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Le röle de la Croix-Rouge dans la formation des premieres infirmieres

Un long chemin vers la profession
Lorsqu'on evoque aujourd'hui l'image de l'infir-
miere on se figure une femme jeune et dynamique
bien sür, mais egalement instruite, competente et
independante, chef d'equipe et gestionnaire, parte-
naire ä la fois dependante et complementaire du
m6decin. Mais cette image est tout ä fait moderne,
tr&s recente; eile est le resultat de longues
metamorphoses et d'une laborieuse naissance.

Enrico Valsangiacomo

L'histoire de la profession
d'infirmiere est liee a celle

de la societe et de la mede-
cine. La premiere ne serait pas
comprehensible sans les
donnees des deux autres.
L'historien frangais Jacques
Leonard, l'un des meilleurs
specialistes de l'histoire de la

medecine, a bien montre dans
ses oeuvres combien celle-ci a

change apres la Revolution
frangaise. La liberalisation de
I'esprit scientifique apres 1789
fait table rase du principe d'au-
torite, typique d'une hierarchie
ignorante et imbue d'elle-
meme (que Ton pense, par ex-
emple, au Malade imagi-
nairel), et instaure celui de I'a-
nalyse. Le medecin acquiert
alors un savoir serieux et, par-
tant, une aura de prestige et
de pouvoir tant aupres de la

population que des gouver-
nants. Les revenus entre-
temps s'elevent et attirent de
nombreux candidats ä la
profession.

Le medecin devient ainsi
conseiller du prince en matiere
de politique sanitaire et il se
pergoit lui-meme comme principal

responsable de l'etat de
sante de la nation. A juste titre
du reste, car les gouvernants
au 198 siecle ont consacre des
sommes toujours plus impor-
tantes ä la modernisation des
facultes de medecine, ä la

construction de laboratoires
de recherche, ä la refection
des höpitaux. Cela n'est pas
sans consequences sur les
progres de la science medi-
cale, qui jouit par ailleurs des
decouvertes enregistrees par
d'autres sciences, comme la

physique et la chimie. Ce fac-
teur scientifique, uni ä I'ame-
lioration progressive du niveau
de vie de la population, a large-
ment contribue ä I'eloigne-
ment des menaces mortelles
constitutes par les epidemies,
les infections et les fievres de

tout genre et ä l'amelioration
de la situation sanitaire de la

population.

Le siecle des philanthropes
Sur le plan de l'histoire

sociale le 19e siecle a ete caracte-
rise, entre autres, par la

Philanthropie. La revolution industrielle

avait cree une richesse
encore jamais atteinte aupara-
vant. Toutefois c'etait une
richesse mal repartie: d'un
cote, le nombre restreint de
ceux qui la detenaient; et de
I'autre, la grande masse des
ouvriers d'usine, des ouvriers
agricoles, des mineurs, etc. Le
niveau de vie de cette
deuxieme categorie laissait
beaucoup ä desirer: un taux
d'alphabetisation bas et un
niveau d'instruction insuffisant;
une misere economique s'ac-
compagnant de conditions de
logement, d'alimentation et
d'habillement insupportables.
Le sort des enfants etait le

plus pitoyable: ceux qui n'al-
laient pas ä I'ecole passaient
leur journee dans la rue; beau-
coup d'entre eux, cependant,
suivaient leurs parents ä I'ate-
lier ou ä I'usine. A la campagne
la situation n'etait guere meil-
leure: la vie y etait tout aussi
precaire, les prejuges aussi te-
naces et I'hygiene aussi alea-
toire qu'ä la ville.

Qu'on imagine maintenant
une famille de ces classes
pauvres dont le mari, par ex-
emple, tombe malade: ä une
epoque ou I'assurance n'exis-
tait pas, cela representait une
veritable catastrophe, car le re-
venu familial en etait conside-
rablement reduit. A une epoque

done, oü la politique
sociale de I'Etat etait inexistante,
e'etaient les riches prives qui
subvenaient aux besoins de
leurs concitoyens les plus de-
munis. «Les elites..., veulent-
elles vraiment que les classes
laborieuses cessent d'etre pa-
thologiquement dangereuses?

- Alors elles doivent payer le
prix de la solidarite sociale»,
dit Jacques Leonard ä propos
des initiatives pour garantir
des soins efficaces, gratuits
ou ä bon marche pour tout le
monde.

Et en effet, le long de ce
siecle, nous voyons toutes

C'est dans
cette mo-
deste maison
de la rue Cur-
tat ä
Lausanne que fut
fondee en
1859 I'ecole
d'infirmieres
La Source.

de la deuxieme moitie du siecle

que I'Etat intervient plus
activement: les communes et
les cantons avec une serie de
lois sanitaires, et la Confederation

avec, par exemple, la loi
sur les fabriques ou celle sur
les assurances. Cette
intervention a lieu egalement sous

sortes de realisations allant
dans ce sens: on ouvre des
dispensaires en ville et on fa-
vorise installation des mede-
cins dans les campagnes; on
cree les moyens de rendre
plus salubres les lieux de travail

et les habitations, d'ame-
liorer I'hygiene et I'alimenta-
tion. II est peut-etre interessant

de savoir ä ce propos que
les cubes «Maggi» ont ete
crees en Suisse ä cette epoque,

pour fournir ä la population

les proteines necessaires
et ä peu de frais!

L'Etat intervient
Ce n'est que dans le courant

la forme d'une collaboration
entre les philanthropes et le

gouvernement. Le resultat le

plus celebre de cette collaboration

est constitue par la

Croix-Rouge elle-meme, nee
de la reflexion de
philanthropes sur l'absolue necessity

de menager la vie hu-
maine sur les champs de ba-
taille - le 19e siecle a ete un
siecle meurtri de guerres ci-
viles et internationales -, idee
ä laquelle les gouvernants et
leurs chefs militaires ont im-
mediatement adhere. Le
premier ouvrage sur la Croix-
Rouge que nous connaissons
s'intitule d'ailleurs «La guerre
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Croix-Rouge suisse
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et la charite»; il a ete ecrit par
le president de la Societe ge-
nevoise d'utilite publique, Gustave

Moynier, et par l'ancien
president de la Societe medi-
cale de Geneve, le docteur
Louis Appia. II porte comme
sous-titre: «Traite theorique et
pratique de Philanthropie appli-
quee aux armees en cam-
pagne».

L'activite
des ordres religieux

C'est done sur cette toile de
fond philanthropique et sociale
qu'il faut maintenant placer les
soins aux malades. Depuis
longtemps ceux-ci etaient
assures essentiellement par les
ordres religieux feminins; au
siecle dernier cette mission
non seulement est maintenue,
mais eile connaTt une floraison
de devouement jamais
connue. La «Philanthropie reli-
gieuse», tant catholique que
protestante, multiplie les centres

oü les gens viennent se
faire soigner et d'oü les
bonnes soeurs partent pour
assister les malades chez eux.
En Allemagne on connaTt
l'heureuse initiative de Theodor

Fliedner et des diaco-
nesses de Kaiserswerth
(1836); mais en Suisse aussi,
cet esprit Chretien a donne de
beaux fruits: en 1830, c'est la

creation de I'institution pour
gardes-malades catholiques ä

Baldegg (LU); en 1844 c'est la

fondation de celle de Menzin-
gen (ZG), egalement catholique,

par le grison Theodosius
Florentini; en 1844 toujours,
Louis Germond cree un eta-
blissement pour diaconesses
ä Saint-Loup (VD), et Sophy
Wurstemberger un semblable
ä Berne; en 1852 Friedrich
Spittler fonde ä Riehen (pres
de Bale) un etablissement
pour diaconesses; en 1856,
Florentini ouvre le centre d'ln-
genbohl (SZ); et en 1861, c'est
un etablissement pour gardes-
malades catholiques qui est
ouvert ä Cham (ZG), dependant

de celui de Baldegg.

Premieres äcoles lai'ques
Cependant, aussi louable

soit-elle, l'activite de ces centres

religieux ne satisfait pas
tout le monde. D'abord, ce
sont des «philanthropes laics
qui reagissent: venant d'hori-
zons protestants, ces derniers
n'acceptent pourtant pas que
la femme desireuse de s'occu-
per de malades, n'ait d'autre
choix que de se faire diaco-

Un groupe d'eleves de La
Source avec M. Reymond, jZ *

directeur, en 1887.

Le D' Walter Sahli, fonda-
teur et premier directeur
du Lindenhof ä Berne.

Le D'Anna Heer. Elle crea
et dirigea l'«Ecole d'infir-
mieres» ä Zurich dans le
but de promouvoir la
formation et le Statut social
des infirmiäres profession-
nelles.

nesse. Pour eux, la garde-ma-
lade doit avoir des convictions
religieuses, mais egalement
pouvoir jouir de son independence

et vivre de son travail.
Parmi ces «philanthropes
laics», meritent d'etre men-
tionnes Agenor et Valerie de
Gasparin, qui en 1859, creent
la Source ä Lausanne (un an
avant l'ouverture de l'ecole de
Saint-Thomas ä Londres par
Florence Nightingale).

On pourrait se demander si
l'«infirmiere professionnelle»
suisse est nee ici ä la Source.
Certains elements vont dans
ce sens: formation theorique
et pratique, diplöme, indepen-
dance dans l'exercice du metier

et prestations contre paye-
ment. Mais d'autres aspects
nous font hesiter: les de Gas¬

parin n'ont pas pris de me-
sures pour «reproduire» ce
type d'ecole; ensemble, les
Sourciennes forment un cercle
d'anciennes eleves plutot
qu'une association professionnelle

- et apparemment elles
ne sont pas animees par ce
besoin; enfin, I'accent semble
etre mis sur I'engagement
la'ic, par opposition ä I'engagement

religieux, et moins sur
d'eventuelles possibilites de
creer une profession pour la

femme.

Les exigences des medecins
L'autre groupe plus influent

qui reagit contre la situation ju-
gee insatisfaisante dans le
monde des soins, c'est celui
des medecins. Cette reaction
se manifeste surtout vers la fin

du siecle. Pourquoi si tard?
Peut-etre parce qu'il a fallu
d'abord que le medecin change
lui-meme, avant qu'il ne
prenne conscience de la
necessity de changer l'autre. Et
puis, la revolution pastorienne
ä pose des exigences accrues:
l'asepsie et I'antisepsie etaient
devenus les maitres mots ä

l'höpital, et la nouvelle mede-
cine imposait un changement
de mentalite. La cohabitation
avec les cornettes et le chape-
let devenait par lä difficile. Les
medecins reprochaient aux
religieuses de soigner les ma-
lades dans le but de se preparer

une place au paradis, et
non pas avec la preoccupation
majeure de les amener ä gueri-
son; ils leur reprochaient le

manque d'hygiene et les pre-
juges vis-ä-vis de la science;
enfin, il est vrai que les
religieuses se sentaient plus de-
pendantes du chef de la

congregation (qui pour beau-
coup d'entre elles se trouvai a

Rome), que du chef de clini-
que. Mais les medecins
s'en prenaient egalement aux
gardes-malades incultes et
avides de gain, qui peuplaient
les höpitaux ou hantaient les
families. Souvent analpha-
betes, formees sur le tas, le

medecin n'avait pas confiance
en elles; en plus, on les disait
parfois voleuses et de mau-
vaises mceurs.

Surgit ainsi dans la classe
medicale le besoin d'un nou-
veau type de soignante: suffi-
samment formee, devouee au
medecin et au malade, laique
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et independante. Un historien
zurichois, Alfred Fritschi, appli-
quant un schema sociologi-
que, dit qu'avec ce modele
on transfere ä l'interieur de
l'höpital la division du travail,
apportee au sein de la famille
par la revolution industrielle.

L'epoux-pere-medecin s'ap-
puierait ainsi sur les services
de I'epouse-mere-infirmiere
pour soigner les enfants-pa-
tients et faire le menage de la

maison-höpital.

Infirmiere,
enfin une profession

C'est dans la derniere de-
cennie du siecle qu'il faut si-
tuer la naissance de I'infir-
miere professionnelle en
Europe. L'Angleterre etait proba-
blement la mieux placee dans
cette voie. En Suisse, il sem-
ble que c'est avec la creation
du Lindenhof ä Berne en 1899
que l'infirmiere moderne a re-
gu, en premier, une image
concrete. Mais en fait, etablir
une classification dans ce do-
maine n'a guere de sens. II est
plus interessant de mettre en
relief deux phenomenes qui
mieux qu'autre chose nous
rendent le climat et les cir-
constances de cette naissance
dans notre pays.

Le premier est en rapport
avec ce qu'on vient de dire: en
l'espace de dix ans, quatre
medecins prennent la tete
d'autant d'ecoles d'infir-
mieres. En 1891, Charles
Krafft est nomme directeur de
la Source; en 1899 Augustus
Luning prend les renes de I'e-
cole «Croix-Rouge» de Zurich-
Fluntern (cette ecole n'a rien ä

voir avec la CRS!); en 1899
Walter Sahli cree et dirige le
Lindenhof ä Berne (celle-ci est
lecole de la CRS I); et en
1901, Anna Heer cree et dirige
l'«Ecole d'infirmieres» de
Zurich, connue aussi sous le nom
de «Pf legi».

Le deuxieme est un evene-
ment qui montre comment le
mouvement feministe - du
moins dans notre pays - a joue
un role tout aussi important
que les medecins. En effet, la

premiere fois que «etre
infirmiere» fut envisage de fagon
detaillee et programmee
comme une profession pour la

femme, ce fut en septembre
1896, ä Geneve, oil se tint le
«Congres suisse des interets
feminins». L'intervention la

plus ecoutee fut sans doute
celle de la zurichoise Anna
Heer, dejä citee. Elle deman-
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dait que I'Association suisse
des femmes d'utilite publique
cree une ecole d'infirmieres
pour offrir aux femmes une
veritable profession, comme cela
se faisait en Angleterre. Elle
les veut bien formees, trois
ans de theorie et de pratique,
ayant du caractere,
intelligentes et cultivees. Pour elles,
Heer prevoit une association
et une revue, qui donnerait aux
affiliees et abonnees I'occa-
sion de renforcer leur identite
professionnelle. Pour elles en-

L'ancien bäti-
ment du Lindenhof,

premiere
ecole
d'infirmieres de la
Croix-Rouge
suisse.

suisse de la Croix-Rouge
(1882), se rapprocha plus net-
tement des vceux des medecins

de fin de siecle. Mais les
ambitions resterent sans
moyens. Walter Kempin, son
president, avait beau inviter
les suissesses ä embrasser
«la profession la plus adequate
pour la femme», il ne regut
jamais la reponse esperee. C'e-
tait entre 1882 et 1885. Peut-
etre etait-il trap tot. II fallait at-
tendre encore une quinzaine
d'annees pour voir la Croix-

ramedical. Comme il etait
anime par les memes projets
qu'Anna Heer, Walter Sahli
n'eut aucune difficulte ä s'en-
tendre avec eile. II est d'ail-
leurs remarquable que les
deux medecins se soient
rencontres sans jalousie recipro-
que, et qu'ensemble ils aient
donne naissance ä la revue
des infirmieres (1908) et, sur-
tout, ä I'association
professionnelle (1910). Puisque ces
debuts sont fortement «tein-
tes» de Croix-Rouge,

fin, Heer ambitionne un Statut
social assez eleve, pour que
leur action de reforme sani-
taire au sein de la societe soit
prise au serieux. C'est dans ce
but, justement, qu'en 1901
s'ouvre ä Zurich la «Pflegi».

Et la Croix-Rouge suisse?
Henry Dunant dans «Un

souvenir de Solferino» ex-
prime le vceu que des infir-
miers et des infirmieres volon-
taires soient formes pour
seconder les services sanitaires
des armees sur les champs de
bataille. Faut-il y voir une
suggestion pour que les societes
nationales de la Croix-Rouge
assument la täche de former
des infirmieres profession-
nelles? Surement pas! Dans
l'esprit de Dunant il s'agissait
plutöt de former, en quelques
mois ou semaines, des «sa-
maritains» et des «samari-
taines». L'Association de se-
cours pour les militaires
suisses et leurs families,
premiere societe nationale de la

Croix-Rouge sur notre sol
(1866), n'alla meme pas jus-
qu'ä cette realisation. Tandis
que l'initiative prise par la

deuxieme, la Societe centrale

Rouge suisse jouer un role
determinant dans ce domaine.

En 1898, en effet, le docteur
Walter Sahli quitte son cabinet
de Langenthal pour le poste
denomme plus tard de Secretaire

central de la CRS. Ayant
une longue experience
comme medecin dans une
region rurale et, en meme temps
ä l'höpital, il y vient dans un
but precis: former des
infirmieres pour donner aux höpi-
taux un personnel soignant
moderne; aux medecins, des
aides competentes; aux
malades, une presence efficace
et devouee; et ä l'armee, des
volontaires nombreuses. En
cela il ne differe point de ses
collegues. Et comme d'autres,
il se trouve des le 1er novem-
bre 1899 ä la tete d'une ecole
pour infirmieres. Mais le fait
d'etre ä la direction d'une
organisation comme la CRS lui a

offert des moyens et une
tribune tres efficaces. II peut ainsi

realiser, sur le plan national,
ce ä quoi d'autres aspirent
egalement, mais dans le cadre
restreint de leur ecole.

Voilä l'origine lointaine des
competences de la CRS dans
la formation de personnel pa-

c'est son nom, et seulement
le sien, qui a ete retenu par
l'histoire. Mais maintenant
nous savons que I'Association
suisse des femmes d'utilite
publique a precede la CRS
dans l'analyse de la situation
et avait dejä prepare tout le ne-
cessaire. II est done juste
qu'on lui assigne la place
d'honneur.

Entre ces premiers balbutie-
ments de la profession et
I'infirmiere moderne decrite au
debut de cet article, le chemin
est encore long. Mais ga, c'est
une autre histoire.

ERRATUM
Une erreurs'estglissee dans
le No 1/88 d'ACTIO, page 16;
les noms de deux personnes
figurant sur la photo ont ete
intervertis dans la legende,
dont volei le texte correct: «Le
comite d'une section satisfaite
(de droite ä gauche): Peter
Klinger, vice-president, Marlies
Schrimpf, secretaire, Domenic
Scharplatz, president, et Lukas
Kühne, caissier.» Veuillez nous
pardonner cette erreur.

ACTIO 31


	Un long chemin vers la profession

