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GÉRARD CHOLVY 

LES ORGANISATIONS DE JEUNESSE 
D'INSPIRA TION CHRÉTIENNE 

OU JUIVE 
XIX•-xxe SIECLE 

Historien de l'Antiquité mais scout également H. Van Effen
terre pouvait écrire en 1947 a propos du scoutisme: « C'est un 
mouvement de jeunesse, c'est-3.-dire quelquc chose de trCs ... 
instable ... En écrire l'histoire, entreprendre des enquCtes ... c'est 
en apparence perdre son temps et gaspiller sa peine 1• • Une 
génération aprCs, bien des historiens n'ont peut-Ctre pas fon
damcntalcmcnt changé d'avis, mais tout le courant d'une histoire 
culturelle en plein essor, dans le droit fil des travaux de Ph. Aries 
sur la famille, invite a reconsidérer le róle spécifique de la 
jeunesse parmi les saisons de la vie, 3. portcr attention aux 
problemes de formation de l'individu, en dehors et au-dela de 
l'institution scolaire. L3. grande contestation qui surgit dans les 
années 1960, avec l'explosion de 1968 et la quasi-disparition ou 
la crise des organisations qui tendaient a socialiser les générations 
montantes, invite 3. un retour sur les· expériences passées. Sans 
doute ce mouvement est-il porté par le regret nostalgique de 
ce qui n'est plus, mais aussi par l'intention de scruter les 
faiblcsses éventuelles au niveau des moyens mis en reuvre et 
de leur adaptation. Quand bien meme l'angle d'approche prio
ritairement rctenu ici est du domai1,1e de l'histoire religieuse, 
c'est un bien vaste sujet d'histoire culturelle que l'on aborde en 
traitant du róle des organisations de jeunesse dans la société 
contemporainc. 

Aussi bien, la prudence est-ellc de rigueur. Ce n'est pas une 
journée de débats tenue a Strasbourg le 23 septembre 1983 dans 
le cadre des thCmes particuliers retenus par la Commission 
internationa/e d'histoire ecclésiastique comparée, qui prétendrait 
déboucher sur des syntheses, meme si pour la plupart des • 
intervenants l'intérCt qu'ils portent a l'étude des organisations 
remonte a cinq, dix ans ou davantage. Tout au plus la chro
nologie et les directives de recherche proposées dans le rapport 

l. H. VAN EFFE:-.l'fEIUtE, Histoirt du stoutismt, P.U.F., 1947, introduction. Sur les 
500 tilrn tctcnus dans la bibliographic généralc de l'Hútoirt rtligituJt dt lo France 19'-
20' siiclts, Bcauchcsnc, 197~, cinq conccrncnt dircctcmcnt les associations de jcuncssc:. 
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introductif, les communications présentées ensuite, voudraient
elles mettre en appétit d'en connaitre davantage et attirer 
l'attention des chercheurs, les historiens en particulier, sur un 
territoire oll ils ne s'aventurent guere encare. 

C'est répondre 3 des requCtes multipliées. Les unes viennent 
de l'extérieur: les sociologues ne peuvent restcr indifférents a 
cene forme de la vie associative, la recherche en éducation 
s'intéresse a la pratique que les mouvements ont mise en ceuvre. 
En France l'Institut nationa/ d'éducation populaire provoque 3 
la confrontation des approches et ne néglige pas leurs dimensions 
historiques 2• Les historiens attentifs a l'évolution culturelle 3 

aimeraient en savoir plus sur ces organisations qui naissent au 
cours du x1xe puis du xxe siecle en rupture ou bien-en continuité 
par rapport 3 des créations antérieures? 

D'autres· requCtes sont internes aux Églises. Dans les vingt
cinq dernieres années la crise des mouvements, ils semblaient 
voler en éclat sous la poussée de 1968, a provoqué une réflexion 
sur les objectifs, le recrutement, les méthodes. La célébration 
des anniversaires, centenaire des Y.M.C.A., cinquantenaire des 
mouvements d' Action catholique spécialisée, a été marqué e par 
un retour sur les origines, l'appel 3. des témoins 4 • Comment 
est-on passé de la « conquCte .. au « témoignage » puis 3. une 
« présence ,. qui tend 3. s'identifier aux valeurs des milieux que 
ces mouvements ont rec;u vocation d'évangéliser? Comment la 
déconfessionalisation a tendance a dissoudre le particularisme 
des mouvements chrétiens, protestants ou catholiques, au moins 
en Europe occidentale, alors que dans un autre contexte culturel, 
comme en Pologne, ou dans un autre groupe religieux, comme 
le judalsme, le mouvement de jeunesse demeure l'un des 
éléments fondamentaux du maintien de l'identité culturelle? 

Ce volume est fortement tributaire de la réflexion rnenée en 
France. L'Association franfaise d'histoire religieuse contemporaine 
a tenu deux journées d'études; l'une le 20 avril 1979 sur « Les 
mouvements de jeunesse chrétiens durant l'Entre-deux-guerres »; 
l'autre, le 23 octobre 1982 sur , La mémoire des organisations : 
témoi~s de l'amont ». L'étude des organisations de jeunesse a 

2 .• education populaire 1920-1940 ., Les Cahitrs de l'animation, I.N.E.P. nº 32, 1981, 
et R. LABOURIE, • Les l.l!uvres de )eunesse et l'éducacion populaire, 1830-1870 •, The Making 
o/ Frenchmen, cf. infra, note 37. 

3. MalgrC d'inCvi1ables !acunes et ceriains points de vue discutables comment ne pas 
saluer ici la source de renouvellement considfrable que consti1uen1 pour nacre discipline 
et notre pfriode les deux ouvrages pionniers de M. CRUl:lELLIER, Histoire culturelle de la 
Franu XIX'·XX" sitcle, 1974 et L'En/anu et la Jeunesst dans la sociitl franfaist 1800-1950, 
1979. 

4. • 50 ans de J.O.C. •, MasstS outmtw, nº 345, 1978; • 50 ans d'animation rurale, J.A.C.
M.R.J.C. 1929-1979 •; • 50 ans de mouvement: histoire a plusieurs voix •, Rtchtrd1ts J.E.C, 
nº 28, avril 1979; Timoignages pour une histoire de la J.E.CF. 1930-1965, 1981¡ La Jl.C: 
des jeunes Q l'acrion.. Cinquanu ans d'histoirt, 1982. 
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été retenue au nombre des objectifs prioritaires définis dans le 
cadre du GRECO nº 2 du C.N.R.S. • Histoire religieuse moderne 
et contemporaine •· Plusieurs des équipes de ce GRECO - a 
Paris, Lille, Rennes, Montpellier, Lyon-Grenoble, Strasbourg -
ont entrepris de mettre en route des recherches d'étudiants, de 
déceler des fonds d'archives, de faciliter leur conservation, de 
dresser les listes de témoins. Bien que réduites par leur nombre, 
les contributions étranger_es invitent 3. dépasser cette recherche. 
Les quelques comparaisons qu'elles permettent déj3 d'établir, 
en particulier sur le modele d' Action catholique qui a prédominé, 
italien ou beige, s'averent un stimulant efficace pour la recherche. 

Parmi les hypotheses générales qui ·ont été récemment déve
loppées je retiendrai celles de Raymond Labourie, de l'I.N.E.P. 
qui propase de distinguer, pour la période précédant 1870, deux 
types d'organisation, la premiere de patronage, la seconde, 
comme une forme nouvelle de sociabilité pour les jeunes 
bourgeois progressistes. Je retiendrai plus encare chez lui le 
primat donné aux facteurs culturels dónt l'importance aurait 
été plus grande que l'industrialisation: promotion de l'éducation, 
développement d'ceuvres extrascolaires comme occasions de 
sociabilité. Atine Coutrot de son cóté présente, ici meme, la 
théorie d'un modele unique de mouvement pour l'Entre-deux
guerres. Par-dela les différences s'affirmerait un modele original 
de sociabilité juvénile. 

Mais des « mouvements ,. nous avons voulu remonter aux 
« organisations ", une fac;on de prendre du recul par rapport au 
discours militant, de le confronter a d'autres sources, de recher
cher les continuités derriere les apparences de la rupture. De 
mCme, ouvrir le champ d'études aux organisations juives répond 
au souci d'une histoire comparée qui doit se révéler fructueuse. 

Les organisatio"ns de jeunesse: cene expression permet d'inclure 
un amont trop ignoré s ce qui, d'une certaine maniere, situe la 
naissance et l'essor de groupements structurés sur le fond culturel 
de fa « Jeunesse organisée » des villages ou des quaftiers, celle 
qui élisait ses rois; capicaines ou abbés. Il n'est pas certain, d'une 
part, que ce « corps de la jeunesse » n'ait eu qu'un róle limité 
3. l'organisation des fCtes; on posera, au moins la question de sa 
place dans le déroulement des processions. On sait, d'autre part, 
que sous l'influence du clergé apparaissent des réfnages de 
dévotion avec rois et reines annuels. Une vision trop centraliste 
de l'histoire en France s'est hatée d'enterrer une organisation 
de la sociabilité juvénile dont les enquetes de Lucienne Roubin 

S. G. CB0LVY, • Patronages et ffiuvres de jeunesse dans la France contemporaine », 

Rtvut d'histoire dt l'Íglist de France, t. LXVIII, 1982, 235-265. 
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ou de Daniel Fabrc 6 - entre autrcs - ont montré les survivances 
jusqu'en 1914, voire 1940: ce qu'il ne faut pas ignorer lorsqu'on 
s'interrogc sur la lente pénétration en milieu rural d'organisations 
dont le .modele vient d'ailleurs. Entre la fin du XVIII' siecle et 
1830-1840, le dépérissement de ces formes anciennes d'organi
sation a néanmoins généralcment créé un vide, plus ou moins 
comblé par la c/asse dont le róle, semble-t-il, se limitait aux 
fCtes, contrairement a ce qui se passait pour les rérnages. DCs 
lors commence la périodc a laquelle nous nous intéressons : une 
chronologie est proposée pour en situer les principales étapes. 

Un mot pour dire encere de qui l'on parle : la • jeunesse •? 
L'entendre et pour longtemps au scns otl on l'entendait daos 
la société traditionnelle: on fait partie de la jeunesse aprCs la 
premiCre cominunion, elle coincidc souvent avec l'entréc au 
travail, soit vers treize ans ou quatorze ans; et l'on y reste de 
longues années si l'on est célibataire. Bien des exemples montrent 
que la barriCre est moins constituée par 1'3ge que par l'état de 
vie, célibat ou mariage. Les vingt-cinq ou trente ans sont souvent 
franchis. En 1921 les Éclaireurs israélites fixent un age limite a 
vingt-neuf ans. Celui-ci est souvent dépassé pour les dirigeants 
- il s'en trouve mCme de mariés - et plus encere partout o\1 
l'organisation est féminine. Cette imprécision a parfois contribué 
au dépérissement par « vieillissement • d'une organisation. 

Ces recherches comportent plusieurs entrées. L'histoire de la 
pédagogie et de l'éducation si l'on s'iméresse a la méthode de 
progression, aux techniques employées, au cérémonial. L'histoire 
du mouvement associatif te! que M. Agulhon la souhaite, et 
qu'une association récente cherche a la coordonner. L'organi
sation s'inspire-t-elle de modCles plus ou moins librement 
interprétés? Est-elle de type fédératif ou centralisé? Quelles 
formes de ségrégation s'opCrent en son sein? L'histoire sociale 
et politique quand l'accent est mis sur le milieu du recrutement, 
celui des cadres, et sur le devenir des membres. L'histoire du 
féminisme pour laquelle le support des organisations de jeunesse 
se révCle particulii:rement important en ce qu'il permet d'ali
menter des fonds d'archives et de solliciter des témoignages 
d'une particulii:re densité. L'histoire religieuse, bien entendu, 
quand l'on s'interroge sur les objectifs, les méthodes d'éducation 
de la foi, le róle respectif des dirigeants clercs ou laics, la 
participation des anciens membres aux activités des l!glises. 

René Rémond en faisait le constat, il ne s'agit en aucune 
fai;on d'une rccherche marginale mCmc si, comme dans de 
nombreux domaines de l'histoire trCs contemporainc ou de la 

6." Cliambrttus dtt Provtnfaux, Pion, 1970 tt La Fitt m Langllldoc, Privat, 1977. Cf. J.· 
P. GU1Tos, La Soáabiliti villagtoist dan, l'andmnt Franet, Paris, 1979, 295. 

·¡ 
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« nouvelle histoire •, la minceur des dépóts dans les archives 
publiques le laisserait penser. Une lettre a Émile Guillaumin 
écrite en 1911 par un jeune syndicaliste, Raoul Boudonnet, 
montre que la montée des organisations confessionnellcs a bien 
été peri;ue de l'extéricur: 

Les prCtres ont bien compris le besoin d'enthousiasme et de distraction 
des jeunes gens puisqu'ils fondent partout des cercles catholiques et 
que ces cercles donnent partout des soirées publiques ... Ne pourrions
nous pas, dCS aujourd'hui, proposer une réunion oll taus les camarades 
pourraient jeter les bases d'une société ayant un programmc de ce 
gcnre 1• 

l. JALONS POUR UNE HISTOIRE DES ORIGINES 

A) Vers la reconquete des élites sociales 

C'est une erreur communc que de licr l'émergcnce des 
organisations destinées a la jeunesse 3 la démoralisation ouvriCrc 
urbaine. Nul doute que les Églises n'aient été dans un premier 
temps plus attcntives 3 la déchristianisation de la jeunesse 
bourgeoise 8• Quand J. Joseph. Allemand regroupe, en mai 1799 
a Marseille, quelques jeunes gens sous le patronage de saint 
Louis de Gonzague, c'est parce qu'il veut combler le fossé entre 
Église et bourgeoisie. Ainsi renoue-t-il avec l'CEuvre de la 
jeunesse des prCtres du Sacré-Creur : « On joue et on prie •· Au 
sein des plus fervcnts se dégage une élite d'auxiliaires lates, les 
semainiers •. Lorsque a Barr (Alsace) en 1822, la niece d'un 
pastcur forme « une petite société de demoiselles • qui tricotent 
des bas pour les pauvres en lisant des livres religieux, elle 
répond a une intention en partie analogue. 

Apres la suppression en France des Congrégations maria/es 
liées aux jésuites (1760), l'institution renait... a Bordeaux le 
8 décembre 1800 avec onze jeunes gens que réunit le pere 
Chaminade; a Paris le 2 février 1801 avec six étudiants de droit 
et de médecine; a Lyon en 1802 avec sept jeunes gens; dans 

7. E. SENSERY,Emi/1 Gilillaumin (187]•1952) tt l'iducalitm d1 lapayianneri1 "°'4rbonnaist, 
mémoite de maitrise, Monipcllier, 1983, p. n. 

8. On a de multiplts nemplcs en france a propos de la jeuncuc des colle¡cs, cf. Comte 
de MONTALEMBERT et L. CoRNUDET, Ltttrtt a un ami d, cdligt 1827-18]0, , .. éd. 1873. 
~ Le_ ~llt'Jc Saintc-Barbc, quoiquc dirigé par un prCuc ... n'échappait pas l la fievre 
1tttl1¡1euse qui ré¡nait a.Ion dans la jcuncuc confiée li l'Université •, préfacc de la 2• éd., 
188-4, p.v. 

9. 20 mcmbrcs en 1802, 400 en 1820. M. Allemand avait fait partic dans sa jcuneuc de 
la Conrré¡ation de saint Jcan•Baptiste fondéc par Dcnis Truilhard, prCtrc du Sacré--Coeur. 
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d'autres villes ensuite. Si la plupart de ces congrégations ont 
disparu en 1830, il faut souligner leur survie a Lyon 10• Ces 
associations élisent leur préfet et choisissent leur directeur 
spirituel. Une spécialisation est amorcée ici ou 1ft avcc la réunion 
de seuls étudiants : ainsi de la Société des bonnes études fondée 
en 1822 par Berryer qui prit en charge la section droit; ainsi 
de la Congrégation des étudiants de médecine a Montpellier en 
1820. 

Restaurer la piété, cette volonté se manifeste dans la fondation 
de Congrégations de demoisel/es. On notera cependant que le 
retour en nombre des Congrégations de la Sainte Vierge -
rattachées 3. la Prima primari"a romaine - est sensiblement plus 
tardif. , 

Le meme souci de regagner les élites se retrouvc apres 1830 
avec la Conférence d'histoire de M. Bailly d'ou son la Conférence 
de charité (1833) devenue Société de Saint-Vincent-de-Pau/. 11 
s'agit d'affermir dans leur foi des étudiants de province, les 
reuvres en portant le témoignage au-dehors. La visite des pauvres 
n'est qu'un but second. On sait que Frédéric Ozanam désirait 
ardemment ~ l'apostolat des lalcs dans le monde 11 ». Ce sont les 
mCmes raisons qui poussent George Williams a fonder a Londres 
en 1844 le Young Men's Christian Association. En France il est 
probable que la premiere Union chrétienne de jeunes gens soit 
apparue a Nimes en 1843 dans un contexte de rivalité avec les 
catholiques, Emmanuel d'Alzon ayant créé des 1835 une Société 
de Saint-Louis-de-Gonzague pour les collégiens, inspirée de 
l'CEuvre Allemand. 11 y cut ensuite la Réunion du jeudi a 
Geneve, avec Henri Dunant. A Montpellier le 9 mai 1850 
Alphonse Westphal et Louis Bazille fondent une Société pour 
I'instruction mutuelle qui constitue un véritable cercle d'étude 
réunissant des jeunes gens cultivés 12, des réunions qui anticipent 
sur l'Union de Paris fondée en 1852. 11 s'agissait de rompre avec 
l'isolement et l'inaction « dans l'Église ... nous restons avec une 
piété passive ... Mais quand on nous a appelé comme jeunes 
gens, pour une reuvre de jeunes gens, nous nous sommes 
levés-13 .•. ~. 

Ces associations, l'U.C.J.G. affirmant sa vocatiori pour recruter 
au sein de la jeunesse, alors qu'une dérive en sens opposé 
entrainait la Société de Saint-Vincent-de-Paul, recrutent pour 
l'essentiel a l'origine et en France, dans la jeunesse aisée. Ce 

10. J.-Q. BAUMONT, - Une usociation de lates catholiques. la Congrégation d·e Lyon 
1817-1840 •• Mllangts Andrl Latui1lt, 1972, 511-532. 

11. 23 scptembrc 1835, Lemes t. 2, p. 160. Cf. G. CHOLVY •• - Au co:ur du x1x• siecle: 
Frédéric Ozanam •, Communic, t. VIII (1983), 68-78. 

12. Villa L1JUist - lafamillt Wmphal-Casulnau, 1908. 
13. Déclaration faite en 1855 par les U.C.J.G. de Fr.tnce lors de la Conférence univcrselle: 

OUMONO, Lu U.C.J.G. et l'iducatio11 populairt tri Fra11ct, Paris 1898. 

·¡ 
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ne sont pas, d'évidence, uniquement des reuvres de préservation. 
L'initiative y appartient trCs largement aux laics. Elles ne relCvent 
en rien du patronage, mais elles contribuent 3 le susciter. 

B) Des organisations pour la jeunesse populaire 

On englobe généralement ces créations du x1xc siCcle sous la 
rubrique du patronage qui constitue l'une des formes d'inter
vention de la charité des lai'cs en direction des classes populaires. 
Mais c'est une grosse erreur que d'oublier dans ce domaine 
l'intervention précoce des clercs. Son objectif a toujours été 
d'assurer la .. persévérance », c'est-3.-dire le maintien d'une 
relation réguliere avec les Églises au-delií du temps de l'initiation 
religieuse pendant l'année - les deux années dans le meilleur 
des cas - du catéchisme. Puis des réunions placées sous ce 
vocable ou celui de I'École du dimanche, se sont organisées, plus 
facilement pour les filles que pour les gar,:ons. C'est souvent 
en leur sein que se dégage une élite acceptant des exigences 
dans la piété et la morale qui décourageaient le grand nombre : 
ainsi, dans la mouvance des Filies de la Charité et de leurs 
écoles gratuites, les Associations d' en/ants de Marie, le plus 
souvent postérieures a 1830 et dont le développement ¡iourrait 
suivre des influences italiennes: en 1828 inconnues en Rouergue 
ces associations sont fréquentes en Provence. De meme ne doit
on pas négliger l'existence de congrégations de servantes ou de 
jeunes ouvriC:res qui, nées sous la Restauration, ont parfois 
traversé sans encambre la révolution de 1830. Tout cela est né 
avant les patronages proprement dits, avec la piété comme 
principe directeur et, peur:ecre, exclusif? C'est a partir de 1851 
seulement qu'ií l'instigation d'A. de Melun, avec l'appui de Sa:ur 
Rosalie, apparaissent les patronages de jeunes tilles. 

Pour les gan;ons la formule qui consistait 3 unir la piété et 
le jeu s'est imposée quelques années auparavant. Il faut l'attri
buer: 

l. A l'aeuvre des apprentis de la Société de Saint-Vincent-de
Paul (1834): les confreres • suivent" quelques jeunes gens et 
s'intéressent rapidement a la persévérance - voire a l'initiation 
religieuse - des gan;ons et jeunes gens des familles qu'ils visitent. 
Mais il est courant qu'ils ne puissent assurer la direction d'un 
véritable patronage avec son local et ses rassemblements régu
liers. 

2. En 1845, a la rencontre de MM. Le Prévost, Myonnet et 
Maurice Maignen : ils vont créer les Jreres de Saint-Vincent-de
Paul qui mettent dans leur programme la fondation d'a:uvres 
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de jcunesse ouvriere. Le Bon Conseil, par exemple, fait partie 
de leurs patronages, au nombre de 21 a la fin du siecle, dont 
10 a París. 

3. Au róle joué par l'Institut des fréres des Écoles chrétiennes 
3. la demande des Conférences et parfois en association avcc 
elles; 9u bien a l'initiative d'un frC':re dans le prolongement de 
leur ceuvre d'éducation. Mais l'Institut a souvcnt hésité, sans 
doute pour les raisons qui seront celles des instituteurs talques_: 
problé:mes de locaux, de groupes d'age a ne pas mélanger ... 
Attachant une grande importance aux récréations, les frCres 
apportent une technique des jeux 14• En 1854 frere Josserand 
reprend 1'0:uvre de la jeunesse de la rue des Francs-Bourgeois. 
Elle sert de modele á d'autres fondations - 23 en 1879 avec 
3 000 jeunes gens - bien distingués du patronage des enfants. 
La plus remarquable est la Société de Saint-Benoit-Joseph-Labre 
- fondée en 1882 par Je frere Exupérien. • 

4. En 1847, á l'abbé Timan David, disciple de M. Allemand 
qui adapte sa méthode á 1'0:uvre de la jeunesse populaire, á 
Marseille. En 1859 il publie une Méthode de direction dont tous 
les directeurs de patronages s'inspireront, en particulier 
M. Maignen. Les prftres du Sacré~Cceur ou cimonniens prennent 
la direction de diverses CEuvres de jeunesse dans le Midi de la 
France. 

S. A d'autres congrégations religieuses, principalemcnt les 
jésuites - le Grand Patronage de Lille en 1849 - qui puisent 
l'encadrement dans les hautes classes de leurs collCges; les 
salésiens qui ouvrent leur premier oratoire - le nom descend 
en droite ligne de Philippe Neri - á Nice en 1874 15• En 1884 
J'abbé Pisani et Louis Fliche Jeur confient le patronage Saint
Pierre-de-Ménilmontant. 

6. A des précurseurs dans Je clergé séculier, te! E. d' Alzan 
fondant en 1836 á Nimes la Société de Saint-Stanis/as; l'abbé 
Le Boucher, directeur du patronage Notre-Dame-des-Champs á 
AnSers ... C'est 3 son initiative qu'il y cut une tentative de 
coordination en 1858, premier Congrts des associations ouvritres 
catholiques á Angers; 1859 Congrés de París qui réunit 30 reuvres. 
Mais la circulaire Persigny, dCs l'année suivante, interrompit ce 
mouvement. Le clergé paroissial fut plus lcnt a venir aux 
patronages. Le pére d'Alzon auire des 1853 l'attention du nance 

14. Lts /rlrts dts Ecolts chrititnnts tt leur rolt dans l'iducation populairt, univenit~ 
·P. Valfry, Monrpdlier, 1981, 138. 

15. Fr. DESKAMAUT, Dom Hosco d Nict, 1980. 
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Fornari sur leur importance. Pour l'évCque d'Arras, M1' Parisis, 
« le patronage des jeunes gens est l'a:uvre la plus importante et 
la plus difficile • (1865). C'est la loi de 1882 lalcisant l'ensei
gnement primaire qui donna l'élan décisif. Le patronage est 
ti aujourd'hui le seul mayen pour assurer la persévérance des 
jeunes gens•, écrit en 1886 un pretre de l'Aude qui s'attache á 
écarter les objections de ses confrCres : ti je n'ai pas le temps, 
pas de local, pas d'argent, pas d'éléments, pas de collaboration • 
ou tima paroisse est bonne • 16. Sans qu'il convienne d'en faire 
une rCgle absolue l'usage s'établit de réserver le terme ti patro· 
nage • aux enfants et adolescents jusqu'3 quatorze·quinze ans. 
D'encadrer les ainés dans des CEuvres de jeunesse, Perirs Cercles, 
Cercles ... Un nouveau souffle fut donné avec l'introduction de 
la gymnastique - elle prit partiellement la releve des théatres 
ou de la musique - et a l'extrCme fin du XIX' siCcle, des sports. 
En 1900 on comptait 2 531 patronages catholiques de gar,ons, 
1 827 de filies. 

Dans les communautés réformées ce sont les U.C.J.G. puis, 
a partir de 1859, les U.C.J.F. qui ont joué partiellement ce róle 
en orientant de plus en plus leurs efforts de recrutement vers 
les milieux populaires, ti patronés • par les jeunes gens issus de 
la bourgeoisie. Ce mouvement s'accentue nettement vers la fin 
du siCcle. D'une pan le sport fait son entrée dans certaines 
Unions - Je basket-hall a la rue de Trévise en 1893; d'autre part 
la Fédé (1895 mais surtout 1908) puis les ÉclaireurS unionistes 
(1911) enlevent aux Unions une tres grande partie des intellec
tue!s et des bourgeois. 

A la fin du x1x• siecle, le courant des patronages est si fort 
• qu'il entraine la Ligue de l'enseignement. Au Congres de Nantes 
en septembre 1894 Ferdinand Buisson et Léon Bourgeois pré
conisent de suivre les catholiques sur ce terrain; Pour le second, 
le patronage ti c'est tout ce qu'on voudra ... i;a peut Ctre des 
conférences, des jeux, une fanfare, un orphéon, une société de 
gymnastique, peu importe, n'importe quoi, tout ce qui retiendra 
l'enfant, tout ce qui l'habituera a se solidariser ... tout cela 
s'appelle le patronage et sera tres bien 17 •. Pour autant la 
difficu!té n'était pas levée, de garder les adolescents au-dela de 
la. scolarité obligatoire et de trouver des cadres, la grande 
fa1blesse des patronages talques avant 1914. · 

A la veille de la guerre, !'un des théoriciens des patronages, 
l'abbé Bergey - il avait effectué en 1908 un séjour en Belgique 

16. Abbc CoMliES, /nstruction sur les patronages, Carcassonnc, 1886. 
• 17. B. OUUME~IL, • Paironagcs p.uoissiaux et patronagu laics, un cnjcu politiqu, tt 

Pltriotiqu, •• Les Cahim auboú d'nistoire de l'lducation, 1979-3 (in1tr,wnte disc:ussion 
lprb l'tx¡,osl), Sur l't!mulation entre les patronages, d. l'cxemplt de Saint-~titnnc, 
D.M.\:,.;oos, Lt1 Barbe/Is de la culture, 1980. 
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pour étudier en détail leur fonctionnement - présentait un 
programme en 14 points, parmi lesquels: 
l. « le grand nombre d'abord ... 3 partir de cinq ans »; 

2. « former autant de patronages de filies•; 
3. les transformer taus en sociétés sportives; 
6. créer des relations tri::s suivies entre eux; 
8. donner aux patronages la méme importance qu'aux écoles. 

Les points 3 et 6 avaient trouvé en partie une solution avec 
la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France 
(1898), l'union devenant nécessaire pour organiser des compé
titions; la revue Le Patronage (1895). Mais les patronages - et 
c'est bien ce qui rend difficile leur étude - gardCrent toute leur 
autonomie. 

C) Des org3nisalions de jeunesse 

Au début du XX' siécle il existe des organisations qui font la 
transition entre les reuvres pour la jeunesse et les mouvements. 
Elles adoptent des structures assez souples pour préserver 
l'autonomie des groupes adhérents qu'elles fédérent en leur 
proposant, comme a l'A.C.J.F., une « ligne », quelques grands 
príncipes auxquels chacun adhere. Elles ne veillent pas trop a 
faire respecter les limites d'3ge. Leurs dirigeants mettent au 
service de l'apostolat leur influence sociale. 

Bon exemple a nouveau, celui des U.C.J.G. En 1875 la base 
de Saint-Jean-du-Gard renforce les précisions doctrinales qui 
sont un préalable 3 l'admission comme membre actzf. Mais cette 
profession de íai essentielle faite, la composition des Unions se 
révCle tres diverse. « En fait on a baptisé Unions toutes sortes 
de réunions de jeunes gens constituées sur une base protes-
tante 18. » Aucune limite d'3ge n'est vraiment imposée, des 
unionistes perdurent, surtout dans les U.C.J.F. L'orientation 
vers un recrutement plus populaire - employés, petits proprié
taires - coincide avec une reconnaissance officielle par les 
Églises vers 1884. Les étudiants partís, il est alors fréquent de 
voir des pasteurs présider les Unions locales: 12 sur 28 en 
Languedoc en 1938. Seules les grandes Unions ont pu construire 
de vastes locaux, développer les sports. Ces tensions et ces 
départs ont fait probléme. Notons cene réflexion du professeur 

¡ 
·: 

L. Perrier dans Nos jeunes, le journal mensuel des U.C.J.G .. du 
Languedoc en 1931: « Ce qui entrave l'activité, c'est l'émiet· ·'·.l 
tement de la jeunesse· en U. C., Éclaireurs un ion is res, Fédé, sans 
réunions communes », et ce jugement sévhe de Jean Monnier 

18. E. MANEN, Lts Unions chrititnnts dt jtuntt gtns ti dt jtunts fi}lts m LangutdOC dt 
ltur criation Q 1950, mémoirc de mai1risc, Montpcllicr, 1980. 

i ,.. 
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en 1935 - le premier, en 1892, il avait propasé la formation 
d'un Cercle d'étudiants protestants 3 Paris: « Les Unionistes? 
Des estomacs pliés devant une table. » Reproche que l'on trouve 
tout aussi bien prononcé 3 l'encontre de maints groupes ruraux 
de l'A.C.J.F., oú le curé attire avec des petits g:iteaux et du vin 
blanc . 

De l'organisation de transition, l'A.C.J.F. offre les caractéris
tiques. D'une part l'initiative des lai'cs, au moins 3 l'échelon des 
états-majors nationaux ou départementaux, est prépondérante; 
et la visée apostolique nettement affirmée; une méthode commune 
« Piété, étude, action » proposée; d'autre part le réflexe de classe 
dirigeante se fait sentir sous l'influence d'Albert de Mun et 
meme au-del3 : ceci est nettement perceptible quand se multi
plient les groupes ruraux; la diversité 3 la base domine, cercle 
d'étudiants ici, reuvre de jeunesse ou patronages prolongés en 
Avant-gardes (treize a seize ans) 13; influence paríais limitée a 
la préservation, paríais beaucoup plus engagée sur le terrain 
social. L'A.C.J.F. est une Fédération de groupes qui conservent 
leur autonomie. 

Le Si/Ion semble devoir étre également rangé parmi les 
organisations de jeunesse. 11 en releve par ses origines, initiative 
de collégiens et de jeunes étudiants; l'accent mis sur l'éducation 
qui se donne mutuellement; la visée, le bien général que les 
sillonistes appellent la Cause. II en relCve aussi, comme le 
souligne Jeanne Caron, par l'organisation en 1902 de la Jeune 
Garde (seize a vingt-cinq ans) dont le rapprochement avec le 
scoutisme naissant est seulement extérieur, ne concernant que 
les méthodes (entrainement physique et promesse). 11 assure 

• une partie de son recrutement dans les patronages. « Le Sillon 
est un courant d'idée - écrit Edward Montier - .. .le patronage 
est une ceuvre, c'est-3-dire un mayen par lequel nous essayons 

~ d'assurer le catéchisme de persévérance des enfants et des jeunes 
gens ••• Le patro peut devenir le séminaire du Sillon », Le Sil/on, 
10 aoút 1906. Héritier de ses méthodes et de celles de la société 
de Saint-Vincent-de-Paul, les Équipes sociales (1919) de Roben 
Garric réunissent étudiants et jeunes ouvriers autour d'un objectif 
égaJement éducatif 19. 

• Chez les jeunes filies le mouvement du Noiil né en 1902 
.d'une revue de la Bonne Presse, se propase de promouvoir la 
~ulture féminine catholique en meme temps_ qu'il est une 
ecole d'action 3 l'échelon le plus souvent paroissial 20• Les 
groupes se constituem 3 partir de 1903, l'Union no?liste l'année 

~ ~ G~MMIC, L11 Squip,s Socialtt. Esprit des iquip,s, Paris, 1930, SO .• Hommagc 1 
. 20. G hm.c •, ~lWt dt la Hautt-Awvtrgnt, 41, 1968, 221. 
La Bon~c P~~:1::9~7. ~;;.vtftt (lt P. Claudt Alltz AA.) ti lt mouvtmtnt noilisu, Paris, 
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suivante 21• En 1914 l'Éroi'/e noeliste s'adresse aux cadcttcs, le 
Noi!I aux jeunes tilles. Genevieve Hennet de Goutel, qui a 
rencontré le Si/Ion en 1906, participe cnsuitc au mouvemcnr. 
Jnfirmiere, elle meurt du typhus en Roumanie le 4 mars 1917 
et devient l'un des modCles proposés avcc insistance commc 
idéal • aux jeunes tilles de l'Entre-deux-guerres 22• En 1925 
apparaissent les Unions diocésaines. Le mouvement, qui a 
essaimé dans plusieurs pays - dont le Portugal, le Brésil, 
l' Argentine, la Belgique, l'ltalie, le Canada ... - ne s'affilie a 
aucune des deux ligues féminines. 11 ne dépend que de la 
direction des a:uvres diocésaines. Mrr Tissier, évCque de Chi· 
lons le situe « aux avant~gardes de ·la Jcunesse féminine 
catholique, forces ... puissantes, fortement disciplinées, dont les 
éveques peuvent aujourd'hui disposer 23 •. Entre 1928 et 1938 
l'évolution se fait dans le seos de l'Action catholique. L'As
semblée des cardinaux et archeveques du 27 février 1937 
décide que • le Noel sera d'Action catholique partout ou 
l'éveque du lieu l'emploiera comme telle •. A la veille de la 
gucrrc, seuls quatre diocCses ne comptent pas de comités, 
l'implantation est trCs forte en région parisicnne 2◄• En 1941 
l'A.C.A. agrée le Noi!I au meme titre que la J.J.C. pour la . 
bourgeoisie. Ce mouvement qui comptait des 1920 
• 20 000 militantes• - le mot est de Pie XI - sur 
200 000 adhérentes, a joué un réile considérable daos de nom
breux domaines, en particulicr daos la promotion culturelle 
des jeunes tilles. Or son existence est généralement passéc 
sous silence. 11 constitue l'un des piliers de ces Fédérations 
diocésaines de Jeunes filies qui se sont constituées au lendemain 
de la Grande Guerre et que l'histoire des mouvements a de 
mCme pratiquement ignorées. 11 y a des raisons a cela dont 
l'une tient a l'organisation des groupes. leí nulle centralisation, 
nulle impulsion sinon diocésaine: les Fédérations associent 
dans le cadre du diocC::se les associations et les mouvements 
de jeunes tilles: avant 1930, il s'agissait des En/ants de Marie 
- souvent réticentes -, du Noel, des patronages et des groupes 
paroissiaux placés sous l'impulsion plus directe du comité de 
la Fédération. Une sorte d'A.C.J.F. mais saos la • ligne • 
nati_onale et ses structures. 11 est saos doute peu de diocC::ses 

21. Le premier comi1é est fondé l Quimpcr en 1905, la mCme année un ¡roupc esl 
forme l Tournai. En 1911 le NOCI comp1e 190 comités., cdui de Budapcs1 est constitué en 
1912. 

22. M. WoLFkOM, G. Htnntl de G01'ltl, préface du phe Scn.illan¡es, 1925. 
23. 18 janvier 1923, réunion ¡énérale des Comités de la Marne, Manvtl a l'wag, da 

Noilis1,s, 7•éd., 1932. 
24. En 1936-1937: Paris 103 comités., Versailles 70, Rouen 71, Arras29, Nancy26, 

Strasbourg 22, Sain1-Dié 17, Nantes 27, Quimpcr 18, Renncs 22, Sain1-Brieuc 16, Lyon 34, 
~nnecy 37, M0n1pcllier 16, Marseillc 13, Aix 12. 
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qui n'aient connu ce type de fédération dont les membres 
sont encouragés a se montrer, lors des CongrCs cantonaux, 
voire a défiler, daos un uniforme au béret attirant, bleu a 
Toulouse, rose a Marseille, blanc a Rodez ... Matrice de laquelle 
sont sortis grand nombre des membres des organisations spé· 
cialisées, ces Fédérations, relativement faciles a étudier dans 
le cadre d'un seul diocCse, mériteraient d'Ctre mieux connues. 
Nul doute que le courant dominant y ait été de développer 
une piété plus éclairée, de mCler les rangs - ce qui n'a pas 
été si simple-, d'orienter vers un apostolat paroissial, de 
dépasser le patro ordinaire, « non, non le patro ... n'est pas 
seulement une garderie •, déclare en 1923' a Marseille l'abbé 
Rastouil, directeur de la Fédération Sainte-Germaine. Les cadres 
se recrutent daos la classe dirigeante • tilles de notables, d'une 
certaine culture, d'une piété indiscutable et qui avaient des 
loisirs 25 •· 

Les Fédérations de jeunesse féminine ont été la premiCre 
brCche dans la prépotencc qu'exer~aient les curés sur leurs 
paroissiennes. Et cela ne s'est pas fait sans tension. Le modCle 
a été celui de la Gioventu cauo/ica italiana (1918) établie en 
1925 dans presque tous _les dioceses avec 5 817 cercles et 
300 000 membres. 11 en est beaucoup question dans le Bulletin 
Fleurs de France de la fédération de Rodez. 

En 1930 un secrétariat national fut créé a Paris et Mar Courbe 
réunit pendant plusieurs années les présidentes diocésaines. Les 
Fédérations frani;aises adhCrent 3 l'Union J·ncernationale des 
jeunes ftl/es catholiques dont le premier congres a lieu a Rome 
en 1939. lci domine un modele italien, quand l'A.C.S. regarde 
vers la Belgique. On sent percer les tensions : • Ce qui était 
bien pour la Belgique ou les régions a forte densité industrielle 
ne paraissait pas aussi utile pour notre Aveyron 26• • 

D) Des mouvements de jeunesse 

Sans que disparaissent les types antérieurs d'organisation : en 
1939 il y a toujours des associations d'Enfants de Marie, des 
patr_on~ges et Cercles, des noClistes ... la spécialisation et l'or
gamsatton centralisée qui caractérisent les mouvements ont fait 
une percée décisive daos les années 1920-1930. Si l'on veut 

1 25. Ainsi_ 1~ voit avcc juncue J. Roux dans son mémoire de O.E.A. sur L'Unirm Jtannt 
Att 1k VH1un, établie dans 312 parois.su en 1932 e1 comptan1 7 285 adhéren1es. 
26.. C"csi: ainsi que Gabrielle Bonnefous résume le point de vue du chanoine Carnus et 

r9I~ opinion., Mcmo1raphi1 dt la Jeu,usse /iminint carho/it¡111 awy,onnaist, Rodez, 
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adopter un ordre d'entrée, il faut nommer d'abord ce qui relCve 
de la spécialisation par /'áge, et principalement le scoutisme. 

Distinguer les jeunes selon l'3ge n'est aucunement une 
innovation du xxc siCcle, pour la bonne raison qu'elle correspond 
au bon seos. A l'intérieur des patros et ceuvres de jeunesse 
comme de l'A.C.J.F. et des U.C.J.G.; les cadets ont été séparés 
des ainés, Ct la priCre, la réflexion, les activités ont été différentes. 
Le Noe/ distingue les cadeues, les noelisces, les ainées de la 
maison. Mais c'est le scoutisme qui a introduit la pédagogie la 
plus élaborée tenant compte de l'iige. 

En France c'est dans un patro a Grenelle que le pasteur 
Georges Gallienne fait l'essai de la nouvelle méthode. Des 1911, 
Samuel .Williamson, secrétaire général des U.C.J.G. crée un 
cours de formation pour chefs. En juillet 1914 il existe 110 troupes 
d'Éclaireurs unionistes. En 1920 toutes les Unions cadeues passent 
aux Éclaireurs, non saos remous: « II s'agissait - écrira Jean 
Beigbeder, Commissaire national des E. U. - de prendre congé 
des U.e. a leur conférence nationale au Havre en 
novcmbre 1920.,. Une majorité des troupes existantes s'étaient 
d'ailleurs constituées en dehors de toute organisation unioniste. 
En octobre 1922, un jeune homme de seize ans, Roben Gamzon, 
cntreprend des démarchcs pour constituer un premier noyau 
d'Éclaireurs israélites: le mouvement des E.I.F. est constitué en 
1927. On sait les réticences que suscita l'extension du scoutisme 
dans le monde catholique ". En 1920 naissent les Scouts de 
France. Dans un ouvrage qui parait en 1922, Le Scoutisme, le 
pCre Sevin parle d' .. un mouvement, le mouvement scout ». 

La •spécialisation est ici celle de l'ige : louveteaux, éclaireurs, 
routiers. 

Les mouvements féminins correspondants s'organisent avec 
un léger temps de retard. Comme l'a souligné Aline Coutrot a 
propos des Guides, l'expérience vécuc par ces filies constituait, 
par rapporr a la société englobante, une entreprise plus auda
cieuse: reve!tir les filles d'un uniforme, les faire défiler, les 
cnvoyer camper, il y avait 13 l'amorce d'une révolution des 
mentalités. 

La spécialisation par milieu n'est pas davantagc le propre des 

27. Un cxemple daru l'in1ervention de l'abbi Caband - futur aumónier militaire e1 l'un 
des artisans de la cause ftan,;aisc aux l:tats·Unis pcndani la Grande Guerre - au congrCS 
dioc6ain des cruvres i Montpellier en 191 ◄: • Tous les journaux anticaiholiques du payi 
onl próné les avantages du scouiisme ... avec une ardeur uop soutenue pour n'i:ue pu 
in1éressie ••• dans la pralique le scoutisme détournc de Dicu la jeuneue, en ne lui laiwnt 
pas le temps d'accomplir ses devoirs rdigieux .• Oans les Írudt1 en 1913 le ¡)ere Cayes s.j. 
Je considere - au moins mal comme un jeu d'enfants, au pis comme l'antidpation de la 
caserne •• 11 redou1e auui un cenain naturismc. Sur l'évolulion et le róle joué par l'Action 
populairc, d. P. DROULERS, Lt Nrt Dtsbuquois tl l'Action populairt, n, 1919-1946., 1981, 
p.2◄5s. 
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mouvements. Elle est tres tót apparue dans le modele de type 
associatif des cerclcs ou associations d'étudiants - qui 3 l'origine, 
comme l'ensemble des organisations de jeunesse et des mou
vements, distingue aussi les sexes. La prcmiCre centralisation 
dans les organisations étudiantes fut celle de la Fédération 
franfaise des associations chrétiennes d'étudiants. D'abord branchc 
des Y.M.C.A. aux États·Unis en 1877, le projet de statuts pour 
la France fut élaboré par John Mott, envoyé a une conférence 
d'étudiants assemblée en novembre 1898 a Fontfroide·le·Haut 
(Montpellier) et adopté en présence d'un représentant des 
U.C.J.G. L'organisation ne donne pas de résultats immédiats. 
Les groupes de lycéens sont formés en 1905 et Je véritable 
départ en milieu étudiant intervient en 1908. 11 existe aussi une 
Fédé féminine dont l'essor est rapide pendant la Grande Guerre. 
En février 1920 la déclaration de Montpellier établit la fédé· sur 
une base cecuménique (protestante) et non confessionnelle. 

En France les étudiants catholiqucs se réunissent dans des 
associations sur le • modele des cercles, nombreux a Paris. 
Plusieurs d'entre eux adhérent a l'A.C.J.F., ou le róle joué par 
des étudiants fut essentiel, mais non comme tels. C'cst le Cercle 
Ozanam de Strasbourg qui, en 1920, propasa aúx autres groupes 
de créer une association nationale, idée rcprise 3 Toulousc 
l'année suivante lors de la Semaine socia/e. A Paris Jean LcvCque 
constitue un Office central des étudiants catho/iques (1921). C'est 
le 26 février 1922 au Congres de Paris que 30 associations 
constituent une Fédéracion nationale devenue la Fédération 
franfaise des étudiants catholiques, qui respecte l'autonomie des 
groupes. 

C'est du Midi que provient un mouvement analogue pour les 
étudiantes: plusieurs groupes s'étaient constitués durant la 
Grande Guerre, dom ceux de Lyon en 1914, de Bordeaux en 
1915 et de Montpellier en 1916. Les groupes du Midi s'associent 
a Montpellier en 1922. Le second congres tenu a Aix en 1923 
aboutit 3 créer la Fédération fran;aise des associations d' étudiantes 
catholiques dont les premiers « conseillers ecclésiastiques » furcnt 
les abbés Petit de Juleville puis Brunhes 28. Ces associations 
dont la principale raison d'etre était de mettre la culture 
religieusc au niveau de la culture profane, recrutCrcnt parmi 
les Cercles catholiques de lycéennes - des 1919 celui de Toulouse 
cherche a regrouper les autres grice a un bulletin trimestricl -
et, bien entendu, parmi les jeunes filies venant des pensionnats, 
ou lent fut cependant le mouvement de préparation au bacca· 

28. De 1923 l 1925 - congrCS de Stmbour¡-, la prcmihc prisidcnte fut Léoncie Cauvy 
de Montpellier. JI faut voir U l'infiucncc d'A. Flichc, chargé de coun: l Bordeaux en 1913 
puis maitre de coníérences l Montpellicr en 1919, cf. Dcnise GAUFFl!.E·GELY, A l'arigint 
dt la F.F.A.E.C, mimoire de maiuisc, Montpellier, 1979, 93. 
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lauréat. Elles eurent d'emblée une dimension internationale par 
les congrCs annuels de Pax romana 29 • 

Si la spécialisation par milieux sociaux ·distinguait déja les 
patronages des cercles, c'est néanmoins avec la naissancc de la 
J.O.C. en 1924 en Belgique, en 1926 en France, que fut franchi 
le pas décisif. Depuis les années 1890 au moins, la question 
était ·• l'étude. On sait qu'au congres de l'A.C.J.F. tenu a 
Besani;on en 1898, le baron Georges de Montenach, un Suisse, 
demandait de • viser davantage a l'apostolat du semblable par 
le semblable •. C'est reprendre un theme fréquent alors parmi 
les démocrates chrétiens. Le congres de Rouen de l'A.C.J.F. 
(avril·mai 1927) fit de la nouvel!e J.O.C. franc;aise une branche 
autonome de l'A.C.J.F., un pas ayant été fait de chaque coté: 
du cóté A.C.J.F. (P. Corbillé, M. Prélot) pour admettre le 
caractere spécifique de la J.O.C.; du cóté de la J.O.C. pour 
reconnaitre ·qu'elle ne pouvait exister contre l'A.C.J.F. - a la 
différence de la Belgique ou l'A.C.J.B. était récente. L'Équipe 
ouvriere - 15 octobre 1927 - prit la suite du bulletin L'Équipe, 
bu/letin mensue/ pour les membres ouvriers de l'A.C.J.F. 

Des lors était posée la grande question a double entrée de 
l'apostolat spécialisée • par et pour le milieu ,. En 1929 naissent 
la J.A.C. et la J.E.C. La premiere, le 17 mars, issue des cercles 
ruraux de l'A.C.J.F.; d'initiatives locales - dont celles de l'abbé 
Jacques en Meurthe-et-Moselle-; du concours des pCres jésuites, 
ceux de l'École d' Angers avec le pere Foreau en particulier. 
Dans l'été 1929 se tint a Bareges le camp Bernard Rollot qui 
avait été ouvert en 1922 par le pere Dieuzayde, fondateur des 
scouts et des guides de la Gironde des 1923 - au cours duque! 
un groupe de militants décida de donner aux jeunes scolaires 
et étudiants ce que la J.O.C. donnait aux jeunes ouvriers, 
aboutissement de discussions commencées dans l'hiver 1928-
1929 a Besanc;on, Lyon, Paris et Bordeaux. En 1931-1933 une 
crise opposa la J.E.C. naissante a la F.F.E.C. : une branche 
étudiante avec son journal, Chantiers (1932) était considérée 
comme concurrente. En 1934 Philippe Gaussot lance les cadets 
de la J.E.C. 

La Jeunesse maritime chrétienne nait en 1930 3. Saint-Malo 3. 
l'initiative de l'abbé Havard, assisté par le pere Lebret 30; en 
1936 sous l'influence du chanoine Bellanger, la Jeunesse bateliere 
chrérienne a bord du chaland Je sers a Conflans·Sainte-Honorine. 

En 1930 quelque 3 000 cercles de l'A.C.J.F. continuaient 

29. Le XV• fut tenu i Klagenfun en 1937 sur le th~me de• L'étudiant catholique en 
face des probtemes posés par la presse, le cinéma et la radio•· Le trésorier de la F.F.E.C. 

• est alors ... l'étudiant Alain PoHEII., L'Étudiant catholique, mai 1937. 
30. L. Mo1m11.EL, Les /nstitutions de la piche maritimL Histoire et iwlution: essai 

d'interprilation sociologique, these de droit, Parisll, 1972. 
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d'exister en dehors de la spécialisation: ils gardaient le nom de 
Jeunesses catholiques qui, dans beaucoup de diocCses, avait été 
ce!ui de tous les groupes rattachés a l'A.C.J.F. 

Lorsque fut homologuée la spécialisation, au Conseil fédéral 
de l'A.C.J.F. de janvier 1930, il fallut tenir compte de l'opposition 
formelle de la grande majorité des Unions diocésaines. Une 
statistique de 1933 donne le chiffre de 140 000 adhérents, don! 
100 000 appartiennent encore aux groupes indifférenciés, 20 000 a 
la J.O.C., 10 000 a la J.A.C., 4 000 a la J.E.C., 3 000 a la J.M.C., 
3 ooo a la J.J.C. 

En novembre 1935 cette J.C. se transforma en Jeunesse 
indépendante chrélienne s'adressant 3. la classe moyenne des 
ernployés et cornmer~ants mais aussi aux professions libérales, 
« les a u tres » qui ne rentraient ni dans la J .O.C. ni dans la 
J.E.C. 

Des rnouvements féminins se sont constitués parallClernent ...: 
J.O.C.F., J.A.C.F., J.E.C.F., J.I.C.F. - avec un temps de retard 
et non sans obstacles supplémentaires. La branche lycéenne de 
la J.E.C.F. est née a Toulouse a partir du Cercle des lycéennes 
catholiques des 1931; la J.E.C.F. de l'enseignement libre nait 
en 1933 d'une branche jeune de la L.F.A.C. Le mouvement 
s'établit aussi parmi les étudiants et, dans la mouvance de l'abbé 
Dutil, selon des modalités particulieres dans les E.P.S. et cours 
complémentaires 31. 

En 1929 et 1935 autour des abbés Courtois et Pihan et du 
journal Creurs vaillants se constitue, dans une perspective 
d' Action catholique, un mouvement destiné 3. revitaliser les 
patronages. En 1938 naissent les Ames vai/lanres. Ces deux 
mouvements ont entretenu le constant souci de forrner des 
cadres appartenant au mC:me milieu que celui des enfants. A 

··ce titre une étude des organisations de jeunesse ne saurait les 
tenir pour. négligeables. 
• La notion de milieu est désormais l'idée dominante en fonction 
de laquel!e sont formés les jeunes pretres; et sont ralliés les 
présidents de l'A.C.J.F., Courel, Debray, Colin et les aumóniers 
généraux. Comme on objectait au pere Lalande (1882-1943) -
il avait succédé au pere Corbillé en janvier 1930 - qu'il serait 
• le fossoyeur de l'A.C.J.F. ,, il répondait « Je réalise la pensée 
de Pie XI 32 ». Une question est de savoir si le modele unitaire 
de l' Action catholique italienne - qui a prédominé en Espagne 
comme en témoigne la communication de J _ Balenciaga : il 
momre que le nonce Tedeschini en 1935 « voulait organiser 

¿1. ?~ notera toutefois la prudence du rédacteur de la notice dans l'encyclopédie 
Aolinsme, VI, 864 • 11 n'a pas été possible d'obtenir la précision d'une date exacte. • 

3~ En fais.ant parai1re Doctn.ne commune (1935) et Notion d1 milieu (1936), il se montrait 
to\Kieux de l'unité de l'Association. 
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l' Action catholique espagnole sur le modele unitaire de l' Action 
catholique italienne 33 - s'harmonise avec le modele de spécia
lisation qui s'impose en Belgique et en France? 

Les notes de Mar Courbe qu'a consultées. Aline Coutrot 
mon.trent que si l'A.C.F. est née de la volonté de Pie XI, elle 
ne porte pas la trace de la spécialisation, la J.O.C. mise a part. 
L' Action catholique fram;aise accepte les mouvements dans la 
variété de leurs méthodes. Son objectif vise a harmoniser et 3 
placer sous la dépendance de l'épiscopat. Ce • péril de clérica
lisation. (pere Droulers) n'avait pas échappé a beaucoup de 
dirigeants de l'A.C.J.F. 11 fallut plusieurs interventions du pere 
Desbuquois pour reporter l'accent du « hiérarchique » sur le 
laYc. Une majorité d'évCques s'inquiéta des ingérences qui en 
résultaient dans leurs diocCses. La prudence du cardinal Verdier, 
le doigté de M•' Courbe rendirent plus facile cette période de 
transition. Les évCques suscitCrent la tenue de congrCs diocésains 
des reuvres de jeunesse, une occasion de souligner les facteurs 
d'unité 34 . 

Avec la guerre s'acheve la période tres féconde des grandes 
cI"éations, du moins en ce qui concerne les mouvements confes
sionnels. On sait le succes d'estime que le modele a rencontré 
au début du régime de Vichy. 

II. LE PROBLEME DES SOURCES, LA BIBLIOGRAPHIE 

C'est aux deux extrémités de l'éventail chronologique que la 
difficulté de rassembler des sources en nombre suffisant met un 
frein sérieux a la recherche. Traditionnellement !'historien 
s'appuie sur l'écrit et favorise le document d'archive non 
imprimé. Pour les organisations de jeunesse cette démarche est 
aléatoire. En amont, le particularisme des organisatioils, le souci 
m.édiocre ou nul dans lequel les tiennent pendan! des décennies 
et l'autorité civile et parfois l'autorité religieuse imposent la 
recherche de caractere monographique. 11 faut tenir compte de 

33. Cf. in/ra, p. 267 s. et J. BALENCIAGA, • Les origines de la J.O.C. l Valladolid. 
Contribution i l'étude des débuts de la J.O.C. en Espagne •, Rroue d'histoirt dt l'Eglist, 
1982, 396-445. • La bataille fut gagnée en Belgique et en France, fut perdue en Espagne. 
On rcfusa d'admettre que la jeunesse ouvriCfe prenne en main sa propre promotion. • , 

34. Ainsi M" Mignen l Montpcllier le 18 janvier 1931 en présence du chanoine Corneue . ·; 
el de Jean Mondange. Sont repré,entés les pauonages, les gymnastes, les Avant-gardes, les •. '· .. 
scouts, les ruraux - la J.A.C. vient de naitre-, les ouvrien - la J.O.C. da1e de 1929-, les 
ttudiants et les groupcs de Jeunesse catholique. Le l"novembre 1933 son successeur 
M•• Brunhes crte les ]tunes catlwliques dt l'Hirau.lt, une ftdfration de toutes les associations 
de jeunesse, avec son président (celui de l'A.C.J.F.) son prCue-directeur, son organe, La 
Montit (1933-1937). Le Congrh du 24 mai 1936 rtunic i Montpellier 4 000 jeunes. ¡ 
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!'extreme pauvreté de la plupart des fonds d'archives diocésaines 
en France en raison d'une laborieuse restauration post-révolu
tionnaire et de la désorganisation dans les années 1905-1906. 

Une fois les problemes généraux connus" et le cadre 
socioculturel posé 36 on prendra connaissance des rares études 
qui permettent d'aborder la question des congrégations et des 
reuvres de fa,;on précise 37. On s'informera des études anciennes 
qui constituent de véritables sources 38• A partir de la fin du 
x1xe siCcle, les imprimés se multiplient et deviennent, le plus 
souvent, le mayen essentiel d'accéder a la connaissance des 
patronages, en particulier de leurs sections de gymnastique 39, 

Mais les archives des instituts ou congrégations recC:lent sans 
doute une documentation venant compléter et enrichir ce qui 
_pourrait exister dans les patronages quand les locaux n'ont pas 
été abandonnés 40• 

A l'autre extrémité de la période, l'émiettement des mouve
ments, la disparition d'une presse régionale a grand tirage, 
remplacée par des bulletins qui ne sont pas toujours imprimés, 

• Ia dispersion des archives entre un nombre infini de détenteurs 
- pour la seule Ardeche ou en recense plus de 60 pour les 
seules organisations catholiques - et par la mCme, leur disparition 
fréquente; l'absence de préoccupations dans ce domaine, tout 
cela rend indispensable le recours aux témoignages, c'est-a-dire 
le plus souvent a l'histoire orale. 11 y a la un vaste champ 
d1expérience ouvert aux investigations des chercheurs et, en 

• 35. B. PL0NGER0N, Rtligion tt sociith tn Occidtnt (xvr•xX' siicles) C.N.R.S., 1982, 319. 
J.·M. MAYEUR, L'Hisroirt rtligieust dt la Franct XIX'·XX' siiclt: problimes tt mithodts, Paris, 
Beauchesne, 1975, 290. 
• 36. P. GERB0D, L'Europt culturtllt tt rtligieust dt 1815 a nos jou.rs, P.U.F., 1977 el 
sunout M. CRUBELLIER, L'En/anu tt la Jtunesst dans -la sociiti franfaist, 1800-1950, 
A.Colin, 1979, 389. Pour la Belgique, R.AUBERT, 150ans de t1it des Eglim, 1830-1980, 
BnuelleS:, P. Legrain, 1980, 104. 

37. J.-B. DUROSELLE, les Dibuts du. catholicismt social tn Franct (1822-1870), Paris, 
• 1951, fournit bcaucoup: d'élémenu. Une synthCSe provisoire de R. l...AB0URIE, ■ Les o:uvres 

• de ieuneuc et d'éducation populaire dans la France bourgeoise (1830-1870) •, Tlu Making 
af Frt11chmt11 1679-1979 (Baker et Harrhm), Ontarlo, University of Wa1erloo, 1980, 521· 
542. Un cas précis: N.-J. CHALINE,. Patronages et mouvemenu de jeuni:sse en Normandie, 
b. XIX*:1é~ut xx• siCcle ., Histoirt religieust dt la Normandit, C.L.D., 1980, 279-294. 

38. Ams1 Max TURMANN, L'Education populairt: les au.wts complimmtaires dt l'icolt f' 1900, Paris, Lecoffre, 1900, 246; Io., Au sortir dt l'icolt: les patronagts, Paris., Lecoffre, 
:::6c;_l4. Fr. VEUtLLOT, Sous lt signe dt l'Union: histoirt des congris nationaw: dt J'Union 
G G "-tira 1858-1939, Paris, Unions des ffiuvres, 1948 131,rue de Fleurus 75006]. 
1926.oyau, • Nos ornvres de jeunesse ., Lt Corrtspondant, 10 septembre_ 1926 ei 23 septembre 

--1~ r :atronage et La Vit au patronagt (gar~on.s) et La Vit au patronagt (filies), 1909-
L. Ori . ERRET, La Fidiration sportivt dt Franct 1898-1948, Paris, 1948; M. l.AGREE, 
IC!Utlle~lttf 1t 1!1 F.G.S.P.F. (1898-1914), mtmoire de maitrise, ParisX, 1969. Adresse 
COUectio. Fldcrauon sponive et culturelle de France, 5 rue Cernushi, 75017 (imponante 

• n de publications). 
__ c:f, t %;;,1~ liste des adresses des congrégations (maison génfralke, maisons des provinces), 

4es tdí&ieu~r; !~ ~::::~~~~ig;;:tasculins m Franct, 2• td., 1957, Comité pcrmanent 
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particulier, une formation utile a donner aux étudiants de 
maitrise et de do.ctorat •1. La bonne cxploitation de ces sourccs 
est en effet loin d'etre facile. 

PremiCre remarque : il est imprudent de se limiter au scul 
témoignage des auteurs-acteurs. 11 semble que les inconvénients 
inhérents a la démarche - que "ron con~oit certes, comme 
souvent inévitable - aient échappé a certains cherchcurs, plus 
encare lorsqu'ils étaient ou avaient été des militants du mou
vement étudié. Danger d'Ctre tributaire d'une seule source - ce 
n'est pas singulier aux organisations mais plus accusé daos la 
mesure ali l'on est tributaire d'une source surtout orale, avec 
une déformation supplémentaire du souvenir; obstacle - parfois 
accablant! - du « ·triomphalisme •: « nous avons été les pre
miers ... » ou le retour d'une histoire édifiantc 42 , défaillance de 
la mémoire 43 et sélection rétroactivc des souvenirs; souvcnir 
qui prend le caractCre de l'épopée 44 ; reconstitution aprCs 
lecture 45 • Louis Pérouas, ayant interrogé 35 jocistes de Limoges, 
pose la question judicieuse : « Qui répond? ... plus de militants 
que de sympathisants, plus de dirigeants que de militants, plus 
de responsables fédéraux (23] que de dirigeants de base. • Qu'on 
ne voie pas ici une critique radicale : qui peut ignorer qu'3. 
travers le témoignage oral (ou écrit) affieurent des « faits de 
vie » qu'on chercherait vainement en remuant des tonnes 
d'archives? L'important est seulement de prendre conscience 
de ses limites et d'aller aux confrontations imprimé/oral, docu· 
ments contemporains/souvenirs, chaque fois que cela est possible. 

Aux yeux de !'historien de province les grandes associations 

41. Un déba1 sur ks méthodes de l'histoire orale, Bull11in dt l'!,mitu1 d'histoirt du ttmps 
prim1t, déc. 1980; • Archives orales: une autre histoire? • Annalts E.S.C, janv.•févr. 1980. 
Cr. J.·P. R1oux, • La mCmoire collective en France depuis 1945 •, ibid., déc. 1981 : • Nu.1 
ne peut sérieusement soutenir que la mémoire cst un miroir du rCcl : évidence difficile Ji 
admettre par !'historien, toujoun plus positiviste qu'il ne veut le croire • (p. 31). 

42. Un exemple, les Timoignagtt pou, 1mt histoirt dt fa Jtuntssl ltudiantl ch,irimnt 
/hninint, 1930-1965, Les amis de la J.E.C.F., 1981: • renouveau absolument surprenant. 
• nouvcauté complete • ... • plus de clcticalisme •· La nais.sance de ce mouvement de jeuncs 
filies eH qualifié de • fait absolument original dans toute l'histoire de 1•-e1:lise • jusqu'li en 
oublier .... les Guides de France. 11 est done utile de souligner ce qui cst dit en p,age 17 • ne 
pas cherche, dans ces pages un travail d'his1orien •· Ceci étant il y a bien entendu un partí 
Ji tirer des citations. • 

43. Un ancien scou1-jCCis1e d'Arras, interrogé en 1982 par un de nos é1udiants rapporte 
que • Guy de Larigaudie au lieu d'aller fairc le tour du monde, aurait mieu.x fait d'entrer 
dans la Résistance •·~ Or, Larigaudie a bien íait k tour du monde, mais en 1934; il fut 
1ué sur le front en mai 1940. 

44. Une iociste de Béziers, intenogée par Th. Duclerc - cf. in/,a -, rappone que lors 
d'une réunion i la Maison du Peuple en 1941 devanl 200 pcrsonnes elle prit la parole pour 
dire que • Notre chef I nous, c'est le Christ ouvrier. Quand je suis sortie il y avait la 
milice qui m'attendait •· Or ... la milice a été créée le 30 janvier 1943. Lon de la soutenance 
du mémoire le témoin présent a reconnu sans peine cene erreur. 

45. Prob!Cme sur kqud Ph. Joutard a attiré l'attention. Le rédt de la grCVe chcz Fouga 
1 Béziers en 1936, fait par un anden iociste, reprend trait pour trail la ¡rCve dans Picheu, 
d'homma. 
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du type A.C.J .F. présentent un avantage considérable : celui 
· d'offrir un large éventail de publications imprimées d'accCs 
relativement facile. On soulignera la grande étape que représente 
la publication du Répertoire des publications en série des mou· 
f!ements et associations. La presse d'éducation populaire de 1830 
á 1960, sous la direction de R. Labourie, t. l « Mouvements et 
associations de jeunesse ... la,ques et catholiques 1830-1939 • par 
A. Boulogne et Sylvie Fayet-Scribe 46 • La liste des publications 
diocésaines de l'A.C.J.F. est en particulier d'une richesse consi· 
dérable et jusqu'ici peu exploitée, l'élément essentiel d'une 
recherche décentralisée. Par contre la recension des bulletins 
des Fédérations diocésaines de jeunes filies n'est pas faite. 

L'abbé Molette suggere deux méthodes pour étudier l' A.C.J.F.: 
la premiCre consiste a mettre en lumiCre les particularismes, 
c'est la monographie; la seconde vise a « retrouver la ligne •, 
c'est-3.-dire a suivre l'évolution générale conr;ue par les dirigeants 
nationaux. D'une part la réalité a la base, fort diverse puisqu'il 
s'agit d'une fédération; d~auue part la direction imprimée par 
l'état-major 47 . U manque une grande étude de l'Association, de 
la guerre a la spécialisation : en 1936 la brochure du Cinquan· 
tenaire· évite de parler de « mouvement •: d'évidence il y en a 
alors plusieurs 48 • La voie est aussi largement ouverte pour 
l'étude de l'implantation régionale ••. 

Depuis la grande these de Jeanne Caron sur le Sillon 'º et 
les biographies de Marc Sangnier 51 deux directions restent a 
suivre : d'une part la postérité du Sillon, ce a quoi s'attache la 
communication de J. Caron; d'autre part l'étude des Sillons 
locaux ~2• Le mouvement des Équi"pes sociales, de ses équipes 
masculines (1919) et de ses équipes féminines (1923) est fort 

46. 1.N.E.P., Marly·lc•Roi, 1982, 193. Avec un essai pour localiser ks collections dans 
quclques bibliotht(lues parisiennes, un index, une bibliographie. 

47. Toute recherche sur l'A.C.J.F. doit partir de Charles MOLETTE, L'A.CJ.F. (1886· 
1907), u,re priu de conscie,rct du lali:al catholique, Paris, A. Colin, 1968, 816, complété par 
lo.,• L'A.C.J.F. et la po\itique (1907-1914) •• QuadlTfli intm1atio,rafi di mn-ia ,co,romica e 
socialt, p. 279-326. 11 faudrait mieux connaiue la Socitta della GiDVl,rtu cattofica italiana 
fondée t. Bolo¡ne en 1867 avec la devise• prihe, action, sacrifice • qui évoque la• prihe, 
érude, action. de \'A.C.J.F. avec des connotations spécifiques. De mtme dh 1869 est 
fondCe en Espa¡ne une Auociation de j,unes w1Jwliques. Mais Alben de Mun a connu ks 
Vertine a\lemands et l'organisa1ion des itudiants suísset de Fribourg. 

◄8. Ci,rquanll a,rnlts d'acria,r rtligitwt tt socialt dtt j,una, l'A.C.J.F., 1936. 92. En 1918 
Henri JoL,·, Le Mouwmrnt social catholiqiu, La 'Uie catholiqiu dans la F,a,rct conttmpo,aint, 
Bloud et Gay, 1918, donne le bitan du Sillon et de l'A.C.J.F. et si¡nale O l'entrée en sdne 

de la jeuncsse •· 49. J. l<ES1'EOY, L'A.CJ.F. dans l, dioche dt Lillt 190S-1930, mfmoire de maiuis~, 
Lille, 1970; F. BRUNET•DEHAISE, L'ACJ.F. dans l'Hñault de 1907 d J9J0, mémoire de 

maiuise, Montpcl\ier, 1980. 
50. J. C....11.oN, Lt Sillon tt la dtmocratie chritim,r1 1894-1910, Paris, 1967, 798. 
51. Oont M. BAII.THEL(MY·MADAULE,Marc Sa,rguier (1873·1900). Paris, Scuil, 1973, 300. 
52. Deux cxcellents uavaux, R. Cu.vu:, ª Le Sillon de Toulouse 1903-1910 •• Annala 

du Midi, t. 78, 1966, 83·11 ◄; J. PLOTON, • Le Sillon en Haute•Loire, 1904-1910 ., Cahim 

dt la Haute-Loirt, 1974, 168•179. 
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peu connu : or il innove dans plusieurs domaines, en paniculier 
dans la direction des handicapés et des travailleurs immigrés 53• 

On ne sait pas grand-chose sur les Fédéracions diocésaines de 
jeunes filies. La collecte et la préservation des bulletins s'imposent. 
lis offrent alors des perspectives d'étude qui sont á meme de 
satisfaire les curiosités toujours nombreuses sur ce terrain 5". 

L'étude des organisations protestantes a bénéficié de l'impul
sion que lui donnent leurs dimensions organiquement interna
tionales. 11 en est ainsi des U.C.J.G. " et de la Fédé, mais il y 
a place pour une rccherche plus approfondie accompagnée 
d'une étude des groupes locaux comme le fait Rémy Fabre "'· 

Les Éclaireurs unionistes, quant 3 cux, attendent leur historien. 
lndépendants des U.C.J.G. en 1920, le scoutisme protestant fut 
servi par la différenciation de ses structures: branche louvetcau 
en 1923; branche des routiers en 1925. A coté des U.C. un 
nombre grandissant de paroisses a utilisé le scoutisme. De mCmc 
l'étude du scoutisme féminin est attendue. La concentration 
d'imponantes archives et de bulletins á la Bibliotheque de la 
S.H.P.F., 54 ruedes Saints-Peres 75007, n'interdit pas le recours 
á l'enquete locale, pour laquelle il est encare facile de susciter 
de précieuses collaborations. 

Les travaux sur le scoutisme catholique sont a peine amorcés, 
curieusement d'abord pour les Guides 51• Les premiers travaux 

53. R. 8,-.ov, La Eq"ipts sociaüs. Turn tt thnoitnagts, !::d. de la J.E.C., Fribourg, 1943; 
P. DEFFONTAINES, ~ Le mouvcmen1 des l::quipes soci.ales de Roben Garrk, 1918-1939 •• 
Müarign A Latrtillt, Lyon, 1972, 225-232. Adrcsse actuellc: 39 ruc Censicr 75005 Paris. 

54. Nous avons .arbitn! entre 1rois candidates quand nous .avons proposé un premicr suict 
dans cctte direc1ion, H. BRUNEAU, Pttrtrait idlal dt la jtunt /¡Jlt d'aprt1 la lirtlrat"rt 
catholiqw m11itantt d l'wsagt de la jtwnesu /iminint tn France tntrt les dtw: gunres, 
mémoire de maitrise, Montpc!lier, 1978, 166. Le mémoire de O.E.A. de S. FAYET, La 
Association1 /iminints catholiq"es pqp1,1./airts tt l'aczion 1ocialt (1890-/920), Paris VII, 1981 
traite des ligues féminines, lcsquellcs ont créé des ~ branches jeunes •-

55. SHEDD, Hisrory o/ Tht W0r/d's Alliance o/ Young Mtn's Chn'stian Association, Londres, 
SPCK 1955, XVIIJ.746. ll cxis1e une Histoirt dt1 U.CJ.F. en Btlgique de H, R. BoNOIN, 
1982 (1853-1958). GeneviCve PoUJOL a procédé l une analyse comparée sur les origin~: 
La Dynamiq1U1 d,s association1, 1844-1905: la ttnlst de l'ACJ.F., de la ligue de 
l'nue1lntmmt, dt1 U.C].G., Paris., 1978, IV, 188. L. MATIFFA, L'U.CJ.F. dt Pan·s, son 
hilzoire, d,s unlines d 1919, th~e íac. libre thfologie protestante, Paris, 1940. 11 y a place 
pour de solides monognphies dans chaque région. P. Poujol a préscnté dh 1927 une 
synthbe sur Lt1 Mouvnntnts dt je"ntJSt d'inspiration prormantl. L,s U.C avanr la l"mt 
de 1914, Toulon. Jcan CooK, L'Action rel,lituSt '"r [,s garrcns dt 12 d 16 an1 par In 
,nwrn de jtwntsu du prousrantiJme /ranrail, mémoire de maitrisc, théologie, Montpellier, 
1925. Sur les 1odalilis dont le bu1 est d'éduquer l'enfance el de rapprocher ouvricrs el 
étudiants, J. BAUBEROT, in Chrútianúmt tt monde ouvrin, París, !::d. Ouvrihcs, 1975. L.a 
Fédé. a f.ai1 objet des étudcs ou témoignagcs de R. Roux, Th4 World's Student Chn'stian 
Fednation. A Hiltory o/ Tht Fin, Thirty Y tan, Londrcs, 1925; S. de DlETII.ICH, Cinql/.antt 
ans d'histoire - La Fidlration uniwntllt dts associationJ chrltitnnll d'lt"diants (1895•1945). 
Paris, s.d. 

56. La Fidiration /ranraiu dt1 associations chrllitnnts d'ltudiants 1898-1939, mémoire 
de O.E.A., Paris VII, 1982, 1hCsc de 3• cycle en cours. 

·57. A. CoUTROT, La Naissance da G"ides de Franct, Paris, Documcnt 45, déc. 1978. On 
attend bt.aucoup des inves1igations cnueprises p.ar M.• Th. CHEROUTRE, archives impon.antes, 
65 ruede la GlaciCre 75013. 11 n'cn va pas hélas de mime pour les S.D.F. 

í 
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de Philippe Laneyrie sont documentés et pertinents. lis se 
nourrissent tout a la fois d'une pratique personnelle, d'une 
bonne bibliographie comparée, de documents et de témoignages 
oraux 58• 11 y a dans un scoutisme une infinité de thCmes a 
creuser qui concernent aussi bien l'histoire de la pédagogie que 
celle de la spiritualité ou de la vie associative. 

Les ressources concernant les mouvements de l'A.C.S. s'arti
culent a plusieurs niveaux. Tout ce qui peut se faire a Paris ne 
peut se faire en province. Les études thémaúques qui supposent 
de disposer de séries completes de périodiques, voire des archives 
nationales des mouvemenrs seront prioritairement menées autour 
des universités parisiennes ou de chercheurs qui peuvent se 
déplacer. La J.O.C. est le premier mouvement á disposer d'un 
Répertoire des archives centrales de la J.O.C., C.N.R.S.-Institut 
du Temps Présent, 80B rue Lecourbe 75015, 1983, 97, introduit 
par Michel Launay qui souligne l'intéret d'une , approche de 
la classe ouvriCre en tant que groupe sociologique et non pas 
seulement en tant que forcé de contestation syndicale et poli
tique ». Les archives de révision de vie, les carnets de militants, 
les chants, permettent d'aller au creur d'un esprit ce qui « est 
rare pour des archives primaires ». M. A. Walkiers introduit aux 
archives belges 59. S'il n'existe pas encare d'histoire du mouve
ment dans un cadre national, le colloque Cardijn, un homme 
un mouvement, tenu a Louvain les 18-19 novembrc 1982 consti
tue une étape importante dans la connaissance. Un certain 
nombre d'études régionales sont publiées: la comparaison des 
méthodes employées doit inviter a améliorer les conditions 
d'élaboration 60. 

58. L'Ewl"tion du mouvtmtnt dts S.D.F., 1, CRESAL, Sain1-l::ticnne ERA C.N.R.S. 
992, 1983, 185. Centre de documcntation scoute, 9 rue Franchcue 11 Bry-sur•Marne. La 
revue Kim (P. Vaultier, 64 bis rue Bicoquet, 14000 Caen) s'intéressc 11 l'histol'iquc du 
scoutisme dans ses diversn branchcs. La Fidiration des anciens tt anciennu d" scoutisme, 
10 ruc de Richclieu, Paris, mcl sur picd une scction scoutismt l la Bib!iotheQue de l'I.N.R.P. 
29 ruc d'Ulm 75005. En Belgiquc il existe des Archives nationales du scoutisme, 
Volmoberlaun 17, B3000Louvain. 

59. Sourw iniditts ·re[aliv,s aux dibuts dt la J.O.C, 1911-1925, Louvain, 1970. Le 
chanoine J. Dumoulin .auire l'auention sur • Une des sources de J'histoire de l.a J.O.C., le 
fonds Fernand Tonnet ., cinquiCme Congrh national de l'Association des archivistcs de 
l'l::glisc de France (foulouse, 1981), Paris, 1982, 97-102. Tonnet et Cardiin se rcncontrent 
alors qu'ils viennent de lire LeJ Essaims nouwaux, d'Ed. Montiu. De Cardijn I Tonnct 
cene lcurc du 3 janvier 1920: • Un vrai syndicalisme autonomc ... la chosc des jcunes, pas 
de congrégation ou de pnronage. Oc grice f.aites attention ... • 

60. B. CASTIT, Nancy 1925-1935, mémoire de m.aitrise, 1967; A.CoULIEII., Lille-Arras 
1927-1947, mémoirc de maitrisc, 1967; J.·P. PEII.CONTE, Grenoble 1928-1977, mémoire de 
maitrise, 1977; J. SUV.NNE, La J.O.C dans le Midi toulowsain, 3•cycle, Toulouse 1980; 
Thierry Ül:CLERC, La Jnmtlll ouvriiTt chrltimne dan.s l'Hlra"lt 1929--1957, mémoire de 
maitrisc, Montpellier, 1983; L.PEII.OUAS, S0ans de J.O.C J.0.CF. d Limoga, Limoges., 
1978. Parmi les témoignagcs régionaux 1927-1978, SO ans awc la J.O.C dan.s la Df'Ome, 
confronte témoign.ages el organe de la J.C.; 1927-1978 J.O.C-J.O.CF. Rodtz, 1979. Adresse 
de la J.O.C . .1 Paris; 12 av. So::ur·Ros.alie 75621 París Cedcx 13. Archives de la J.O.C.F. 
(moins riches) 246 bd Saint·Ocnis 92400 Courbevoie. 
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La J.A.C. offre aussi de bonnes conditions de consultation au 
53 rue des Renaudes 75017 Paris. Cependant des revues impar· 
tantes ne sont pas complCtes, la remarque est valablc pour la 
J.A.C.F. Comme pour la J.O.C. les dossiers d'affiliation des 
sections présentent beaucoup d'intérCt pour les études régio· 
nales 61 • On manque d'une grande histoire de la J.A.C. Engagé 
pendant cinq ans pour travaillcr au cinquantenaire, Fr. Le Prieur 
a publié avec B. Hervieu, • Les SO ans d'histoire de la J.A.C. et 
du M.R.J.C. •, Études, novembre 1979, 521-539. Travail qui 
présente l'intérCt de proposer une périodisation. Ce qui est dit 
sur l'A.C.J.F. est peu documenté. Ce sont les options actuelles 
du M.R.J.C. qui ont dicté la lecture rétrospective et ses séquences. 
Mais leS aureurs évitent les accents triomphalistes. Les études 
régionales ont une large carriCre devane elles 62• On ne négligera 
pas les biographies de militants tout en prenant du recul vis-a
vis de la composition 63 • 

Deux travaux plus spécialisés ramCnent a l'évolution générale 
du mouvement, J.-Cl. BOULANGER, Évolution du monde rural 
en France et attitude de la ].A.C. de 1930 a 1950, thcse, faculté 
de théologie, Paris, 1976; G. PARAVY, La ].A.C. mouvement 
d'éducation. Sa représentation dans le journal la Croix 1929-1962, 
Lyon 11, 3• cycle, 1981. On attend beaucoup des recherches en 
cours dans la France de l'Ouest. 

C'est une préoccupation récente et moins connue qui a poussé 
quelques intellectuels a s'intéresser aux archives de la J.E.C., 
27 rue Linné 75005. Archives non classées, non répenoriées. 
Peu de sources avant 1946 "'· Un document exceptionnel sur 
les origines, J. BALL, L'abbé Flory 1886-1949, Besan~on, 1978. 

Michel Lagrée est allé aux sources et donne ici l'essentiel de 
la J.M.C. IS rue La Quintinie 75015 Paris, dans une perspective 
solidement historique. 

Deux travaux ont vu le jour sur la J.I.C.F., 7, bd Delessert 

61. Le ?ere de Gensac s.j., Les archives jisuitcs de la province de Toulouse et les 
origines de l'enscignemen1 rural catholique (1919-1945), cinquieme CongrCS de l'A.uociation 
deS archivis1es de l'l:.giisc de France, cf. 1upra, mémoire de maitrise, n. 59. 

62. CUVEL!ER, Lille 1940-1960, mémoire de mailrisc, 1974; A. CHAPUS, Gard 1929-1979, 
Nimes 1979, G. PRAT, L'Aclion calholiqut "'ralt dans l'Hlrault: dt la J.A.C au M.R.J.C, 
mémoire de maitrisc, Montpdlier, 1977; G. TALBOURDET, Pagt1 d'histairt dt la J.A.C 
dans lts Qw-du-Nard, Sain1-Brieuc, 1982. P. l.ACROIX, • La J.A.C. dans le Juraª, Stmaint 
rtligitust SL Claudt, 1979, p. 8-9, 10 et 12 el 1980-1981. l:.tude abordCe en his1oricn et en 
homme de ltrrain. A le grand mCri1e d'enraciner le mouvement dans un passé qui u:mon1e 
au prcmier Ctrclt catholiqut dt 1tllnt1 fondé a Voitcur en 1874. Alors que les Jtuntl 
catholique1 du Jura (A.C,J.F.) sont en plcin essor, deux prétres jouent un róle déterm.in.ant 
pour la s~cialisation agricole. Pour la J.A.C.F., le berceau a été les Vaillanttl du Jura. 

63. Du fondateur,Jacqut1 Ftrti 1898-1967 par H. BEYLARD, Casterman, 1971 au dirigeant 
de la base, ex. F. &mnin 1907-1942, par E. JOULAJN, An¡ers, 1949. 

64. Ch. Roucou, Lt1 Origine, dt la J.E.C tn Franct 1929-/936, mémoire de maicrise, 
1973; thCSe de J<cyde en cours a Lille, Alain MICHEL, Hisrairt dt la J.E.C dt /934 J 
1944. B. MARY, La J.E.C.F. /931-1940, mémoire de maitrisc, Lille, 1981. 
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75016 65 • Encare, une courte étude de J. Dupuy présente 30 ans 
de vie1 30 ans d'histoire, Mouvemenr Caurs vaillants-Ámes vail
/antes, Paris, 1968, 80, et fait naitre le désir d'en savoir davantage. 

Telle quelle et malgré ses insuffisances, cene historiographie 
appuyée sur les assises Caron et Molette, situe sans doute la 
France en bonne place, au moins pour les pays majoritairement 
catholiques. Elle n'en suppose pas moins la poursuite des efforts 
entrepris 66• 

III. DIRECTIONS DE RECHERCHE 

Les quelques propositions qui sont faites ne tendent pas a 
l'exhaustivité. Leur ambition se limite a susciter quelques 
interrogations qui iraient au-dela de la simple mise en place 
chronologique. 11 s'agit entre autres d'aider a la préparation de 
mémoires de maitrise ou de thi:ses dans les Univcrsités 67• 

AJ Les ·origines 

Un cenain nombre de postulats sont admis comme allant de 
soi : ils traversent non seulement la littérature mais l'inconscient 
collectif: l. Le patro n'a été qu'une « réunion de bons gar-;ons •, 
son but fut uniqucment de préserver en récréant. 2. Le scoutismc 
a recruté dans les milieux bourgeois. 3. L'A.C.J.F. était une 
fédération de cercles « rattachés aux paroisses ». 4. L' Action 
catholique spécialisée a introduit « une rupture radicale avcc les 
ceuvres », ce qui relCgue l'A.C.J.F. dans « l'enfer •des« reuvres » 

S. La promótion du laicat est liée chez les catholiques a l' A.C.S. 
A l'A.C.J.F., dans les parras,« le patron en dernier ressort c'est 
le clergé • (Ph. Laneyrie). 6. Le pretre qui était auparavant 
directeur est devenu l' aumónier, limitant son róle au spirituel. 

65. R. OES.\\ONTIERS, Un mouvnntnt d'A.CS.-J.l.CF., mtmoire de maitrise, Lyon, 1969; 
Michel QU1ERCELIN, J-1.CF.•A.Cl. Gtnht tt naiuanct d'unt A.C d'ivangilisation dans lu 
militu.t indlJW!danu franfail, Paris, thtse thiologie, lns1i1u1 ca1holiquc, 1976. 

66. Au Québcc il n'existe qu'une histoire événementielle de G. CLtMENT, Hinoirt dt 
l'Action cazhaliqiu ª" Ganada fran;ai1, Montréal, FidCs, 1972. • 

67. Les deux fascicules, Mimairn dt mait'IUt souttnus tn hiJtoirt canttmpq,aint, dans lts 
uniWTSith franfailts, Cenue d'histoire de la France con1emporaine, université de Paris X, 
1980 et 1983, recensent pour 18 universités un total de 2 838 titres pour les annCcs 1970-
1980: 18, soil 0,64% concerncnt la jeunesse; sur ce nombre 12, soit 0,42 % une organisation: 
Paris X 3; Paris Xltl l; Lille 111 2; Montpellicr 5; Grenoble l. Scule une politique volon· 
tariste appuyCe sur un cours de liccnce et une aide légCre a la rechcrche - prise en charge 
de la daccylographie, les frais de déplacemcnt $0nt plus douteux - permcttra de poursuivre 
ce mouvcment. Ainsi a Montpellier entre 1981 et 1983, 4 nouveaux mémoires ont pu ltre 
menés a bien. 
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7. Les mouvements spécialisés représentcnt un progris absolu 
par rapport 3 la diversité antérieurc. 8. Au moment oll nait la 
J.O.C. (1925-1930) • la classe ouvriére est déchristianisée •· 9. Le 
scoutisme, l'A.C.S., comme les Enfants de Marie, ont finalement 
un recrutement élitiste ... 

On pourrait allonger encare. Tout cela ne demande+il pas 
réflexion? Non pas nécessaircment réfutation, il y a du vrai 
daos ces remarques, mais sans doute correction? 

Une premiCre série de questions doit porter sur le problCme 
"rupture )t ou "-continuité i., en envisageant non seulement la 
théorie: d'évidence elle implique la rupture; mais la pratique, 
en sa diversité. Quelles sont les étapes du changement? N'y a
t-il pas quelquefois une simple modification d'étiquette? Le 
témoin-acteur n'a-t-il pas tendance a majorer l'innovation? Ainsi 
Christophe Roucou a propos de la J.E.C. aflirme-t-il que le 
mouvement fut marqué par trois dimensions : le refus du 
• politique d'abord •, l'importance de l'intelligence de la foi, le 
róle des laics ... ne peut-on en dire autant de l'A.C.J.F. des 
années 1925-1930? Des fédérations d'étudiants, F.F.E.C. ou 
Fédé? Ne faut-il pas souligner, en revanche, cambien la J.E.C. 
bénéficia du réseau de l'A.C.J.F. pour son implantation? Et ne 
pas oublier que trés vite l'état-major de l'A.C.J.F. fut considéré 
comme une • J.E.C.-bis,.? De mCme les liens - tres forts -
entre l'A.C.J.F. et la J.A.C.; ceux de la J.A.C.F. avec les Unions 
de jeunes filies ... ; ceux de la J.O.C. avec le catholicisme social. 
On s'attachera 3 l'inverse 3 montrer comment surgit l'innovation. 
On s'efforcera par exemple de mieux cerner la notion de 
.. mouvement • - une organisation qui supposc une influence 
sur la société globale? - préféré a celle d'reuvre, d'association, 
d'organisation. Mais l'opposition entre .. ceuvres • et « mouve
ments ,., les ceuvres pour les pratiquants, les mouvements pour 
les militants, l'historien sent bien qu'il ne faut pas l'exagérer. 
Le décret du Concile Vatican II sur !'Aposto/ar des /ai'cs, reprend 
la terminologie traditionnelle des reuvres comme témoignage 
de la charité. L'opposition entre ceuvres et mouvements rele
verait • plus d'une interprétation des statuts du chrétien dans 
l'Église, fruit d'une lecture idéologique de l'institution, que 
d'une bonne ecclésiologie "? Dans sa session de Lourdes de 
1981, l'épiscopat fran~ais a mis en garde contre cette dichotomie, 
Catholicisme, X, 44, col. 21. 

Dans la naissance des organisations, sans doute faut-il s'in
terroger sur l'incitation née de la concurrence? Pour les U.C.J.G. 
par rapport aux patronages (et réciproquement); pour l'Union 
universe//e de la jeunesse juive (1923) par rapport aux Unions 
chrétiennes: « créer une serte de Y.M.C.A. juive pour faire 
contrepoids a la propagande effrénée que cette association de 

: ,¡ 
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jeunes gens chrétiens fait dans le monde entier " (cf. in/ra, 
Delmaire); pour les troupes d'éclaireurs catholiques par rapport 
aux Éclaireurs unionistes ... i Sinon mCme évoquer le cas de 
concurrence interne : créer une compagnie de guides pour éviter 
la J.O.C.F., etc.? 

Parmi les causes principales de la fondation il y a bien 
entendu le souci de rechristianiser ou de rejuda'iser. On notera 
la concomitance dans les préoccupations et le vocabulaire : « 11 
faut nous faire missionnaires sinon demain les synagogues seront 
vides•, Le Rayon, 15 juin 1926. 

Les débats sur la dénomination sont souvent éclairants qu'il 
s'agisse du scoutisme catholique - il faut franciser les boy-scouts 
- ou du • C •, catholique ou chrétien? des mouvements d' A.C.S. : 
« Si catholique n'a pas une connotation péjorée dans les cam
pagnes, il ne faut pas non plus laisser aux protestants le monopole 
de l'adjectif chrétien •, écrit le pére Lalande a propos de la 
J.M.C.-cf. infra M. Lagrée. 

B) L'implantation 

Au-dela de la bataille des chiffres - • Cambien avez-vous 
d'embrigadés? • demandait le cardinal Ottaviani á. René Rémond 
- et sans la tenir pour négligeable, i1 faut s'interroger sur la 
répartition daos l'espace des organisations, la sociologie du 
recrutement, les obstacles a la spécialisation. Se méfier des 
témoignages rétrospectifs 68 . L'historien ne doit négliger aucune 
information statistique tout en pondérant les chiffres, un adhérent 
n'est pas un militant; les effectifs du scoutisme qui recrute en 
partie parmi les adolescents ne sauraient sans erreur Ctre 
comparés d'emblée a ceux des mouvements spécialisés. C'est 
surtout par la géographie comparée que les chiffres prennent 
de la valeur. Dans les Matériaux pour l'histoire religieuse du 
peuple fran,ais il ne serait pas inutile de faire figurer ce qui 
peut Ctre rassemblé dans ce domaine. L'étude des implantations 
suppose que se multiplient les études régionales et départemen
tales 69 . Il est assez aisé de préciser l'implantation du scoutisme: 
dans les années 1920-1939 les S.D.F. ont comme domaine de 

68. • A la veille de la guerre, la JAC. était ... absente de cenaines régions, tellcs le 
Languedoc-Rous.sillon ., Daniel GAKCIA, • La M.R.J,C. •• Lt Mondt, 18 scptembre 1983. 
Rien de plus inex:m, mais l'erreur vient ~ut-Cue de ce qu'en efüt les thCmes d'année du 
mouvement s°appliquaknt mal dans une région oü le viticul1eur f!'avait pas une fiené a 
reuouver. 

69. Aux 1ravaux précédemment cités ajouter pour l'Alsace, Charles D!LLINCEK, Dt 
Wisumbourg d Sllma1, SO ans dt J.O.C., Direction des (Euvres, 27 ruedes Juifs, Strasbourg, 
1979 et CI. Sc1101•1•, La J.A.C.-J.A.C.F. dans lt dioúst dt Strasbourg /929--/961, mémoire 
de mailrise, théologie, 1983. 



40 MOUVEMENTS DE JEUNESSE CHRI;TJENS ET JUIFS 

prédilection la France industrielle et urbaine du Nord et de 
l'Est, en liaison avec l'esprit patriote. Dans les années 1936-1937 
une géographie des comités noelistcs révC:le une trCs forte 
implantation dans un nombre limité de dioci:ses dont Paris, 
Versailles et Rouen: faut-il la menre en relation avec l'implan
tati.on des Assomptionnistes? A partir des archives de la J.O.C. 
il serait facile de dresser une carte d'influence, 3 partir des 
sections afliliées en 1939 en établissant une proportion par 
rapport a la répartition socioprofessionnelle au recensement de 
1936 70• 

La géographie jaciste présente des analogies et des différences 
connues avec la carte de la pratique pascale de F. Boulard. Ce 
qui révi:le tout a la fois l'implantation dans la plupart des 
régions a forte pratique mais aussi, les efforts du mouvement 
dans les Ardennes, la Mame et plusieurs départements a la 
frontiCre armoricaine. 

Inversement M. Lagrée attire l'attention sur la présence de la 
J.M.C. a Berre: l'implantation cache ici la présence de Bretons. 

On se méfiera des impressions plus ou moins fondées sur la 
sociologie des organisations. Ph. Laneyrie montrc bien que 
jusqu'en 1932 les S.D.F. eurent plus d'unités en milieu populaire 
que parmi les classes moyennes ou la bourgcoisie. Le scoutisme, 
comme la J.O.C. a done tenu un front pionnier. C'est a partir 
de nombreux patros qu'on été créécs des • troupes ouvertes '"· 
Comme le note par ailleurs Pierre Poujol, a propos des Éclaireurs 
unionistes « si le scomisme a été plutót développé dans les 
milieux bourgeois, il n'a pas poussé la bourgeoisie du coté oU 
elle penche, c'est-8-dire l'utilitarisme et l'éloignement de la' vie 
naturelle et spontanée •. 

Au sein des minorités religieuses il est certain que le mou• 
vement associatif s'accompagne d'un vif souci de l'identité 
culturelle: il a sans doute été premier parmi les Eclaireurs 
israélices: €tre qualifié .. au point de vue juif • recommandait 
R. Gamzon auprés des familles plus que la qualification • au 
point de vue scout • (cf. in/ra, A. Michel). En 1928 est créé un 

70. &ans ce dernier calcul la repr¿senmion canoguphique pcrd buucoup d'in1érCt, cst• 
il bcsoin de l'indiqucr. 11 est clair n¿anmoins qu'il existe une relation entre le nombre des 
sections et l'étai de chririmrl. Comme le montre J. Nizey pour Sain1-l:tienne, si la J.O.C. 
a provoqué un • mouvement de convenion • indéniable, elle rccrute sunout dans les groupcs 
paroissiaux el 4 pr¿sidenu sur S soncnt de i'l:colc proíessionnellc des Frhcs. De mCme 
L.·N. Bcrthe (sur le Nord-Pas-de--Calais) J.O.C. jt u doi1 fDl,jt, l:d. ouvrihe, 1980 contienl 
d'excellenu 1émoignages. 11 esl done profond¿ment inexact d'affirmer uns nuance que• le 
monde ouvrier est né et s'cst d¿veloppé dans un univcrs parfai1ement éuanger au 
catholicisme •· On n'en finit plus de noter les exceptions et l'on uisit bien aussi que 
.)'adhésion i la J,O.C.·J.O.C.F. des migranu étrangers cst souvcnt liée i la ré¡ion d'origine 
en halie ou en Espagnc. l1 y a la un stfrfotypc sur lequcl il es1 bon d'attircr l'aucntion. 
Sur la géographie du scoutisme de premien élémenls smistiques, pour ses différentcs 
branches, dans Cl. LENOIR, Lt ScDl,jtism, franraú, Payot, 1937. 
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badge "'sioniste •, forte est l'audience du réfugié allemand Léo 
Cohn, orthodoxe, marqué par l'influence hassidique. 

Une enquete portan! sur les anciens de la Fédé du groupe de 
Montpellier, entre 1914 et 1939, montre )'importance de milieux 
bien déterminés: sur 29 étudiants(tes) 13 sont fils ou filies de 
pasteurs, 5 d'enseignants, 6 de professions libérales. 

Parmi les obstacles a la spécialisation figure la résistance de 
l'élite dirigeante et de certains clercs, mais aussi les réalités 
sociologiques de milieux oU les hiérarchies traditionnelles sont 
restées plus longtemps acceptées. Ici l'A.C.J.F. marchait bien 
(cas de l'Ardi:che); la... et ce fut fréquent, c'est le danger 
d'émienement qui constitua le frein principal. Il faut tenir 
compte des situations locales. André Latreille rapporte qu'au 
moment ou l'A.C.J.F. de Lyon, sous l'impulsion des jésuites, 
multiplia les groupes spécialisés, lui-m€me et plusieurs de ses 
camarades de la Chronique socia/e furent • assez chaqués de 
cene division qui nous paraissait séparer les différents milieux ••• 
la Chronique a beaucoup hésité sur le moment a y donner la 
main 71 •. 

C) Les méthodes 

Recrutement, démarche éducative, moyens, critique des options 
antérieures, il y a 18 un nombre considérable de questions 3 
approfondir. 

Dans les U.C.J.G. avant 1912 tout membre associé qui souhaite 
devenir membre actif doit faire une pro/ession de foi apri:s une 
demande écrite. 

Cene distinction entre membres se retrouve sous des formes 
diverses dans grand nombre d'organisations. Les patronages 
selon la méthode Timan David impliquaient une progression 
et l'adolescent commern;;:ait par €tre aspirant. Le scoutisme 
repose sur la mC:me démarche : il faudrait se demander si 
l'engagement solennel de la promesse, mis 3 part le Sillon, ne 
connait pas des formules similaires daos les organisations anté
rieures, les unes et les autres dérivées du renouvellemenc des 
promesses du baptime lors de la premii:rc communion? La J.O.C. 
connait toute une hiérarchie de participants - auxquels il est 
plus ou moins demandé. On devine par ailleu·rs que le port 
d'un uniforme n'a pas facilité le caractCre - ouvert • du mou
vement dans le scoutisme; mais vers 1925 il y a un entrainement 
général vers l'uniforme, simplifié, bien au-dela des éclaireurs 
ou des guides. Les Unions diocésaines de jeunes filies, les U.C.J.F. 

71. Lyon le I" avril 1983, !cure i G. Cholvy. 
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y encouragent aussi, avec béret, cravate, jupe et corsage. Orga
nisation ouverte - dans quelle mesure l'est-elle au tout-venant? 
- fi.ltrée, mixte, fermée ... sans doute ne faut-il pas se h3ter de 
trancher a l'intérieur du mCme type d'organisation? Comment 
attire-t-on vers le mouvement? Le purisme des principes s'ac
commode+il des tempéraments de la pratique? Prenant ses 
distances avec le patronage, la J.O.C. recrée, avec certains de 
ses services, des structures analogues: c'est par le ping-pong 
que sont venus a elle certains de ses futurs militants les plus 
éloignés de l'influence paroissiale, parce que - innovation - le 
local est maintenant distinct de la paroisse. 

La pédagogie de l'organisation a+elle pour objectif principal 
de " préserver » - type patronage - en favorisant plus ou moins 
la formation spirituelle etlou en développant les activités pro
fanes, physiques en particulier? De former la personne selon 
les cinq buts du scoutisme? De conquérir en lan~ant dans une 
action missionnaire? Quelles sont les vertus Cultivées? Dans 
quelle mesure l'initiative personnelle est-elle développée? Le 
souci de préserver du monde parcourt tous les mouvements 
confessionnels, mais il faut s'entendre sur le contenu de cette 
expression, elle n'est pas exclusive d'une présence active. Si le 
Sillon veut porter au maximum la conscience et la responsabilité 
civique de chacun (J. Caron), les mouvements qui naissent 
ensuite, scoutisme compris, sont en réaction plus ou moins 
explicite contre le « politique d'abord ,. et le primat de l'action : 
« La politique n'est pas une panacée, elle n'est pas l'unique 
nécessaire. Son invasion nous fait courir trois risques : égarement 
pour chaque individu, division dans nos groupes, compromisSion 
pour le mouvement •, écrit G. Bidault dans les Anna/es de la 
jeunesse catholique le 25 mars 1926. 

École parallele, le mouvement donne plus un savoir1aire 
qu'il ne distribue un savoir. C'est vrai dans l'A.C.S. et dans le 
scoutisme, dans l'A.C.J.F. et les patronages; moins vrai bien 
entendu dans les formations étudiantes. Le scoutisme a redé
couvert l'intérét d'une éducation du semblable par le semblable 
- qui avait fait l'originalité du monitoria/ system de Lancaster, 
dans le domaine scolaire. II se présente comme un complément 
d'éducation (P. Sevin, Le Chef, janvier 1928). Comment faut-il 
comprendre que sa « méthode soit totalitaire »? Le pC:re Forestier 
l'explicite en parlant d'une « méthode d'éducation totalitaire qui 
s'adresse a tout l'homme et pas seulement a son esprit 72 ». Mais 
dans le contexte de la montée des régimes totalitaires, de tels 
propos prenaient le risque d'une interprétation étroite. On 
comprend dés lors l'émotion d'un Bruno de Solages lors de la 

72. e Le scoutisme •• Rtvut dts jtunts, 15 diccmbre 1934. 
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Journée nationale des scouts de France 3 Toulouse le 31 décembre 
1934: • Le mot totalitaire que tant de mouvemen!s aiment 3 
employer de nos jours est dangereux parce qu'il évoque et donne 
a penser qu'on veut tout absorber en soi. Aucune organisation 
pas méme l'Église n'est totalitaire 73 ... pans le vrai, le scoutisme 
coopere avec la famille, l'école, les Eglises, mais la tentation 
existe en effet de les marginaliser. 

De nombreuses pistes se rattachent a la question des buts et 
des moyens mis en ceuvre. L'évolution semble se faire dans le 
sens d'une complexité grandissante. Aux origines, et c'est bien 
naturel pour les organisations confessionnelles, il y a la piété, 
un domaine d'ailleurs fort vaste, car il y a lóin de la récitation 
du chapelet aprC:s l'écoute d'une instruction, au commentaire 
d'Évangile des mouvements spécialisés, avec toute une panoplie 
de procédés intermédiaires. Les commentaires d'Evangile dans 
les cercles d'études ou dans les bulletins ont préparé un 
affrontement direct avec le texte, naturel dans les mouvements 
protestants mais perfectionné par une lecture guidée, telle que 
la propase, par exemple, une Suzanne de Diétrich en 1954, 
avec Le Dessein de Dieu, itinéraire biblique. Les retraites, les 
récollections, les pelerinages entretiennent une piété collective 
ou réveillent une foi somnolente. 

Le jeu est l'autre élément essentiel entrant dans les pro
grammes d'urie organisation de jeunesse. Pour l'adolescent le 
jeu collectif est une occasion de prendre sa place dans la société. 
11 permet l'initiative et l'invention créatrice. Désintéressé, il 
donne le sens du « gratuit ». De tout temps il a done été 
considéré comme ayant valeur éducative. II a été intensément 
pratiqué dans les patronages avant que la gymnastique et le 
sport n'en constituent des prolongements plus élaborés qui. 
supposent aussi des moyens plus riches. Mais c'est bien entendu 
le scoutisme qui luí a accordé une fonction toute paniculiere. 

Nul mouvement qui l'ait absolument ignoré, mCme si l'accent 
s'est déplacé en mCme temps que 1'3.ge des participants. Pour 
nombre d'anciens jocistes les loisirs étaient « le service le plus 
performant •. La J.A.C. des années 1930-1950 a multiplié dans 
ce domaine les initiatives, on sait le succes remporté pai les 
Coupes de la joie. Sous-jacente, mais constamment présente, est 
la préoccupation d'assurer des loisirs sains aptes 3 détourner la 
jeunesse des jeux que la morale réprouve. II faudrait suivre ici 
dans son cheminement le passage d'une attitude de condam
nation quasi absolue á des formes de présence dans lesquelles 
les censeurs séveres dénoncent la compromission. Ainsi en est
il du bal public, impérativement interdit aux Enfants de Marie 

73. La philosophic du scoutismc, Pour ritablir unt chrititnti, Spcs, 1938, p. 131, note l. 
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comme aux membres des Unions chrétiennes, puis progressive
ment admis 74• Rémy Fabre montre fort justement sur qlielles 
considérations s'appuie la théorie du camp d'abord destiné a 
soustraire aux mauvaises influences, puis mayen de recrutement 
avant de devenir l'un des segments essentiels de la pédagogie 
du scourisme: « Une semaine de vie au camp vaut six mois de 
cours théorique 75 • • Des études sont a entreprendre sur la 
veillée, le feu de camp, etc. 

Les méthodes des mouvements se formulen! souvent en trois 
príncipes: • Promesse, loi, B.A.• pour le scoutisme 76, .« Piété, 
étude, action • pour l'A.C.J.F., • Voir, juger, agir • pour l'A.C.S. 
Les recherches visent 3 un équilibre entre le corps et l'esprit, 
le développement de !'esprit d'initiative, le gofrt de l'action, 
« autant 4'éléments de l'éducation jociste (entre autres) qui 
semblent dériver du scoutisme », écrit Michel Launay. L'orga
nisation en petites cellules autonomes se retrouve aussi bien 
dans le systeme des patrouilles que dans la section jociste, jéciste 
ou jaciste. Type d'organisation allant de pair avec une coordi
nation hiérarchique tres élaborée. Les mouvements obéissent 3 
une impulsion nationale que ponctuent les campagnes d'année, 
de grands rassemblements, et qu'appuie une presse spécialisée 
destinée aux cadres. La formule jociste de la méthode d'enquete, 
de la réunion de vie et d'influence est appliquée avec plus ou 
moins de bonheur dans les autres mouvements d'A.C.S. 

A l'A.C.J.F., dans les Unions chrétiennes, comme dans l'A.C.S. 
des années 1925-1950, se sont multipliés les « services •, locaux 
récréatifs, foyers d'accueil, placement, épargne, cours par cor
respondance, mutuelles, etc. Au nom de la distinction entre le 
sacré et le profane et dans des intentions antiségrég3tionnistes, 
ces services ont été considérées comme des « suppléances 
d'Église • 77 et l'on a souhaité leur disparition. On peut ·se 
demander si cette critique ne releve pas d'un certain angélisme? 
Et que! en a été le résultat? Sans oublier que les organisations 
elles-memes, du patronage a la J.A.C. étaient des suppléances 
chargées de pallier les !acunes de la pédagogique scolaire, soit 
qu'elle ait sóustrait les adolescents 3 leurs divers milieux naturels, 
soit qu'elle ait ignoré la dimension religieuse de l'homme. 

74. Cf. G. CHOLVY, e La rcligion, la jeunesse et la danse •, Oúiwti ti loisin dans les 
10ditis ouidentalts au x1>.•siiclt, Colloque de l'université d'Amiens (novembre 1982), 
Abbcville, 1983, 137-147. La J.A.C. fit des efforu en faveur du renouveau des danses 
uaditionnelles. Une autre forme de présence scrait a saisir dans la !une centre les chansons 
mondaines. A Langogne (Lozi:re) en 1938 un militant jociste persuade un camarade de 
chanter avec lui - nos bonnes chansons en patois du pays. M.liintenant tous deux chanten! 
ensemble ces chansons •· 

75. J. PEYRADE, ScoulS tt guidts dt Franu, Pari~ fayard, 1961. 
76. Ce e sont les bases de la formation morale du scoutisme. Sans eux il n'y a i>oint de 

vrai scoutisme •, H. Van Effenterre, cité. 
• 77. Y. CONGAi!:, Vrait ti /aussts Rl/orma dans l'Eglút. 
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Une interrogation sur les méthodes ne peut faire l'économie 
d'une analyse critique de chaque organisation. Celle qui vise le 
patronage a été fort bien formulée en 1897 par les Lettres d'un 
militant de Jacques Debout, le bréviaire des premiers sillonistes: 
au patro on interdit toute initiative, on condamne toute discus
sion; on traite les jeunes gens en élCves, on empeche tout 
apostolat au-dehors? Le patronage serait done un ghetto, le 
profil de ses cadres laics plus proche de celui du meneur de 
jeu que du militant. Au contraire • La J.O.C ... ce n'était pas un 
patronage • (Paul Bacon) ... « c'était le contraire du patronage, 
garderie, loisirs, refuge • (F. Bouxom) 78• Que ces critiques soient 
partiellement fondées, c'est une évidence. Mais il convient de 
ne pas généraliser : il est non moins certain que les patronages 
sont tres divers et que nombre d'entre eux, 3 une étape de leur 
existence, furent 3 la fois ghetto et vivier. Lors de l'Assemblée 
générale des catholiques du Nord en 1880 est formulé le va:u 
de « faire des patronages non seulement des reuvres de préser
vation mais de former dans leur sein des hommes et des 
chrétiens prets 3 l'action •. L'intéret que leur portent les 
sillonistes, les jocistes et les jacistes, sinon les S.D.F., montre 
bien que ces mouvements - dont beaucoup de membres étaient 
issus - les considerent comme un vivier. L'exemple normand 
qu'expose N.-J. Chaline n'est pas une exception, meme si la 
personnalité d'Ed. Montier a donné aux Phi/ippins, avec l'appui 
de l'archeveque de Rouen, une coloration silloniste accentuée. 
« Les patros, c'était intéressant .. , reconnaissent d'anciens jocistes 
qui ont fait la leurs premiCres armes. Une fois les amarres 
larguées, le devenir des anciens est, d'évidence, varié : depuis 
l' Ajaccien Tino Rossi - l'initiation au chant, a la musique dans 
les milieux populaires doit beaucoup a la formule - jusqu'au 
Parisien Jacques Delors, en passant par des milliers de religieux 
et de pr€tres et des centaines de milliers d'hommes et de femmes 
ayant reuvré dans l'orbite des paroisses cu conservé de leur 
passage au patro une certaine expérience de la vie collective, 
une formation a la piiere et bien des « talents • dans de nombreux 
domaines... Les défenseurs du patro invoquent non sans de 
bonnes raisons le caractCre démocratique du recrutement « libre 
service ouvert 3 la masse et gratuit,. 79, l'emploi de moyens le 
plus souvent modestes - c'est une erreur de ce point de vue 
que de focaliser l'attention sur les grands patronages parisiens; 
le bénévolat de cadres sortis du rang (ce n'était pas toujours le 
cas); la réponse a un besoin social lié a la prolongation de la 

78. Témoignages oraux, ;ournée du 2 octobre 1979, ciL supra. 
79. Paul PISTRE, Histoirt du Ctntrt catholiqru dt jtuntnt dt Bizim (1944-1979). Béziers, 

1979, 21, recherche comparée en cours sur les patrona.ges catholiques et Jaiques de la ville 
dans l'Enue-deux•guerres. 
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scolarité. Par comparaison les équipes sportives, les chorales, les 
troupes scoutes, les sections de l'A.C.S. sont beaucoup plus 
élitistes, pratiquant d'une fa~on ou d'une autrc une sélection 
dans le but de recruter les meilleurs. On doit d'ailleurs poser 
la mCme question pour les patronages, la tendance élitiste n'cn 
a pas été absente. Mais la principale critique que l'on peut faire 
a la formule tient dans la conception du róle du directeur-pere 
qui découlait des conseils de direction donnés par les grands 
fondateurs. Dans quelle mesure et comment fut-elle vécue? 
Bien évidemment il faut tenir compte des tempéraments indi
viduels. 

Les causes du dépérissement des patronagcs sont diverses: 
les unes externes, la diffusion du modele bourgeois de la famille, 
l'autonomie plus grande des bandes de jcunes, la concurrence 
des associations sportives ... ; d'autres internes, la sclérose du 
modCle, mais aussi... la raréfaction des vicaircs et l'indifférencc 
ou l'hostilité de !'élite des clercs et des lares misant sur le 
militant. 

Le scoutisme rencontre autant de défenseurs que de sévCres 
censeurs. Les jécistes le percevaient souvent comme favorisant 
l'évasion par rappon au milieu scolaire. A Besam;on, un abbé 
Flory le jugeait néfaste a de solides études - et pourtant, parmi 
ses anciens ... ! - réactionnaire, infantilisant, fascisant ... 
Ph. Laneyrie y voit une • magistrale récupération des tendances 
oppositionnelles des adolescents •· Mouvement de jeunes • coiffé, 
contrólé, orienté Par des adultes, mais qui, s'inscrivant dans le 
champ des loisirs, est potentiellement susceptible d'une appro
priation au moins partielle par les jeunes eux-mémes 80 •• Aline 
Coutrot voit juste semble-t-il en soulignant le contraste qui 
existe entre la modernité de vues religieuses et pédagogiques et 
la société passéiste que le scoutisme (fran~ais au moins) appelle 
a reconstruire. 

Les mouvements spécialisés, longtemps opposés aux auires 
organisations dans une serte de discours officiel n'admettant 
guCre la critique, sont maiiltenant exposés eux aussi a des 
analyses fort séveres. Elles portent sur la cléricalisation, le poids 
des aumóniers • dans les organisations de jeunesse, le prétre (en 
en pourrait dire autant du pasteur) est le permanent 81 •; le 
simple changement d'étiquette 82; • le danger de substituer une 
rédemption temporelle 3 la réde¡nption du Christ 83 •. Mais aussi 
sur les inconvénients du fractionnement: malgré la spécialisation 

dt:~n~:;;;~~•s~\~1~i;:n~~.tc1!:◄.A complé1cr par la Dtiuitmt portit d, /945 au dlbur 

81. Y. TllANVOUEZ, • L'Action a.tholiquc, ses militants et ses aumónicrs •• Histoirt dts 
cotholiqua en Fronu, .Éd. Priv.at, Toulousc, 1980, p. 435. 

82. lo., ibid., p.437. 
83. Abbé Guérin, 1954. 
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la J.M.C. s'intéresse surtout aux pecheurs, la J.A.C. ignore 
largement les ouvriers agricoles, la J.O.C. ne mord guere parmi 
tes ouvriers du bcitiment qui comptent dans les années 1950 une 
forte proportion d'immigrés. A cause de la spécialisation, le 
fossé grandit entre la J.O.C. et les autres mouvements, l'A.C.J.F. 
vele en éclat en 1956. La faille la plus sensible du dispositif 
tient peut-etre dans la volonté d'appliquer aux différents milieux 
des options pastorales qui ne tiennent pas suffisamment compte 
des identités régionales. L'enjeu était moins important pour la 
J.E.C. - ses militants participant de la culture nationale - que 
pour les mouvements enracinés dans un tissu populaire: on 
s'interrogera sur-.. .Ja confusion entretenue entre l'ouvrier plus 
déchristianisé (ou non christianisé) de certaines banlieues rouges 
et le délaineur mazamétain; entre les paysans de la Creuse et 
ceux de l'Aveyron: dans ce dernier diocese la J.A.C. s'appuyait 
sur le maintien d'une chrétienté familiale et rurale demeurée 
vivante jusqu'aux grands craquements de civilisation du milieu 
du siCcle. Confusions pondérées, il est vrai, par l'intelligence 
que l'on doit préter aux états-majors diocésains, d'une part, 3 la 
diffusion de modeles uniformisants de la culture (dont les 
mouvements furent l'un des vecteurs) d'autre part. 

Dégager une élite c'était risquer d'abandonner le • tout
venant •. Centrer l'action pastorale sur les militants, c'était faire 
sentir aux autres qu'ils ne l'étaient pas, chrétiens de nom, 
chrétiens sociologiques ... indiquer que les • gars intéressants • 
c'étaient ceux du dehors. Mais l'élitisme n'est que l'aboutissement 
de toute orientation qui majorerait indUment ses exigences: 
spirituelles, morales, sociales, sportives ... En France l'accord 
entre Patro et A.C.S., l'un et l'autre complémentaires comme 
le souhaitait Paul VI le 23 janvier 1964 en recevant les dirigeants 
de patronage, n'a pas correctement fonctionné. Il a semblé 
qu'une formule füt exclusive de l'autre. 

Ceci montre cambien il a été difficile au xxe siCcle d'admettre 
ces formules plus souples qu'une moindre centralisation avait 
pu faire coexister au x1xe siCcle. Dans un mouvement confes· 
sionnel la tendance permanente consiste 3 tirer vers le spiritutl 
la réflexion et l'action qui en découlent. Mais taus les membres 
n'y sont pas préparés ni parfois méme attirés. La tendance 
inverse est de s'enliser dans l'activisme et de ne pas accorder a 
la formation spirituelle l'attention prioritaire qu'elle réclame. 
De la des tensions, des crises, des débats. Au Congres de 
l'Association protestante pour l'étude pratique des questions 
sociales Emmanuel Sauter, secrétaire général des U.C.J.G. 
répond en 1897 a ceux qui se préoccupent • du déclin de la 
piété chez nos jeunes gens. Je ne erais pas que le remede 
consiste a les grouper dans un but exclusif d'édification et 
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d'études bibliques, mais de leur fournir en méme temps et sur 
le méme terrain ... une occasion d'activité personnelle ». 

D) L'encadrement, les rapports avec les Églises 

Dans toute organisation de jeunesse il faut nécessairement 
S'interroger sur la part respective des dirigeants jeunes et adultes 
aux différents niveaux des interventions. 

Apres l'acceptation souvent naturelle du róle des classes 
dirigeantes, sont venues les remises en cause progressive. 
L'A.C.J.F., les Unions chrétiennes - en 1924 le président du 
Comité national est le comte de PourtalCs -, le scoutisme ont 
un encadrement late formé par !'élite sociale de tradition; on 
soulignera le róle de nombreux hobereaux souvent officiers 
supérieurs. Les années 1930 précipitent le changement avec la 
division 'de l'A.C.J.F. en mouvements spécialisés. Comme l'écrit 
le 4 octobre 1934 Marc Scherer a André Colin : 

Ce n'est point par hasard ... que depuis quelques années l'A.C.J.F. 
marque une défiance· a l'égard de l'expression .. classes dirigeantes "· 
L'expérience des mouvements spécialisés, notamment J.O.C. et J.A.C. 
a momré que chaque classe pouvait trouver en elle-mCme ses propres 
dirigeants parfaitement aptes ... La révélation des dirigeants de classe a 
fait doutcr de la néccssité, voire de la légitimité des classes dirigeantes. 

Cene affirmation, vraie au niveau national - elle le sera moins 
au lendemain de la guerre vers 1947 comme René Rémond en 
a fait la remarque - l'est-elle aussi au niveau de la fédération, 
dans les dioci:ses, dans les secteurs? Vers 1936 l'état-major de 
l'A.C.J.F. croit profondément a une collaboration horizontale 
entre les classes (R. Rémond). Mais la réalité a pu étre bien 
différenre. Dans la J.A.C. et la J.A.C.F. naissantes, les dirigeants 
issus des milieux de grande culture ou des vieilles familles 
exercent des responsabilités importantes. Le premier président 
national de la J.A.C. Jacques Ferté est un grand fermier du 
Soissonnais. Les anciens des Ecoles d'Angers et de Purpan vont 
cótoyer des dirigeants issus des milieux beaucoup plus modestes 
de la petite et moyenne paysannerie. II faut alors et roujours se 
poser la question du role exact des aumóniers qui, le plus 
souvent, se renforce. Ainsi la démocratisation des responsables 
se serait-elle accompagnée d'une dépendance plus grande vis-
3-vis des aumóniers, au moment méme oll la hiérarchie entendait 
exercer un contróle beaucoup plus étroit que nagui:re sur ce 
qui devenait l'Action catholique. A en croire certaines confi
dences il est méme certain qu'au sein de l'A.C.J.F., les dirigeants 
lai'cs, tout chitelains ou autorités sociales qu'ils fussent, aient 

i) ¡, 
-•1 
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cu du mal 3 ne pas paraitre subordonnés aux clercs. Dans le 
bas Vivarais, Joseph de Malbosc, chatelain de Berrias, a été 
pendan! dix ans le jeune et trés actif président de la Jeunesse 
catho/ique du bas Vivarais. Avec la nomination en 1910 de 
l'abbé de Casteljau comme directeur des CEuvres, les relations 
se dégradent. En 1915 J. de Malbosc écrit que • le clergé volens 
nolens ne veut avoir du late, dans sa participation aux reuvres, 
que son nom et son argent 84 ». 

Cene emprise des clercs, assez naturelle vis-3-vis de jeunes 
dirigeants des milieux populaires, se manifesta aussi dans des 
organisations d'étudiants. II faudrait s'interroger de méme sur 
le role des pasteurs et des étudiants de théologie a la Fédé et 
plus encare dans les Unions chrétiennes apri:s le départ des 
intellectuels. Trois prétres ont joué un róle capital dans les 
origines de la J.E.C., l'abbé Flory, le pére Valensin, le pere 
Dieuzayde. 

Face aux mouvements, les milieux dirigeants des Églises sont 
passés par différentes étapes. La méfiance tout d'abord, et ceci 
est valable pour toutes les organisations nouvelles, 3 .qui l'on 
n'abandonne volontiers que le terrain perdu. L'intérC!t ensuite, 
et la confiance avec les premiers succi:s. Intérét qui ami:ne au 
contróle, confiance qui débouche sur la théorie du mandar : le 
mouvement obtient un monopole pour un milieu donné mais 
il en doit compte a l'épiscopat. Revient ensuite le temps de la 
prudence avec les tentatives qui se font jour d'intervention dans 
le .temporel, la vigilance enfin quand les prises de position des 
équipes dirigeantes créent des tensions internes. Dans la montée 
de I'influence des clercs on ne doit pas exclure les réflexions 
que nombre d'entre eux ont pu faire sur le recul de l'influence 
des classes dirigeantes. Encare fallait-il former de nouveaux 
dirigeants lates. La jeunesse et l'inexpérience de beaucoup, leurs 
fréquents départs, conduisaient inévitablement 3 faire reposer 
le mouvement, surtout les fédérations et plus encare les sections, 
sur les épaules de l'aumónier. Un récent travail sur la J.O.C. 
dans l'Hérault conclut daos ce sens ... une chose est claire, des 
prC!tres 3. la base» ont eu un róle fondamental. « Je pense, avec 
le recul du temps que les aumóniers ont été les véritables 
patrons de la J.O.C ... les continuateurs 85• » La méme conclusion 
a été tirée pour la J.A.C. dans le méme département. La 
médiation des adultes n'était-elle pas de toute fa~on indispen-
sable? • 

Renouvelée selon les orientations données par Pie XI autour 

84. J. DE MALBOSC avait voulu menre en garde contre l'A.F. De Casteljau ne vou!ait pas 
de polilique c'est-a-dire ne regardait pas aux opinions Ion des affiliations. 

85. Témoignage de Max Fraysse recueilli par Th. Duclerc, cité supra note 60. Pour la 
j.A.C. cf. G. PRAT, cit. supra. note 62. 
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du thCmc du mandat 86 l'Action catholique spécialisée s'est 
cependant heurtée a la hiérarchie principalement dans les vingt 
années qui ont suivit la Seconde Guerre mondiale, conflits plus 
précoces en France, plus tardifs dans d1autrcs pays comme 
l'Espagne. On peut penser que la hiérarchie s'est cependant 
micux accommodée de « mouvements spécialisés morcclés par 
milieux que d'une puissante organisation dirigée par des lates 87 •. 

Contestés par certains de lcurs membres ou par une opposition 
venue du dehors les dirigeants nationaux ont cu tendance a 
revendiquer le caractCre d'Églisc de leur mouvement, c'cst-3-
dire le monopole qu'il détient pour un milieu donné. Mais 
inversement, et daos le mCmc temps, les mCmes dirigcants 
refusaicnt de se plier aux mises en garde des évCques centre 
certaines de leurs intcrvcntions daos le domaine profane, inter
ventions .a travers lesquelles, pensait-on, ils compromettaient 
l'Église toyt entiere sur le terrain de la poliiique. De la une 
série de tensions qui débouchent sur les crises graves, en 
particulier en 1956 et en 1965 88• 

Pour y avoir été moins visibles ces tensions n'ont pas épargné 
les organisations protestantes, qu'il s'agisse des rapports entre 
les U.C. et les Églises avant 1940 ou des difficultés provoquécs 
par l'engagemerit de la Fédé (principalement) lors de la guerre 
d'Algérie, sans parler de la grande crise de contestation interne 
commune a toutes les organisations de jeunesse en Europe 
occidentale autour des remises en cause culturelles de 1968. 

E) Les dimensions internationales 

On peut ordonner ces pistes de recherche dans quelques 
directions principales: que! fut le róle des exemples étrangers 
dans la naissance et l'évolution des organisations d'un pays 
donné? Quelle expérience internationale les membres, les mili
tants, les dirigeants ont-ils pu acquérir gr.ice a leur organisation 
et- a ses ramifications ou ses contacts avec d'autres nations? 
Que! fut l'impact des grandes rencontres du type Jamboree, 
congres ou rassemblements internationaux? Comment des 
échanges réguliers ont été organisés et quel en fut le résultat? 

86. M••GuEIUtY, L'Action catholiqut, Paris, Blund et Gay, 1936, 633. 
87. Y.·M. Hilaire, • Le mouvement eatholique en France •, Politica. 
88. Cf. L. DE VAUCELLES, • Essai sur l'histoire et les difficultés présentes de l'Action 

ca1holique-, Erudts, n°340, 1974, 421-436. A.CJ.F. 1886·/956. Signifeation d'unt cris,: 
analyu tt documtnu, Paris, !::d. de l'l:pi, 1954, 95; A. VIAL, La Foi d'un paysan, /'impasu 
dt l'A.CJ.F., Paris, i;d. de l'l:pi, 1967. Sur la cri~ de 1956 Rtnl Rbnond intm,itu!I pa, 
Aiml Savard, Le Centurion, 1976 rouvre le dossier; cf. du méme, • L'A.C.J.F. et la jeunesse 
_ouvrihe •, La Vit inttllututtlt, mar, 1956. 

. ~ 
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Quelle influence les militants d'un pays donné ont-il imprimée 
a l'organisation internationale du mouvement? 

Plusieurs expériences ont rapidement débordé les frontiCres 
du pays oll elles avaient pris naissance. Dans ce domaine d'une 
histoire comparée nous en sommes aux balbutiements. Du coté 
catholique c'est vers l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, la France 
et la Belgique qu'il faut principalement rechercher les modeles. 
Du cóté protestant, c'est l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, 
les Pays-Bas, la Suisse qui inspirent l'imitation et l'adaptation. 
A l'ltalie reviennent les modeles de la Congrégation ou de 
l'Oratoire, celui de la Jeunesse italienne. La France, par les 
patronages, la Société de Sain1-Vincen1-de-Paul, l'A.C.J.F. - elle
mCme tributaire d'expériences suisses en particulier -, par le 
Sillon, puis par le relais de la J.O.C. beige avec la J.A.C. 
(principalement), a inspiré d'autres créations. D' Allemagne 
viennent les Vereine - dont le Gesellenverein de l'abbé Kolping, 
les Jünglingsvereine enracinées dans la tradition des compa
gnonnages et des expériences de vie dans la nature. De 
l'Angleterre le modele des Y.M.C.A. et du scoutisme. A. Michel 
montre l'influence exercée par les Chomerim sur les Éclaireurs 
israélices de France. 

Les rencontres entre dirigeants, entre organisations occupent 
une place considérable dans l'Entre-deux-guerre: Jamboree, 
congres de Pax Romana, pClerinages a Rome. Mais c'est des le 
milieu du x1xe siecle que les Unions chréciennes tissent entre 
elles des liens étroits et c'est sous le poniificat de Léon XIII 
que les premieres rencontres entre jeunes catholiques donnent 
a l'A.C.J.F., par exemple, une ardeur nouvelle. Au lendemain 
de la Premiere Guerre, c'est la jeunesse qui amorce le rappro
chement entre anciens belligérants Q.-Cl. Dclbreil, Les Catho
liques franfais el les tentatives de rapprochemenl franco-allemand 
1920-1923, Paris, 1972). Les liens avec les Églises, les relations 
entre mouvements - assez limitées dCs lors que l'on passe d'une 
confession a une autre : le scoutisme fut sans doute le creuset 
le plus actif des contacts momentanés - ouvrent les jeunes a 
des dimensions européennes, voire mondialistes pour la J.A.C. 
de l'apres-guerre avec le M.I.J.A.R.C. Dans les mouvements 
confessionnels les mises en garde centre le totalitarisme - cf. 
les Lettres á Jean-Pierre du pere Dillard, 1938 89 - ont prémuni 
centre les tentations de l'hitlérisme et du communisme 90• Lors 

89. Un Roben d'Harcourt par excmple ~ue un róle considérable: par ses kriu sur 
l'Allemagne: nazie. lb sont diffusés par la presse dei organiu.tions. 

90. C'e:st en 1939 que Man: Schérer publie au Cerf Communistts tt catholiqua: • qu'on 
le veuille ou non - éait·il - les communistes ne pcuvenl étre t. l'ai~ dans la lutte 
antifasciste ... il n'y a pas de différence de nature, mais seulcment d'aspccu, entre la violcnce 
fasciste et Ja violcnce communiste, entre la démission des masses aux mains d'Hitler et la 
démission des masscs aux mains de Staline •· 
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du Congri:s régional des 11-13 novembre 1938 des U.C.J.G. a 
Saint-Maurice-de-Cazevieille (Gard) H. Bruston met en garde 
contre • l'appel des tendances du monde • : • La justice du 
monde a pour fruit la violence, la force, l'hitlérisme. • Que l'on 
sacrifie a la classe, a la race ou a l'État et « l'hommc n'est plus 
qu'un instrument •· • Quant a l'antisémitisme, c'est une réaction 
conue le prophétisme hébreu, c'est le vieux rappel des vieilles 
idolcs. » Juifs, catholiques, protestants, au demeurant partagés 
aux nivcaux des options politiques, se retrouvent néanmoins 3 
la veille de la guerre, unis sur ces príncipes fondamcntaux. 

On s'interroge sur l'influence qu'on put exercer les militants 
sur le cours des événements ou l'évolution de la société dans 
leur pays respectif. Apri:s une période aux accents plutót 
« triomphalistes •, des jugements sévCres sont prononcés. Certains 
en viennent «ase demander si l'Action catholique, con~ue pour 
transformer l'espace social par la force du christianisme, n'avait 
pas surtout produit une mutation de l'espace catholique 91 •· 

Nul doute, en effet, que les membres des organisations de 
jeunesse n'aient joué un róle déterminant au sein des institutions 
de leur confession respective 92• Peu de membres actifs des 
communautés israélites qui ne soient anciens éclaireurs. Le 
scoutisme protestant, la Fédé ont donné la quasi-totalité des 
cadres pastoraux des Églises réformées. Le scoutisme, les mou
vements spécialisés, d'autres organisations ont peuplé les sémi
naires - mais le recruternent de ces derniers a toujours été plus 
large - et les mouvements adultes. Mais la réponse est plus 
réservée en ce qui concerne les institutions civiles, et particu
lii:rement les partís politiques. Le scoutisme catholique a plutót 
orienté vers les professions sanitaires et sociales. On retrouve la 
postérité du Sillon dans la Jeune République et les débuts du 
M.R.P. C'est l'A.C.J.F. d'avant la spécialisation ou dans ses 
débuts qui a fourni les cadres de la C.F.T.C. et du M.R.P. En 
1979 pour les élections européennes chacune des quatre listes 
en présence comptait dans ses dix premiers candidats un anden 
jaciste. La remarque a été faite que si le P.S.U. avait formé une 
liste il y aurait eu un cinquiCme jaciste dans les premiers. Le . 
devenir des jécistes est également trCs divers et plus difficile a 
suivre. Ancien jociste de Rodez, Roben Duval témoignait de ce 
que, président durant de Jongues années de la Caisse d'allocations 
familiales du Taro, il avait en face de lui quatre anciens jocistes, 
qui représentaient la C.G.T., la C.F.D.T., F.O. et la C.F.T.C. 93• 

91. Y. TRANVOUEZ (cité supra, note 81), p. 443. 
92. M. FAURE, J. CoUTOULY, B. LAMllEKT, • Lts militants d'ori1inc chréticnnc ., fuprit, 

. avril•mai 1977. 
93. J. GALAUP (21 avril 1978) in 1927-1978 Rodtz, Cinquantitme anniwrsairt de la 

J.O.C 
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Une occasion de souligner cependant une différence entre les 
diocCses aux fortes assises chrétiennes comme celui d'Albi et 
d'autres diocCses plus détachés oU le recrutement des mouve
ments a été beaucoup moins large. 

F) La spiritualité 

Daos quelle mesure les organisations puis les mouvements 
ont-ils contribué a faire naitre un nouveau type de chr'étien? 
Comment l'éducation de la foi a-t-elle été conduite de l'inté
rieur? Quelles théologies ont influencé cette spiritualité? 
Comment fut-elle mise a la portée des militants? Dans quelle 
mesure le renouveau scripturaire est-il redevable • aux mouve
ments? Autant de vastes questions qui demandent une étude 
approfondie difficile a mener. 

On sait les Y.M.C.A - U.C.J.G. sont liés a un réveil, comme 
le montre bien Régis Ladous. 11 souligne un trait fréquent : une 
allégresse a tourncr la modernité au service du Christ. La 
réflexion des jeunes chefs Éclaireurs franc;ais fut orientée vers 
la psychologie • cultivée sur le fond piétiste hérité des Unions 
chrétiennes • U, Pellegrin). En 1923 le commissaire Breittmayer 
publie Sois un chef, ouvrage qui contribua a motiver séricusemcnt 
les cadres en matiCre d'action religieuse. Le Réveil - a partir 
de 1925 l'influence de la Brigade des pasteurs de la Dróme -
a contribué a stimuler chez les jeunes un besoin de redécouvrir 
l'Église, alors que la restauration néo-calviniste - A. Lecerf, 
P. Maury - offre une base doctrinale plus ferme. A partir de 
1933 l'ceuvre théologique de Karl Barth - Paro/e de Dieu et 
paro/e humaine -, atteint les jeunes cadres les plus intellectuels 
des Éclaireurs, et bien entendu les étudiants de la Fédé, mais 
beaucoup moins les Unions chrétiennes. Plusieurs commissaires 
É:U. théologiens comme Gastambide, Jousselin, H. Bruston, y 
contribuent. Dans les mouvements catholiques la réunion des 
militants est marquée par le commentaire d'Évangile. Beaucoup 
d'aumóniers - jocistes en particuliers - sont trCs exigeants du 
point de vue spirituel. Les Méditations jocistes du pi:re Plus 
connaissent un succCs international. Il semblerait que l'influence 
des jacistes ait été de quelque poids dans certaines régions pour 
continuer de gagner les jeunes générations catholiques a l'idée 
d'un Dieu d'amour faisant reculer l'image du Dieu redoutable: 
• L'immense intéret de la J.A.C. tient a ce qu'elle nous faisait 
dépasscr cene crainte 94. ,. Mais ce serait une grosse erreur que 
de dater des années 1930 la découverte du Bon Dieu, liée de 

94. A. VIAL, La Foi d'un paysan, Paris, 1967, p. 54. 
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fait a la penetration des courants ultramontains a partir des 
années 1840 (Liguori, d'Alzon, Chevrier, M•' de Ségur). 

y~--:-,--· 

Michel Lagrée montre que le débat entre évangélisation et 
humanisation a été précocement vécu par la J.M.C. dont les 
responsables se heurtent aux Abris du marin, c'est-3-dire a -~· 
l'institution protectrice. 

• La grande question de l'influence réelle des organisations de 
jeunesse est loin d'etre tranchée. Daos la France de 1940, dit
on, elles encadrent un jeune Fram;ais sur sept. Le pCre Pie 
Duployé considCre qu'a la veille de la guerre les loisirs d' « une 
masse énorme de jeunes » oscillaient « entre Fernandel, Tino 
Rossi, la peche a la ligne et le Miroir des sports"·• Pourtant 
un observateur extérieur avisé, Baldur Van Schirach, dans 
l'organe de laJeunesse national-socialiste en janvier 1939, constate 
qu'<t il n'y a en France qu'un groupe de jeunesse, celui de la 
Jeunesse . catholique, qui ait dCs maintenant une influenc.e 
accusée dans la vie de la France réelle. Son organisation est 
rernarquable ... L'Église s'est tres vite consacrée a l'éducation 
extrascolaire de la Jeunesse 96 ~. Ces propos, qui rnériteraient 
assurérnent d'etre cornplétés en ce qui concerne les organisations 
protestantes, - bien erttendu minoritaires, mais alors tres vivantes 
- paraissent trouver une confirmation partielle daos la politique : 11 

de la jeunesse suivie a Vichy. On peut penser en effet que l 
l'échec des tentatives destinées a créer une jeunesse unique cst - \ 
a mettre au crédit des organisations confessionnelles, dont la -
personnalité tres affirmée réussit alors a s'imposer 97• 

95. Jnmesu et cornmunautl nationalt, Lyon, 1941, p. 11. 
%. Wille und Wacht, organe de la jeunesse national·socialiste, janv. 1939, p. 47. 
97. Sur la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences, cf. (sous la direction de X. de 

Mon1clos) lglises tt Chritims durant la Stc<mdt Gunrt mondialt, Lyon, P.U.L., 1982, 
p. 101; G. CASAUS, La Jtuntsu proustanrt m z<me non occuplt; Fr. BtOARIDA, Lts jeunts 
chrititns fact Q la politiqut 1944-1945; J.·M. 0oMENACH, Gilbtrt Dru, ctlui qui croyait au 
citl, Elf, 1947; A.CJ.F. Stpt ans d'histairt au stn.Jict de la jeuntsse fra111;aist, !:pi, 1946; 
G. LUSSEAUO. • Le scoutisme sous l'occupation •• lcrits dt PanS, nº 370, 1977, 62-68; 
B. BREAL'·BROSSET, L'mgagtmtnt dt la jtunme ctuholiqru dans la Risistanct Q travm lts 
• Cahim de notrt jtuntsu ,., mémoire de maitrise, Lyon II, 1970. 
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LA PRESSE DE MASSE DE LA J.A.C. EN 1964 

Pourccntage par rappon 3 la population agricole active masculine de 
quatorze 3 vingt•quatre ans. 
(D'aprCs M.-J. DURUPT, Les Mouvements d'Action cacholique, facceur 
d'évolucion du monde rural) 
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ANNEXE 

LA J.O.C. COMME • MOUVEMENT • 
TÉMOIGNAGE DE PAUL BACON (20 octobre 1979) 

La notion de mouvement a été ressentie d'cntrée de jeu 3. la J.O.C., 
qui s'est d'ailleurs définie elle-mCme dCs ses débuts comme un 
mouvement. La premiCre phrase du « Programme général de la J.O.C. •, 
édité en 1933 est nette et concise. « La J.O.C. est un mouvement. • 

Qu'y avait-il dans cene notion? Que signifiait le mot " mouvcment ,. 
pour la grande masse des jocistes? ... D'abord l'affirmation d'une 
différence. Le mouvement n'était pas l'association du genre de celles 
qui fleurissaient dans les paroisses et ce n'était pas non plus l'Association 
catholique de la jeunesse frani;aise... Pas davantage le mouvement 
n'était un patronage malgré la puissance d'une Fédération de patronages 
ou d'ceuvres multiformes cependant largement ouverts aux jeunes des 
quartiers populaires. En fait le mouvement apportait la promesse d'un 
rassemblement et d'une action autonomes. C'était le oc Pour nous, par 
nous, entre nous • mille fois répété dans les sections. A taus les jocistes 
le mouvement apparaissait tel que Cardijn l'avait défini dans la 
méthodologie de son Manuel: oc La J.O.C. est une école, un ensemble 
de services pratiques, un corps représentatif ... • Une école oU on se 
rassemblait pour discuter, s'informer et se former; un ensemble de 
services pratiques pour répondre tant aux besoins matériels que spirituels 
et moraux; un corps représentatif enfin capable de faire entendre les 
revendications et la voix de la jeunesse ouvriCre. 

Ces mots oc corps représentatif • avaient une résonance profonde 
parmi les jeunes de 1926-1927 ... une résonance qui n'avait cessé ·de 
s'.amplifier depuis la fin de la guerre ... Pour comprendre l'éclosion des 
mouvements de jeunesse il faudrait peut-etre commencer par dire ce 
qu'était la jeunesse des années 1918 a 1920 ... 11 faudrait chercher 
comment sont venus a maturité les gar~ons et les filies" du milieu 
populaire, ceux qui avaient sept ou huit ans en 1914 et qui brusquement, 
du fait de la guerre, se sont retrouvés dans des foyers, des maisons, 
des rues, des ateliers oU il semblait n'y avoir place que pour des femmes 
et des oc vieux •··· Tres tót les jeunes sont entrés au travail... il s'est 
formé une jeunesse ouvriCre nombreuse - des travailleurs de quatorze 
a vingt ans - dont les conditions de vie, de formation, de salaire sont 
diffi.cilement comparables a celles d'aujourd'hui ... 

Un corps représentatif pour les jeunes au travail... c'était ce que 
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nous attendions! 11 y avait bien les syndicats, mais ils se fermaient 
généralement a la jeunesse. A dix-sept ans on pouvait ici ou la .Y Ctre 
accepté. Le plus souvent on n'y était pas re~u. Les jeunes qui travaillaient 
éprouvaient la nécessité de se faire entendre ... La J,O.C. leur a donné 
tes moyens de le faire. Elle est done apparue comme un mouvement 
semblable en quelque maniCre au mouvement syndical des adultes. 
Cenes ce sentiment d'appartenance a un corps représentatif n'était pas 
ressenti par taus les jocistes avec la mCme intensité et il n'avait pas la 
précision schématique de ce que j'avance en ce moment. Mais la 
dissemblance du mouvement et des associations, confréries, patronages, 
persévérances ou cercles d'études n'échappait a personne. Un autre 
uait contribuait a faire de la J.O.C. un mouvement: son caracthe 
international. Que la J .O.C. exist:it en Belgique ... c'était pour nous 
quelque chose d'énorme ... Une force qui dépassait tes frontiCres ... Et 
qui nous mettait en paraltCle - et sur bien des points en opposition -
avec les mouvements potitiques ou syndicaux dont la presse ouvriCre 
révélait les actions: Jeunesses socialistes, communistes, Faucons rouges 
d'Autriche ... Telle se voulait la J.O.C.: conquérante, animatrice de la 
masse des jeunes uavailleurs... Telte elle entendait répondre aux 
exigences de ta premiCre ligne de son programme: • La J.O.C. est un 

mouvement .• 
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Le Message de Sainte-Cécile 
Orra.ne de la Jeunesse Féminine 

d, diocese d'Allii 
'--->-

" HDÉRATI0N SAINTE-CECILE' 

i>r 
NOVEMBRE 193 t 

".._,_.,,,r,.-,. 

C/C, T .. 1- ... 16.0t 
.u.c.1,...._,u._ 

RtOACTION-ADMINJSTRATION , 17, ,- d. I• Ri!P1>blóque, Albi 

COMMISSAIRE 
NATIONAL 

LOUVETISME 

ORGANISATIONS DE JEUNESSE 

QUARTIER GENERAL 

CHEF SCOUT 

1 
COMMISSAIRE GÉNÉRAL 

COMMISSAIRE 
NATIONAL 
SCOUTISME 

(branche Éclaireurs) 

COMMISSAIRE DE PROVINCE 

COMMISSAIRE 
NATIONAL 

ROlITE 

COMMISSAIRES ASSISTANTS DE PROVINCE 

LOUVETISME 

LOUVETISME 

CHEF 
DE MEUTE 

1 
SCOUTISME 

(branche Éclaireurs) 

COMMlSSAIRE DE DlSTRICT 

COMMISSAIRES ASSISTANTS DE DISTRICT 

1 
SCOUTISME 

CHEF DE GROUPE 

CHEF 
DE TROUPE 

(SCOUTMESTRE) 

ROUTE 

ROUTE 

CHEF 
DE CLAN 

Organigramme simplifié des Scoucs de France (Commissaires et 
Chefs laics). 

59 



60 MOUVEMENTS DE JEUNESSE CHRJ,TIENS ET JUIFS 

LO/ SCOUTE 

Vmion origintllt 
(BADEN POWELL) 

Art. l. On pcut 
comptcr sur l'hon
ncur d'un l::ciaircur. 

2. Un J::ciaircur cst 
loyal cnvcrs le Roi 
et ses officicrs, en
ven ses parcnts, son 
payl, ses cm
ploycurs et ses cm
ployés. 

3. C'cst le devoir de 
l'i::claircur d'étrc 
utile aux auircs et 
de lcur venir en aidc. 

4. Un l::ciaircur cs1 
l'ami de tous et le 
fre?c de tous les 
~Jaircurs a qudquc 
classc socialc qu'ils 
apparticnncnt. 

5. Un l::ciaircur cst 
counois. 

Vmion adoptit 
par les E.D.F. 

(ntutrtJ) 

Art. 1. L'l::claircur 
n'a qu'unc parole. 

2. L'l::ciaircur cst 
loyal et chevale
resque. 

Vmion adoptie 
par lts E.U. 
(protestanu) 

Art l. Un 1:clai
reur n'a qu'une pa
role. 

2. Un l:claireur est 
loyal. 

3. L'l:claireur se 1 3. Un l:claireur se 
rend utile et fait rend utile. 
chaque jour une 
bonne action. 

4. L'l:claireur est 1 4. Un l:cJaireur est 
l'ami de tous el le 
frCre de tous les 
Éclaireurs. 

5. L'l:claireur est 
courtois et respec
tueux des convic
tion.s des autres. 

!'ami de tout le 
monde et le frCre de 
tous les autres Éclai-

5. Un l:ciaireur est 
courtois. 

Vmion adoptit 
par les S.D.F. 

Art. l. Le Scou1 met 
son honneur i mé
riter confiance. 

2. Le Scou1 est loyal 
i son pays, ses pa
rents, ses chefs et 
ses subordonnés. 

3. Le Scout est fai1 
pour servir el sauver 
son prochain. 

4. Le Scout eSI l'ami 
de IOUS el le frCfe 
de tout autre Scout. 

5. Le Scout est 
courtois et chevale
resc¡ue. 

6. Un .Écl:iireur est 16. L'Éclaireur est 16. Un l:ciaireur est 16. Le Scoul voit 
un ami des ani- bon pour les ani- bon pour les ani- dans la nature 
maux. maux. maux. l'ttuvre de Dieu : il 

aime les plantes et 
les animaux. 

7. Un Éclaireur 17. L'Éclaireur sait 17. Un 'Éclaireur est 17. Le Scout obéit 
obéit aux ordres de obéir. di$Ciptiné. sans réplique et ne 
ses parents, de son fait rien i moitié. 
chef de patrouille ou 
de son instructeur, 
sans poser de ques-
1ions. 

8. Un Éclaircur 
souril et siffi.c quand 
il rcncontrc une dif
ficulté. 

9. Un Édaircur cst 
économe. 

10. Un Édaircur cst 
proprc dans ses pcn
sécs, dans ses pa· 
roles et dans ses 

8. L'Éclaireur est 18. Un Éclaireur est 
toujours de bonne toujours de bonne 
humeur. humeur. 

9. L'Éclaireur est 19. Un Éclaireur est 
travai!leur, éco- travailleur, pré-
nome et respec- voyanl el économe. 
tueux du bien d'au-
1rui. 

10. L'Éclaireur es1 
propre dans son 
corp1, dans ses pen
sécs, ses parole1, ses 
actes. 

10. Un Édaireur est 
propre dans son 
corp1, dans ses pen
stes, ses paroks, ses 
actes. 

8. Le Scout est 
maitre de soi : il 
sourit et chante da.ns 
les difficultés. 

9. Le Scout est éco
nome et prend soin 
du bien d'autrui. 

10. Le Scout est pur 
da.ns ses pensées, ses 
paroles et ses actes. 

PROMESSE 

Vmion B.-P. 

Je promets sur mon 
honneur que je ferai 
de mon mieux : 
pour accomplir 
mon devoir envers 
Dieu et le Roi, 
pour aider autrui 
en tout temps, 
pour obéir i la loi 
de l'Éclaireur. 

ORGANISATIONS DE JEUNESSE 

E.D.F. 

Je promets sur mon 
honneur (e1 devant 
Dieu] 4 de faire tous 
mes effons pour : 

servir mon Pays, 
rendre service en 
toute occasion, 
obéir a la Loi de 
l'Éclaireur. 

E.U. 

Je promets sur mon 
honneur de faire 
mon possible pour : 
servir Dieu et la 
Patrie, 
rendre service i 
tout moment, 
obéir a la Loi de 
l'Éclaireur. 

61 

S.D.F. 

Sur mon honneur, 
et avec la grice de 
Dieu, je m'engage: 
i servir de mon 
mieux Dieu, 
l'l:glise et la Pa
trie, 
l aider mon pro~ 
chain en toutes cir
constances, 
i observer la loi 
$COUle. 

a. La clause entre crochets pouvait Ctre prononcée ou omise selon la conviction 
de l':Éclaireur ou le désir de ses parents. (RCglcment intérieur des E.D.F.) 
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PRIERE DE LA JEUNESSE RURALE 

Seigneur Jésus, qui avez voulu vivrc jusqu•a trente ans dans une 
humblc bourgadc notre vie paisible et laborieusc, accordez-nous de 
travailler avec vous, de prier par vous, d'aimer en. vous notre famille, 
notre village et taus les travailleurs, nos frCrcs. 

Délivrez-nous a jamais du respect humain et de la tacheté, de tout 
mal et de tout péché. 

Que votre vie divine demeure et s'épanouissc en nos ames! 
Que votre gr3ce nous aide a travailler daos la paix, pour l'union de 

taus au village! 
Affermissez daos le ccrur de taus les militants la volonté de refaire 

chréticns leurs frCres. 
Mcuez au ccrur de nos sreurs, les rurales (de nos frCres, les ruraux), 

le véritable esprit « jaciste •· Donnez-nous d'Ctre unis dans un mCme 
idéal et de fonder des foyers qui peupleront de vrais chrétiens notre 
France et de saints votre paradis. Amen. 

(Priere de la ].A.C.) 
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PRIERE DE LA JEUNESSE OUVRIERE 

Seigneur J ésus, ouvrier comme nous, accordez-moi, comme a taus 
mes frCres ouvriers (comme a toutes mes sceurs ouvriCres) de uavailler 
avcc vous, de pcnscr comme vous, de prier par vous, de vivre en vous, 
de donner pour vous mes forces et man temps. 

Que voue rCgne arrive a l'usine, au bureau, a l'atelicr, dans nos 
maisons e~ dans nos rues, sur la terre comme au ciel ! 

Soyez partout mieux connu, mieux aimé, mieux servi. 
Délivrez-nous a jamais de l'injustice et de l'envie, de tout mal et de 

tout péché. 
Que les ames des ouvriers qu(áújourd'hui vont se uouver dans le 

danger demeurent dans voue grice ou la recouvrent au plus tót! 
Et que, par voue miséricorde, les. ames des ouvriers morts au champ 

d'honneur du uavail reposent en paix! 
Cceur sacré de Jésus, bénissez la jeunesse ouvrieíe. 
Cceur sacré de J ésus, sanctifiez la jeunesse ouvriete. 
Cceur sacré de J ésus, que voue rCgne arrive par la jeunesse ouvriCre ! 

(Priere de la J.O.C.) 
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LOUIS VOS 

LES MOUVEMENTS 
DE JEUNESSE CATHOLIQUES 

EN BELGIQUE NÉERLANDOPHONE 

État de la recherche 

Dans la partie néerlandophone de la Belgique (Flandre
Occidentale, Flandre-Orientale, Anvers, Limbourg et partie nord 
du Brabant) les mouvements de - et pour - les jeunes connaissent, 
au x1xe siecle, un grand essor. Ils se structurent dans les 
années 1920-1930 au moment du lancement de l' Action catho
lique et arrivent 3 maturité immédiatement avant et apres la 
Deuxieme Guerre. Daos les années 1960, ils sane confrontés 3. 
des remises en cause internes ainsi qu'3 une diminution drastique 
de leurs adhérents. 

L'étude scientifique des mouvements de jeunesse catholiques 
en Flandre date de la fin des années 1960, de serte qu'á ce jour 
il n'existe pas encare de synthCse. Depuis le début des années 
1980, on note une approche plus systématique et un accroisse
ment du nombre des recherches, notamment au niveau des 
mémoires de licence a Leuven. On peut attribuer ce fait a la 
présence dans le personnel permanent de l'université de jeunes 
historiens intéressés par l'histoire des mouvements de jeunesse 
ainsi qu'á la création du KADOC (Centre d'études et de 
documentation catholiques) 1. 

Le KADOC est né en 1977 á l'initiative de professeurs de 
diverses facultés de l'université catholique de Leuven pour faire 
face au besoin croissant d'une politique des archives dans les 
milieux catholiques. Les organisations, les congrégations reli· 
gieuses et les institutions ecclésiastiques se trouvaient confrontées 
au probli:me de la constitution de séries compli:tes et 3 la 
conservation de la documentation ancienne, tandis que les 
chercheurs demandaient a consulter cette documentation. Créé 
sur le modele du centre catholique de documentation a Nimi::gue 
(Pays-Bas), le KADOC s'est propasé de rassembler la documen
tation ancienne et actuelle relative au catholicisme dans la 
Belgique néerlandophone (depuis 1794). Il comprend une biblio
thi::que, un service d'archives et une collection audiovisuelle. 

l. Katholiek Documentatie en Onderzoekscentrum (KADOC), M" Ladeuzeplein 21, 
B-3000 Leuven (Belgique). 
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Les papiers de diverses associations de jeunesse flamandes y 
sont systématiquement rassemblés. Actuellement on trouve au 
KADOC des archives, des publications et des documents 
audiovisuels concernant la J.O.C. flamande (dont un micro
film des archives Cardijn), la Jeunesse étudiante catholique et 
une partie des ·archives du chanoine K. Dubois, précurseur de 
la Jeunesse étudiante. 75 o/o des publications des patroriages s'y 
trouvent également rassemblés. Les archives sont déposées au 
siCge du mouvement a Anvers et ont été inventoriées en 
concertation avec le KADOC. Sur !' Action catholique en 
général le KADOC a acquis une importante collection. Cette 
documentation est sans conteste un stimulant pour les travaux 
de séminaire et les mémoires de licence. On peut espérer que 
dans un laps de temps assez court un certain nombre de 
monographies sur différents mouvements de jeunesse seront 
terminées. 

11 n'existe pas de synthCse sur les mouvements de jeunesse 
en Flandre. On peut citer les anides de H. Cammaer mais, 
en raison du ·manque d'études préliminaires, ils ne donnent 
qu'un aper~u fragmentaire du sujet 2• La récente étude de 
W. Baeten sur la jeunesse ouvriére en Flandre aprés 1945 consti
tue une premiCre orientation qui complCte bien l'approche 
d'H. Cammaer 3• Le travail monumental, accompli sous la 
direction de M. de Vroede, est d'une tout autre teneur. 11 s'agit 
d'un répertoire des périodiques pédagogiques en Belgique (fran
cophones et néerlandophones) daos lequel les notices des 
mouvements dont les périodiques sont étudiés constituent de 
véritables petites monographies. Quatre tomes ont paru et on 
attend avec intérCt le cinquiCme qui traitera précisément des 
périodiques commeni;ant á paraitre daos les années 1920-1930 •. 
En Flandre, le • Mouvement estudiantin catholique flamand • 
naquit en 1870. Premier mouvement de jeunesse autonorne sans 
liens avec la hiérarchie ecclésiastique, il était surtout sourenu 
par des séminaristes. Le rnouvernent groupait des élCves de 
nombreux collCges catholiques, des séminaristes et des étudiants, 
et il se considérait comme partie intégrante du mouvement 
flamand. 11 s'appuyait sur des groupes locaux qui se réunissaient 
surtout pendant les vacances. Le rnouvement, par ses activités, 

2. H. CAMMAER, • Het katholiek jcugdwerk •• in J. KERKHOFS et J. VAN HoUTTE {red.), 
Dt kerk in Vlaand,mn, Tielt, 1962, p. 269·318: lo., • Het jeugdwerk in Vlaanderen. 
Geschiedenis en huidige vorm • in Dux, 29 (1962) 3-4, p. 108·129; lo.,• Het jeugdwerk in 
Vlaanderen •, in J. VAN ECHELPOEL e.a., Jtugdwtrk in pn-sptctitf, Antwerpen, 1969, p. 27• 
58; lo., • Jeugdwerk, ieugdbeweging en contenatie •, in Twintig Etuwtn Vlaandtrtn, t. IX, 
Hasselt, 1978, p.265-314. 

3. W. BAETEN, • Geschiedenis van het jeugdwerk scdert 1845 101 heden ., in Gids wo, 
S1JCiaal-Culturttl Werk, Anven, 5 (1983), p. 1·22. 

4. M. DE VROEOE e.a., Bijdragtn tot dt gtschitdtnis van htt ptdagogisch ltvtn in Btlgil 
in dt 19dt tn 2~Slt ttuw, Gent·Leuven, 1973-1978. (4volumes). 
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mettait l'accent sur l'épanouissement personnel au service de 
l'élévation culturelle et religieuse du peuple flamand jusque-lá 
dénaturé et par trap francisé 5. 11 a été étudié. surtout par 
L. Gevers (XIXº siécle) et L. Vos (xx• siécle). On doit également 
á L. Gevers deux ouvrages : un - en collaboration avec M. de 
Bruyne - sur le premier inspirateur et organisateur Albrecht 
Rodenbach (1856-1880) et un autre - en collaboration avec 
L. Vos sur un journal étudiant de Flandre-Occidentale De 
Vlaamsche Vlagge (L'Étendard de F/andre) (1875-1933) 6. Pour 
mieux comprendre le contexte de ce mouvement, on peut 
consulter utilement l'édition des sources concernant le régime 
linguistique et le sentiment flamand dans l'enseignement catho· 
ligue mayen 7• La thése de doctora! de l'auteur, défendue en 
1984 á Leuven, donne une synthése sur !'ensemble du mouve
ment. L. Vos a également traité du conflit daos le mouvement 
aprCs la PremiCfe Guerre et de son déclin 8• 

Une étude de la J.E.C. flamande reste á faire. Un travail 
de U. Huysbrechts en 1972 á la faculté de théologie présentait 
les aspects idéologiques et les structures du mouvement jusqu'en 
1944 •. En 1978, P. Declerck a publié un récit historique sur 
la naissance du mouvement en Flandre-Occidentale, basé sur 
une chronique de son premier aumónier, K. Dubois (1941) 'º· 
Il accordait beaucoup d'importance au pélerinage de Reme 
en 1931 au cours duquel Pie XI admonesta les pélerins et 
leur enjoignit d'obéir 3 leur évCque. Le contexte et les causes 
de cet ir.cident furent expliqués en 1980 par R. Boudens 11• 

Les résultats d'une enquete de L. Vandenberghe (1968) sur la 
J.E.C. flamande (Flandre-Occidentale et Orientale) ne sont 
guCre plus qu'une édition de sources commentées de fa,;on 
personnelle 12• H. Baert a étudié les discussions sur les buts et 

5. L. GEVERS et L. Vos,~ De identitei1 van de katholieke Vlaamsc studentenbeweging ~, 
in Huldtbotk Andri Dtmtdts, Koruijk, 1977, p. 127-136. 

6. M. DE BRUYNE et L. GEVERS, Kronitk van Albrtcht Rodtnbach, Brugge, 1980, 294 p.; 
L. GEVERS et L. Vos, Dar volk mott h"ftvtn Htt studtntmt1j"dschrif1 Dt Vlaamscht Vlaggt. 
1875-193], Leuven, 1976, 319p. 

7. L. GEVERS, Ktrk, 011dtrtoús rn Vlaamst btwtging. Documtnun uit ktrktfijkt archirom 
ovtr laolrtgimt tn vlaamsgtzindhtid in htt kathoiitk middtlbaar ondtrtoijs, tome I 1830-
1900 (Centre lnienmiversitaire d'Histoire Contemporaine, Cahier 89), Louvain-Paris, 1980, 
426p. 

8. L. Vos, Bloti tn ondtrgang van htt A.K. V.S. Gtschitdmis van dt kathoiitkt Vla.amst 
studtnttnbtwging. 1914-19]5, Leuven, 1982 (2 volumes) 341 + 387 p. 

9. U. HUYBKECHTS, fnhoudtlijkt m strukturtlt asptkttn van dt katolitkt aklit dtr 
studtrtndtn. 1928-1944, Mémoire de licence non publié, Lcuven, faculté de théologie, 
1972, 194 p. 

10. P. DECLERCK, • De stichting en dé aanvangsjuen van de Katholieke Studencenactie •• 
in Collationts.. Vla.ams njdschrift voor 1htologit tn pastoraal, VIII (1978), 1, p. 36-6J. 

11. R. 8oUDENS, • De Romebedevaart van de Vlaamse studencen in 1931 •• in Onzt 
Alma Maur (Lcuvcn), 34 (1980), 2, p. 72-103. 

12. L. VANDENBERGHE, Dt Katholitkt Studtnttn Actit. KSA in Oost•tn-Wtst-Vlaand"tn, 
rapport non publié, S1udiecen1rum voor Jcugdprob!emaüek Leuven, 1967-1968. 
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les méthodes dans les années 1960 et la crise que connut alors 
le mouvement 13• A la s~ction d'histoire contemporaine de 
Leuven des mémoires sont en cours sous la direction de 
L. Vos. 

La branche féminine du mouvement étudiant catholique 
flamand apparait en 1913 sous le nom de Mouvement catholique 
flamand pour jeunes tilles. Ses premiCres années ont été étudiées 
par H. Verbanck. Elle a tiré quelques anides de son mémoire 
de licence 14• Sur la J.E.C.F. flamande il n'existe qu'un rapport 
non publié de U. Huybrechts "· 

Les premiCres initiatives catholiques d'organisation de la 
jeunesse populaire furent les patronages. 11s apparaissent 3 divers 
endroits dans le courant du x1xe sifcle. A Bosrnans-Hermans a 
publié a ce sujet deux anides qui résument les recherches de 
son mémoire de licence (1971) 16• T. Vanreusel a étudié les 
patronages a Louvain (1867-1914) et J. Coupé a Anvers (1918-
1940). Dans les années 1930, le CHIRO rempla~a les patronages 
et devint le plus important mouvement de jeunesse flamand. 
Sur le passage des patronages au CHIRO on peut lire le 
mémoire de L. Proost, ce!ui de S. Dierickx, et sur le CHIRO 
(branche féminine) en Flandre-Occidentale celui de C. de Ryc
kere. E. de Ridder a étudié la concrétisation en mots d'ordre 
des buts du CHIRO (1946-1964) et G. Verhoeven la vision 
pédagogique des dirigeants et des membres (1942-1962) 17. Tous 

13. H. BAERT, Dt krisis in dt jongvolwaununwerking oon dt katofitkt Jtudtnttnaktie. 
Etn prorot van diagnou, mémoirc de liccncc non publié, Lcuvcn, dép. de pédagogic, 1974, 
383 p.; lo., • Krisis in de jongvolwassenenwerlcing van de Vlumse katolieke jeugd· en 
jongercnbewcgingcn, in Jeugd tn samtnfroing, V (1975), 9, p. 708-723. 

14. H. VERHASCK, Dt katholitkt Vlaamst mtisjtsbtwtging. Van kuhurttl wrm.ingJidtaai 
tot polititk btwwtzijn. 1913-1926, mémoire de licence non publié, Leuven, dép. d'histoire, 
1975, 200 p.; Jo.,• Laatslupstcrtje ontwaakt (1913-1914). De Katholieke Vlaamse Meisjes
bewcging ., in Wtttnschapptlijkt Tijdingtn, 40 (1981), 2, col. 83-98; lo., • De katholickc 
Vlaamse meisiesbewcging in de oorlogsjaren (1914-1918), in Wtttnschapptlijkt Tijdingtn, 
40 (1981), 4, col. 229-238. 

15. U. HUYHRECllTS, Dt Vruuwtlijkt Katholitlu Studmndt Jtugd. 1929-1940. Etn 
consulratitttkst, 1982. 

16. A. HERMANS, Dt patronaun voor wtrktndt jfJ11gtrtn in Btlgil, van 1850 tot 1914. 
Etn vtrktnning naar hisrorischt achurgrondtn t11 agogischt rtalisatiroorm.tn, mémoire de 
licence non pubiié, Leuvcn, dép. de pédagogie, 1971; A. BoSMANS·HERMANS, • Patronatcn 
voor de ka1holieke volksjcugd (1850-1914). Een on1wikkelingsschets ., in Tijdschn/t voor 
opvotdkundt, 19 (1973-1974), 3, 175-187, lo., •Het jongenspatronaat in Belgit, in Spiegtl 
Historiatl, 10 (1975), p. 161-167. 

17. T. VASREUSEL, Htt Sint-Albtrtwpatronaat lt Ltuven. 1867-1914, mémoire de licence 
non publié, Leuven, dép. de pédagogie, 1980; J. Coul'i;:, Dt Antwtrpst patronattn lwstn 
dt lwtt wtrtldoorlogtn. Etn hiuorisch-agogischt analyst, mémoire de licence non publié, 
Leuven, dép. de pédagogie, 1978; L. PROOST, Dt ovtrgang van patronaat naar Chirojeugd, 
mémoire de licence non pubtié, Leuven, dép. de pédagogie, 1978; S. DIERICKX, Onutaan 
tn ontwikktling van dt Chirojtugd in htt Brusstlst, mémoire de licence non publié, Leuven, 
dép. de ~dagogie, 1982; C. Di: RYCKERE, Kroanwachr (1941-1965). Etn hisrorisch· 
ptdagogischt analyu van un jeugdwerk voor mtisjts in Wtst-Vlaandtrtn, mémoire de licence 
non publié, Leuven, dép. de pédagogie, 1983; E. DE R!DDER, Dl algtmtnt doelsttllingtn 
van chirojtugd zoals zt gtconcrtristtrd wtrdtn in dt wachlwoorden van 1946 tot 1964, 
mémoire de licence non publié, Leuven, dép. de pédagogie, 1981; G. VERHOEVEN, Etn 
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ces mémoires de licence ont été présentés a la section histoire 
de la pédagogie sous la direction de M. de Vroede et de 
A. Hermans. Sur le CHIRO il faut encore noter deux mémoires 
a la faculté de théologie: H. Lavens sur l'évolution religieuse 
et pédagogique (1945-1978) et K. de Smyter sur le journal des 
quatorze a seize ans (1971-1982) 18. 

Le scoutisme a débuté en Flandre vers 1910. Pendan! long
temps le seul travail historique fut la biographie de !'un des 
fondateurs 19• Le premier mémoire sur la pédagogie scoute date 
de 1970. Sur les aléas du mouvement guide catholique (1939-
1952) il existe le travail de K. Bruggeman, bien documenté du 
point de vue des archives. K. Thys a étudié la maniere dont les 
valeurs chrétiennes furent actualisées dans le rnouvement scout 
(1960-1980) 20• A paraitre bientót a la section d'histoire contem
poraine de l'université catholique de Leuven, un mémoire sur 
la branche flamande autonome du mouvement. On doit au 
chanoine Aubert un état de la question sur la recherche 
concernant la J.O.C. francophone et flamande. Nous. donnons 
ici quelques compléments. Au début des années 1970, six 
mémoires de licence furent présentés a la section d'histoire 
contemporaine de l'université catholique de Leuven .. Leurs titres 
sont repris dans l'article de P. Wynants paru dans la Revue beige 
d'histoire contemporaine 21. lis traitent de la J.O.C.F. flamande 
dans diverses régions. Dans les années 1980, une nouvelle série 
de mémoires furent présentés dans diverses facultés. Ils étudient 
la branche féminine du mouvement Gusqu'a 1940), l'attitude de 
la J.O.C.F. flamande face au probleme du chómage dans les 
années 1930, face au milieu de travail, la fo.rmation religieuse 

analyst van het buld van ltidsttn tn van jfJ11gt mtisjts in dt ptdagogischt opvattingtn 
van chirojtugd (194Z-196Z), mémoire de licence non publié, Lcuven, dép. de pédagogie, 
1980. 

18. H. LAVENS, Chirojeugd•jfJ11gtns 1945-1978. Godsditnstptdagogischt toolutitlijnm, 
mémoire de licence, Leuven, faculté de théologie, 1978; K. DE SMIJTER, Van ver-bttlding 
naar tJtr-woording. Analyu van tlf jaargangtn (1971-1982) van htt chirotijdschn/t vcor 14-
16 jarigtn, mémoire de licence non publié, Leuven, faculté de théologie, 1983. 

19. E. E~Ló.\l'-, Etn scuut • Mtnhttr Gtorges •. Ltvtnsschtts van dt hur Gtorges dt Hasqut, 
s1ichttr van de ka1holitkt scouting in Vlaandtrtn tn ttrstt voorzitttT van htt Vlaams Vtrlxmd 
dtr Ka1holitkt Scouts, Bruxel!es, s.d. (1955), 199 p. 

20. J. PERQliY, Ptdagogitk van scuuring: aanpassing aan htr ka1holitk tn Vlaams mditu 
(1910-1940), mémoire de licence non publié, Leuven, dép. de pédagogie, 1970; K. BRUGGEMAN, 
Dt • Blauwt Gidstn • 1919-1951. Etn historisch ptdagogisch ondtrzoek, hoofdzaktl1jk gtbasttrd 
op htt archit/ van Y. Vanhatgtndortn - Groffi, mémoire de licence non publié, Leuven, 
dép. de pédagogie, 1982; K. THYS, Dt wrwtTking van dt christtlijlu waardtn in htt Vlaams 
Vtrbond dtr Katholitlu Scouts (1960-1980), mémoire de liccnce non publié, Leuven, faculté 
de théologie, 1981. 

21. P. WYNANTS, • La jeunesse ouvrihe chrétienne face au chómage des jeunes (1931· 
1936) ~, in Rtvut btlgt d'histoirt conttmporaint, 10 (1979), 3, p. 461-482; voir surtout p. 462, 
note 3. 11 faut ajouter a [a liste des mémoires néerlandophones : R. CORENS, Dt JfJ11gt 
Wtrkman (l920-1924i Dt Antwtrpst worloptr van de KAJ, uit dt tijdsgust gtgroeid, 
Leuven, dép. d'histoire, 1972. 
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á la J.O.C.F. flamande, les discussions internes et les conflits 
dans les années 1970 22• 

La figure de Cardijn a également retenu l'attention. Sa vision 
de l'orientation du mouvement et sa méthode pastoralc ont fait 
l'objet d'une étude á la faculté de théologie 23• 

11 faut surtout a'.tirer l'attention sur les résultats du colloque 
organisé en novembre 1982 par les sections d'histoire contem
poraine des universités de Louvain et de Louvain-la-Ncuve. Les 
actes de ce colloque ont paru dans le premier annuaire du 
KADOC sous le titre • Card1jn, een mens, een beweging I un 
homme, un mouvemenc •· Professeurs et chercheurs des deux 
universités ont traité, sur la base de nouvelles recherchcs, divers 
aspects de la personnalité de Cardijn : sa vision de l'ilglise et 
du monde, son role daos l' Action catholique et le mouvcmcnt 
ouvrier, sa vision politique, économiquc et sociale avant 1914, 
entre les deux guerres et apri:s 1945, sa pédagogie par la 
conquCte du milieu de travail. L'ouvrage se termine par un 
article du chanoine Aubert • Oú en est l'histoire de la J.O.C.(F.)? • 
L'ouvrage contient des arrides en fran~ais et en néerlandais 
ainsi que des résumés en fram;ais, en néerlandais et en anglais 
de tous les articles 24• 

L'étude de la jeunesse agricole flamande débute seulement. 
On ne peut signaler que l'étude de J. van de Velde uaitant d'un 
périodique du mouvement n_ Il y a un certain nombre de 
mémoires en chantier dans une perspective plus large d'histoire 
agricole a la section d'histoire contemporaine de l'université 
catholique de Leuven sous la direction de H. van Molle. 
Actuellement le KADOC a mis sur pied une commission 
scientifique dont le but est de stimuler la collecte des archives 

22. M. MEIJERS, Naar ttn bnMging van jongt ka1holitkt orbtitbtm. Dt CJOM tn VKAJ 
tot /927, mémoire de licence non publié, Leuven, dép. d'hi,toire, 1983; P. BRUGCEN, E,n 
nieuwe jeugd tJOOr ttn nituw wertld. Dt VKAJ van 1917 lot 1939, mémoire de licence • 
non publié, Leuven, dép. d'histoirt, 1983; D. PoDEVIJN, Etn bijd,ogt tot dt guchitdtnit 
van dt (VJKAJ-btwtgting in htt wrbond Aalst (tn Geraa,dsbtrgtn~ /927-1977, mémoire de 
licence non publié, Leuven, dép. d'histoire, 1983; J. Huvs, Hrt onlflK)(lrd van dt KAJ op 
dt jeugdr:,nklaoshtid in dt jo,rn dmig, mémoire de licence non publié, Leuven, dép. de 
¡)(dagogie, 1980; H. VANDAMME, Dt wtrking wn dt KA] in /unctit wn lt.aa, alttmtnt 
dotbttllingtn ,n woral in /unctit van • dt wrowring van htt militu • (J9J0-/9J9), mémoire 
de licence non publié, Leuven, dép. de ¡)(dagogie, 1982; M. SwllTIN, Dt godsditnstitt 
wrming in de VKAJ wno/ lt.aar onmaan tot /957, mémoirc de liccnce non publié, Leuven, 
faculté de théologie, 1975; J. DEBOJS, Kt kn·sufijke arbtidmjeugd in dt zewntiger jortn, 
mémoire de licence non publié, Leuven, dep. de sciences politiques et sociales., 1980. 

23. A. M. V ANMOL, Dt fundomtnttft on"intoties van de KriJulijke Arbtidmjeugd in dt 
visi"e van Co,dijn, mémoire de licence non publié, Leuven, fauclté de théologie, 1982; 
L. CLUDTS, Dt pastara{, mt1hodt van ko,dinaal Co,dl)n, mémoire de licence non publié, 
Lcuven, faculté de théologie, 1975. 

24. Cordijn, ttn mtns ttn MNging I un hommt un mouvtment. Kodoc Jaa,botlr. 1982, 
Lcuven, 1983,·318p. 

25. J. VAN DF. VELDE, De thn"sulijkt ltvtnsbtschouwing van dt KLJ in htt tijdschri/t 
Onrmotting lijdens de periodes /968-1969 en 1976•1978, mémoirc de licencc non publié, 
Leuven, faculté de théologie, 1983. 

~ 
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des mouvements catholiques, de coordonner la recherche his· 
torique et plus tard d'élaborer des programmes de recherche. 
Encare un nouvel espoir pour nous de voir l'histoire des 
mouvements de jeunesse menée a bien. 
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FRAN<;:OISE WINDELS-ROSART 

LES MOUVEMENTS 
DE JEUNESSE CATHOLIQUES 

EN BELGIQUE FRANCOPHONE 

État de la recherche 

L'histoire des mouvements de jeunesse catholiques en Bel· 
gique francophone en est encare a ses débuts et aucune recherche 
ou étude systématique n'ont été jusqu'3. présent entreprises. 
Seule la J.O.C.F. fait exception puisque des le lendemain de la 
mort du cardinal Cardijn, en juillet 1967, ses collaborateurs se 
sont attelés 3 la t3.che difficilc de rassembler les archives du 
mouvement et d'en écrire l'histoire. Dans la présente note nous 
ne reviendrons pas sur cet aspect, que le professeur R. Aubcrt 
a traité de maniere concise dans " OU en est l'histoirc de la 
J.O.C.?,. in Card,jn, een mens, een beweging I un homme, un 
mouvement, Actes du col/oque Cardijn, KADOC, Jaarboek, Leu
ven, 1982, p. 271-276. 

Les mouvements de jeunesse en Belgique ne se structurent 
qu'au lendemain de la Premiere Guerre mondiale. Apres la 
rupture de 1914-1918, le clergé et la jeunesse ont ressenti un 
profond besoin d'attachement a une cause noble. Mue par des 
impulsions généreuses, cene jeunesse a trouvé dans l' Action 
catholique de la jeunesse beige (A.C.J.B.) un cadre de vie et un 
programme d'apostolat. Partant d'un idéal spirituel, ti la Belgiquc 
au Christ •, l'A.C.J.B. a donné a ses jeunes adhérents des idéaux 
concrets par lesquels les réalités chrétiennes prenaient forme. 
Le professeur R. Aubert, dans son anide ti Organisation et 
caractCre des mouvements de jeunesse catholiques en Belgique • 
in La • Gioventu Cattolica • dopo l'unita, 1868-1968, Politica e 
Storia, 28, p. 271-323, Rome, 1972, a retracé l'évolution de 
l'A.C.J.B. et de ses mouvements spécialisés pour la période de 
l'Entre-deux-guerres. 

Pour l'histoire de l'A.C.J.B., on dispose . des papiers de 
Giovanni Hoyois, président du mouvement de .1923 a 1935, 
cédés a sa mort, en 1969, a l'université de Louvain 1. Plus de 
400 dossiers, sur les 1 300 que contient le fonds, traitent de la 

l. F. WlNDELS·ROSART, /nwnrairt dts archiw, dt Giovanni HayoiJ, 1893·1969, dacty· 
lographié, Louvain•la•Neuve, 1980. 
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vie du mouvement et ont servi de point de départ a plusieurs 
mémoires de licence en histoire. 

11 n'existe pas de travail d'ensemble sur l'histoire de l'A.C.J.B. 
et celle-ci n'a été abordée que sous quelques aspects particuliers : 
A. Feuillat,Le Passage de Léon Degre/le a l'A.C.J.B., 1929-1935, 
mémoire de licence, Louvain, 1972; P. Panis, Les « Cahiers de 
la jeunesse catho/ique », 1925-1931, mémoire de licence, Louvain, 
1978; B. Lianine, L'A.C.J.B. et l'engagement politique, 1919-
1934, mémoire de licence, Louvain-la-Neuve, 1980. Toujours 
au niveau des mémoire de licence, deux étudiants travaillent 
actuellement sur • L'Ef/ort •, l'organe de l'A.C.JB., 1919-1928, 
et sur Les colonie, fraternelles, un seruice de l'A.C.J.B., 1924-
1940. 

Aucune thCse de doctorat n'a été rédigée dans le cadre de 
l'Action catholique. On citera les pages 306 a 347 de la these 
de P. Sauvage, • La _Cité chrétienne •, 1926-1940, Louvain-la
Neuve, 1981 qui situent la revue face aux mouvements d'Action 
catholique. Pour terrniner avec ce domaine, nous signalons un 
article de P. Rion, a paraitre prochainement, traitant de l'A.C.J.B. 
et de son action pour la moralité publique, 1924-1940 2• 

Le legs des archives de Giovanni Hoyois nous a incité a 
entreprendre une recherche d'archives auprCs d'anciens acéji
bistes. D'autres fonds, parfois modestes, sont venus s'ajouter au 
fil des années a celui du .premier président du mouvement : les 
papiers du chanoine Vieujean (aumónier de l' A.C.J .B. a partir 
de 1936), de Freddy de Bueger (secrétaire de l'A.C.J.B. de 1924 
a 1937), de Camille Jordan (secrétaire aux Cahiers de la jeunesse 
catholique de 1927 a 1928), de l'abbé J. Desmet (collaborateur 
de M"' Picard de 1924 a 1936), etc. 

ParallClement 3 cette que!te d'archives, s'est constitué le fonds 
dénommé • Fonds Hoyois-Picard • qui compte actuellement pres 
d'un millier de brochures - dont certaines trCs rares - et 
300 titres de revues (dont de nombreuses collections completes) 
relatives a l'Action catholique en Belgique et a l'étranger. 
Déposé au séminaire d'histoire contemporaine 3 Louvain
la-Neuve, ce fonds est le résultat de nombreux contacts avec 
des anciens du mouvement. 

Du coté de l'Action catholique de la jeunesse belge féminine 
(A.C.J.B.F.), il n'existe qu'un petit travail réalisé dans le cadre 
d'une école d'assistantes sociales a Gand : M. A. Boss, Note 
documentaire au sujet de l'historique de l'A.C.J.B.F., 1963. Chris
tine de Hemptinne, présidente du mouvement de 1923 a 1945, 

2. En 1969-1970 et 1971-1972 pres de 60 tnvaux d'étudiants ont été réalisés dans le 
cadre du séminaire d'histoire contemporaine 11. l'université catholique de Louvain sur le 
theme des.mouvements de jeunes.se, et de l'A.C.J.8. en particulier. Malgré leur caracthe 
fragmen1aire, ils onl pcrmis dans de nombreux cas de ~ déblayer • le terrain. 
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conserve a son domicile (Nieuwbosstraat 9, a Gand) un lot 
d'archives important. 

La spécialisation des mouvements d'Action catholique a 
dispersé les différents secrétariats. Certains mouvements ne 
pouvaient prétendre 3 une administration suffisamment struc
turée. Ajouté a la grande mobilité des dirigeants, ce manque 
d'organisation explique la disparition partielle ou totale des 
archives. L'exemple le plus typique étant celui de la Jeunesse 
universitaire catholique Q.U.C.) dont il ne subsiste que de tres 
« discrCtes io traces. 

Les travaux de C. Desiron, Histoire de la J.A.C.F.: JO ans de 
présence et d' action en milieu rural, 1929-1939, mémoire de 
licence, Louvain-la-Neuve, 1982 et de P. Genicot, Le Scoucisme 
catholique /rancophone en Belgique. Des origines a son intégration 
dans l'A.C.J.B., mémoire de licence, Louvain, 1972, ont le • 
mérite d'avoir été les premiers a aborder des mouvements 
importants et toujours dynamiques. 

La J.A.C.F. conserve a son siege (rue de l'Église a Annevoie) 
des archives et des collections de publications. Le cinquantiCme 
anniversaire de sa fondation a été commémoré par une pla
quette: 50 années de présence active en milieu rural, J.A.C.F., • 
1929-1979, Annevoie, n.d. 

11 existe aussi dans le mouvement scout un souci de conser
vation, et la fédération (ruede Dublin 21,1050 Bruxelles) possede 
un service de documentation oll sont rassemblées archives et 
revues 3. 

L'histoire de la Jeunesse étudiante catholique se heurte 3 un 
problCme de sources. La fondation de ce mouvement s'enracine 
dans un grand nombre d'expériences antérieures: estudiantines 
de vacances, estudiantines permanentes, cercles d'études ... Ces 
groupes n!ont, en général, pas conservé de documents. S'il en 
existe, il faut les retrouver aupres de particuliers, anciens 
présidents ou secrétaires. 

Pour les débuts du mouvement on peut cependant se référer 
au travail de C. Richard, Bref historique de la naissance de la 
J.E.C., mémoire de l'Institut supérieur des sciences religieuses 
3 Charleroi 4 • C'est 13 un des nombreux exemples d'études 
réalisées dans le cadre d'instituts supérieurs ou d'écoles sociales. 
Leurs auteurs, souvent aussi animateurs des mouvements, ont 
de ceux-ci une expérience concrete, contrairement aux univer
sitaires dont la connaissance est surtout indirecte 5. Aucune 

3. 11 fau1 noter qu'en général les archives détenues par les mouvements se rapportent a 
la période d'aprCs 1945. 

4. On pos.sede a Louvain•la·Neuve les papiers de l'abbé Buis.seret, aum0nier de la 
J.E.C.F. Ils couvren1 la période 1939 11. 1964. Un autre fonds anonyme se rapporte a la 
J.E.C. pendam la guerre. 

5. Le relevé de ces uavaux est ac1uellemen1 en cours. 
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étude réccnte ne concerne les patronages. Pourtant, les siC:ges 
de la fédération masculine (rue de l'Hópital 17, a Gilly) et 
féminine (chaussée de Chatelet 48, a Gilly) possedent une 
importante documentation 6. 11 en est de meme pour la Jeunesse 
indépendante catholique féminine G.I.C.F.) et le mouvement 
guide. Dans ces quatre cas précis, le problCme d'accCs aux 
documents réside dans l'archivage, qui dépasse souvent la 
compétence des responsables et les moyens financiers des 
mouvements. On peut aussi attribuer le peu d'intérCt que suscite 
l'histoire de certains mouvements au fait que leur fondation ne 
repose pas sur l'intuition d'un « homme de génie,. comme le 
fut Cardijn pour la J.O.C. Si le nom de M•• Picard évoque 
l'A.C.J.B., qui se souvient de M•• Mampaey G.I.C.F.), de l'abbé 
Mignolet G.E.C.) cu de l'abbé Foucart G.A.C.) 7 ? N'y a-t-il pas 
la autant de travaux et d'études en quCte d'auteurs? 

L3 oll les archives traditionnelles sont peu fournies, force est 
de se tourner vers l'apport des témoignages, maillons indispen· 
sables de notre mémoire collective. La J.O.C. a, dans ce domaine, 
pris une avance incontestable 8• Pour l'A.C.J.B., le séminaire 
d'histoire contemporaine a Louvain·la~Neuve ne dispose que 
d'une vingtaine d'interviews. 

C'est pourtant une voie a creuser et dans un délai rapide. En 
effet, archives et imprimés ne suffiront pas a écrire l'histoire 
des mouvements. Seuls les témoignages pourront nous faire 
approcher des données non quantifiables, comme l'analyse de 
l'impact réel de l'idéologie sur des adhérents. Si clarté, concision 
et précision doivent sous-tendre l'étude des mouvements, elle 
serait vaine si elle était menée avec une trop grande sécheresse 
de coeur. 

N.B. Normalement on peut consulter un mémoire de licence 
aprCs avoir obtenu la permission de l'auteur ou du promoteur 
dans la bibliotheque du département cu il a été présenté. Cette 
remarque vaut pour les mémoires conservés a Leuven ou a 
Louvain-la·Neuve. 

6. Les archivn de R. Crussol, également l Louvain•la-Neuve, sont d'un erand int!!:ret 
pour la vie des panonages lti Bruxelles de 1920 lti 1940. 

7. L'aumónier de l'A.C.J.B. a fai1 l'objet d'une biographie: G. Hovo1s, Au:c origina iU 
l'Auion catholique. Mr Picard, Bruxelles, 1960. 

8. Voir dans M. F1EVEZ, F. WlNDELS·ROSART, lnwntairt dts archiws Cardijn, Bruxellcs, 
1983, les chapitres IX et X oü sont signa!Cs prb de 200 intervicws el 1Cmoignagcs. 

BELGIQUE FRANCOPHONE 

ADRESSE DES BIBLIOTHEQUES 
Pour l'Université catholique de Leuven : 

Histoire: Blijde Jnkomststraat, 21/05. 
Pédagogie: Vesaliusstraat, 2. 
Théologie: de Beriotstraat, 26. 
Sciences politiques et sociales: Van Evenstraat, E 2B. 

Pour toutes ajouter 3000 Leuven. 
Pour Louvain-Ia-Neuve: 
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Histoire: College Érasme, place Blaise-Pascal, 1348 Louvain
la-Neuve. 
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la formation d'un syndicat chrétien autonome et la formation 
d'une J.O.C. autonome. Ceci est du au fait que les intérets de 
la droite passaient avam tout, et que la droite n'hésita pas, au 
moment oil la République essayait un systCme plus démocratique, 
a se lancer dans une guerre civile comme elle le fit l'annéc 
suivante. Une· fois de plus, nous constatons la floraison de 
l'intégrisme catholique espagnol : sous prétexte de veiller sur 
les intéréts de Dieu et de l'Espagne, il veillait sur les intéréts 
des classes dominantes. 

* * * 

l. L'étude de la J.O.C. de Valladolid nous a rnontré qu'en 
1933 il existait plusieurs centres locaux appelés J.O.C.; ils eurent 
des contacts entre eux et essayCrent méme d'instituúonnaliser 
la J.O.C. au niveau de toute l'Espagne. 

2. Ce processus n'aboutit pas, en raison de l'opposition de 
l'A.C. con~ue comme une organisation unitaire au service de 
l'Église - institution impliquée daos les intéréts de la droite. 
Un protagonisme ouvrier, mCme catholique, par le fait d'Ctre 
ouvrier, n'avait pas sa place dans le monde catholique espagnol 
de l'avant-guerre. 

3. La J.O.C. de Valladolid nous a montré qu'elle est différente 
de la J.O.C. beige et fran,aise qui, dans l'idée de Cardijn, se 
développaient dans un milieu ouvrier profondément industrie!. 
La J.O.C. de Valladolid essaya de mettre en pratique les idées 
de Cardijn, mais elle était fortement conditionnée par le milieu 
agricole environnant. Elle a dU lutter pour que ce protagonisme 
ouvrier chrétien progresse, protagonisme qui sera stoppé par la 
guerre civile. Celle-ci fut une réaction de la droite qui sentait 
ses intérCts menacés par un timide projet de réforme républi
caine, qui d'ailleurs ne se réalisa pas. Les tenants des intérCts 
de la droite firent jouer les intérets de l'Église en distribuant 
des privilCgeS ecclésiastiques. L'apparition d'un mouvement 
ouvrier chrétien, meme timide, qui mettait en cause l'homolo
gation de l'Église avec la droite eut pour conséquence l'anéan
tissement du processus engagé, sous l'apparence de servir l'Église 
et l'Espagne. 

FRAN<;:OISE PEEMANS 

LA JEUNESSE OUVRIERE CHRÉTIENNE 
FÉMININE 

(J.O.C.F.) BELGE 
1945-1957 

Au lendemain de la Deuxieme Guerre mondiale, la Belgique 
comme de nombreux autres États doivent faire face 3 une 
double nécessité: d'une part, la reconstruction du pays; d'autre 
part, le rétablissement d'un certain nombre de valeurs, battues 
en brCche par les suites d'une longue période de privations et 
de difficultés multiples. 

Ce dernier souci est présent en particulier chez les responsables 
des organisations de jeunesse et constitue l'une des principales 
préoccupations du CC>té catholique. 

Branche féminine de la Jeunesse ouvriere chrétienne Q.O.C.) 
aux objectifs de laquelle elle participe pleinement, la J.O.C.F. 
beige de l'apres-guerre peut etre analysée selon deux axes 
essentiels. 

D'une part, quels sont les fondements de la dynamique du 
mouvement: dans quel espace de travail et dans quel espace 
sociologique - dans le cadre de la philosophie d'action jociste 
- la jeune travailleuse se situe-t-elle? 

D'autre part, comment la dynamique elle-mCme du mouve
ment concrétise-t-elle le désir d'action des membres de celui-ci 
et les conceptions qui y prévalent? 

l. LES FONDEMENTS DE LA DYNAMIQUE 
DU MOUVEMENT 

Qui est la jeune travailleuse adhérant a la J.O.C.F. apri:s la 
Deuxii:me Guerre mondiale? Quelle est a cette époque la 
conception ·jociste de la vie et de l'action de la jeune travailleuse 
chrétienne en Belgique? 
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A) La jeune travailleuse jociste. Espace de travail 

11 n'~st pas aisé de cerner de pres - c'est-3-dirc de manii:re 
chiffrée - une donnée, cependant fondamcntale, celle des 
profcssions exercées par les jeunes travailleuses jocistes belges. 
Quelques indices permenent cependant de déceler des constantes, 
révélatrices du milieu d'action réel de la J.O.C.F. a ce moment. 

11 semble bien que la J.O.C.F. ait rassemblé dans ses rangs 
plus d'employées - petites employées et cmployécs de maison 
notamment - et de « ménageres » (jeunes tilles, jeunes femmes 
au foyer) que de jeunes travailleuses issues des grands milieux 
de travail ouvrier 1. 

Ce phénomi:ne s'explique sans doute par la référence chré
tienne du mouvement et la conccption du travail féminin qui 
prévaut a l'époque dans les milieux catholiques belges: le travail 
de la femme en usine est considéré comme dégradant; l'usine 
est égalcment le terrain d'action privilégié des socialistes, en 
pays wallon notamment. 

Ceci ne signifie pas bien sür que la J.O.C.F. n'aneint pas le 
véritable prolétariat: une couturiCre 3 domicile, une servante, 
une vendeuse, une employée mécanographe ... relCvent, elles 
aussi, de cette catégorie sociale 3. l'intérieur de laquelle seules 
les modalités de l'exploitation économico·sociale varient. 

Mais une question se pose dCs lors : des préoccupations et 
des objcctifs plut6t • petits-bourgeois • ne vont-ils pas guetter la 
branche féminine de cette jeunesse, ouvriCre et chrétienne? 

l. Parmi de nombrcux cxcmplct: Archives J.O.C.F., N.Stnioru d'ltudt, 1945·1946.· 
D.N. 10).4. S.E.R.F. EnquCtc:s préparatoircs: Vnvitn: sur 525 membrcs; 80ouvrii:rcs 
d'usinc ¡ Liigt: en majorité des cmployCcs et cournriefes; • nous dcvrions r«:rutcr davanugc 
des ouvriCTcs d'usincs •... • tout en Ctant de la dasse ouvriCTe (perc ouvricr ou pctit 
cmployé), vivant dans des quarticrs ouvriers, clics (jocistct) ne sont pu prfoccuptts des 
bcsoins de vic du pro!Ctariat • (vicnncnt en majorité de pctiu milicux de travail); Archivu 
J.O.C.F., Fonds Y. Havaux • priclassl •. Liasse sans intitulé Ft:dération de Bruxdlcs, 
•. Jntervcn1ion S.E. des Propagandistcs, avril 1947 •: sur 64 diri¡cantcs (présidcntes et pro
pagandistcs): 50%employt:cs; )O% taillcuscs; 5 % vcndcuscs; 3 % servantes; 12 % • divcrs •; 
A. Cardijn, dossier nº 606, Vit da swions tl /idirazions, 1946-1965. Ft:dfration de Scraing. 
Cadres fédéraux 1948-1949. !:.quipe fédéralc: 11 pcrsonnes, 6 employécs, 4 ménagi:rcs, 
1 couturihc. 

J.O.C.F. BELGE 291 

B) La conception, au sein • de la J.O.C.F., de la vie et de l'action 
de la jeune travailleuse chrétienne et de la jociste au travail : 
l'espace sociologique 

La femme ese d1abord épouse et mere 

Pas d'ambiguité 3. ce sujet: la mission premiCre de la jeune 
femme consiste, dans l'idéologie jociste du moment, en un role 
d'" épouse » et de 1( mere de la classe ouvrihe ». 

La cellule familiale constitue le noyau meme de la société, 
sa pierre angulaire : la jeune filie, la jeune femme et leur 
forma1ion en ce sens en constituent la garantie 2• Les conceptions 
jocistes ne s'éloignent pas en ce domaine de celles prévalant 
dans le monde catholique d'aprC:s-guerre. Certaines notes sur la 
psychologie féminine, rédigées en vue de former le contenu de 
le~ons ou de conférences établissent ainsi une nette distinction 
entre les sexes et leurs fonctions sociales respectives sur la base 
de stéréotypes bien établis 3. 

Si l'on voit done apparaitre, vers la fin de la période envisagée, 
la revendication • a travail égal, salaire égal », il n'en reste pas 
moins vrai que le • droit au travail,. salarié pour la jeune filie, 
la jeune. femme, ne constitue pas une préoccupation jociste 4 . 

L'occupation salariée de la jeune femme - un pis-aller - doit 
C!tre aménagée de telle serte qu'elle conserve intacts le sens 
moral - familia!-, et la vocation premiCre de la jeune travail· 
leuse 5. 

Dans cette optique se situe également la volonté jociste 
d'assurer la promotion de la fonction de • servante » et du statut 

2. Archives Cardijn, dossier n"611. S.E. dirigtanm /idiralts, 1946-1965. Liasse 1946 
(Bruxelles, 2·5 mai); lei;on de formation: la vocation de la }Cune travailleuse: • femmc, 
Cpousc, mhe, éducatrice, cnfant de Dicu •. 

3. Archives Cardijn, dossier n" 666. Riunions organisits aw niwaw dts di«hts par la 
JO.CF., 1949. Journées d'aumónicrs locaux de la J.O.C.F., par dioci:sc. Liassc. Prépamion 
de !'ensemble des ) réunions •· • ExposC de J. Cardijn. Notes Hénographiques (dioci:se de 
Namur) .• Le rólc des aumóniers et la psychologie fcminine : lcur componemcnt doit Cue 
différcnt avcc une jcunc filie • /a cause de sa scnsibili1é fémininc, son émotivité qui est l 
la fois physiologique, psychologique, aff«:tive • ... 0 la plupan ne 1ombcnt pas parce qu'ellcs 
sont vicieuscs mais par faiblessc •··· • la jeune filie tiche touiours de plairc, c'cst dans son 
teml)Cramcn1 • mais ne peut aller jusqu'll la • provocation • ... 

4. Archives Cardjin, dossier n°705. Congris d'action au travail, 1951, 1952, 1955, 196). 
Scptcmbre 1951. Congri:s de l'action professionnellc de la J.O.C. beige. Note documentairc 
nº 5, p. 4 et 5: préoccupalions J.O.C.F., notamment: • /a travail égal, salaire égal: 1out cst 
encore a faire •. 

5. Lt S1a1ut dt la jtuntsu travailltust, Éd. jocistcs, Bruxcllcs, 1944 et 1947, p. 21 et 22: 
• Considérant que le travail salarié cst chcz la plupan des jcunes fillcs une situation 
temporaire. • 
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de cclle-ci, en tant que garante de la vie harmonieuse de la 
famille nombreuse 6• 

Le riile spécifo¡ue de la jeune travailleuse chrétienne: la rechris
tianisation de la classe ouvrifre 

Dans le contexte troublé de l'aprCs-guerre, dans un monde 
oll les valeurs socialistes et communistes gagnent du terrain, la 
jeune travailleuse apparait, du point de vue jociste, commc un 
vecteur privilégié de rechristianisation de la classe ouvriCre, ce 
phénomCne a été mis en lumiCre dans le cas fran~ais également. 

Simple membre, militante active ou employée permanente 
du mouvement, la mission premii::re de la jociste consiste a 
répandre partout autour d'elle (milieu de travail, famille, quar
tier) l'idéal chrétien. 

Ceci s'intCgre dans le cadre de la démarche jociste qui consiste 
3 organiser la mission apostolique d'un lai'cat actif, relais de 
l'Église en milieu ouvrier. Mais la jeune travailleuse est consi· 
dérée - en tant que femme - comme particuliCrement apte 3 
mener en ce sens un certain nombre d'actions spécifiques 7• 

Une inftuence et une démarche plus pragmatiques que théoriciennes 

Pour mener cette action de rechristianisation de la classe 
ouvriCre, l'approche jociste se veut essentiellement plus prag· 
matique - au départ des « petits faits vrais •, des faits de vie -
que théoricienne 8• 

Dans re méme ordre d'idées, l'action se veut plus individuelle, 
plus ponctuelle - « sacrifices •, gestes de la vie quotidienne ... -
que revendicative et de groupe. 

leí se mélent intimement les deux aspects de l'activité et des 
finalités jocistes, 3 la fois sociales et apostoliques. C'est essen
tiellement par le témoignage personnel que le message chrétien 
doit étre diffusé parmi les jeunes travailleuses. La jociste est 
témoin du Christ dans !'ensemble de ses milieux de vie; l'aspect 
social de son action et de son influence relCve davantage de la 

6. La revaloris.a1ion du statut de l'employée de maison fait l'objet d'une action constante 
de la J.O.C.F. aprh la DcuxiCme Guerre mondiale. 

7. Archives Cardiin, dossier n•607. Rappomd'activirl, 1947•1948. - ~chos de la campagne 
de NOCI en 1947 •, 22 p.: rechristianisa1ion de la masse ouvriCre; r61e des filies; NOCI est 
propice; • futures mfoaghes ., • épouses et mamans éducatrices •, futun anisam des 
tradi1ions familiales chrétiennes a implanter dans les foyen ouvrien. 

8. Archives J.O.C.F., Fonds Y. Hawu.x prl-classl Liasse • L'enquCte, 1937-1948 •: la 
procédure d'enquCte sur différents thCmes s'accompagne du recueil de • petits faits vrais • 
rela1ifs a la vie quotidienne des jeunes travailleuses; la procédure d'enquCte elle-mCme est 
plus impor1ante en 1an1 que démarche d'approche et éducative qu'en 1an1 qu'outil pour le 
recueil de données a caractcre exhaustif, statistique: c'es1 le fail de mener l'enqucte, de 
prendre contact sur le terrain qui importe et non les résultats de l'enquC1e. 
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promotion d'un certain « personnalisme • que de préoccupations 
3 caractCre revendicatif ou réformiste, et ce encare 3 la fin des 
années 1950 •. 

La promolion de la valeur de la personne humaine: un leitmotiv 

Le jocisme veut avant tout rétablir et promouvoir le jeune 
travailleur en tant que personne humaine, valeur en soi. Cet 
aspect de l'action est paniculiCrement sensible dans la branche 
féminine du mouvement dom une préoccupation consiste a 
assurer la protection de la dignité de la jeune travailleuse sur 
les lieux de travail, au cours des déplacements vers ceux-ci et 
durant les temps de loisirs 'º· 

Ce souci s'impose d'autant plus fortement que le monde du 
travail est toujours per~u comme profondément dépravant, de 
méme que les activités de loisirs, cinéma, dancings, lectures ... 
II s'agit avant tout d'une question de moralité, per~ue comme 
élément essentieJ de la dignité sociale de la jeune travailleuse 11, 

D'oll les principales revendications formulées; celles-ci concernent 
principalement l'hygiCne et l'aménagement des lieux de travail, 
les garanties pour la santé et la moralité des jeunes travailleuses. 

La préoccupation d'assurer l'orientation professíonnelle des 
jeunes filies répond a cene meme logique : assurer leur plein 
épanouissement, physique et moral. 11 s'agit pour la jeune 
travailleuse d'accepter sa place dans le systCme, a condition que 
celui-ci rassemble les conditions matérielles et morales du 
d·éveloppement de la personne humaine, en fonction de ses 
capacités physiques et psychologiques: la « conscience profes
sionnel1e •, le fait d'étre de « chics ouvriCres consciencieuses,. 
importent. 

Tout ceci se situe dans un contexte de réflexion qui marque 
a la fois l'engagement individue! de la jociste (les petits papiers 
oU s'inscrivent les•« résolutions,. personnelles le prouvent) et 

9. • Plus de prolétaires, plus de prolétariat • : comment? en quoi} Cet aspect de l'ac1ion 
jocis1e et de la J.O.C.F. en particulier es1 lié au fait qu'il s'agit plus d'un mouvemenl 
d'aposrolat Jale deniné i maintenir l'influence du christianisme dans la classe ouvril:rt, en 
termes de mor.ale colltctive et de pratique religieuse, que d'une véri1able or¡anis.ation pour 
la revendica1ion de lype économico-sociaL Ceci découle aw.si de la concep1ion iociste du 
lravail, considéré comme devant Cue essentiellement valoris.ant 

10. Archives J.O.C.F. Buts tt mimOTJ, 1948-1949-1951-1952: parmi les probl~mes prio
riiaires pour la d(finition du staru1 de la j(une travailleuse: la moralité au travail, les loisirs 
e1plaisirs. 

• 11. Archives J.O.C.F., N. Sessions d'ltu.dt, dossier nº608. Programmtr d'annlt tt tnqu.ius, 
1950-1963. • Au terme de la campagne d'année 1957-1958. Relations humaines el famille .• 
Conclusions du programme : la préoccupation d'ordre moral doit l'emporter sur celle 
d'ordre matfriel pour revendiquer la semaine de cinq ;ours, l'amélioration du lo¡ement et 
de l'équipemen1 ména¡er, la réduction de la fatigue des jeunes 1ravailleuses; • nous 
demandons aux pouvoirs publics de protéger les jeunes contre une fausse libené qui n'es1 
que Jicence - dans les loisirs commercialisés no1ammen1 - et contre 1ous les abus commis 
au nom de la li~rté dans la vie de travail, par exemp!e .• 
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.. l'action au travail », éducative et apostolique vécue sur un 
mode de solidarités individuelles et de gestes personnels, en 
référence aux idéaux du groupe. 

On peut dCs lors se poser plusieurs questions : s'agit-il de 
próner l'intégration dans un systCme social simplement aménagé 
plut6t qu'un· véritable changement de la situation économico
sociale de la jeune travailleuse? D'autre part, s'il est vrai -
d'aprCs la majorité des textes jocistes que le travail salarié est 
un privilCge, un moment de participation active 3. la Création, 
source de .. fierté ,. et de .. joie », pourquoi refuser aux jeunes 
femmes l'acces a ce mode privilégié de réalisation de soi? 

La vision qu'a la J.O.C.F. du monde féminin du travail et 
de l'action a y mener s'intCgre en cutre dans le cadre de la 
vision jociste globale des problémes généraux d'aprés-guerre. 

Celle-ci est caractérisée par divers themes ou objectifs : 
nécessaire déprolétarisation de la masse ouvriCre, action de 
rechristianisation, relations avec un phénomene de syndicalisa
tion croissante, internationalisation du mouvement1 maintien de 
l'initiative privée face a l'emprise plus forte de l'Etat 12• 

II. LA DYNAMIQUE DU MOUVEMENT 

Activités régulierement menées et événements exceptionnels 
rythment la vie du mouvement. A cela s'ajoute une question 
fondamentale pour déterminer la dynamique de celui-ci : la 
J.O.C.F., mouvement de masse ou de militantes? 

D'autre part, la J.O.C.F. entretient des relations avec un 
certain nombre d'interlocuteurs et de partenaires : comment ces 
rapports sont-ils menés? 

A) La vie interne du mouvement 

1. Les « événements » périodiques, les activúés régulieres 

Militantes et permanentes sont engagées dans un cycle régulier 
de réunions et rencontres diverses qui rythment la vie du 

11. Syndicalisarian., Archives J.O.C.F., N. Sessions d'irudt, 1950-1951 (I). N. 104. S.E.R.F. 
Plaquette préparatoire, p. 15 : « Le syndicat est nécessaire i la rravail!euse el au travai!leur 
pour la conquCte des conditions de vie et de travail conformes i sa dignité et i sa mission. 
D'oU l'imponance de l'éducation syndicale de 1outes les jeunes filies de la classe ouvril:re ~; 
Archives J.O.C.F., N. Sessiom d'itude, 1948-1949 (1). N. 114.4. S.E.R.F. Le,;ons de Cardijn: 
-.. le plus grand dangcr, c'est que la murualité, les syndicats font tout a la place des ouvriers ... 
Plus de prévoyance, d'esprit de responsabilité, parce qu'on n'a plus l'habitude de poscr des 
actes qui coUtent ... ~ 
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mouvement : conseil national, comité national, conseils régio
naux, équipes fédérales et locales, journées et semaines d'étude 
pour militantes, permanentes, responsables fédérales et locales. 

Ainsi s'élaborent les réflexions, les stratégies et les activités. 
Celles-ci sont organisées notamment dans le cadre du « pro
gramme d'année », véritable plan de réflexion et d'action struc
turé en fonction du calendrier de l'année. 

Que! est le contenu de ces programmes? Comment sont-ils 
élaborés et mis en a:uvre? 

La méthode jociste, « voir (l'enquCte relative au thCme retenu), 
juger, agir », se trouve ici concrétisée. Il ne s'agit done pas d'un 
aspect spécifique de l'activité de la branche féminine du mou
vement. EnquCtes, campagnes de Noel et campagnes pasC:ales 
se déroulent notamment aurour des themes suivants : les loisirs, 
la santé - physique et morale .-, milieu de travail et préparation 
au mariage, relations humaines et famille de la jeune travailleuse, 
la déprolétarisation, l'ancrage dans la masse. Les « campagnes » 

donnent lieu notamment a l'organisation d'une assemblée géné
rale oü. chants, danses, textes, décors doivent concourir a 
entretenir la mystique jociste et a mettre l'accent sur le thCme 
de réflexion retenu. 

En fait, enquétes, campagnes et programmes d'années semblent 
davantage destinés a animer le mouvement en soi - notamment 
en termes de recrutement - qu'a élaborer des revendications 
précises qui seraient ensuite formulées a l'extérieur. 

Le calendrier religieux imprégne fortement la vie du mou
vement dont il constitue les temps forts et en termes d'action 
et en termes de réflexion, un mouvement qui apparait nettement 
plus apostolique que social, certes sur la base d'une réflexion 
commune relative aux conditions de vie concretes de la jeune 
travailleuse et des améliorations a y apporter ( « révisions de vie 
ouvriere )) ). 

Le róle des aumóniers et l'un des principaux terrains d'action 
choisis - la paroisse - renforcent cet aspect apostolique de 
l'action jociste. La collaboration avec les aumóniers ne se déroule 
cependant pas toujours sans heurts ou difficultés 13• 

Plusieurs services permanents fonctionnent en cutre a l'avan
tage des membres. Deux services surtout doivent Ctre men
tionnés : le « Service de préparation a l'amour et au mariage » 

et le « Service des malades »; ce dernier s'avCre particuliCrement 
important a cette époque, confronté au probléme de la tuber-

13. Archives J.O.C.F. Secrétariat nacional, 1947-1948, ■ F 4714 •, lcttre non signée, 
Bruxelles, déccmbre 1947, i l'abbé Barbier, i Vakourt: i Frasnes, ■ je pense qu'il faudra 
vcilkr i ce que M. le Curé ne soit pas "super-présidente " ... ■; ibid., N. Smiom d'ltude, 
1949-1950 (1). N. 303.4. S.E. militantes. EnquCtes préparatoires. Doc. mss. ■ fliane i Simone ~, 
Tempkuve, 25 avril 1950: cercles re!igieux faits par J'aumónier: ■ Trh distanu et pas du 
tout adaptés i la vie des filies. • 

~
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culose et des faiblesses multiples dues aux privations de la 
guerre; on y voit s'y développer une morale chrétienne de la 
souffrancc: acccptation et sublimation de cellc-ci. 

Ce coup d'reil sur la vic interne du mouvement suscite 
plusieurs interrogations. Tout d'abord, que! est l'cnjcu réel de 
ces activités et réunions réguliCrcs, stéréotypécs au fil des années? 
Ne s'agit-il pás simplement de ménager des lieux et des moments 
de rencontre afin de mobiliser les membres? Ainsi se pose la 
question fondamentale des « fonctions manifcstes • et • fonctions 
latentes• du mouvcment: on voit le risque d'en provoquer 
l'essoufflement et de masquer l'analyse des véritables problemes 
de classe, vécus et subis collectivement. 

D'autre pan, en ce qui concerne les lieux choisis pour l'action 
a mener, il semble que, dans le cadre de la J.O.C.F., famille, 
quartier, paroisse prennent le pas sur le milicu de travail lui
mCmc, celui-ci étant le terrain privilégié pour une action 
individuellc de moralisation, sur la base de relations interper
sonnelles d'amitié. 

Dans l'évaluation du milieu de travail, les critCres moraux -
ceux de la morale collective catholique - et le souci de 
promouvoir la pratique religieuse prennent le pas sur des 
préoccupations de réformes économico-sociales. 

Les thCmes de la majorité des enquCtes le prouvent : situation 
de famille, activités de loisirs, fréquentation de l'église et pratique 
religieuse en général, conception de l'amour, des fiam;ailles et 
du mariage en font généralement l'objet. 

On se trouve ainsi confronté a une vision générale du milieu 
de travail avant tout catholique, relativement • petite-bour· 
geoise •, déterminante pour fixer les objectifs et les moyens de 
l'action menée et le contenu des activités internes au mouvement. 

2. Les événements exceplionnels au service de la mystique du 
mouvement 

Retenons surtout trois moments : le congrCs jubilaire de la 
J.O.C.F. en 1950 (3 septembre), le pelerinage a Lourdes, en 1952 
et le rassemblement de Rome en 1957, terminus ad quem de 
l'étude. 

Ces événements ne sont pas spécifiques de la vie de la 
J.O.C.F.: ces manifestations jocistes entretiennent la mystique 
du mouvement en général et constituent des moments privilégiés 
pour la définition des objectifs de celui-ci et l' • accrochage • de 
nouveaux membres. 

La J.O.C.F. y est présente; en termes d'organisation concrCte, 
les jeunes travailleuses y sont séparées des gar~ons (repas, 
transports, logement); en termes de contenu, les manifestations 
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organisées, les résolutions acceptées et les idéaux formulés 
mettent l'accent sur la vocation maternelle et familiale de la 
jeune travailleuse. 

Le rassemblement de Rome revet quant a lui une double 
signification: d'une pan, a l'intérieur du mouvement, il suscite 
une remise en question générale; d'autre part, vis-3-vis de 
l'extérieur, il constitue un important moment d'affirmation de 
la J.O.C. dans son ensemble sur le plan iriternational. 

3. Mouvement de masse ou de militantes? 

Mouvement de masse cu élite militante? La question se pose 
dans !'ensemble du mouvement jociste beige apres la Deuxieme 
Guerre mondiale. 

II semble que, dans l'immédiat aprCs-guerre, le jocismc -
et done le jocisme féminin - opte pour une organisation de 
masse, mobilisatricc centre la • prolétarisation » de la • masse ,. 
ouvriCre. 

Mais le déclin du mouvement s'amorce en ce qui concerne 
les cffectifs et en termes de capacité mobilisatricc : le jocisme, 
imprégné de morale et de doctrine catholiques, ne résiste pas a 
la montée de l'lotat-Providence - la notion de sécurité sociale 
obligatoire s'implante et l'État intervient de plus en plus dans 
divers domaines de la vie économico-sociale; d'autre part le 
désir de vivre, au lendemain d'une longue période dil!icile, bat 
en brCche, semble-t-il, les idéaux jocistes féminins d'• efforts •, 
de • sacrifices », de moralisation de la jeune classe ouvriCre 
féminine. 

Ce double déclin entraine une discussion quant aux objectifs 
du mouvement: formation d'unc élite militante, peu nombreuse 
mais agissante ou réalisations de masse 14 ? 

14. L'ivolution des 1/fu11fs. Cí.Archivts J.O.C.F., G.Finanus 11 Administration, 1945-
1946-1955-1956. 

Rubrique 341.4. Mouvements des membrcs. Chiffrcs globaux (ainées. jcunes, pré·J.O.C.) 
rammblés., répanis en 19 íédérations (18 l panir de 1952-1953: Warneton disparai1): 
1945-1946: 8 802; 1946-1947 (scptembre 1947): 7 105; 1947-1948: incomple1; 1948-1949 
(scptembre 1949): 5 387; 1949-1950 (scptembre l9SO): 5 795; 1951}1951 (aoUt 1951): 5 398; 
1951-1952 (scptembre 1952): 4 870; 1952·1953 (scptembre 1953): 4 632; 1953-1954 
(scptembre 1954): 4 041 (la colonne • Pié-J.O.C. • n'est pascomplétée l panirde juillet 1954); 
1954-1955 (a0U11955): 3880; 1955-1956 (scptembre 1956): 4 585 (la colonne • pré-j.O.C .• 
ne figure plus dans les tablcaux imprimés l partir d'avril l9S6). Archives J.O.C.F., D. Constil 
nalional, 1954-,1955 D.C.N. (1). 410.Rapport C.N. des9 et I0janvier 1955: difficultés de 
rccrutemen1 et mouvemenl des membres en baisse; causes et remtdes : la plupart des 
scctions ne son1 pas accrochantes; couranu matérialistes et individualistes; le bulletin 
d'adhésion pose des exigences qui effraiem; il fau1 un assouplissement de l'affiliaiion: cartc 
de membre simple puis, régulitrement, organiser des clubs, coun ménagers, excursions ... 
avan1 la promessc et Je port de !'insigne. 

r 
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B) Le mouvement jociste et ses interlocuteurs. La force repré• 
sentative de la J.O.C.F. beige 

Patronat, syndicats, milieux socialistes, mouvements de jeu
nesse divers et organes du monde catholique : tels sont les 
principaux interlocuteurs du mouvement jociste. 

Vis-3-vis du patronal, au vu de la documentation écrite 
disponible, le contact apparait plutót personnel - via J. Cardijn 
- et plutót • académique ,., J. Cardijn prononce divers discours 
devant des tribunes patronales. 

Mais la logique de I'. intégration • qui marque les conceptions 
jocistes 3 l'égard de la vie au travail participe sans doute, en 
milieux de travail, a un climat de réciproque acceptation. Dans 
la logique sociale chrétienne et sur le tcrrain, l'ambiance des 
relations est davantage celle de la collaboration avec les patrons : 
la notion de • lutte des classes • n'apparait nulle part dans les 
documents consultés. 

Vis-3-vis des syndicats : le souci des relations avec ceux-ci 
constitue une préoccupation jociste croissante; deux phénomCnes 
se conjuguent: d'une part, une syndicalisation de plus en plus 
intense, au sein d'orga_nismes qui deviennent les • partenaires 
sociaux .. , dans le cadre notamment des multiples organes para
étatiques créés aprCs la guerre daos le secteur économico-social. 
D'autre part, le syndicat apparait désormais comme le relais 
indispensable pour l'action jociste - action d'un mouvement en 
perte de vitesse? 

Vis-3-vis des milieux socialistes : le contact reste difficile et 
mCme refusé: opposition 3. l'« irénisme .. , 3. l'• ouvriérisme », au 
nom de l'humanisme chrétien, une attitude qui s'explique dans 
le contexte de • guerre froide • entre familles idéologiques au 
cours de l'apres-guerre en Belgique "· 

Vis-3.-vis des autres mouvements de jeunesse; divers lieux de 
discussion· et de collaboration pluralistes sont mis en place au 
cours de cene période. La J.O.C.F. - et en particulier Émilie 
Arnould - y mene une défense farouche de l'idéologie catholique 
et de son attachement au príncipe de la priorité 3. laisser 3 
l'initiative privée dans tous les· secteurs, y compris ceux de la 
prévoyance sociale et de l'enseignement. 

Vis-a-vis du pani catholique - partí social chrécien - et des 

15. A~chivn Cudiin, dossier n•718. Suius du Congrts, 1950. Liuse °Commen1.1ire du 
memge de Pie XII•· Réflexions sur le mewge udiophonique du S.1int•Phe i; l.1 J.O.C. 
Le(;on donnée S.E. permanentes, 17 novembre 1950. M. le Chanoine Dondeyne: un double 
danger: • l'irénisme ., c'est-1-dire la paix mal comprise .1vec les .1uues mouvements ouvriers 
non chrétients et • l'ouvriérisme. qui éloigne des préoccupations les autres classes sociales. 

---~···--------
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autres mouvements catholiques : on constate une réelle indé
pendance, semble-t-il, a l'égard du partí; par contre, les finances 
de la J.O.C.F. révelent une nette inféodation au M.O.C. (Mou
vement ouvrier chrétien) dont les importants subsides alimentent 
la caisse du mouvement. 

La relation reste ambigue avec l'A.C.J.B. (Action catholique 
de la jeunesse beige): engagée dans une meme logique d'action 
catholique des laics, la J.O.C.F. se démarque cependant de 
l'A.C.J.B. par son refus d'un certain élitisme social; ici se pose 
sans cloute la difficile question de l'existence ou non de la lutte 
sociale au sein· de l'Église. 

Enfin, les rapports avec les patronagcs, les • patros », sont 
vécus, semble-t-il, non sans difficultés; sans doutc s'agit-il d'un 
problCme de relative concurrence entre deux organisations de 
jeunesse, ouvertes aux mCmes milieux jeunes et de condition 
modeste. 

On le voit: la J.O.C.F. beige, de 1945 á 1957, constitue un 
terrain de recherches pour cerner l'évolution de la doctrine 
sociale chrétienne a l'égard du travail salarié féminin. 11 faut 
constater l'inféodation du mouvement aux idéaux catholiques 
traditionnels en ce domaine. 

En ce sens, et au stade actuel de nos recherches, la J.O.C.F. 
beige apparait d'abord comme un mouvement moralisateur, 
apostolique, cenes préoccupé de l'aménagemcnt des conditions 
de travail de la jeune travailleuse, destinée 3. assumer avant tout 
son role de mere et d'épouse au sein du foyer familial, d'autant 
que le jocisme féminin ne devait pas se prolonger, semblc-t-il, 
a 1'3ge adulte, par un syndicalisme actif, un des objectifs 
poursuivis dans le cadre du mouvement masculin. 
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