut cerner la forme de la pro
pagation du cholera sans prendre en consideration la structure des flux de popula
tion, ses modifications tout au long du siecle, et leurs effets economiques.

Francois Delaporte, enfin,elevede Georges Canguilhem et de MichelFoucault, a
analyse les conditions de possibilite du savoir medical au moment de la premiere
epidemic en 1832 au moyen des sources imprimees a l'epoque : presse, rapports
officiels, eeuvres litteraires, revues, etc. (Disease and civilization. The cholera in
Paris, 1832, 1986, trad, Le Savoir de la maladie. Essai sur Ie cholera de 1832 a
Paris, Paris, Presses universitaires de France, 1990). na ainsi montre que le conflit
de doctrine entre contagionnisme et infectionnisme, exacerbe lors de l'epidemie,
relevait d'enjeux scientifiques propres et non pas seulementde prises de positions
politiques. Le meme cholera, au debut de l'epidemie, n'etait toutefois pas unique
ment un objet de polemiques scientifiques : il etait percu, parfois par les memes
auteurs, comrne une maladiede pays barbares. Lorsquela France, concue comme Ie
pays de la Civilisation, fut touchee, ce systeme de representations s'est deplace, les
pauvres tenant lieu de barbares, les riches de civilises, Dans ces conditions, Dela
porte voit dans le cholera de 18321'occasion « de la necessaire importation dans la
classe exploitee d'un dispositif de sante forge par et pour Ia bourgeoisie» (ibid.,
p.179).

Ala maniere de ces auteurs, Kudlick va prendrecommepoint de reference l'epi
demie de 1832alaquelle elle va comparer celle de 1849,parent pauvre de l'histo
riographie. Pour ce faire, elle s'appuie sur ses predecesseurs et sur les documents
d'epoque, principalement les imprimes(presse, rapports officiels,ceuvres litteraires,
etc.). L'ouvrage apporte de nouvelles precisions, par exemple sur l'activite des
medecins hygienistes. La question importante des formes prises par les actions de
charite fait l'objet d'un chapitre particulier centre sur I'Eglise catholique. Finale
ment, l'etude fait encorevoir, au-delades conclusions de Chevalier et Delaporte, un
systeme de representations de eette maladie : le cholera n'est plus seulement, en
1849, le stigmatesocialdes classesinferieures, mais quelques moisapres la Revolu
tion de 1848, l'un des deux fleaux percu comme une menace pour la France, le
second n'etant rien moins que le socialisme.

Mais l'ambition du livre est plus grande. 11 s'agit d'une tentative d'histoire cultu
relle de la formation de la bourgeoisie parisienne, A ce point, l'essai ne convainc
pas. Evoquer une conversation avec Foucault (p. 223, n. 24) ne peut dedouaner
l'auteur d'un veritable travailde construction d'objet. Le dispositifd'enquete est de
ce fait tres affaibli. Ainsi, lorsquel'auteur veut conclure sur les rapportsentre Revo
lutionet epidemic, la singularite du cas parisien devraitappelerune reflexion menee
par comparaison alors meme que plusieurs pays europeens sont touches par ees
deux phenomenes. De meme, correler la formation de la conscience bourgeoise a
Paris au milieu du XIXo siecle et la perception de l'epidemic de 1849, dans le
contexte de l'apres 1848, ne peut se limiterala confrontation de la documentation
concernant 1832 et 1849. L'epidemie de 1854, en effet, si l'on suit Bourdelais et
Raulot, suscita l'expression de representations du monde social tres semblables a
celles de 1832.Entin, la conscience socialede la bourgeoisie parisienne acette epo
que s'est exprimee sur bien d'autres terrains...
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Un precede recurrent du livre consiste, to makea long story short, aindiquer la
complexite d'une etude anterieure, ou bien celle de phenomenes historiques, pour
finalement reserver au lecteurune interpolation qui escamote onediscussion critique
ou une construction raisonnee. De la, le recours constantde l'auteur ades notions
insuffisamment diseutees, telles « classe» ou « bourgeoisie », qui ont la propriete
ambigue d'etre communes aux vocabulaires de l'epoque etudiee, et acelui du sens
commun contemporain.

L'histoire culturelle que revendique Kudlick pointe des objets et des question
naires importants. Mais Ie livre, quoique documente, fait long feu, faute de fournir
une reflexion et une qualification explicites de cet objet cultureI et de son explora
tion empirique.

Marie JAISSON

Giordana CHARIITY, Folie, mariage et mort. Pratiques chretiennes de la folie en
Europeoccidentale. Paris,Seuil, 1997. 14 x 20,5,410 p., bibliogr., ill. (La Cou
leur des idees).

Lestravauxethnologiques sur les societasoccidentales ont connuun essorapartir
des annees 1980. Ce retournement du regard anthropologique est en bonne part lie
au processus d'autonomisation politique, social et cultureI des societesde predilec
tion des premiersethnographes, le plus souventles colonies. Dans le cas francais et
pendant ces memes annees 1980,la miseen placede nouvelles politiques regionales
a encourage cette tendance. La recherche de Giordana Charuty s'inscrit dans ce
mouvement d'investissement, par les chercheurs, de terrains de proximite culturelle
et sociale. L'enquete initiale a ete meneedansles localitesdu Languedoc entre 1973
et 1985. Elle a ere suivie par deux autres : l'une menee entre 1986 et 1990 dans le
sud de l'Italie; l'autre, entre 1990 et 1993, dans le nord du Portugal. Ces deplace
mentsgeographiques ont ete accompagnes d'une reformulation du cadre d'analyse.
La question initiale portait sur I'jdentificationd'usages observables (I'auteur dit
« vivants ») de manifestations indigenes de la folie. La problematique finale, plus
ambitieuse, consiste aanalyser les systemes symboliques des rituels mis en oeuvre
dans les cas de folie et plus largement des dereglements psychiques, physiques,
sociaux (on veut bien suivre ici l'auteur) et metaphysiques (on est cette fois seep
tique sur l'emploi de ce terme) en Europeoccidentale chretienne du Moyen Age a
nos jours. Cettedemarche en deux tempsse traduitdirectement dans la construction
de l'ouvrage: les chapitres II et III, qui reprennent en les augmentant deux articles
publies il y a une dizaine d'annees (voir L'Homme, vol. XXVII, 3, 1987 et Eth
nologiefrancoise, vol. XXV, 2, 1985),se rattachent ala premiere epoqae du travail
en Languedoc, les chapitres IV, v et VI correspondent auxdeuxterrainsexploresulte
rieurement; Ie premierchapitre, le plus court constitue on essai synthetique,

Dans un premier temps, l'auteur s'interesse aux representations et usages medi
caux, religieux et mythologiques auxquelsest rattachee l'hysterie, Ainsi, la qualifi-
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cation d'hysterique apparait comme caracterisant un dereglement psychique, phy
sique et social de l'identite sexuelle affectant les femmes frappees de virilite dont il
s'agit de restaurer la feminite. L'auteurdecrit un mal homologue, identifie comme
un mal de l'estomac, pouvant atteindre, mais dans une proportion plus rare que
l'hysterie, les hommes dont il s'agit alors de restaurer une virilite defaillante.
L'etudesuivante s'interesse it un autre « desordre » (categoric quin'est pasdiscutee
de maniere critique), celuidu langage associe, notamment dans Ie systeme de repre
sentations catholique et medicale anciennes, auxtroubles de I'esprit. Le chapitre IV,

avec la question de l'epilepsie, marque un tournant dans la demarche de I'auteur. Ce
mal au caractere dramatique, qui s'inscrit, toutau moins dans unevision religieuse,
sur Ie plan d'un desordre de la virilite, est l'objet de pratiques et de representations
tresdiverses. Ainsi Charuty observe que, contrairement it d'autresregions d'Europe,
l'epilepsie en Languedoc n'est pas traitee comme un mal associe it un saint mais
comme un « mal de terre ». C'est apartir dececonstat qu'elleportera sonregard sur
des lieux OU les pratiques catholiques sontencore aujourd'hui tres pregnantes, Les
trois derniers chapitres de I'ouvrage vont se focaliser desormais sur les systemes de
representations en jeu dans des rites curatifs religieux, qualifies de chretiens. On
peuts'etonner du recours aun terme si general dans la mesure ou les pratiques reli
gieuses decrites ici relevent plus precisement du catholicisme. C'est le cas, par
exemple, des pelerinages traites longuement dans les deux demiers chapitres. Cette
tendance ala generalisation incontrolee, quimarque I'ensemble de l'ouvrage, se tra
duit par la construction de systeme de representations on les luttes et les enjeux
entreles differents mouvements religieux chretiens se trouvent finalement gommes.
L'epilepsie, dans un tel systeme, est decrite comme s'apparentant it unemort indivi
duelle et provisoire. La fonction symbolique et materielle des pelerinages, du
Moyen Age 11. nosjours, consisterait alors afonder uneexperience collective et mai
trisee de la mort iI. travers destraitements rituels visant 11. agirau-dela de celle-ci, Les
pelerinages, vecus comme uneforme de voyage dans l'au-dela, mettraient enjeu les
principes organisateurs d'une pensee chretienne de la mort. Uneconclusion, si gene
rale, aurait dti conduire vers une etud,e differentielle systematique, dans la sphere
geographique et culturelle etudiee par l'auteur, des prescriptions religieuses pour la
cure des corps et Ie salut des limes. Le primat aceorde 11. I'observation du terrain,
voire it la consultation d'observations anciennes a escamote cette donnee :
aujourd'hui comme hier, il y a plethore de specialistes en competition pour la
construction symbolique des rapports de l'ame au corps. L'ouvrage, alimente par
des enquetes eclairantes guidees par des questions pertinentes, s'appuieprincipale
ment sur des observations contemporaines, ou sur des textes descriptifs des fol
kloristes qui se rapportent essentiellement au xrx" siecle et au debut du xx', ou
encore sur unelitterature historique secondaire. Toutes ces sources fontI'objetd'un
traitement commun pour lequel leurs conditions de production ne sont pas inter
rogees, notamment en ce qui conceme les recits de folklore. Cette approche unifor
misante induit une generalisation de I'espace et du temps, un lissage des conclu
sions. Cette absence d'interrogation sur l'inscription historique et spatiale des
phenomenes etudies parait proceder de la construction meme de l'objet anthropolo
gique. Celaconduit Charuty aignorer la presence d'autres puissances symboliques
queceliede l'Eglise, en l'occurrence catholique, qui se trouve en tension avec elles
sur les questions de qualifications desfolies, desmorts et desmariages. Lapremiere
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d'entre elles, au XiX· et au xx' siecle, qui precede de l'Etat, est Ie corps medical.
Faut-iI craindre que, a l'instar de l'ethnologie a distance aveugle aux conditions
coloniales, l'ethnologie de proximite ignore la presence de l'Etat ici-meme?

Marie JAlSSON

Veronique MOULINIE, La Chirurgie des ages. Corps, sexualite et representations du
sang. Paris, Ed. de Ia Maison des sciences de l'homme, 1998. 15 x 23,
Ix-342 p., ill., tabl., bibliogr. (Ethnologie de la France).

Si Jesannees1980ant vu se developper les enquetes ethnologiques de proximite,
elles ont egalement ete marquees par l'emergence de travaux sur les representations
du corps et de la differenciation des sexes. L'ouvrage de Veronique Moulinie s'ins
crit dans cette double perspective. Les observations ethnographiques sur lesquelles
repose cette etude ont ete menees il y a une dizaine d'annees aupres de paysans et
d'ouvriers aquitains (l'auteur toutefois n'indique qu'assez vaguement ou se situe
son terrain). Le livre s'ouvre sur la question du statut anthropologique de I'acte
chirurgical dans Iecas d'ablationdes amygdales, de I'appendice,de l'uterus ou de la
prostate. L'anthropoJogue avance deux arguments pour expliquer ce choix, En pre
mier lieu, ces ablations seraient pratiquees, aun moment ou aun autre, intensive
mentet sans etre toujours justifieessur un plan pathologique, en second,elles inter
viendraient selon une chronologie reguliere : au cours de l'enfance pour 'les
amygdales, al'adolescence pour I'appendice, au seuiI de la vieillesse pour l'uterus
et la prostate. L'auteur, pouretayer ses deuxhypotheses, s'en remet Ii l'intuition du
lecteur, En effet, si les chiffres presentes laissent apparaitre que les interventions
touchant l'appendice, les amygdales et la prostate en 1980 figurent parmi les actes
chirurgicaux les plus frequents (c'est moins net pour l'uterus), iI aurait fallu appro
fondir cette tentative d'objectivation en etablissant une comparaison systematique
par age et selon une periodisation qui aurait pu correspondre aux transformations
des specialites medicales depuisI'apres-guerre. Y aurait-iI, se demande l'auteur, une
logique autre que medicale en jeu dans ce recours au geste chirurgical? On est ici
pret Ii l'envisager.

L'objet de l'ouvrage est de mettreen evidence les systemes de representations du
corps,analyses apartirdes discours tenussur les ablations de ces organes subiespar
les personnes interrogees ou leur entourage, au moyen de textesdu XIX' siecleou du
debut du xx" siecle, et de documents de vulgarisation contemporains. Moulinie
degage ainsi un modele du corpsconstruit apartird'une representation de la trajec
toire du sang et de ses variations au fil du developpement sexuel. Ce modele, dont
on peut deceler les traces dans les ecrits medicaux antiques, s'avererait toujours
presentdans les ecritsmedicaux du siecledernier, Dansun tel schema,Ie sang,dans
les premieres annees de la vie, affIue vers Iehaut du corps afin d'irriguer Ie cerveau
de l'enfant en passantpar la gorge. Au debut de l'activite sexuelle, le trajet sanguin
s'inverse pour se diriger vers Ie bas, vers les organes genitaux. Les amygdales
auraient alors la propriete d'aider l'affIux du sang vers Ie haut en agissant comme
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une pompe. Au moment de la puberte, ces organes doivent devenirsecondaires car
ils pourraient constituer un obstacleala reorientation necessaire du sang. L'appen
dice, d'une maniere homologue aux amygdales, va agir comme une pompe au
momentde I'adolescence, necessaire mais dangereuse car, trop actif, il detoumerait
Ie trajet sanguin de son but qui est d'irriguer les partiesgenitalesreproductrices. De
meme la fin de la perioded'activite sexuelle se caracterise par une modification du
circuit sanguin qui va se detoumer des organes genitaux, Cette nouvelle trans
formation entrainerait des perturbations corporelles plus ou moins longues. Ason
issue, la differenciation sexuelle se trouve desormais tres attenuee. Ainsi I'etude
reussit-elle amettre en evidence un systeme de representation profane qui peut
rendre compte de l'ecart entre la necessite therapeutique et I'usage chirurgical. Un
tel systemede representation du corps relevetoutefois d'un scheme de penseecom
mun a de nombreuses cultures construit sur une symbolique des fluides et sur
I'oppositionmasculin/feminin, opposition elementaire de portee bien plus generale,
Pour ne prendre qu'un exempleevoque par l'auteur, et bien connu des sociologues
et des anthropologues s'interessant aces questions, dans un tel modele Iesexe femi
nin est associe au froid, Ie sexe masculin au chaud. La menopause est alors inter
pretee en terme de rechauffement corporel, ce qui entraine un tres net affaiblisse
ment de la difference sexuelle, et parfoismemeI'annule (voir notamment Francoise
Heritier, MasculinlFeminin. La pensee de la difference, Paris, Odile Jacob, 1996,
ouvrage avec lequel I'auteur aurait pu entretenir un dialogue). La Chirurgie des
ages apparait done comme une contribution aune enquete plus generale qui aurait
pu etre plus systematiquement discutee, En complement, la dernierepartie du livre
explore, mais peut-etre trop rapidement, un autre cadre interpretatif, celui de
l'homologie des rythmes corporels et des rythmes saisonniers.

Une des questions soulevees tout au long de l'ouvrage porte sur la relationentre
Ie savoir savant,medical en I'occurrence, et Ie savoirprofane. On peut alors regret
ter I'absence d'une enquete aupres des medecins, ou bien sur les enseignements
actuellement en vigueur, d'autant plus que les raisonsavancees pour la justifiersont
difficilement recevables sur Ie plan de la demarche. Certes, l'univers medical est
d'un acres malaise pour un chercheur en sciences sociales, mais savoir contoumer
ces difficultes releve de son savoir-faire, Ces questions ont fait I'objet d'analyses
classiques, notamment par des sociologues de la medecine que I'anthropologue ici
semble ignorer (voir, par exemple, Luc Boltanski, La Decouverte de la maladie,
Paris, CSE/EPHE, 1968, ou encore Eliot Freidson, Professionaldominance, Haw
thorne, NY,Atherton Press, 1970).Le recoursade tels travaux aurait permisegale
ment aVeronique Moulinie d'approfondir la question de la difference du rapportau
corps selon les sexes et Ie statut social des personnes, ainsi que celie du processus
historique de la medicalisation du corps.

Marie JAlSSON




