
LES	  RENDEZ-‐VOUS	  DE	  L’HISTOIRE	  DE	  BLOIS	  



¡  ENSEIGNER	  LA	  PLACE	  DES	  FEMMES	  DANS	  
L’HISTOIRE	  DES	  SCIENCES	  AU	  LYCÉE	  À	  
TRAVERS	  DE	  LA	  LEÇON	  DE	  SECONDE	  
¡  «	  L’ESSOR	  D’UN	  NOUVEL	  ESPRIT	  

SCIENTIFIQUE	  ET	  TECHNIQUE	  »	  



¡  Quelle	   fut	   la	   place	   des	   femmes	   dans	   le	  
développement	   des	   sciences	   entre	   le	   XVIème	  
et	  le	  XVIIIème	  siècle	  ?	  

¡  Comment	   faire	   comprendre	   à	   des	   élèves	   de	  
seconde	  que	  la	  science	  n’a	  pas	  de	  sexe	  et	  que	  
«	  le	  bon	  sens	  est	  la	  chose	  du	  monde	  la	  mieux	  
partagée	  »	  ?	  





¡  Il	  s’agit	  ici	  de	  développer	  les	  questionnements	  
nécessaires	   à	   l’introduction	   des	   femmes	  
scientifiques	   dans	   la	   leçon	   (et	   non	   pas	  
seulement	   dans	   l’étude	   de	   cas)	   afin	   de	  
modifier	  le	  déroulement	  classique	  de	  la	  leçon.	  



I.	  UN	  NOUVEL	  ESPRIT	  
SCIENTIFIQUE	  

¡  1.	  Héritage	  de	  l’humanisme	  
et	  remise	  en	  cause	  des	  
textes	  Anciens	  (Aristote)	  

¡  2.	  Un	  décentrement	  
géographique,	  
astronomique	  et	  naturel	  

¡  2.	  Une	  méthode	  
expérimentale,	  fondée	  sur	  
le	  doute	  et	  l’observation.	  

¡  3.	  De	  nouveaux	  outils	  pour	  
appréhender	  le	  monde.	  

II.	  DE	  NOUVELLES	  THÉORIES	  
APPARAISSENT	  ET	  BOULEVERSENT.	  

¡  A.	  Des	  découvertes	  
révolutionnaires	  

¡  1.	  Copernic,	  Galilée	  et	  
l’héliocentrisme	  

¡  2.	  :	  Vésale	  :	  dissection	  et	  
planches	  anatomiques	  

¡  3.	  Les	  progrès	  de	  l’histoire	  
naturelle	  :	  Linné	  

¡  3.	  Newton	  :	  la	  gravité	  contre	  
la	  théorie	  des	  tourbillons	  de	  
Descartes	  

¡  4.Lavoisier	  :	  la	  combustion	  
	  



UN	  NOUVEL	  OUTIL	  POUR	  
OBSERVER	  :	  LE	  MICROSCOPE	  

L’HÉLIOCENTRISME	  DE	  
COPERNIC	  ET	  GALILÉE	  







II.	  DE	  NOUVELLES	  THÉORIES	  
APPARAISSENT	  ET	  BOULEVERSENT	  

¡  B.	  Une	  vision	  du	  monde	  
renouvelée	  

¡  1.La	  réaction	  de	  l’Église	  	  
¡  2.Le	  rejet	  de	  l’ordre	  divin	  et	  

les	  questionnement	  sur	  
l’ordre	  naturel.	  

III.	  LA	  DIFFUSION	  DES	  
CONNAISSANCES	  SCIENTIFIQUES	  

¡  1.	  Cabinets	  de	  curiosité	  
¡  2.	  Salons	  
¡  3.	  Correspondances	  
¡  4.	  Académies	  
¡  5.	  Traductions	  et	  imprimerie	  
¡  =une	  science	  non	  

institutionnalisée,	  qui	  se	  diffuse	  
par	  réseaux.	  

¡  =Une	  recherche	  qui	  n’a	  pas	  lieu	  
dans	  les	  université.	  

¡  =Une	  République	  des	  Sciences	  
qui	  fonctionnel	  comme	  un	  vaste	  
réseau	  de	  correspondances	  et	  de	  
publications.	  





àEn	  développant	  5	  questionnements	  





¡  Des	  centaines	  des	  chercheurs	  et	  philosophes	  de	  toutes	  les	  
nationalités,	   héritiers	   de	   l’humanisme.	   Toutes	   les	  
disciplines	   scientifiques	   sont	   représentées.	   Quelques	  
grandes	   figures	   émergent	   (Galilée,	   Descartes,	   Copernic,	  
Newton,	   Diderot,	   Lavoisier…).	   Souligner	   l’importance	   du	  
mouvement	  des	  Lumières	  au	  XVIIIème	  siècle.	  

¡  Parmi	   eux	   environ	   200	   femmes,	   dont	   les	   rôles	   et	   les	  
implications	  sont	  très	  différents.	  Quelques	  grandes	  figures	  
féminines	  émergent	  aussi	  dans	  toute	  l’Europe	  sur	  les	  deux	  
siècles,	   sans	   pour	   autant	   sortir	   d’un	   néant	   scientifique.	  
Pourtant	   dans	   le	   seul	   domaine	   de	   l’astronomie,	   en	  
Allemagne,	  14%	  des	  astronomes	  sont	  des	  femmes	  en	  1650	  
et	  1710.	  









LA	  COURBE	  D’AGNESI	  PORTE	  
TOUJOURS	  SON	  NOM.	  







Nichole	  Reine	  
Lepaute,	  astronome	  
1723-‐1788	  

la	   "	   savante	   calculatrice	   ",	  
a s s i s t a n t e 	   z é l é e 	   d e	  
l’astronome	   Lalande	   et	   du	  
mathématicien	  Alexis	  Clairaut	  
(1713-‐1765)	   lorsque	   ces	  
derniers	   entreprirent,	   en	   juin	  
1757,	   de	   longs	   calculs	   en	   vue	  
de	   la	   première	   prédiction	   du	  
retour	  de	   la	  comète	  de	  Halley	  
en	   1759,	   et	   qu'elle	   fut	   le	  
p r i n c i p a l 	   a u t e u r 	   d e	  
nombreuses	   éphémérides	  
astronomiques	   et	   nautiques	  
dans	   la	   seconde	   moitié	   du	  
XVIIIe	  siècle.	  	  
	  









¡  Le	   contexte	   est	   celui	   des	   tensions	  
philosophiques	  qui	  se	  développent	  du	  fait	  de	  
la	   remise	   en	   cause	   de	   l’ordre	   divin.	   Les	  
nouvelles	   théories	   remettent	   en	   cause	   la	  
Bible	  et	  l’idée	  d’un	  monde	  organisé	  par	  Dieu.	  	  

¡  De	  nombreux	   savants	   deviennent	   déistes	   ou	  
athées.	   Ils	   luttent	   contre	   les	   préjugés	   et	   les	  
superstitions.	  	  



¡  -‐Dans	   la	   mouvance	   de	   l’esprit	   cartésien,	   François	   Poulain	   de	   la	  
Barre	   estime	   en	   1673	   que	   les	   femmes	   sont	   victimes	   d’une	  
discrimination	  injuste	  et	  scientifiquement	  non	  fondée	  :	  en	  effet,	  
les	  femmes	  ont	  un	  corps	  différent	  de	  celui	  des	  hommes,	  elles	  sont	  
plus	  faibles	  (car	  moins	  entraînées	  durant	  l’enfance)	  et	  elles	  doivent	  
enfanter,	   mais	   les	   différences	   corporelles	   entre	   les	   sexes	  
n’impliquent	  aucune	  hiérarchie	  et	   aucune	  différence	  dans	   leurs	  
compétences	   intellectuelles.	   Elles	   sont	   donc	   victimes	   d’un	  
préjugé	  qui	  les	  maintient	  volontairement	  dans	  un	  statut	  inférieur.	  
Il	   estime	   donc	   normal	   que	   les	   filles	   soient	   éduquées	   comme	   les	  
garçons	  et	  accèdent	  à	  la	  recherche	  scientifique.	  

¡  -‐Le	  mouvement	  des	  «	  femmes	  savantes	  »,	  dont	  se	  moque	  Molière,	  
se	  développe	  au	  cours	  des	  XVIIème	  et	  XVIIIème	  siècles	  





¡  Au	   cours	   du	   XVIIIème	   siècles,	   des	   penseurs	  
comme	  Diderot	  (1772,	  Sur	  les	  femmes),	  Helvetius	  
ou	   Condorcet	   reprennent	   ces	   idées	   et	  
encouragent	  l’éducation	  des	  filles,	  la	  considérant	  
comme	  normale	  et	   valorisante.	  Diderot	   comme	  
Voltaire	   entretient	   des	   correspondances	   avec	  
des	   femmes	   savantes	   tandis	   que	   le	   salon	   de	  
Mme	  Condorcet	   est	   célèbre	   à	   la	   fin	   du	  XVIIIème	  
siècle.	  	  

¡  Cependant	   ces	   idées	   ne	   sont	   pas	   les	   plus	  
répandues.	  



¡  En	  effet,	  le	  naturalisme	  qui	  se	  développe	  avec	  la	  remise	  en	  
cause	  de	  l’ordre	  divin	  réduit	  les	  femmes	  à	  leur	  corps.	  Cette	  
théorie	  estime	  que	  l’ordre	  naturel	   impose	  aux	  femmes	  un	  
rôle	   limité	   à	   l’enfantement	   et	   au	   soin	   des	   enfants.	   Cet	  
ordre	  confirme	  leur	  faiblesse,	   leur	   infériorité.	   Il	  n’est	  donc	  
pas	  nécessaire,	  voire	   il	  est	  dangereux,	  de	   les	  éduquer.	  On	  
retrouve	  ces	  idées	  chez	  Rousseau,	  dans	  l’Émile.	  En	  effet	  si	  
Émile	  doit	  devenir	  savant,	  Il	  n’est	  pas	  question	  que	  Sophie	  
ait	  accès	  à	  la	  même	  éducation.	  «	  La	  recherche	  des	  vérités	  
abstraites	  et	   spéculatives,	  des	  axiomes	  dans	   les	   sciences,	  
tout	  ce	  qui	  tend	  à	  généraliser	  les	  idées	  n’est	  pas	  du	  ressort	  
des	   femmes…	   ».	   Les	   femmes	   doivent	   donc	   se	   limiter	   à	  
gérer	  le	  quotidien,	  si	  possible	  en	  inspirant	  les	  hommes.	  







¡  Au	   XVIIIème	   siècle,	   et	   surtout	   après	   1750,	   le	  
naturalisme	   triomphe	   et	   rejoint	   les	   préjugés	   du	  
christianisme.	   Les	   filles	   demeurent	   peu	  
éduquées,	  dans	  le	  cadre	  de	  petites	  écoles	  rurales	  
ou	   urbaines,	   de	   pensions,	   de	   couvents	   ou	   à	   la	  
maison,	  auprès	  de	   leur	  mère.	  On	   leur	  donne	  un	  
enseignement	   élémentaire	   lacunaire	   et	   surtout	  
une	  éducation	  religieuse	  morale	  en	  lien	  avec	  leur	  
milieu	   d’origine	   (plus	   elles	   sont	   pauvres	   plus	  
l’enseignement	   est	   rudimentaire)	   et	   leur	  
destination	  maritale.	   	  On	   les	   tient	   à	   l’écart	   des	  
livres	  et	  des	  sciences.	  	  



¡  -‐Dans	  des	  milieux	  aristocratiques	  libéraux,	  ou	  bourgeois	  
universitaires,	  on	  peut	  laisser	  les	  filles	  suivre	  les	  leçons	  de	  
leurs	  frères,	  données	  par	  des	  précepteurs,	  voir	  même	  leur	  
faire	   donner	   des	   cours	   particuliers.	   Ces	   exceptions	   ont	  
généralement	   l ieu	   lorsque	   la	   fil le	   se	   montre	  
particulièrement	  curieuse	  et	  douée	  pour	  les	  sciences.	  C’est	  
le	   cas	   pour	   Laura	   Bassi	   ou	   Emilie	   du	  Châtelet.	   Certaines	  
fillettes	  douées	  doivent	  pourtant	  se	  former	  en	  cachette	  de	  
leur	  famille,	  comme	  Sophie	  Germain	  ou	  Mary	  Somerville	  à	  
la	  fin	  du	  XVIIIème	  siècle.	  

¡  Des	   souveraines	   éclairées	   comme	   Christine	   de	   Suède	  
(Descartes)	  ou	  Catherine	  II	  de	  Russie	  (Diderot)	  font	  venir	  à	  
elles	  les	  savants	  pour	  les	  instruire.	  





¡  Pour	  certaines	  filles,	  la	  présence	  d’un	  père,	  d’un	  	  frère	  
ou	   d’un	   mari	   est	   décisive	   pour	   faciliter	   l’accès	   à	   la	  
science	   et	   pour	   recevoir	   une	   formation	   scientifique.	  
On	   l’observe	   pour	   Maria	   Agnesi	   dont	   le	   père	   est	  
mathématicien,	  pour	  Maria	  Winckelmann	  dont	  l’oncle	  
puis	  le	  mari	  sont	  astronomes,	  pour	  Caroline	  Herschel,	  
qui	  a	   travaillé	  avec	   son	   frère	  astronome,	  pour	  Marie-‐
Anne	   Lavoisier	   qui	   épouse	   le	   chimiste	   à	   13	   ans	   ou	  
encore	  pour	  Nicole	  Lepaute,	  épouse	  d’un	  horloger	  du	  
roi.	   La	   femme	   scientifique	   isolée	   est	   rare,	   de	  même	  
que	   le	   scientifique	   travaille	   rarement	   sans	   équipe	  
autour	  de	  lui.	  



¡  -‐ C ependan t	   c e r t a i n e s	   f emmes	   s o n t	  
autodidactes,	   comme	   Sophie	   Germain	   et	   de	  
nombreuses	  femmes	  de	  l’aristocratie	  qui	  puisent	  
dans	   les	   bibliothèques	   familiales	   et	   se	   forment	  
sans	  	  accompagnement	  adulte	  (Mme	  Roland)	  

¡  -‐Beaucoup	  s’instruisent	  dans	  les	  salons,	  par	  des	  
rencontres	   et	   des	   discussions	   avec	   des	  
savants.	   Les	   réseaux	   de	   sociabilité	   jouent	   un	  
rôle	  essentiel	  dans	   la	  diffusion	  des	   idées	  auprès	  
des	  deux	  sexes.	  







¡  Entre	   la	  fin	  du	  XVIème	  et	   la	  fin	  du	  XVIIIème	  siècle,	   la	  
recherche	   scientifique	   n’est	   pas	   institutionnalisée.	  
Quelques	   cours	   ont	   lieu	   dans	   certaines	   université	  
(Bologne),	   mais	   la	   recherche	   scientifique	   émane	  
surtout	  d’une	  initiative	  privée.	  	  

¡  Les	   laboratoires	   s’organisent	   dans	   les	   résidences	  
privées	   des	   savants	   et	   sont	   financés	   par	   des	  
mécènes.	  Des	   équipes	   scientifiques	   se	   réunissent	   de	  
façon	   spontanée	   autour	   de	   grandes	   figures.	   Ainsi	  
Émilie	  du	  Châtelet	  installe	  son	  laboratoire	  au	  château	  
de	  Cirey	  et	  elle	  y	   travaille	  entourée	  de	  savants	  qui	  se	  
renouvellent	  autour	  d’elle.	  Elle	  est	  cependant	  associée	  
à	  l’Université	  de	  Bologne	  en	  1846.	  





¡  Les	   couples	   travaillent	   ensemble,	   et	   vivent	   entourés	   de	  
leurs	   collaborateurs.	  C’est	   le	   cas	   de	  Philibert	  Commerson	  
et	   Jeanne	   Baret,	   couple	   de	   naturalistes,	   ou	   Elisabeth	   et	  
Philibert	   Guéneau	   de	   Montbeillard,	   naturalistes	  
également.	   Les	   Lavoisier	   forment	   une	   équipe	   de	  
recherche,	   l’école	   de	   l’Arsenal,	   intégrant	   de	   nombreux	  
physiciens	   comme	   Berthollet,	   Fourcroy,	   et	   des	  
mathématiciens	  comme	  Laplace	  et	  Monge.	  Mme	  Lavoisier	  
y	  est	  considérée	  comme	  une	  collègue.	  

¡  Un	  changement	  de	  mentalité	  se	  révèle	  donc	   :	   le	  mariage	  
devient	  un	   lieu	  de	  parité	   et	  non	  plus	  de	  dissymétrie.	   Il	  
peut	  être	  un	  cadre	  pour	  la	  culture	  scientifique	  et	  faciliter	  
l’émancipation	  intellectuelle	  des	  femmes.	  	  





¡  Insérées	   dans	   des	   équipes	   de	   recherche,	   les	  
femmes	   peuvent	   devenir	   laborantines	   ou	  
secrétaires.	   Mme	   Lavoisier	   prend	   des	   cours	   de	  
dessin	   avec	   David	   et	   elle	   dessine	   toutes	   les	  
expériences	  menées	  par	  l’équipe	  de	  son	  mari.	  

¡  On	   trouve	   aussi	   des	   femmes	   parmi	   les	  
ca lcu lat r i ces	   qu i	   t rava i l lent	   avec	   les	  
mathématiciens	  et	  les	  astronomes	  :	  ce	  fut	  le	  cas	  
de	  Nicole	  Lepaute	  qui	  travailla	  dans	   l’équipe	  qui	  
calcula	  les	  trajectoires	  possibles	  de	  la	  comète	  de	  
Halley	  	  pour	  Lalande	  et	  Clairaut	  en	  1757.	  



¡  La	   communication	   entre	   les	   savants	   et	   la	   traduction	   des	  
textes	  publiés	  à	  l’étranger	  jouent	  un	  rôle	  essentiel	  dans	  le	  
travail	   scientifique.	   On	   parle	   de	   «	   République	   des	  
sciences	  ».	  	  

¡  Les	   femmes	   sont	   souvent	   utilisées	   pour	   leurs	   talents	   de	  
traductrice.	   Elles	   réalisent	   des	   traductions	   de	   qualité,	  
annotées,	   parfois	   corrigées	   et	   préfacées.	   Émilie	   du	  
Chatelet	   traduit	   les	  Principia	   de	  Newton,	   le	   corrige	   et	   en	  
souligne	  ça	  et	  là	  les	  points	  contestables.	  Mme	  D’Arconville	  
(1720-‐1805)	   traduit	   le	   Traité	   d’Ostéologie	   d’Alexander	  
Monroe,	   Marie-‐Paule	   Lavoisier	   traduit	   en	   français	   l’essai	  
sur	   le	  Phlogistique	  de	  Kirwan	  et	  discute	  avec	  de	  multiples	  
savants	   comme	   Saussure	   de	   la	   pertinences	   de	   ses	  
démonstrations.	  









¡  Pour	   les	   hommes	   scientifiques,	   la	   diffusion	   des	  
travaux	   se	   fait	   aisément	   par	   le	   biais	   de	  
l’imprimerie.	   Leurs	   écrits	   circulent	   à	   travers	  
toute	   l’Europe.	   Leurs	   découvertes	   sont	  
commentées	   dans	   les	   salons.	   Ils	   sont	   reconnus	  
par	  les	  autorités	  politiques	  et	  peuvent	  accéder	  à	  
des	   sièges	   prestigieux	   ou	   entrer	   dans	   les	  
académies.	   La	   reconnaissance	   atteint	   aussi	   le	  
grand	   public.	   Les	   découvertes	   et	   expériences	  
sont	   commentées	   dans	   les	   cafés.	   Les	   progrès	  
scientifiques	  passionnent	  la	  population.	  	  







¡  Dans	   tous	   les	   pays	   d’Europe,	   les	   souverains	  
créent	  entre	  les	  XVIIème	  et	  XVIIIème	  siècles	  des	  
académies	  scientifiques	  destinées	  à	  soutenir	  
les	   scientifiques	   et	   reconnaître	   la	   valeur	   de	  
leur	   travail.	   La	   Royal	   Society	   de	   Londres,	  
l’Académie	   Royale	   de	   Berlin,	   l’Académie	   des	  
Sciences	  de	  Paris	  sont	  les	  plus	  célèbres.	  Mais	  
leur	  recrutement	  est	  uniquement	  masculin.	  







¡  Pour	   les	   femmes,	   la	   reconnaissance	   est	   difficile,	   à	  
l’exception	   des	   enseignantes	   de	   l’université	   de	  
Bologne.	  Mme	  du	  Chatelet	  elle-‐même,	  en	  dépit	  de	  sa	  
célébrité,	   s’attira	   de	   nombreuses	   critiques	   sur	   ses	  
compétences.	   Il	   était	   rare	   que	   les	   femmes	   signent	  
leurs	  traductions	  ou	  leurs	  articles,	  et	  il	  arrivait	  souvent	  
que	   leurs	   découvertes	   leur	   soient	   volées	   par	   des	  
collaborateurs,	   qu’ils	   soient	   ou	   non	   leur	   mari.	   Plus	  
généralement,	   leur	   contribution	   au	   travail	   de	  
recherche	   était	  minimisé	   ou	   totalement	   évacuée.	   La	  
femme	  scientifique	  était	   suspecte	  d’incompétence	  et	  
de	   vouloir	   briguer	   la	   place	   de	   l’homme,	   d’être	   une	  
«	  gynanthrope	  »,	  une	  femme	  dénaturée.	  



Une	  reconnaissance	  
difficile	  pour	  les	  
femmes	  

Souvent	  collaboratrices,	  
elles	  restent	  désignées	  

comme	  des	  	  
«	  assistantes	  »	  au	  yeux	  
de	  la	  société.	  En	  1702,	  

Gottfried	  Kirch,	  
astronome	  du	  Roi	  à	  
Berlin,	  s’approprie	  la	  

découverte	  de	  sa	  femme	  
Maria	  Winckelmann	  

(1670-‐1720)	  et	  donne	  son	  
nom	  à	  la	  comète	  qu’elle	  

a	  découverte.	  
	  







Obstétrique,	  savoirs	  	  et	  pratique	  médicales	  en	  France	  au	  XVIIIème	  siècle.	  





	   Depuis	   l’antiquité,	   l’obstétrique	   est	   une	   activité	  
purement	   féminine,	  pratiquée	  par	  des	  matrones	  plus	  
ou	  moins	   qualifiées.	   Mais	   dans	   la	   France	   du	  XVIIIème	  
siècle,	   le	   métier	   de	   sage-‐femme	   s’organise	   et	  
s’institutionnalise.	   Les	   sages-‐femmes	   doivent	  
désormais	  se	  former	  (apprentissage,	  Hôtel-‐Dieu)	  pour	  
obtenir	   un	   certificat	   leur	   permettant	   de	   prêter	  
serment.	   Elles	   doivent	   aussi	   payer	   des	   droits	  
d’enregistrement	  très	  élevés	  (160	  livres)	  qui	  ferment	  la	  
profession	  aux	  plus	  pauvres.	  	  
	  Une	  fois	  formées	  et	  assermentées,	  la	  plupart	  d’entre-‐
elles	  s’installent	  en	  ville.	  







¡  Durant	   l’accouchement,	   le	   rôle	   de	   la	   sage-‐
femme	   consiste	   à	   aider	   à	   l’accouchement	   selon	  
des	  méthodes	  traditionnelles,	  des	  positions,	  des	  
gestes,	  des	  potions,	  mais	  elle	  ne	  peut	  pratiquer	  
d’acte	   chirurgical.	   Elle	   ne	   possède	   aucun	  
instrument	   autre	   que	   le	   ciseau	   et	   la	   seringue.	  
Elle	   doit	   donc	   appeler	   le	   chirurgien	   en	   cas	  
d’accouchement	   difficile.	   Cependant	   jusqu’en	  
1750,	   la	   présence	   d’un	   homme	   reste	   mal	   vue	  
durant	   l’accouchement,	   considéré	   comme	  
indécent.	  	  





LES	  FORCEPS	   LES	  INSTRUMENTS	  DE	  
L’OBSTÉTRICIEN	  







¡  Dans	   une	   France	   à	   la	   démographie	   mal	   en	  
point,	   une	   sérieuse	   formation	   est	   donc	  
nécessaire	   pour	   diminuer	   la	   mortalité	   des	  
femmes	   en	   couches	   et	   celle	   des	   nouveaux-‐
nés.	  

¡  À	  partir	  de	  1750,	   le	  Roi	  Louis	  XV	  décide	  donc	  
d’organiser	   la	   profession	   et	   de	   veiller	   à	   la	  
formation	   des	   sages-‐femmes	   sur	   tout	   le	  
territoire.	  C’est	   là	  qu’intervient	  Angélique	  Du	  
Coudray.	  





¡  Angélique est née en 1712 dans une famille bourgeoise de Clermont-
Ferrand. En 1740, elle obtient son diplôme d’accoucheuse après deux 

années d’apprentissage auprès d’Anne Bairsin, une célèbre sage-
femme jurée du Châtelet. Elle s’établit à Paris et y exerce pendant seize 
ans (1739-1755). Elle s’installe ensuite en Auvergne, où elle a le projet de 
former les matrones. Mais cette tentative aboutit à un échec. En 1759, elle 
est nommée par le roi professeur ambulant d’obstétrique dans tout le 
royaume. Accompagnée de quatre domestiques et munie d’une voiture de 
messagerie, elle entame un tour de France qui s’achève en 1783.  

¡  Pendant près de 25 années (de 1759 à 1783), elle s’arrête dans une 
cinquantaine de villes pour y dispenser des cours publics 
d’obstétrique, assistée, après 1768, par sa nièce Marguerite 
Guillomance (1753- 1825) et le docteur Coutanceau, les futurs 
fondateurs de la Maternité de Bordeaux.  





¡  1.	  Quelle	  est	  la	  profession	  d’	  Angélique	  Du	  
Coudray	  ?	  A	  quelle	  époque	  vit-‐elle	  ?	  Quel	  est	  
son	  milieu	  d’origine	  ?	  Comment	  a-‐t-‐elle	  été	  
formée	  ?	  	  

¡  2.	  En	  quoi	  consiste	  son	  «	  Tour	  de	  France	  »?	  
Quelle	  partie	  de	  la	  France	  a	  été	  concernée	  ?	  
Pourquoi	  cette	  expérience	  est-‐elle	  
nécessaire	  ?	  





Le	  mannequin	  
Du	  Coudray	  :	  

Au cours de son périple de 
vingt-cinq années, elle 
aurait laissé derrière elle 
u n e c i n q u a n t a i n e d e 
machines. 
 Elle confectionnait elle-
même ses propres pièces, ou 
bien les commandait à 
Mademoiselle Lenfant qui, 
dans les années 1770-1780, 
tenait à Paris, rue des 
Mathurins, un atelier de 
fabrication de poupées et 
d’automates. Illustration 
tirée de l’ouvrage 
La Machine de Madame du 
Coudray ou l ’ar t des 
accouchements au XVIIIe 

siècle, op.cit., p. 28.	  



¡  Les cours d’Angélique duraient de six à huit semaines et 
rassemblaient une centaine d’auditrices des milieux populaires. 
L’originalité de sa méthode tenait à l’association dans ses leçons de la 
théorie et la pratique. Grâce à une machine de son invention, elle 
faisait manœuvrer ses élèves pendant une dizaine de minutes. Cette 
fameuse machine, qui avait reçu l’approbation de l’Académie de 
chirurgie en décembre 1758, représentait un tronc de femme 
grandeur nature, depuis le bassin jusqu’aux cuisses, avec les parties 
internes et externes de la génération. Le mannequin reposait sur un 
socle en chêne. Des pièces mobiles accompagnaient le tout pour 
démontrer l’anatomie et les différentes étapes de l’accouchement. 	  







¡  3.	  Quels	  sont	  les	  deux	  dimensions	  de	  
l’enseignement	  d’Angélique	  du	  Coudray	  ?	  
Quelle	  est	  l’originalité	  de	  sa	  méthode	  ?	  

¡  4.	  Que	  nous	  révèle	  la	  publication	  de	  son	  
manuel	  en	  1759	  ?	  



¡  La	  formation	  des	  sages-‐femmes	  au	  XVIIIème	  siècle	  est	  
un	   succès	   :	   elles	   sont	   plus	   savantes,	   plus	  
professionnelles	   et	   plus	   compétentes.	   Grâce	   à	   ces	  
progrès,	   la	  mortalité	   infantile	  diminue,	  de	  même	  que	  
celle	  des	  parturientes.	  	  

¡  Mais	   les	   sages-‐femmes	   subissent	   une	   forte	  
concurrence	   de	   la	   part	   des	   chirurgiens.	   Les	  manuels	  
d’obstétriques	   écrits	   par	   des	   hommes	   se	  multiplient.	  
Dès	   1736,	   l’obstétrique	   entre	   dans	   l’enseignement	  
universitaire	   des	   chirurgiens	   et	   son	   étude	   devient	  
obligatoire	   en	   1789.	   Les	   gestes	   chirurgicaux	   lors	   de	  
l’accouchement,	  tel	  la	  césarienne,	  se	  banalisent.	  



¡  Cette	   concurrence	   entraîne	   une	   chute	   du	  
nombre	   de	   sages-‐femmes.	   L’obstétrique	  
comme	   la	   gynécologie	   deviennent	   des	  
sciences	   médicales	   «	   androcentrées	   »	   et	   au	  
XIXème	   siècle,	   toute	   la	   population	   française,	  
dans	   tous	   les	   milieux,	   considère	   que	  
l’accouchement	   idéal	   doit	   être	   réalisé	  par	  un	  
chirurgien	  accoucheur.	  Les	  sages-‐femmes	  ne	  
sont	  plus	  que	  les	  auxiliaires	  des	  médecins.	  



¡  5.	  Au	  final,	  qui	  sont	  les	  vainqueurs	  de	  la	  
formation	  des	  sages-‐femmes	  ?	  Qui	  sont	  les	  
vaincus	  de	  cette	  fin	  du	  XVIIIème	  siècle	  dans	  le	  
domaine	  médicale	  ?	  



Malheureusement	  très	  peu	  dans	  les	  manuels	  de	  seconde.	  Mais	  beaucoup	  
de	  choses	  sur	  internet	  et	  dans	  les	  bibliothèques.	  
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