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Une destinee qui, par certains aspects,
rappelle celle d'Henry Dunant

Walter Kempin, le grand oublie
de notre institution
La Croix-Rouge suisse doit ä un philanthrope zuri-
chois du sidcle dernier, Walter Kempin, d'etre ce
qu'elle est devenue aujourd'hui. Pourtant, I'histoire
s'est acharnee ä oublier un homme qui eut une vie
peut-etre trop mouvementee pour acceder au
pantheon des peres de notre institution.

Enrico Valsangiacomo

En juitlet 1840, un certain
Hermann Kempin, prove-

nant de Stettin (Prusse), apres
avoir sejourne une annee ä

Munich, s'etablit ä Hottingen
(depuis 1893, un quartier de
Zurich, mais auparavant une
commune independante). Age
de 24 ans, il se fit enregistrer ä

son arrivee comme «employe
de commerce», mais, par
Gottfried Keller nous savons
qu'il ouvrit, quelques annees
plus tard, une librairie, dont
I'ecrivain zurichois etait client.
En 1843, Hermann Kempin se
maria avec Anna Häsli d'Ober-
winterthur. De leur mariage
nacquirent six enfants, trois
filles et trois gargons. Walter
Kempin, ne le 25 juin 1850, est
le quatrieme. L'ainee devint
institutrice et epousa un direc-
teur d'orchestre; la deuxieme,
professeur de musique et se
maria avec un premier violon
(«Konzertmeister»), La ca-
dette epousa un ingenieur et
alia s'etablir en Hongrie. L'aTne
des gargons devint employe
de commerce et s'etablit ä

Bradford en Angleterre; le
dernier, apres une formation de
serrurier, se fit mecanicien
(«Maschinen-Techniker»),
Walter Kempin, le plus doue
des six enfants, fit des etudes
de theologie et fut ordonne
pasteur en 1873. Une famille,
comme on peut le constater,
appartenant ä la petite
bourgeoisie, dont les aspirations
sociales caracteristiques de ce
milieu sont particulierement
presentes chez Walter.

Une destinäe tragique:
Emilie Kempin-Spyri

En 1874, Walter Kempin fut
nomme vicaire de I'importante
paroisse de Enge, pres de
Zurich, dont il deviendra pasteur
I'annee suivante. Le 22 juin
1875, il epouse Emilie Spyri.

D'une famille patricienne zuri-
choise, les Spyri comptaient
dans leurs rangs des person-
nalites tres en vue: le pere
d'Emilie, d'abord pasteur au
Neumünster, occupa ä partir
de 1875 une fonction diri-
geante aupres de la «Compa-
gnie de chemin de fer du Nord-
Est». Homme tres conserva-
teur, il s'opposa souvent ä sa
fille. Son oncle, procureur
general du canton, devint plus
tard chancelier de la ville de
Zurich. Enfin sa tante, la «tante
severe» comme I'appelaient
ses neveux, Johanna Spyri,
etait la celebre ecrivain, crea-
trice du personnage de Heidi.

II n'est done pas etonnant,
au vu des considerations pre-
cedentes, que le mariage
Kempin-Spyri fut desapprouve
par la famille d'Emilie. Mais
cette derniere prefera renon-
cer ä sa dot plutöt qu'au pasteur

qu'elle aimait. Cet obstacle

ne devait etre que le
premier d'une longue serie, qui
tourmenta ce couple durant
toute sa vie.

Emilie Kempin-Spyri est de-
sormais celebre car elle fut -
on se plait aujourd'hui ä le rap-
peler - la premiere femme ju-
riste de Suisse. Mais on oublie
que cette gloire lui coüta tres
eher. Deux de ses enfants,
Walter junior et Agnes, ont pu-
blie respectivement dans la

Neue Zürcher Zeitung en
1923 (N° 1337) et dans la

Basler National-Zeitung en
1936 (N° 448 et ss.) des temoi-
gnages emouvants de sa vie.
L'historienne zurichoise Verena

Stadler-Labhart les a en-
suite completes par une etude
sur les premieres etudiantes
en droit de l'universite de
Zurich, publiee en 1981. On y voit
une femme constamment en
butte aux prejuges sociaux et
ä la discrimination dans la-

quelle, par la loi, les femmes

Walter Kempin: «La fonction pleine de responsabilitäs
d'un pasteur ne lui allait pas...»

etaient tenues par rapport aux
hommes. Lorsqu'elle entreprit
ses etudes, elle dut subir la

mefiance de son entourage
qui la taxait de «bas bleu». Elle
ne put exercer sa profession
d'avocate et on lui refusa ega-
lement un poste dans l'ensei-
gnement. Et lorsque enfin, en
1891, elle obtint la «venia
legendi» ä Zurich, elle fut en
quelque sorte boycottee par
les eleves. Les succes qu'elle
remporta ä l'etranger - ä New
York oü elle se rendit en 1888,
et ä Berlin oü elle fut invitee en
1896 - ne suffirent pas ä la

reconforter du rejet dont elle
etait victime dans son pays.
Cette situation fut ä l'origine
du desequilibre mental qui la

frappa ä la fin de sa vie. Hospi-
talisee dans un asile ä Bäle,

elle y mourut le 12 avril 1901, ä

l'äge de 48 ans.

Waiter Kempin ou le «feu
sacre» d'un philanthrope

Walter Kempin aussi avait
tout pour reussir. «II etait un

jeune theologien tres doue et
tres prometteur», dit de lui sa

fille Agnes, qui pourtant ne le

portait pas dans son coeur. Ses

annees les plus fruetueuses
furent sans doute Celles oü il

fut pasteur ä Enge, la paroisse
des Escher, des Landolt, des
Nägeli. Pendant cette periode
qui s'etend de 1874 ä 1885, on
le voit engage, corps et äme,
dans plusieurs activites philan-
thropiques. Au niveau de sa

paroisse, il crea, par exemple,
en 1877 la Societe de secours
aux pauvres. Dans la premiere
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moitie des annees 1880, il or-
ganisa des colonies de va-
cances pour enfants fragiles.
Sous la veste de journaliste,
il fut coredacteur de la revue
de la Societe suisse d'Utilite
publique (SSUP) des 1875; en
1881, il crea le Blätter & Blü-
then qui devint l'annee sui-
vante Der Philanthrop, et en
1885, il arreta cette publication
pour lancer le Zürcher
Intelligenz-Blatt. II tint egalement
des conferences, dont il nous
reste le texte d'une seule, «Le
postulat des soins gratuits pro-
digues aux malades». Les
ecrits de Kempin n'ont pas
encore fait l'objet de l'etude his-
torique qu'ils meriteraient. Outre

l'eclairage nouveau que
ces ecrits nous apportent sur
leur auteur, se reflete en eux,
comme dans un microcosme,
la pensee sociale de notre
bourgeoisie au siecle dernier.
Les ecrits journalistiques de
Kempin surtout constituent
une souce non negligeable
pour l'histoire de certains
mouvements ou societes. En
effet, en avril 1884, Kempin
crea dans le Philanthrop la ru-
brique «Droits et formation de
la femme». Pas par hasard,
sans doute, car ä cette epoque
son epouse commengait ses
etudes de droit! En outre, le
Philanthrop constitue une
source indispensable pour
l'histoire des debuts de la
Societe suisse des troupes sani-
taires, pour ceux de la Societe
suisse des samaritains et enfin
pour la Croix-Rouge suisse.

Kempin
et la Croix-Rouge suisse

Dans la perspective philan-
thropique qui nous interesse,
la creation la plus importante
de Kempin est precisement la

Croix-Rouge suisse. Nous ne
reviendrons pas sur les cir-
constances de cette creation
dejä relatees (Actio N° 5,
1987). Plus proche dans ses
preoccupations du domaine de
la sante publique, Walter Kem-
Plin desirait mettre sur pied,
an Suisse, une organisation
semblable ä celle qu'il avait
connue dans le Bade-Wurtem-
berg. Lä-bas, la Societe des
femmes d'utilite publique
forfait des gardes-malades es-
sentiellement pour assurer les
soins ä domicile. Puisque
cette activite se faisait au sein
de la societe locale de la Croix-
Rouge, en cas de conflit, ces
"infirmieres volontaires, dili-
9entes, preparees et initiees»

(H. Dunant) completaient les
effectifs du service sanitaire
de l'armee. Elles etaient done
utiles en temps de paix
comme en temps de guerre.
Or, force est de constater,
comme le fit Kempin, que rien
de tel n'existait chez nous. De
jure, il y avait bien un comite
executif ä Berne, mais de facto

e'etait l'inactivite totale. A
Kempin revient done un double

merite: celui d'avoir recree
en 1882 un comite national qui
s'appellera Societe centrale
suisse de la Croix-Rouge, et de
I'avoir dote de buts utiles pour
le bien public et realisables dejä

en temps de paix. Ces ob-
jectifs portaient entre autres
sur la formation de gardes-malades

et l'ouverture de dispen-
saires («Krankenstationen»),

pin fut mis en minorite au
Comite central de l'epoque et dut
donner sa demission de president

de la Societe centrale le
30 novembre 1885. Ceux qui
resterent adopterent de nou-
veaux Statuts, plus conformes
aux besoins de l'armee,
comme au bon vieux temps de
l'Association de secours... Ironie

du sort, cela ne dura pas
longtemps. La CRS, sous la

pression des sections, des
1893 dut definitivement re-
orienter son action dans le
sens souhaite par son premier
president.

Une fin douloureuse
Mais le destin fut encore

plus cruel avec notre pasteur.
Les informations ä notre
disposition sont tres fragmen-

Papieren; en 1892, Die
Börsensysteme der Schweiz. II

travaille quelque temps avec
sa femme, puis part en Alle-
magne chercher d'autres
debouches et ne reverra sa fa-
mille qu'ä des periodes inter-
mittentes. On imagine qu'il
mena en ces annees-ci une
existence difficile et malheu-
reuse. Comment pouvait-il en
etre autrement? Apres ses
brouilles ä Enge, apres son
echec ä la Croix-Rouge, apres
un proces en 1887, Kempin
etait, comme l'on dirait aujour-
d'hui, «grille» dans sa ville na-
tale.

En Allemagne, il trouva, pa-
rait-il, une place de professeur
d'economie ä l'universite de
Bonn. En 1907, il publia ä
Elberfeld un petit ouvrage de

Vue de Zurich dans les annöes 1880, prise depuis Enge

geres ou finances par la Croix-
Rouge.

Aujourd'hui, nous pouvons
dire qu'il a vu juste, car I'acti-
vite-force que la CRS a deve-
loppe par la suite, ce fut bien
celle liee ä la formation des in-
firmieres. II a vu juste aussi car
une activite civile etait la seule
capable de faire vivre la CRS.
L'Association de secours de
Dufour-Dubs a echoue
precisement parce qu'elle a neglige
cet aspect fondamental. Mais,
malheureusement, Kempin ne
fut pas entendu par ses
contemporains. En plus, il faut
I'admettre, il n'avait pas les
talents d'organisation d'un Moy-
nier ou d'un Sahli. Son
programme philanthropique se
concretisant avec peine, Kem-

taires ä partir de 1885. Nous
savons que le 1er mai de cette
annee-lä il quitta egalement
son poste de pasteur ä Enge
et qu'en 1892 il abandonna
definitivement son ministere.
Son depart de la CRS coi'ncida
pratiquement avec I'abandon
de la part de Kempin de toute
activite philanthropique. Des
1888 en tout cas, lorsqu'il part
aux Etats-Unis avec sa famille,
il se consacre aux affaires et
au commerce. Sans grand
succes d'ailleurs. De retour ä

Zurich en 1890, il fait des
etudes de droit ä l'universite
de la ville, mais sans aboutir. II

publie ensuite quelques ou-
vrages ä caractere commer-
cio-economique: en 1890, Die
Handelsgeschäfte mit Inhaber-

(Bau-Archiv, Zurich)

comptabilite, So liest man
Bilanzen. II semble qu'il ait, dans
ce pays, reussi ä se faire une
nouvelle vie. II obtient (quand?
ou?) le titre de «Dr. phil,»; en
1913 il se marie avec une
ancienne eleve, dont il aura
une fille, Agathe, en 1914 et
un fils Lothar, en 1915. Mais
quelques annees plus tard le
mauvais sort le frappa ä

nouveau. Lors de la tragique inflation

qui balaya I'Allemagne au
debut des annees 1920, Walter

Kempin perdit, comme
beaucoup d'autres epar-
gnants, toute sa fortune. Trop
age pour relever encore une
fois le defi, il regagna, en
1923, avec sa famille, sa
commune d'origine, devenue en-
tre-temps Zurich, ou il fut se-
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couru par l'assistance publique

II passa les dernieres an-
nees de sa vie dans un home ä

Rüschlikon. II mourut le 1" de-
cembre 1926 et fut incinere
deux jours plus tard au cime-
tiere de Sihlfeld ä Zurich

Kempin dans la mämoire
des siens

L'histoire des vaincus est
toujours ensevelie, c'est une
constante de I'historiograhie.
Kempin fut un perdant Ses
contemporains ne le lui par-
donnerent pas et cela se res-
sent clairement dans le peu
qui fut ecrit sur lui ou dans les
essais historiques de la CRS.
La premiere image negative
est donnee par sa fille Agnes
(voir articles cites plus haut),
oli eile tait toutes les realisations

de son pere, mis ä part le

jugement elogieux de ses qua-
lites intellectuelles et I'allusion
ä I'aide precieuse qu'il a pretee
ä sa femme lorsque celle-ci
preparait en 1882/83 ses exa-
mens de maturite. Selon
Agnes, son pere a ete incapable

d'assumer ses responsabi-
lites de pere et d'epoux; il ap-
paraTt comme un vagabond,
revenant au bercail unique-
ment pour se faire entretenir.
L'hostilite de la societe zuri-
choise de I'epoque est men-
tionnee seulement pour re-
hausser l'image de la mere et
non pas pour mieux compren-
dre les deboires du pere.

Dans les trois histoires de la

paroisse de Enge, le portrait
de Kempin n'est guere meil
leur. Conrad Escher, dans sa
chronique de 1918, donne de
lui I'annee d'entree en fonc-
tion comme pasteur et celle
du depart, en ajoutant qu'en
1885 il publia ä Zurich «une
feuille politique» et qu'il s'en
alia en 1887 aux Etats-Unis
J Hefti, en 1944, publie ä son
tour des souvenirs sur I'eglise
de Enge Le jugement qu'il
donne de notre philanthrope
est tres severe' «La fonction
pleine de responsabilites d'un
pasteur ne lui allait pas et sa
fagon de faire suscita des
plaintes » II fait egalement
allusion, sans autres explications,

ä des differends avec
l'ecole secondaire de Enge
Plus pres de nous, le pasteur
Ewald Walter, dans la
brochure du centenaire de la

paroisse, publiee en 1982, re-
prend ce qui avait ete dejä dit
auparavant et ajoute «II avait
une conception des choses
tres personnelle » Lors d'une

rencontre ä Zurich, M. Walter
me fit part d'une impression
plus positive qu'il avait de
Kempin, ä savoir qu'il avait des
idees en avance sur son
temps et que beaucoup de ce
qu'il preconisait fut realise par
la suite.

C'est un autre type d'oubli,
du ä l'ignorance - mais tout de
meme significatif - que celui
des Samaritains de Enge dans
leur brochure du cinquante-
naire de la societe (1937) lis
tissent un eloge de la Societe
centrale suisse de la Croix-
Rouge, sans savoir que son
fondateur avait vecu chez euxi

En revanche, aucune
excuse n'est de mise pour les
redacteurs des deux historiques

de la Societe locale d'uti-
lite publique, dont Kempin fut
egalement membre Le
premier date de 1931 (I'auteur est
un certain K. Jauch) et ne cite
son nom que pour rappeler
qu'en 1880 il tint une conference

sur «L'histoire des
femmes». Le deuxieme, de
1956 (dü ä la plume de Emil
Bühler) fait le silence complet.
Pourtant on y parle abondam-
ment des initiatives en faveur
des pauvres, des soins publics
en faveur des malades et de la

formation des gardes-ma-
lades. Manifestement cet au-
teur n'a pas pris connaissance
du Philanthrop

Kempin dans
l'historiographie de la CRS

Du cöte de la Croix-Rouge
suisse les silences et les
deformations sont egalement
nombreux et revelateurs. Le

premier historique, tres som-
maire par ailleurs, fut publie
dans le rapport annuel de
1895/96. L'auteur en est le
medecin en chef de l'armee, le
colonel A Ziegler C'est ici la

premiere fois que notre institution

fait usage de l'histoire
pour etablir sa «legitimate». On
y dit qu'elle fut creee en 1866
par Dubs et Schenk. Chose cu-
rieuse, pour I'annee 1882,
Ziegler cite le nom de Kempin et
le premier article des Statuts
de la Societe centrale in extenso

Mais la raison est, qu'ä ce
moment-lä c'est-ä-dire en
1896), la CRS avait enfin trou-
ve sa voie «civile», a savoir la

formation des gardes-ma-
lades Cette citation n'etait
done pas une rehabilitation de
Kempin mais un deplacement
de sens en fonction des cir-
constances La situation se re-
pete plus tard lorsque, pour le

25e anniversaire de sa fonda-
tion, la CRS publie un historique

dans son 12s rapport
annuel de 1906. Mais, ä cette
occasion, la manipulation est
plus grave. On cite ä nouveau
entierement le premier article
des Statuts de la Societe
centrale, on souligne le fait que le

programme prevu en 1882 fut
realise dans la plupart des
points, on cite meme le
Philanthrop, mais on passe sous
silence le nom du pasteur zuri-
chois, artisan principal de ce
programme (et que corrobore
sa nomination ä la presidence
de la Croix-Rouge suisse lors
de l'assemblee Constituante
d'Olten). On fait en plus hon-
neur ä la Societe suisse des
troupes sanitaires d'avoir ete
la fondatrice de la CRS. II s'agit
lä d'une veritable falsification
historiquel

Conclusion
Toute institution, comme

toute societe ou eglise, a be-
soin d'une identite, pour elle-
meme et pour le public auquel
eile s'adresse. Cette identite
se fonde tout d'abord sur la

specificite de ses activites,
mais egalement sur ses ori-
gines, sur son histoire Or,
plus l'image du passe est sim-
plifiee et unie, plus l'identifica-
tion est aisee Par consequent,
les premiers redacteurs d'une
histoire de la CRS ont sciem-
ment elimine tous les aspects
complexes ou conflictuels, et
ont brosse une histoire ideale
Si cela a peut-etre des avan-
tages sur le plan de la propa-
gande, une telle demarche
constitue en revanche un
obstacle ä la comprehension
des hommes et des evene-
ments En plus, l'histoire de la
CRS est entierement privee de
ce qui fait son originate. Mais
I'homme, heureusement, est
curieux par nature, et il se de-
mande constamment le pour-
quoi des choses. «Autre question

enfin, quelle est la fonction

de ce savoir, son utilite
sociale? Doter un groupe, une
nation, de sa memoire, la lui

restituer, telle est certes une
des fonctions de I'historien La

seconde est sans doute d'ai-
der ä l'intelligibilite du passe,
des liens entre le passe et le

present » (Marc Ferro, L'histoire

sous surveillance)
On ne peut s'empecher de

tracer un parallele entre
certains moments de la destinee
de Walter Kempin et celle
d'Henry Dunant Ce dernier en

effet, apres avoir insuffle chez
ses contemporains la conviction

de mesures necessaires
et urgentes pour epargner des
souffrances sur les champs de
bataille, fut ensuite rejete par
les siens, car ä la suite d'une
faillite, il a passe en jugement
Temoigne de ce refus une lettre

de Moynier, president du
CICR, au conseiller federal
Schenk, du 2 juillet 1873, dont
il vaut la peine de citer
quelques extraits' «En 1867, ä la

suite d'un proces, I'honorabili-
te de M Dunant a ete comple-
tement compromise, au point
qu'il a dü quitter Geneve et

que le Comite international I'a

elimine de son sein, ne voulant
plus rien avoir en commun
avec lui. Mais M. Dunant n'a

point accepte ce verdict de I'o-

pinion publique et il continue a

se mettre en avant ä I'etran-
ger, toutes les fois que I'occa-
sion s'en presente, comme
Tun des champions de la Cro-

ix-Rouge Nous tenons beau-

coup quant ä nous, pour I'hon-
neur de la Croix-Rouge, ä ce

qu'elle ne soit pas servie par
des individualites tarees ..» On
connaTt la suite. Dunant a erre
pendant vingt ans dans I'Eu-

rope entiere, avant de trouver
refuge, comme un pauvre
vagabond fatigue, dans un home
de Heiden. Ses dernieres an-

nees lui apporterent la
reconnaissance du monde entier. II

regut en effet le Prix Nobel de
la paix en 1901. Depuis, des

monuments lui furent eriges
De Kempin, en revanche, c'est
ä peine si quelques personnes
connaissent son visage D'ha-
bitude, le souvenir d'un hom-
me est fonction de la portee
de son oeuvre La portee de

l'ceuvre de Dunant a ete mon-
diale Celle de Kempin a ete
locale et nationale Mais si au-

jourd'hui encore elle apparait
tronquee ou peu consistante,
cela n'est-il pas de notre faute,
puisque nous persistons ä

vouloir l'ignorer?
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