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“Time to stop praying about
the si tua tion and do so me‐ 
thing”.
Mrs Fittz, Eve ning Bul le tin, 25
mars 1924, W.R.I.C.L.E. Scrap‐ 
book.

In tro duc tion
À par tir du mi lieu du XIX siècle, l’État fé dé ral amé ri cain in ves tit
pro gres si ve ment des sec teurs d’ac tion jusqu’alors ré gu lés par des or‐ 
ga ni sa tions de cha ri té pri vée, tels que la santé (Mit chell 1944), le chô‐ 
mage (Hes kel 2001) ou en core le contrôle des mœurs (Behr 1996). Au
sein de ces or ga ni sa tions, pour cer taines ex clu si ve ment fé mi nines, de
nom breuses femmes amé ri caines, par ailleurs pri vées de re pré sen ta‐ 
tion élec to rale à l’échelle fé dé rale jusqu’en 1920, as surent le wel fare
des com mu nau tés lo cales à par tir de la sphère pri vée (Skoc pol 1995).
Le dé ve lop pe ment de l’État fé dé ral et de sa ca pa ci té à in ter ve nir dans
les sphères pri vée et pu blique par l’in ter mé diaire de po li tiques ad hoc
est un pro ces sus long et pro gres sif qui at teint son apo gée avec le
New Deal de Frank lin D. Roo se velt en 1933. L’un des actes ma jeurs de
ce pro ces sus est l’adop tion, en 1919, du 18 amen de ment de la
Consti tu tion amé ri caine, qui ins taure une pro hi bi tion na tio nale des
bois sons al coo li sées. Cet amen de ment, qui prend effet en 1920, doit
son exis tence au tra vail mi li tant four ni par dif fé rentes as so cia tions
pro tes tantes telles que la Ligue Anti- Saloon et l’Union Chré tienne des
Femmes pour la Tem pé rance 1 (Woman’s Chris tian Tem pe rance Union
ou W.C.T.U.), ainsi que par le Parti de la Pro hi bi tion fondé en 1869.
Ces or ga ni sa tions contri buent, en effet, au début du XXème siècle, à
éri ger l’al cool et sa consom ma tion ex ces sive en un pro blème pu blic
na tio nal aux fon de ments tant mo raux que sa ni taires (Gus field 1986).
Au sein du Congrès, ce tra vail de po li ti sa tion trouve un écho par ti cu‐ 
liè re ment fa vo rable : à la fin des an nées 1910, tant la Chambre des re‐ 
pré sen tants que le Sénat, ma jo ri tai re ment ré pu bli cains, sont convain‐ 
cus de la né ces si té d’une pro hi bi tion na tio nale. Ces élus la rat tachent
alors à la grande en tre prise de ré forme dite « pro gres siste » ini tiée à
la fin du siècle pré cé dent, la Pro hi bi tion ayant vo ca tion, dans leurs
dis cours, à pro té ger la fa mille et les en tre prises d’un al cool jugé res ‐
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pon sable de l’im pro duc ti vi té, de la pau vre té, de la ma la die et du crime
(Nor ton et al 2008 : 600). Le pré sident Woo drow Wil son, quant à lui,
ne se pro nonce pas ou ver te ment en fa veur de cette in ter dic tion, en
rai son d’un at ta che ment aux li ber tés in di vi duelles ancré dans son en‐ 
ga ge ment dé mo crate, et, compte tenu des li mites des pré ro ga tives
pré si den tielles, ne peut que prendre acte de l’amen de ment adop té. Il
voit ce pen dant dans la Pro hi bi tion l’op por tu ni té de pour suivre le tra‐ 
vail de mo de lage d’une Amé rique ver tueuse en ga gé au début de l’ère
pro gres siste et ré af fir mé dans le cadre de l’in ter ven tion amé ri caine
dans la Pre mière Guerre Mon diale (Mo rone 2003 : 312).

En l’ins cri vant dans la Consti tu tion des États- Unis avec le 18
amen de ment, les lé gis la teurs font de la Pro hi bi tion une loi de vant
être ap pli quée de ma nière ho mo gène dans les quarante- huit États fé‐ 
dé rés de l’union, qui né ces site l’in ter ven tion des branches exé cu tive,
lé gis la tive et ju di caire de l’État fé dé ral. Cer tains États – prin ci pa le‐ 
ment du sud- est des États- Unis tels que le Kan sas, l‘Ok la ho ma, la
Géor gie, le Mis sis si pi ou le Ten nes see – pro meuvent déjà la pro hi bi‐ 
tion des bois sons al coo li sées sur leur ter ri toire avant 1919 2, tout en
ayant, pour la plu part, adop té le prin cipe de local op tion (Cod ding
1908). Ce prin cipe laisse les com munes libres de to lé rer ou d’in ter dire
la vente d’al cool et la pré sence de sa loons dans leur cir cons crip tion,
et de man da ter les forces de po lice mu ni ci pales pour faire res pec ter
la loi, le cas échéant. Mais pour d’autres gou ver ne ments fé dé rés, la
po li tique pro hi bi tion niste est une nou veau té. Or, une fois ra ti fiée au
ni veau na tio nal, l’in ter dic tion des bois sons al coo li sées ne fait pas
l’una ni mi té au près des États, et moins en core au près des ci toyens et
ci toyennes. En ré ac tion à cette loi, la contre bande s’or ga nise ra pi de‐ 
ment : la Pro hi bi tion sti mule un sec teur cri mi nel dont la pros pé ri té se
nour rit du rejet, par une par tie de la po pu la tion, de cette in ter dic tion.
L’État fé dé ral y ré pond d’abord en dé ve lop pant une po li tique ré pres‐ 
sive sans pré cé dent (Mc Girr 2016), mais la ju di cia ri sa tion mas sive et
sou daine de ces pra tiques contre ban dières met les tri bu naux états- 
uniens en grande dif fi cul té (Jo han neck 2011). D’autre part, il s’at telle à
trai ter les condi tions du dé ve lop pe ment de ces pra tiques à la ra cine.
Le gou ver ne ment fé dé ral com prend en effet que pour voir la Pro hi bi‐ 
tion ap pli quée et ju gu ler l’essor de la contre bande, il a be soin de l’as‐ 
sen ti ment et du sou tien éten dus des ci toyens. La conquête du sou‐ 
tien po pu laire est dès lors en vi sa gée comme l’un des moyens pri vi lé ‐
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giés pour at teindre l’ob jec tif cen tral de l’État fé dé ral, la sup pres sion
to tale de la consom ma tion d’al cool sur le ter ri toire états- unien. La
Pro hi bi tion ne se li mite plus à un simple amen de ment consti tu tion‐ 
nel  : elle de vient une vé ri table po li tique pu blique, soit « une com bi‐ 
nai son spé ci fique de lois, d’af fec ta tions de cré dits, d’ad mi nis tra tions
et de per son nels di ri gés vers la réa li sa tion d’ob jec tifs » (Rose & Da vies
1994 in Las coumes & Le Galès 2012 : 13), à la quelle s’in tègrent di vers
ac teurs so ciaux, col lec tifs ou in di vi duels (Thoe nig 2004 : 326).

Or, si, dans ce cadre, les gou ver ne ments fé dé rés, plus proches des ci‐
toyens, sont sol li ci tés, leur contri bu tion s’avère mo deste. S’ils fi‐ 
nancent pour par tie l’ad mi nis tra tion char gée de ré pri mer les pra‐ 
tiques cri mi nelles et mettent à dis po si tion leurs forces de po lice lo‐ 
cales, pour ceux qui en dis posent, ils ne s’en gagent guère dans le tra‐ 
vail de convic tion et de pré ven tion ap pe lé de ses vœux par l’État fé‐ 
dé ral (Rose 1996). Faute de ca pa ci tés d’ac tion di recte au près des po‐ 
pu la tions, il est alors es sen tiel, pour l’ad mi nis tra tion Wil son, de cher‐ 
cher des re lais lo caux convain cus du bien- fondé de la Pro hi bi tion et
dis po sant de moyens fi nan ciers et hu mains suf fi sants pour en dif fu‐ 
ser l’es prit. Ces ad ju vants sont trou vés parmi les as so cia tions mêmes
qui avaient mi li té pour son adop tion, entre le début du XIX  siècle
et l’année 1919, dont, pour les plus no tables, la Ligue Anti- Saloon et la
W.C.T.U.

3

ème

Cet ar ticle s’in té resse pré ci sé ment aux re lais lo caux de la Pro hi bi tion,
que la fas ci na tion po pu laire pour les grands contre ban diers de
l’époque a eu ten dance à éclip ser. Le dis po si tif de mise en œuvre de la
po li tique pro hi bi tion niste, qui s’est consti tué de ma nière pro gres sive,
se ca rac té rise en effet par un par te na riat entre l’État fé dé ral et des
as so cia tions en ga gées dans la lutte pro hi bi tion niste. Son ori gi na li té
ré side au tant dans l’am pleur in édite que dans la pré sence cen trale, en
son sein, de femmes, mi li tantes, par ailleurs peu vi sibles dans l’ac tion
pu blique fé dé rale états- unienne des an nées 1920 (McKay 2005 : 382).
L’am bi tion de cet ar ticle est de mettre en lu mière les condi tions de
l’émer gence et du fonc tion ne ment de ce dis po si tif par te na rial.

4

Nos ques tion ne ments trouvent leurs ra cines dans la science po li tique
amé ri caine et s’ap puient en pre mier lieu sur les tra vaux de Phi lip
Selz nick (1949). Le concept d’ad mi nis tra tion grass roots dé ve lop pé
dans le cadre de son étude sur la Ten nes see Val ley Au tho ri ty (T.V.A.)
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met en exergue l’im por tance de la col la bo ra tion, dans le cadre de la
mise en œuvre d’une po li tique pu blique na tio nale, entre plu sieurs ac‐ 
teurs lo caux et une ad mi nis tra tion fé dé rale dé con cen trée en quête de
lé gi ti mi té et de connais sance du ter ri toire consi dé ré. Cet ar ticle, sui‐ 
vant cette tra di tion, prend éga le ment pour objet une col la bo ra tion
entre État fé dé ral et ac teurs lo caux, et vise à pro lon ger l’ana lyse des
ef fets de cette co opé ra tion sur l’ad mi nis tra tion pro po sée par Selz nick
en por tant le re gard sur les as so cia tions ci toyennes im pli quées. L’ap‐ 
proche de l’ac tion pu blique qu’adopte cet ar ticle est par ailleurs ins pi‐ 
rée des re cherches de Ro bert Dahl (1973), qui sou lignent la ca pa ci té
d’ac teurs col lec tifs et in di vi duels, ci toyens, élus et groupes d’in té rêt, à
peser sur les po li tiques pu bliques, et le plu ra lisme du pou voir local.
Les tra vaux des au teurs de l’Ame ri can Po li ti cal De ve lop ment, qui se
sont eux- mêmes for te ment ap puyés sur les ap ports de Selz nick et
Dahl, ont éga le ment contri bué à struc tu rer nos ques tion ne ments. Ce
cou rant de re cherche, ini tié dans les an nées 1980 par Karen Orren et
Ste phen Sko wro nek (1982 ; 2004), ana lyse les trans for ma tions de l’ap‐ 
pa reil politico- administratif état su nien et met en évi dence le poids
des struc tures pas sées sur la fa brique des po li tiques pu bliques. Au
sein de ce cou rant, les tra vaux de James Mo rone (2003) sur la mo rale
en tant que sec teur d’ac tion pu blique fé dé rale ont par ti cu liè re ment
ins pi ré le pré sent ar ticle. L’au teur montre en effet la ma nière dont,
avant même l’in ter ven tion nisme du New Deal de Frank lin D. Roo se‐ 
velt, l’État fé dé ral amé ri cain a ren for cé sa pré sence dans les États fé‐ 
dé rés dans le cadre de sa po li tique pro hi bi tion niste. Un as pect de la
mise en œuvre de la Pro hi bi tion aux États- Unis de meure ce pen dant
ab sent de la lit té ra ture spé cia li sée  : la ma té ria li sa tion de l’in ter ven‐ 
tion de l’État fé dé ral au ni veau local et le rôle joué, dans ce contexte,
par les as so cia tions de femmes. Brian Ba logh (2015) a bien réa li sé une
his toire amé ri caine des re la tions public- privé met tant en lu mière les
mé ca nismes de mise en par te na riat entre les as so cia tions et l’État fé‐ 
dé ral, mais il ne fait qu’évo quer la pé riode de la Pro hi bi tion et ne dé‐ 
taille pas les res sorts et les mé ca nismes lo caux des par te na riats entre
as so cia tions et ad mi nis tra tions. Le pré sent ar ticle en tend donc pro‐ 
lon ger les ré flexions me nées par les au teurs pré ci tés en pla çant la fo‐ 
cale sur le dis po si tif pro hi bi tion niste de l’État du Rhode Is land et sur
l’en ga ge ment, en son sein, d’as so cia tions de femmes mi li tantes.
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L’im por tance prise par ces as so cia tions de femmes dans la mise en
œuvre de la Pro hi bi tion dans le Rhode Is land n’a en effet, a prio ri, rien
d’évident. Elles ont jusqu’alors mi li té pour faire chan ger la loi, mais le
suc cès de leur cause en 1919 n’avait pas par ti cu liè re ment vo ca tion à
leur ou vrir les portes d’un par te na riat avec l’État fé dé ral. Or, ini tia le‐
ment en ga gées pour dé fendre une cause pri vée, elles se re trouvent
au début des an nées 1920 à œu vrer pour la réus site d’une po li tique
pu blique. Quelles sont les condi tions po li tiques et les res sorts so ciaux
qui ont mené à l’as so cia tion de ces femmes mi li tantes avec l’État fé‐ 
dé ral ? Quelles ont été les mo da li tés d’éta blis se ment et de fonc tion‐ 
ne ment de leur par te na riat ? Notre dé marche, que nour rissent ces
ques tions, consiste en somme à in ter ro ger les fon de ments et les
condi tions de la conju gai son de l’in ter ven tion nisme fé dé ral et de la
par ti ci pa tion ci toyenne des femmes mi li tantes à la fa veur de la Pro hi‐ 
bi tion.

6

Les ré ponses que cet ar ticle se pro pose d’ap por ter à ces ques tion ne‐ 
ments s’ap puient sur des ma té riaux col lec tés dans le cadre d’un tra‐ 
vail sur ar chives réa li sé dans un État amé ri cain, le Rhode Is land. Les
ar chives des as so cia tions de femmes en ga gées en fa veur de la tem pé‐ 
rance – l’Union des Femmes Chré tiennes pour la Tem pé rance ou
Woman’s Chris tian Tem pe rance Union (W.C.T.U.) fon dée en 1873 et sa
fi liale dans le Rhode Is land fon dée en 1875  ; le Co mi té Na tio nal des
Femmes pour l’Ap pli ca tion de la Loi ou Woman’s Na tio nal Com mit tee
for Law En for ce ment (W.N.C.L.E.) fondé en 1922 et sa fi liale du Rhode
Is land (W.R.I.C.L.E. pour Woman Rhode Is land Com mit tee for Law En‐ 
for ce ment) fon dée en 1924 - ainsi que les ar ticles de presse pu bliés à
l’époque par plu sieurs jour naux lo caux tels que le Pro vi dence Jour nal
et l’Eve ning Bul le tin consti tuent l’es sen tiel des ma té riaux mo bi li sés.
Ces sources écrites ont per mis d’iden ti fier les ac trices et les moyens
mo bi li sés pour la mise en œuvre lo cale de la Pro hi bi tion entre 1919 et
1933. En ob ser vant, par le biais de leurs ar chives, le tra vail quo ti dien
des as so cia tions de femmes en fa veur de la tem pé rance, nous avons
en effet pu sai sir les re la tions en tre te nues avec le gou ver ne ment fé‐ 
dé ral, mais éga le ment les ac tions concrètes dé ployées dans le cadre
de l’en ga ge ment local en fa veur de la Pro hi bi tion. Ce cor pus consti tue
ainsi le socle de l’ana lyse de l’ac tion pu blique pro hi bi tion niste, vue
sous le prisme des as so cia tions qui lui ont donné chair dans l’État du
Rhode Is land, que nous pro po sons. La dé marche est socio-

7
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 historique : il s’agit, dans le cadre de cet ar ticle, d’in ter ro ger des ma‐ 
té riaux ar chi vis tiques à l’aide de ques tion ne ments so cio lo giques,
pour ex plo rer le fonc tion ne ment de l’État et des formes ad mi nis tra‐ 
tives du passé (Payre & Pol let 2013 : 38).

Mé tho do lo gie
Cet ar ticle est le fruit d’une en quête d’un mois menée en 2018 dans le
Rhode Is land, dans le cadre d’un par te na riat entre Sciences Po Lyon
et l’Uni ver si té de Brown. Ce sé jour a per mis la consti tu tion le cor pus
de sources écrites da tant de la pé riode du rant la quelle la Pro hi bi tion
était en vi gueur aux Etats- Unis (1920-1933).

8

Ces do cu ments ont été trai tés en te nant compte de la sub jec ti vi té de
leurs au teurs ainsi que des condi tions dans les quelles ils ont été col‐ 
lec tés. Les sources pri maires ar chi vis tiques ont été croi sées avec des
sources de presses d’époque et avec les nom breux tra vaux d’his to‐ 
riens, so cio logues et po li tistes qui traitent de cet épi sode de l’his toire
amé ri caine.

9

Les sources écrites de pre mière main mo bi li sées dans cet ar ticle ont
été consul tées dans dif fé rents centres de do cu men ta tion pri vés de la
ville de Pro vi dence. Les ar chives des as so cia tions W.C.T.U. et
W.N.C.L.E. que nous ex ploi tons pro viennent prin ci pa le ment de la
Rhode Is land His to ri cal So cie ty. Cette fon da tion pri vée dis pose de col‐ 
lec tions com plètes des ar chives des branches lo cales de ces as so cia‐ 
tions dans le Rhode Is land, à l’échelle de l’État fé dé ré mais aussi à
l’échelle de nom breuses mu ni ci pa li tés. Parmi ces ar chives foi son‐ 
nantes, nous nous sommes par ti cu liè re ment in té res sés aux mi nutes
de réunions heb do ma daires, ainsi qu’aux rap ports an nuels de ces as‐ 
so cia tions entre 1918 et 1933, qui donnent à voir avec pré ci sion les
stra té gies adop tées par ces or ga ni sa tions tout au long de la pé riode
de Pro hi bi tion. Les cour riers pro ve nant de l’éche lon na tio nal de ces
dif fé rentes as so cia tions ainsi que les comptes ren dus de conven tions
na tio nales an nuelles ont éga le ment été mo bi li sés pour sai sir les re la‐ 
tions entre ces dif fé rents éche lons, ainsi que les dis pa ri tés ob ser vées
entre la stra té gie édic tée au ni veau na tio nal et son ap pli ca tion au ni‐ 
veau local. Les ar chives de la W.C.T.U. du Rhode Is land et de le
W.R.I.C.L.E., conte nant de nom breux al bums de scrap boo king (al bums
com po sés de dé cou pages de presse, d’af fiches d’évé ne ments, de

10
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cartes d’adhé rents etc.), ont per mis d’étu dier les stra té gies de com‐ 
mu ni ca tion de ces as so cia tions, mais éga le ment leur rayon ne ment
dans dif fé rentes sources de presse lo cale telles que le Pro vi dence
Jour nal ou l’Eve ning Bul le tin.

Le dé pouille ment des ar chives des as so cia tions de tem pé rance a per‐ 
mis d’iden ti fier les évé ne ments saillants de la mise en œuvre de la
Pro hi bi tion par l’État fé dé ral, et l’or ga ni sa tion d’évé ne ments par ces
as so cia tions lo cales. Les dates re pé rées nous ont ai guillé dans le dé‐ 
pouille ment des ar chives de la seule source de presse lo cale du
Rhode Is land dont l’in té gra li té des quo ti diens est au jourd’hui conser‐ 
vée, dans les ar chives de la bi blio thèque John D. Ro cke fel ler de l’Uni‐ 
ver si té de Brown, le Pro vi dence Jour nal.

11

Ados sé à ces ma té riaux em pi riques, notre pro pos se dé ploie ra en
trois temps. Nous met trons d’abord en lu mière les condi tions d’émer‐ 
gence du par te na riat entre as so cia tions de femmes et État fé dé ral.
Nous sou li gne rons l’im por tance des dys fonc tion ne ments du dis po si tif
de mise en œuvre ini tial de la Pro hi bi tion à l’échelle na tio nale, les
apo ries de ce dis po si tif ayant consi dé ra ble ment frei né la mise en
œuvre dé cen tra li sée de cette po li tique pu blique et né ces si té la re‐ 
cherche de re lais lo caux. Par la suite, nous étu die rons les mo da li tés
d’éta blis se ment de ce par te na riat. En met tant en évi dence la ma nière
dont la tra jec toire mi li tante des femmes en ga gées au sein d’un petit
nombre d’as so cia tions a croi sé les sol li ci ta tions émises par l’État fé‐ 
dé ral, nous mon tre rons com ment ces femmes se sont im po sées en
tant qu’ac trices lé gi times de cette mise en œuvre. Enfin, nous ana ly‐ 
se rons la ma té ria li sa tion et les mo da li tés de fonc tion ne ment de ce
par te na riat. La contri bu tion lo cale des as so cia tions de femmes tem‐ 
pé rantes à la mise en œuvre du 18  amen de ment et leurs stra té gies
d’ac tion se ront au cœur de cette der nière par tie.

12

ème

1. Une am bi tion dé pour vue de
moyens : le fé dé ra lisme co opé ra ‐
tif en échec face à la Pro hi bi tion
La Pro hi bi tion s’ins crit dans une dy na mique de dé ve lop pe ment d’un
in ter ven tion nisme d’État amé ri cain dont la po li tiste Theda Skoc pol

13



« Time to stop praying » : socio-histoire d’une mise en œuvre féminine de la Prohibition aux États-Unis

Licence CC BY 4.0

trace les ori gines au len de main de la guerre de Sé ces sion, avec la
créa tion des pre mières aides fé dé rales pour les vé té rans (1995). Ce
dé ve lop pe ment s’in ten si fie entre la fin du XIX  et le début du XX
siècle en ré ponse à l’in dus tria li sa tion des villes amé ri caines, comme
l’illustre le Pure Food and Drug Act de 1906, une loi qui im pose des
stan dards d’hy giène à l’in dus trie agro- alimentaire dans tout le pays.
Cette po li tique pu blique qui, selon la po li tiste Kim ber ley John son,
éta blit «  pour la pre mière fois aux États- Unis  » un dis po si tif de
grande am pleur pour créer des stan dards na tio naux et des ré gu la‐ 
tions pour l’in dus trie ali men taire, des bois sons et du mé di ca ment,
offre un point de re père per ti nent pour ap pré cier, par contraste,
l’am pleur de l’in ter ven tion fé dé rale pro hi bi tion niste (2007 : 87). La
Pure Food and Drug Ad mi nis tra tion qui voit le jour est ainsi char gée
d’en ca drer le tra vail de soixante- et-un agents de ter rains, man da tés
pour ef fec tuer des ins pec tions sa ni taires in dus trielles dans tout le
pays (Her ring 1935 : 358). Ce nombre, – par ailleurs dé ri soire face à la
tâche à ac com plir – est très net te ment en- deçà des ef fec tifs du ser‐ 
vice ad mi nis tra tif consti tué pour as su rer le res pect de la loi de pro hi‐ 
bi tion. L’in ter dic tion de l’al cool à par tir de 1919 s’ac com pagne en effet
du dé ploie ment d’une ad mi nis tra tion fé dé rale com po sée de plus de
1500 agents de ter rain char gés de la sur veillance des fron tières entre
États fé dé rés, de la ré pres sion du crime or ga ni sé comme de la pu ni‐ 
tion des in frac tions com mises dans la sphère pri vée, en pas sant par la
ré gu la tion de la pro duc tion d’al cool mé di ci nal (Ler ner 2007 : 65). Pour
am bi tieux qu’il soit, ce pen dant, le dis po si tif na tio nal de mise en
œuvre de la Pro hi bi tion est dé faillant et peine à rem plir ses mis sions,
ou vrant in fine la voie à un par te na riat entre l’État fé dé ral et les as so‐ 
cia tions de femmes. Les dé faillances de l’État fé dé ral et des États fé‐ 
dé rés pour as su rer le res pect de cette loi doivent dès lors être ex pli‐ 
ci tées pour mettre en évi dence l’ou ver ture d’une fe nêtre d’op por tu ni‐ 
té pro pice à la contri bu tion des as so cia tions de femmes en ga gées
dans cette cause. Cette pre mière par tie traite, en consé quence, des
grandes étapes de l’éla bo ra tion du dis po si tif de mise en œuvre na tio‐ 
nale de la Pro hi bi tion et de ses apo ries.

ème ème

L’am bi tion de faire des États- Unis un pays tem pé rant est por tée au
ni veau na tio nal par deux as so cia tions ci toyennes, la W.C.T.U. et la
Ligue Anti- Saloon (A.S.L.), qui se sont ap pro priées la pro prié té du
pro blème pu blic de l’al cool (Gus field 1986). Leur «  croi sade sym bo ‐
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lique », comme la qua li fiait Jo seph Gus field dans le titre de son ou‐ 
vrage, per met aux par ti sans de la tem pé rance de sou mettre pour ra‐ 
ti fi ca tion aux États fé dé rés, le 18 dé cembre 1917, le 18  Amen de ment
à la Consti tu tion amé ri caine qui in ter dit la consom ma tion et le com‐ 
merce des bois sons al coo li sées. Le consen te ment de ces États fé dé‐ 
rés est ob te nu le 29 jan vier 1919, sans tou te fois que le dis po si tif de
mise en œuvre de la Pro hi bi tion ait été préa la ble ment dé fi ni, no tam‐ 
ment en ce qui concerne la ré par ti tion des res pon sa bi li tés entre les
États fé dé rés et l’État fé dé ral. La sec tion 2 du 18  Amen de ment, très
im pré cise, en té moigne : «  Le Congrès et les di vers États au ront
concur rem ment le pou voir de don ner effet au pré sent ar ticle par une
lé gis la tion ap pro priée » (Mélin- Soucramanien 2028 : 22). Afin d’éclair‐ 
cir cer taines zones d’ombre du texte, le Congrès adopte le 16 jan vier
1919 le Vol stead Act. La loi se voit at tri buer le nom du sé na teur Ré pu‐ 
bli cain An drew Vol stead, mais il convient de pré ci ser qu’elle est co‐ 
écrite par Wayne Whee ler, avo cat sié geant au co mi té exé cu tif de
l’A.S.L. et plus connu sous le nom de « dry boss » 3 (Hill 2004). Cette
col la bo ra tion per met en effet d’ores et déjà de consta ter le poids des
groupes d’in té rêts dans la dé fi ni tion du pro blème pu blic de l’al cool au
ni veau na tio nal et dans les ré ponses qui doivent lui être ap por tées.
Ce pen dant, le Vol stead Act ne pré cise guère le dis po si tif de mise en
œuvre de la Pro hi bi tion : ses ré dac teurs se contentent de spé ci fier ce
que la loi consi dère comme une bois son al coo li sée et les ex cep tions
faites pour cer taines sub stances uti li sées dans le cadre de la mé de‐ 
cine ou de ri tuels re li gieux (1919).

ème

ème

En consé quence de ces im pré ci sions, la créa tion, par le Dé par te ment
du Tré sor en charge d’ad mi nis trer la Pro hi bi tion, de l’Unité de la Pro‐ 
hi bi tion – re nom mée Bu reau de la Pro hi bi tion en 1927 – ne se fait que
tar di ve ment, en 1920. Cette ad mi nis tra tion fé dé rale dé con cen trée est
com po sée d’un di rec teur na tio nal et de quarante- huit di rec teurs ré‐ 
gio naux – un par État fé dé ré – char gés de co or don ner les agents fé‐ 
dé raux, fé dé rés et mu ni ci paux afin d’as su rer la sur veillance des fron‐ 
tières entre les États, de ré gu ler la pro duc tion d’al cool mé di ci nale et
in dus trielle, et d’or ga ni ser des raids d’in ter ven tion des ti nés à ré pri‐ 
mer toute ac ti vi té de contre bande (Ler ner 2007 : 54). Ce tra vail co los‐ 
sal doit être ef fec tué avec un maigre bud get de 4,75 mil lions de dol‐ 
lars al loués par le Congrès, dont la ca pa ci té bud gé taire a été for te‐ 
ment amoin drie par la dis pa ri tion de la taxe sur les bois sons al coo li ‐
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sées (Fi sher 1927) 4. Dans l’ob jec tif de lut ter contre la consom ma tion
illé gale dans les foyers et dans les bars, mais sur tout contre le mar ché
de la contre bande en pleine ex pan sion, le dé par te ment du Tré sor
dote bien, comme évo qué, le Bu reau de la Pro hi bi tion de 3000 em‐ 
ployés, agents ad mi nis tra tifs ou de ter rain, fai sant de la nou velle ad‐ 
mi nis tra tion le corps fé dé ral de main tien de l’ordre le plus large der‐ 
rière l’armée amé ri caine, et su pé rieur nu mé ri que ment au Fe de ral Bu‐ 
reau of In ves ti ga tion. Mais ce nombre de meure in suf fi sant, et en sus,
la qua li té du re cru te ment ef fec tué pour l’oc ca sion est faible (Ler ner
2007 : 65). La né ces si té de créer une ad mi nis tra tion de toutes pièces
et de la rendre opé ra tion nelle dans les plus brefs dé lais en cou rage en
effet le Dé par te ment du Tré sor à aban don ner les stan dards ha bi tuels
de re cru te ment des fonc tion naires. Ce re non ce ment per met d’em‐ 
bau cher mas si ve ment, mais les nou veaux agents pu blics, hommes et
femmes, sont bien sou vent dé pour vus de qua li fi ca tions et se voient
at tri buer une ré mu né ra tion bien en- deçà, en moyenne, de celles des
fonc tion naires fé dé raux. La po li tique de re cru te ment adop tée a des
consé quences im mé diates et si gni fi ca tives sur la ca pa ci té d’ac tion de
l’État fé dé ral : la pègre à la tête du mar ché de la contre bande iden ti fie
ra pi de ment cette faille et ne manque pas de l’ex ploi ter à son avan tage
en ra che tant aussi sou vent qu’elle le peut la loyau té des agents de la
Pro hi bi tion à l’aide de pots- de-vin (Hill 2004).

La mise en œuvre de la Pro hi bi tion né ces site ainsi des res sources hu‐ 
maines consé quentes et de qua li té, que l’État fé dé ral semble bien en
peine de four nir seul. Le gou ver ne ment du pré sident Wil son compte
alors lar ge ment sur le sou tien des États fé dé rés pour fi nan cer la nou‐ 
velle ad mi nis tra tion qui s’im plante sur leurs ter ri toires. Cet es poir se
fonde sur les mé ca nismes de ré par ti tion des pré ro ga tives d’ac tion
pu blique dé crits par la théo rie du fé dé ra lisme co opé ra tif dé ve lop pée
par Da niel Ela zar (1962). L’au teur dé montre com ment à par tir de 1913,
le fé dé ra lisme amé ri cain bas cule d’un mode de fonc tion ne ment dua‐ 
liste, dans le quel les ac tions de l’État fé dé ral et des États fé dé rés sont
dis tinctes et her mé tiques, vers un mode co opé ra tif d’échange et de
par tage des res sources fé dé rales et fé dé rées dans la mise en œuvre
de l’ac tion pu blique. Ce pen dant, sur les cin quante qui consti tuent les
États- Unis d’Amé rique, trente États fé dé rés dé cident de n’al louer
aucun fonds à la mise en œuvre de la Pro hi bi tion, les dix- huit autres
ras sem blant au total une somme de 550 000 dol lars par an pour faire
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fonc tion ner le Bu reau de la Pro hi bi tion – un mon tant qui re pré sente,
pour com pa rai son, en vi ron un hui tième du bud get ac cor dé par ces
mêmes États afin de faire res pec ter les lois de chasse et pêche dans le
pays (Rose 1996). Le fi nan ce ment de la Pro hi bi tion s’avère dès lors ex‐ 
trê me ment pro blé ma tique, mais le gou ver ne ment fé dé ral est ré ti cent
à ren for cer sur son bud get propre l’Unité de la Pro hi bi tion, comme
l’ex prime no tam ment le sé na teur Charles Culber son, pré sident du
Co mi té Ju di ciaire du Sénat en 1919 (W.N.C.L.E. avril 1924) :

Nous ne vou lons pas de 10 000 agents fé dé raux, avec le coût que re ‐
pré sente leur ré mu né ra tion, sillon nant le pays pour faire res pec ter
ces lois, alors que les États fé dé rés ont leurs propres agents pour
cela 5.

La mise en œuvre de la Pro hi bi tion semble alors dans une im passe  :
l’État fé dé ral, comme le sou ligne cette dé cla ra tion, ne se ré sout pas à
as su mer seul la mise en œuvre de la Pro hi bi tion, par tant du prin cipe
qu’il est de la res pon sa bi li té des États fé dé rés de mo bi li ser leurs
forces de l’ordre pour ef fec tuer ces tâches, mais les États fé dé rés, en
ma jo ri té, font dé faut. Les rai sons de cette faible im pli ca tion sont di‐ 
verses : alors que cer tains manquent ob jec ti ve ment de moyens, douze
gou ver ne ments fé dé rés n’avaient jusqu’en 1922 pas en core ra ti fié le
texte de l’amen de ment par op po si tion idéo lo gique à l’in gé rence de
l’État fé dé ral dans la sphère pri vée, ou en rai son de leur in cer ti tude
quant à la fai sa bi li té d’une in ter dic tion na tio nale de l’al cool. Et si en
mars 1922, la quasi- totalité des États fé dé rés finit par se ré soudre à
ra ti fier l’amen de ment, le Connec ti cut et le Rhode Is land per sistent
d’ailleurs dans leur rejet de cette po li tique fé dé rale et re fusent la ra ti‐ 
fi ca tion. Le gou ver ne ment fé dé ré du Rhode Is land, le plus petit État
de l’Union, fait ainsi of fice d’ir ré duc tible op po sant à l’in ter dic tion de
l’al cool et ne ra ti fie ra ja mais le 18  Amen de ment, de 1919 jusqu’à son
abro ga tion en 1933 (State of Rhode Is land 1931). En tout état de cause,
la co opé ra tion ac tive des États fé dé rés ne peut être as su rée sur l’en‐ 
semble du ter ri toire.

17

ème

La mise en œuvre de la Pro hi bi tion est donc pa ra ly sée par un manque
de fonds al loués par le Congrès et par la ré ti cence d’une par tie des
États fé dé rés à mettre à dis po si tion de l’Unité de la Pro hi bi tion des
res sources hu maines et fi nan cières. Face à l’échec du fé dé ra lisme co‐ 
opé ra tif, l’État fé dé ral est contraint, pour évi ter l'échec de sa po li‐
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tique pro hi bi tion niste, de cher cher des sou tiens et des res sources
en- dehors de l’ap pa reil po li tique et ad mi nis tra tif états- unien. Les
sym pa thi sants de la cause pro hi bi tion niste, ces ci toyennes et ci‐ 
toyens vo lon taires qui se sont mo bi li sés pour que la Pro hi bi tion soit
in té grée à la Consti tu tion, sont ra pi de ment iden ti fiés comme des al‐ 
liés po ten tiels dans la réa li sa tion de la vaste mis sion que consti tue la
lutte contre la consom ma tion illé gale des bois sons al coo li sées.

2. S’as so cier pour mieux in ter dire
: la Pro hi bi tion, ferment d’un par ‐
te na riat in édit entre les femmes
chré tiennes et l’État fé dé ral amé ‐
ri cain
Dans sa re cherche de res sources lo cales pour faire pro gres ser son
ac tion pro hi bi tion niste, le gou ver ne ment fé dé ral re père dès 1919 les
as so cia tions de femmes pour la tem pé rance, im plan tées dans l’en‐ 
semble des États fé dé rés, qu’il s’em presse d’ap pe ler à la mo bi li sa tion.
Dans le Rhode Is land, dont nous ana ly sons l’exemple dans cet ar ticle,
l’État fé dé ral se rap proche en par ti cu lier de la W.C.T.U. et d’as so cia‐ 
tions de taille plus mo deste pour les im pli quer dans son ef fort de
convic tion des ci toyens. Com ment un par te na riat se noue- t-il entre
elles et l’ad mi nis tra tion fé dé rale, et de quelle ma nière ces as so cia‐ 
tions s’organisent- elles pour ras sem bler leurs forces et peser da van‐ 
tage en son sein ?

19

2.1. Les femmes chré tiennes mi li tant
pour la tem pé rance, des al liées
idéales ?

Dans le Rhode Is land, des femmes mi litent en fa veur de la Pro hi bi tion
de puis de nom breuses dé cen nies. Les pre mières confé rences de pré‐ 
ven tion de l’al coo lisme or ga ni sées par des femmes se tiennent ainsi
en 1827. Ce n’est en re vanche qu’à la fin du XIXème siècle qu’elles se
struc turent et s’or ga nisent : la pre mière as so cia tion de femmes pour
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la tem pé rance, la branche Rhode Is land de la W.C.T.U. (Woman’s
Chris tian Tem pe rance Union), ap pa raît en 1875. Très ra pi de ment, ces
femmes conso lident leur pré sence dans les écoles, en en sei gnant la
tem pé rance dans cer tains éta blis se ments pri vées, et au près des élus
lo caux, en fai sant pres sion sur les mu ni ci pa li tés pour qu’elles re fusent
l’at tri bu tion de nou velles li cences de dé bits de bois sons al coo li sées
(W.C.T.U. of R.I. non daté). De puis sa créa tion, la W.C.T.U. du Rhode Is‐ 
land mi lite pour qu’une pro hi bi tion soit ins tau rée à l’échelle de l’État,
et pour ce faire ces femmes or ga nisent des pé ti tions à des ti na tion
des lé gis la teurs na tio naux et lo caux. Son en tre prise est cou ron née de
suc cès en 1884, année du rant la quelle l’État du Rhode Is land in ter dit
la vente et la consom ma tion de bois sons al coo li sées. En outre, le
mou ve ment ob tient, en 1884 éga le ment, grâce à l’ac ti visme de la di‐ 
rec trice de l’Édu ca tion Scien ti fique de la Tem pé rance Mrs Mary H.
Hunt, que l’État du Rhode Is land de vienne le cin quième État fé dé ré de
l’Union à adop ter une loi ren dant obli ga toire l’ap pren tis sage des prin‐ 
cipes de la tem pé rance dans les écoles pu bliques (Olney 1926). En dé‐ 
ve lop pant dès les an nées 1880 sa pré sence dans les écoles à tra vers
cette ini tia tive édu ca tive, W.C.T.U. fait de l’édu ca tion des en fants à la
tem pé rance son fer de lance et de vient ra pi de ment un ac teur in con‐ 
tour nable du pay sage ci toyen du Rhode Is land. De fait, dès 1888, la
branche Rhode Is land de W.C.T.U. dis pose d’une an tenne lo cale dans
chaque ville de l’État fé dé ré (W.C.T.U. of R.I. non daté).

L’ex pé rience pro hi bi tion niste ne dure ce pen dant que jusqu’en 1889,
année de son abro ga tion par le gou ver ne ment de l’État fé dé ré. A l’ap‐ 
proche du XX  siècle, le mou ve ment fé mi nin pour la tem pé rance,
uni sous la ban nière de W.C.T.U., s’est im po sé dans le Rhode Is land
comme la prin ci pale force ci toyenne com bat tant la vente et la
consom ma tion d’al cool, mais la po li tique pro hi bi tion niste qu’elle ap‐ 
pe lait de ses vœux a fait long feu après à peine quelques an nées
d’exis tence.

21

ème

En 1913, les femmes mi li tant pour la tem pé rance – dans le Rhode Is‐ 
land et ailleurs – s’en gagent dans une cam pagne na tio nale menée
prin ci pa le ment par la W.C.T.U. et la Ligue Anti- Saloon pour l’ob ten‐ 
tion d’une loi de pro hi bi tion fé dé rale. Leur lutte, qui vise éga le ment à
ren for cer la place des femmes dans l’es pace pu blic na tio nal, se
conjugue alors avec la re ven di ca tion du droit de vote pour les
femmes, ob te nu en 1920 suite à la ra ti fi ca tion de 20ème amen de ment
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de la Consti tu tion (Sla vi cek 2009 : 23). Cette cam pagne, eu égard no‐ 
tam ment à la ré son nance mé dia tique dont elle bé né fi cie, per met à la
branche Rhode Is land de la W.C.T.U. de re cru ter de nou velles
membres et d’épais sir ses rangs. Elle s’ac com pagne de l’or ga ni sa tion
de pé ti tions des ti nées aux as sem blées lé gis la tives lo cales, ap pe lant
l’État à re de ve nir dry(Olney 1926). Les militantes du Rhode Island ne font toutefois pas

basculer l’opinion dans leur État, et en 1924, quatre ans après l’entrée en vigueur du 18

Amendement, la mise en œuvre de l’interdiction de l’alcool y est embryonnaire. Un article du

Providence Journal annonce ainsi le maigre bilan de vingt-trois arrestations par les agents de

la Prohibition du Rhode Island pour le mois d’avril 1923, bilan que le Directeur du Bureau de

la Prohibition de l’État refuse opportunément de commenter

ème

(1  juin 1923). Le constat d’échec dans cet

État, que dressent parallèlement le gouvernement fédéral et les organisations citoyennes locales, nourrit le développement

de deux stratégies convergentes, celle, précisément, de l’État fédéral, et celle des associations de femmes tempérantes.

Comme nous l’évoquions précédemment, en effet, la faiblesse des fonds que les États fédéral et fédérés semblent prêts à

investir crée d’importants besoins dans les territoires administrés. Les ressources humaines indispensables pour porter la

morale d’État, autant que la loyauté à la cause prohibitionniste, le savoir-faire militant et l’insertion dans les réseaux de

sociabilité locaux manquent pour diffuser le message de tempérance que le gouvernement fédéral a fait sien. Les femmes

militant localement pour la tempérance font alors figure d’alliées idéales  : de ces attributs et de ces compétences, les

associations dans lesquelles elles se sont structurées, implantées dans les États fédérés depuis des décennies, sont dotées.

Le partenariat qui émerge au début des années 1920 n’avait cependant a priori rien d’évident : il se constitue ex nihilo dans

un délai très bref, aidé en cela par l’alignement des objectifs des deux parties évoquées.

er

2.2. La consti tu tion d’un par te na riat
d’ac tion pu blique : une al liance de cir ‐
cons tance contre « les mé faits de l’al ‐
cool » 6

L’in ter dic tion de l’al cool sur l’en semble du ter ri toire es quisse une ex‐ 
pan sion consi dé rable de la pré sence de l’État fé dé ral dans la vie pri‐ 
vée des ci toyens amé ri cains. Mais ce der nier ne semble pas avoir,
pour l’heure, comme nous l’évo quions, les moyens de ses am bi tions
in ter ven tion nistes. L’in vi ta tion pu blique faite par le gou ver ne ment fé‐ 
dé ral aux as so cia tions ci toyennes à contri buer à la mise en œuvre de
la Pro hi bi tion, peut être lue comme une ten ta tive de pal lier cette fai‐ 
blesse. Le Com mis saire des Re ve nus In té rieurs du Dé par te ment du
Tré sor s’ex prime en ce sens dès le mois de juin 1919 :
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Le Bu reau (de la Pro hi bi tion) at tend na tu rel le ment une co opé ra tion
in con di tion nelle de la part des groupes de mo rale qui semblent tant
in té res sés par l’ap pli ca tion adé quate de cette loi. Ces groupes in ‐
cluent dif fé rentes Églises, or ga ni sa tions ci toyennes, as so cia tions
édu ca tives, so cié tés ca ri ta tives et phi lan thro piques et autres corps
so ciaux (N.C.L.O.E. 1931).

À tra vers ces mots, le Com mis saire n’ap pelle pas les ci toyens à in ter‐ 
pel ler les cou pables de vio la tions du Vol stead Act par leurs propres
moyens – il n’est ja mais ques tion de cela – mais à sou te nir le gou ver‐ 
ne ment fé dé ral en contri buant à la lé gi ti ma tion de cet in ter ven tion‐ 
nisme d’État. Or, l’ob jec tif de ré gu la tion de la mo rale de chaque ci‐ 
toyen que fixe l’ad mi nis tra tion Wil son est si mi laire à celui que des as‐ 
so cia tions telles que la W.C.T.U. et l’A.S.L. pour sui vaient bien avant
l’adop tion d’une loi de pro hi bi tion na tio nale. Cette si mi la ri té est à
sou li gner car cette conver gence d’in té rêts, cir cons tan cielle, consti tue
l’une des condi tions es sen tielles de l’émer gence d’un par te na riat
entre l’État fé dé ral et des as so cia tions pri vées. Les as so cia tions de
femmes tem pé rantes sont dès lors par ti cu liè re ment ci blées, comme
l’ex prime le Com mis saire na tio nal à la Pro hi bi tion (W.N.C.L.E. 1924) :

24

Les femmes d’Amé rique peuvent co opé rer avec le Gou ver ne ment Fé ‐
dé ral dans une grande cam pagne – non pas en dé trui sant des alam ‐
bics et en ar rê tant les hors la loi – mais dans une grande cam pagne
pour prê cher et vivre le res pect de la loi. 7

Cet ex trait d’un dis cours pro non cé à la Conven tion Na tio nale des
Femmes Pour l’Ap pli ca tion de la Loi de 1924 rap pelle la double fa cette
du dis po si tif de mise en œuvre de la Pro hi bi tion  : pré ven tion et ré‐ 
pres sion. Si la se conde est as su rée par les forces de po lice fé dé rales,
fé dé rées et lo cales, les as so cia tions de femmes pré sentes à cette
conven tion sont sol li ci tées pour la pre mière nom mée  : leurs res‐ 
sources en ma tière de ca pa ci té d’ac tion col lec tive et leur connais‐ 
sance des en jeux lo caux spé ci fiques à leurs États res pec tifs sont
iden ti fiées comme des atouts pré cieux par l’ad mi nis tra tion de la Pro‐ 
hi bi tion. En sus, comme le sou ligne Phi lip Selz nick, la sol li ci ta tion des
ac teurs lo caux par l’ad mi nis tra tion fé dé rale per met de sti mu ler le
sen ti ment de “res pon sa bi li té” des membres des as so cia tions iden ti‐ 
fiées comme es sen tielles à l’ac tion pu blique lo cale (1949 : 38). En en
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ap pe lant à leur sens du de voir, l’État fé dé ral en tend s’as su rer de la
pré ser va tion, voire de l’ac crois se ment des res sources d’ac tion col lec‐ 
tive dont dis posent ces ac teurs lo caux, et dont l’ac tion fé dé rale ne
sau rait se pas ser.

Il convient ce pen dant de ne pas pré sen ter ces as so cia tions de
femmes comme sim ple ment et pas si ve ment ins tru men ta li sées par le
gou ver ne ment fé dé ral. Si elles ré pondent po si ti ve ment aux dif fé rents
ap pels émis par l’ad mi nis tra tion Wil son, c’est parce qu’elles y trouvent
éga le ment leur in té rêt. La sol li ci ta tion gou ver ne men tale ouvre, pour
elles, une fe nêtre d’op por tu ni té sans pré cé dent au ni veau fé dé ral. La
branche lo cale de la W.C.T.U., qui s’en gage sans délai aux côtés de
l’État fé dé ral, ne s’y trompe pas : l’al liance avec ce der nier lui pro cure
éga le ment des res sources sym bo liques et in for ma tion nelles pré‐ 
cieuses dans sa lutte pour la tem pé rance.

26

Com ment ce rap pro che ment et cette par te na ria li sa tion de l’ac tion
pu blique pro hi bi tion niste s’opèrent- ils ? Le sou tien fé dé ral se ma té‐ 
ria lise de ma nières di verses. Il passe par fois par la presse lo cale,
comme en té moigne l’en cou ra ge ment pu blic, par le Com mis saire Na‐ 
tio nal de la Pro hi bi tion Roy A. Haynes, de l’ac tion des femmes dans le
Rhode Is land (Pro vi dence Jour nal 1  juin 1923). Il se ma ni feste éga le‐ 
ment lors d’évé ne ments pri vés, comme la Conven tion Na tio nale des
Femmes pour l’Ap pli ca tion de la Loi (Woman’s Na tio nal Conven tion for
Law En for ce ment) de 1926, du rant la quelle le pro cu reur Gé né ral des
États- Unis pro nonce un dis cours men tion né plus haut, ou bien même
di rec te ment à tra vers des cour riers de re mer cie ments di rec te ment
adres sés à Mrs Ro berts, la pré si dente de la W.C.T.U. du Rhode Is land,
de la part du se cré taire du Tré sor An drew Mel lon, ou du se cré taire à
la Ma rine Cur tis D. Wil bur
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(W.C.T.U. of R.I. 1924-1933). Par ces biais, le gouvernement

fédéral vise à instituer les organisations de femmes en faveur de la tempérance comme les

actrices légitimes pour agir au nom de l’État fédéral au niveau local. Outre le soutien

publiquement apporté, au niveau national, l’État fédéral va même jusqu’à intégrer les actrices

des organisations citoyennes – pour le Rhode Island, Mrs Pack, directrice du Woman’s Rhode

Island Committee for Law Enforcement (W.R.I.C.L.E.) et Mrs Flint, membre de cette même

organisation – au processus de consultation externe mis en place pour réformer le

fonctionnement du Bureau de la Prohibition par le Comité Judiciaire du Sénat en 1926

(Prohibition Reorganization Act 1927 ; N.C.L.O.E. 1931).
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Le gou ver ne ment fé dé ral en tre tient donc un contact constant avec
plu sieurs or ga ni sa tions ci toyennes en ga gées dans la pro mo tion de la
Pro hi bi tion dans le Rhode Is land. Cette com mu ni ca tion pri vi lé giée
confère aux dites or ga ni sa tions un sta tut de «  par te naire de l’ac tion
pu blique », au sens que donne à cette ex pres sion la so cio logue Hé‐ 
lène Mi chel. Pour l’au teure, cette re la tion de par te na riat im plique une
di men sion de contrôle, de la part de la puis sance pu blique, qui s’ex‐ 
prime dans l’oc troi – ou non – du sta tut sym bo lique de par te naire.
L’au to ri té pu blique « sol li cit[e] cer tains groupes, en évinc[e] d’autres,
s’at tach[e] leur concours en les te nant à dis tance », et par ce biais, les
in cite à agir dans le sens de sa propre stra té gie d’ac tion (2010 : 190).
La no tion de par te naire d’ac tion pu blique sous- entend donc, dans le
cas de la po li tique pro hi bi tion niste, l’iden ti fi ca tion de ga gnants et de
per dants dans une com pé ti tion qui voit s’af fron ter des as so cia tions
lut tant pour être ou res ter in té grées au dis po si tif d’ac tion pu blique de
l’État fé dé ral. Pour exis ter – se faire en tendre, agir et sub sis ter – sur
la scène de la tem pé rance, le sta tut de par te naire de l’État fé dé ral de‐ 
vient in dis pen sable. L’in ter ven tion nisme fé dé ral, qui en tend ré gu ler la
vie de chaque ci toyen, in flue in fine éga le ment sur le sec teur as so cia‐ 
tif privé, dont les ac trices per çoivent ra pi de ment la né ces si té d’adap‐ 
ter leurs struc tures à la com pé ti tion qui s’est fait jour, d’une part, et à
l’am pleur des be soins créées par la Pro hi bi tion, d’autre part. Tant les
as so cia tions ga gnantes – les par te naires de l’État fé dé ral – que celles
qui n’ont pas su s’in té grer im mé dia te ment au dis po si tif d’ac tion pu‐ 
blique es quissent et dis cutent donc, au début des an nées 1920, de la
pos si bi li té d’une coa li tion mas sive dé diée à la Pro hi bi tion.

28

2.3. La coa li tion op por tune des femmes
tem pé rantes du Rhode Is land : une re ‐
struc tu ra tion du mou ve ment au ser vice
de la Pro hi bi tion
Si l’on se ré fère aux tra vaux de Phi lip Selz nick, l’ad mi nis tra tion dite
« grass roots », d’une po li tique pu blique au to rise la co op ta tion d’élé‐ 
ments « per ti nents » et « im por tants » 8. Ces cri tères font ré fé rence à
la ca pa ci té réelle des par te naires po ten tiels à contri buer à l’ac tion
pu blique, condi tion sine qua non de leur in té gra tion à l’ac tion pu‐ 
blique (1949 : 13). Le dis po si tif par te na rial que nous ana ly sons est
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certes an té rieur à celui étu dié par Selz nick, mais l’exi gence que
consti tue la ca pa ci té, pour des ac teurs pri vés as pi rant au par te na riat
(qu’il s’agisse de le tis ser ou de le main te nir), à mettre à dis po si tion de
l’ad mi nis tra tion des res sources va lo ri sables et consé quentes pour la
mise en œuvre d’une po li tique, existe éga le ment à l’époque de la Pro‐ 
hi bi tion. Or, si un par te na riat entre État fé dé ral et cer taines as so cia‐ 
tions de femmes tem pé rantes est noué dès le tout début de la Pro hi‐ 
bi tion, dans le Rhode Is land, son main tien né ces site qu’il soit nour ri,
constam ment ré ac ti vé par les as so cia tions concer nées. C’est dans cet
es prit que les as so cia tions de femmes rhode- islandaises unies par
leur sou tien à la Pro hi bi tion en vi sagent, à par tir de 1922, de se coa li‐ 
ser. L’am bi tion d’une telle re struc tu ra tion du mou ve ment est de ren‐ 
for cer, par la mu tua li sa tion des res sources, la ca pa ci té d’ac tion de
cha cune des as so cia tions, et in fine l’in té rêt que trouve l’État fé dé ral
dans le par te na riat noué avec elles.

Dans le cas du Rhode Is land, ce pro jet est fa ci li té par l’at ti tude et les
stra té gies d’ac tion adop tées par les as so cia tions pré sentes sur le ter‐ 
ri toire de puis l’adop tion du 18  amen de ment. Mal gré les concur‐ 
rences pas sées entre or ga ni sa tions – l’enjeu étant d’oc cu per le plus
pos sible, au dé tri ment des autres, la scène tem pé rante de l’État fé dé‐ 
ral – celles- ci pri vi lé gient en effet, à par tir de 1919, l’union à la com‐ 
pé ti tion, crai gnant les dom mages que pour raient pro vo quer une dés‐ 
union sur la ca pa ci té d’ac tion des femmes en fa veur de la Pro hi bi tion.
Leurs dis cus sions se concré tisent en 1924, lorsque de nom breuses or‐ 
ga ni sa tions ci toyennes fé mi nines en fa veur de la Pro hi bi tion
s’unissent afin de créer le Co mi té des Femmes du Rhode Is land pour
l’Ap pli ca tion de la Loi ou « Woman’s Rhode Is land Com mit tee for Law
En for ce ment » (W.R.I.C.L.E.) en tant que branche ré gio nale du Co mi‐ 
té  Na tio nal des Femmes pour l’Ap pli ca tion de la Loi ou «  Woman’s
Com mit tee for Law En for ce ment » (W.N.C.L.E.) créé deux ans plus tôt.
Cette coa li tion, que pré sente Mrs El drige du Conseil des Femmes du
Rhode Is land à la presse lo cale, est ini tia le ment com po sée de treize
as so cia tions, mais com prend à par tir de 1926 une qua ran taine d’or ga‐ 
ni sa tions telles que la « League of Re pu bli can Women », la « League of
Women Vo ters » et la W.C.T.U. du Rhode Is land (Eve ning Bul le tin mars
1924). Cette coa li tion suit la ten dance, mise en évi dence par Li lian
Ma thieu dans son étude des coa li tions as so cia tives, qu’ont les as so‐ 
cia tions à mettre en com mun leurs savoir- faire et leurs ré seaux de
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membres et adhé rents sans fu sion ner à pro pre ment par ler, pour gar‐ 
der une cer taine au to no mie d’ac tion et de dis cours (2009 : 79).

La W.C.T.U. du Rhode Is land, l’as so cia tion la plus im por tante de la
coa li tion, branche du ré seau na tio nal qu’est la W.C.T.U. à l’échelle de
l’État fé dé ré, dis pose par exemple d’unions lo cales dans chaque ville
et quar tier qui per mettent à ses membres d’or ga ni ser des ras sem ble‐ 
ments et de dif fu ser les prin cipes dry sur tout le ter ri toire du Rhode
Is land (W.C.T.U. of R.I. 1924-1933). En re joi gnant le W.R.I.C.L.E., l’as so‐ 
cia tion W.C.T.U. et de nom breuses autres or ga ni sa tions s’en gagent à
mettre leurs res sources à dis po si tion d’une en tre prise com mune,
celle de pro mou voir l’es prit et le res pect de la Pro hi bi tion dans le
Rhode Is land. Mal gré la pré sence de plu sieurs or ga ni sa tions par ti‐ 
sanes et re li gieuses dans de ses rangs telles que la Fé dé ra tion des As‐ 
so cia tions d’Églises du Rhode Is land, l’Union Chré tienne des Femmes
pour la Tem pé rance, l’Union Chré tienne de Jeunes Femmes ou la
Ligue des Femmes du Parti Ré pu bli cain (W.R.I.C.L.E. Scrap book mars
1924), la W.R.I.C.L.E. se pré sente, pour mieux ras sem bler et évi ter
d’ex clure de po ten tiels sou tiens, comme «  non- sectaire et non- 
partisane » 9 (Eve ning Bul le tin oc tobre 1924). Cette pos ture pu blique,
ici re layée dans le Pro vi dence Jour nal, masque une forte ap par te‐ 
nance ré pu bli caine, comme l’in dique un cour rier écrit par Mrs Pea‐ 
bo dy, la pré si dente de l’or ga ni sa tion na tio nale W.N.C.L.E., au pré‐ 
sident Cal vin Co olidge qui af firme qu’« une grande ma jo ri té de [leurs]
membres sou tiennent le parti ré pu bli cain » 10 (W.R.I.C.L.E. 1924-1933).
Ce pen dant, comme le sou ligne James Mo rone, c’est avant tout parce
qu’elles su bis saient au quo ti dien les consé quences de l’al coo lisme
mas cu lin que ces femmes se sont as so ciées et coa li sées en masse
pour for mer un mou ve ment de tem pé rance po li ti que ment en ga gé
(2003 : 242). L’aban don de re ven di ca tions par ti sanes ou re li gieuses au
sein de la coa li tion ap pa raît alors comme un coût au quel les as so cia‐ 
tions consentent afin de per mettre l’émer gence d’une voix com mune,
mais éga le ment afin de ga gner le sou tien d’une po pu la tion di vi sée par
les mêmes cli vages. La coa li tion consti tuée semble d’ailleurs être une
réus site. Mal gré des re la tions inter- organisationnelles par fois
conflic tuelles le W.R.I.C.L.E. ras semble en effet le sou tien de cin‐ 
quante mille femmes en 1926 qui se mo bi lisent pour ma ni fes ter, dif fu‐ 
ser des pé ti tions à des ti na tion du gou ver ne ment fé dé ré, or ga ni ser et
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as sis ter à des conven tions, lever des fonds et en sei gner la tem pé‐ 
rance dans les écoles du Rhode Is land (Gil ke son 1986).

Dans le par te na riat noué avec l’État fé dé ral, la coa li tion des forces
tem pé rantes semble éga le ment pro duire cer tains des ef fets es comp‐ 
tés. Le gou ver ne ment fé dé ral ap pré cie ainsi le tra vail accru que four‐ 
nit la coa li tion nou vel le ment créée. Mais en sus, il voit dans cette
coa li tion une op por tu ni té à sai sir : met tant en avant le poids élec to ral
po ten tiel dont dis posent les femmes réunies sous la ban nière de la
tem pé rance, il tente de dé blo quer la si tua tion de non- coopération du
gou ver ne ment fé dé ré du Rhode Is land en le me na çant de sanc tions
dans les urnes en cas d’in ac tion. Les pro pos du pro cu reur gé né ral des
États- Unis John G. Sargent, pro non cés à la Conven tion Na tio nale des
Femmes pour l’Ap pli ca tion de la Loi (Woman’s Na tio nal Conven tion for
Law En for ce ment ou W.N.C.L.E.) de 1926, en té moignent :

32

À vous, les femmes de ce pays, je dis, vous pou vez par votre in fluence
et vos voix as su rer l’élec tion et la no mi na tion d’hon nêtes et fi dèles
re pré sen tants ad mi nis tra tifs, ainsi que le ren voi et le dé part à la re ‐
traite de ceux qui se sont mon trés mal hon nêtes, in fi dèles et in ef fi ‐
caces. 11

Le pro cu reur met en exergue la ca pa ci té des femmes à peser élec to‐ 
ra le ment en fa veur du re nou vel le ment du per son nel po li tique fé dé ré,
à qui il re proche d’obé rer la mise en œuvre uni forme de la Pro hi bi‐ 
tion. Ce fai sant, il prête aux as so cia tions de femmes une re pré sen ta‐ 
ti vi té ex trê me ment large, et pré sente la dé fense de la Pro hi bi tion
comme une cause sou te nue par toutes «  les femmes de ce pays  »,
niant de cette façon la crois sance d’une voix fé mi nine d’op po si tion à
la Pro hi bi tion or ga ni sée sous la ban nière de l’Or ga ni sa tion des
Femmes en Fa veur d’une Ré forme de la Pro hi bi tion Na tio nale
(Women’s Or ga ni za tion for Na tio nal Pro hi bi tion Re form ou W.O.N.P.R.).
L’État fé dé ral s’em ploie ainsi à faire de la Pro hi bi tion un enjeu po li‐ 
tique cen tral dans le rap port de forces entre l’État fé dé ral et les États
fé dé rés. Dans cet af fron te ment po li tique, la coa li tion des as so cia tions
de femmes tem pé rantes consti tue un réel atout. Une fois réunies
sous la même ban nière, ces or ga ni sa tions mi li tantes sont plus vi‐ 
sibles, portent un dis cours unique et dis posent de savoir- faire, de
res sources hu maines et fi nan cières ac crus qu’elles mettent au ser vice
de l’État fé dé ral et de la Pro hi bi tion. La coa li tion opé rée leur per met
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de conso li der leur sta tut de par te naire di rect de l’État fé dé ral, ce
dont elles re tirent des res sources sym bo liques ma ni festes. Ces ef fets
de lé gi ti ma tion croi sée, struc tu rants dans le cadre de ce par te na riat,
sont éga le ment vi sibles dans le mo dèle grass roots de Selz nick (1949)
et son ana lyse du pro ces sus de co op ta tion des ac teurs lo caux dans
une ad mi nis tra tion fé dé rale.

L’opé ra tion na li sa tion de la re la tion par te na riale mé rite tou te fois
d’être in ter ro gée. Au- delà du sou tien ver bal que le gou ver ne ment fé‐ 
dé ral leur a pu bli que ment ap por té, com ment ces as so cia tions sont- 
elles ac com pa gnées dans leur ef fort concret en fa veur de la mise en
œuvre de la Pro hi bi tion  ? Quels ré per toires d’ac tion col lec tive et
quelles res sources mobilisent- elles dans leur tra vail mi li tant ?

34

3. In car ner l’État en son ab sence :
la coa li tion des femmes dans le
Rhode Is land, par te naire es seu lée
de la po li tique pro hi bi tion niste
Dé sor mais unies au sein d’une or ga ni sa tion fé dé ra trice, les as so cia‐ 
tions des femmes pour la tem pé rance sont en ca pa ci té de mu tua li ser
leurs res sources. A par tir de 1924, des ac tions de grande en ver gure
sont or ga ni sées par le W.R.I.C.L.E. et font les gros titres de la presse
lo cale de l’époque. Parmi les plus mar quantes fi gure la Marche d’Al lé‐ 
geance à la Consti tu tion or ga ni sée le 25 oc tobre 1924, qui ras semble
plus de 3000 femmes et qua rante or ga ni sa tions dans les rues de Pro‐ 
vi dence, la ca pi tale du Rhode Is land (Pro vi dence Jour nal oc tobre
1924). Dans un autre re gistre, le W.R.I.C.L.E. par vient en mars 1925 à
faire adop ter une loi de vant le Congrès du Rhode Is land pour la créa‐ 
tion d’une Po lice d’État des ti née à den si fier les rangs des agents de la
Pro hi bi tion (Eve ning Bul le tin mars 1925). Ces ac tions, ma jeures pour
la vi si bi li té du mou ve ment, sont tou te fois ex trê me ment coû teuses en
temps, en res sources fi nan cières (la com mu ni ca tion or ga ni sée au tour
de l’évé ne ment né ces site un in ves tis se ment fi nan cier consé quent, ce
qui si gni fie en amont l’or ga ni sa tion de col lectes de fonds), et en res‐ 
sources hu maines, et ne peuvent être mul ti pliées. Elles ne re pré‐ 
sentent d’ailleurs – et par voie de consé quence – qu’une pe tite par tie
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du tra vail mi li tant quo ti dien mené par les femmes tem pé rantes dans
l’ob jec tif de faire bas cu ler l’opi nion pu blique dans le Rhode Is land.
Entre ma ni fes ta tions d’en ver gure et tra vail mi li tant de basse am pleur,
le ré per toire d’ac tion col lec tive (Tilly 1984) dans le quel puise la coa li‐ 
tion est en effet re la ti ve ment di ver si fié. Le W.R.I.C.L.E pri vi lé gie ce‐ 
pen dant, en son sein, quelques modes d’ac tions que les ar chives du
W.N.C.L.E per mettent d’iden ti fier. Dans le rap port concluant sa
conven tion an nuelle de 1924, à la quelle une dé lé ga tion du Rhode Is‐ 
land menée par Mrs Louise Peck est pré sente, la coa li tion na tio nale
re com mande ainsi d’œu vrer à  la créa tion de pé ti tions lé gis la tives, à
l’or ga ni sa tion de mee tings pu blics, de confé rences et de conven tions
spé cia li sées, à la pu bli ca tion de té moi gnages d’opi nion dans la presse,
à l’af fi chage de pos ters, à l’or ga ni sa tion d’ex po si tions, à la pro duc tion
de films mi li tants mais éga le ment au dé ve lop pe ment de la sen si bi li sa‐ 
tion dans les écoles (W.N.C.L.E. 1924). Les ac tions à la ré son nance mé‐ 
dia tique forte ne sont en re vanche pas par ti cu liè re ment en cou ra gées.
L’or ga ni sa tion na tio nale semble donc ré so lu ment pri vi lé gier les
« modes d’ac tions in di rects » vi sant à peser sur l’opi nion pu blique –
plu tôt que les « modes d’ac tion di recte » tour nés vers le lob bying au‐ 
près des élus –, si l’on se ré fère à la ty po lo gie pro po sée par Pa trick
Has sen teu fel (2011 : 194), et de basse am pleur. Com ment ces re com‐ 
man da tions sont- elles sai sies et tra duites en actes au ni veau local ?

L’ana lyse des ac tions me nées par le W.C.T.U. dans le Rhode Is land
four nit des clés de com pré hen sion de cette dé cli nai son lo cale, et en
par ti cu lier de la ré par ti tion des mis sions entre les dif fé rentes or ga ni‐ 
sa tions membres, en fonc tion de leurs res sources et savoir- faire pré‐ 
exis tants. Le W.C.T.U. existe dans le Rhode Is land, comme nous
l’avons évo qué, de puis 1875 et a mis à pro fit ses dé cen nies d’exis tence
pour dé ve lop per un ré seau d’ac teurs et des com pé tences spé ci fiques
qui s’in tègrent par fai te ment à la cause de W.R.I.C.L.E. à sa créa tion en
1924. Pour sui vant l’un des axes pri vi lé giés de son ac tion, ini tié – plus
mo des te ment – à la fin du XIXe siècle, la W.C.T.U. du Rhode Is land
consacre ainsi, dans les an nées 1920, une part im por tante de ses res‐ 
sources hu maines à ren for cer sa pré sence dans le do maine de l’édu‐ 
ca tion. La sen si bi li sa tion des ci toyens et des ci toyennes en de ve nir
aux prin cipes de la tem pé rance ap pa raît en effet comme un in ves tis‐ 
se ment pri mor dial en vue de pé ren ni ser le sou tien à la Pro hi bi tion.
En in cul quant aux jeunes gens les prin cipes de la tem pé rance dans les
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écoles pu bliques et pri vées, l’am bi tion est de fa çon ner une nou velle
gé né ra tion pour la quelle l’al cool se rait un mal à pros crire. Les
« Écoles du Di manche », en sus, consistent entre autres à en sei gner
aux en fants en même temps que les pré ceptes bi bliques les prin cipes
de la tem pé rance (Olney 1926), tan dis que les ser ments d’abs ti nence
que les mi li tantes pré sentes tentent de faire si gner aux élèves visent à
les lier par un contrat moral (W.C.T.U. of R.I. oc tobre 1925). La W.C.T.U
du Rhode Is land prend dès lors en charge l’es sen tiel du volet édu ca tif
de la W.R.I.C.L.E, éga le ment pré co ni sé par la W.N.C.L.E. Comme l’a
mon tré Oli vier Fillieule, cette spé cia li sa tion des femmes dans le sec‐ 
teur de l’édu ca tion s’ex plique par une pro lon ga tion des sté réo types
de genre (2009 : 34-35). C’est parce qu’elles se conforment à l’as si gna‐ 
tion so ciale tra di tion nelle des femmes en sei gnantes que leur pré‐ 
sence dans les écoles semble fa ci li tée, voire to lé rée. De la même ma‐ 
nière, la Ligue des Vo tantes du Rhode Is land se voit char gée de mener
un tra vail de trans for ma tion d’un sou tien fé mi nin local jugé trop lâche
pour bé né fi cier à la cause pro hi bi tion niste en sou tien élec to ral. Le
mode d’ac tion choi si est de mettre à pro fit les re la tions d’in ter con‐ 
nais sance nouées de longue date avec les par tis po li tiques pro hi bi‐ 
tion nistes lo caux pour dé mar cher les femmes n’ayant pas en core l’ha‐ 
bi tude de voter, mais sus cep tibles d’être sen sibles à la cause tem pé‐ 
rante (W.N.C.L.E. 1924). Le W.R.I.C.L.E. or ga nise ainsi un vé ri table sys‐ 
tème de contri bu tion à la mise en œuvre de la Pro hi bi tion dans le
Rhode Is land, fondé sur les com pé tences et les res sources agré gées
de ses membres et di ri gé vers l’ob jec tif d’une bas cule de l’opi nion pu‐ 
blique en fa veur du 18  Amen de ment.ème

Les or ga ni sa tions de femmes tem pé rantes mettent ainsi à la dis po si‐ 
tion du gou ver ne ment un ré seau local et des sup ports or ga ni sa tion‐ 
nels, mais éga le ment des res sources hu maines et fi nan cières dont le
Bu reau de la Pro hi bi tion ne dis pose pas. Elles rem plissent donc plei‐ 
ne ment leur part du par te na riat conclu avec l’État. En re tour, le
W.R.I.C.L.E. et les femmes qui com posent cette coa li tion tirent de
cette re la tion pri vi lé giée une lé gi ti mi té nou velle dans leur lutte
contre l’al cool. Mais au- delà des res sources sym bo liques déjà men‐ 
tion nées, le sou tien ap por té par l’État fé dé ral à l’ac tion de ces femmes
est- il à la hau teur de l’am bi tion pro hi bi tion niste et des at tentes des
mou ve ments tem pé rants ?
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La pro messe ta cite faite par l’État fé dé ral aux mi li tants et mi li tantes
pour la tem pé rance de rendre ef fec tive la pro hi bi tion des bois sons al‐ 
coo li sées, au fon de ment de la re la tion par te na riale qui les lie, n’est,
dans les faits, guère ho no rée. Les moyens fé dé raux consa crés à l’ac‐ 
tion pro hi bi tion niste stag nent et le gou ver ne ment fé dé ral ne donne
pas, mal gré les cri tiques for mu lées de ma nière de plus en plus ré cur‐ 
rente par les as so cia tions mi li tant en fa veur de la tem pé rance, de
signe d’une vo lon té po li tique forte de les mettre en adé qua tion avec
l’am bi tion pro hi bi tion niste (Ler ner 2007 : 65).
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Or, le par te na riat qui s’est fait jour entre l’État fé dé ral et les mi li tantes
pour la tem pé rance n’a ja mais été qu’in for mel, au cune conven tion n’a
été si gnée entre les par ties. Cette ca rac té ris tique, qui a per mis à
cette al liance de se conclure de ma nière ex trê me ment ra pide, consti‐ 
tue éga le ment un point de fai blesse ma jeur. La na ture cir cons tan‐ 
cielle et in trin sè que ment fra gile du par te na riat de vient pro gres si ve‐ 
ment évi dente, à me sure que les as so cia tions de tem pé rance s’in‐ 
quiètent et s’agacent d’un in ves tis se ment fé dé ral qu’elles jugent trop
faible et trop peu fiable. Dans le Rhode Is land, les re pré sen tantes de
ces or ga ni sa tions se montrent ainsi très cri tiques de l’ac tion de l’État
fé dé ral dans le Rhode Is land, et ce dès 1924, comme per mettent de
l’ob ser ver les dé cla ra tions de la pré si dente de W.R.I.C.L.E., Mrs Louise
Peck, à la conven tion na tio nale an nuelle de la coa li tion des femmes
(W.N.C.L.E. 1924) :
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Comme nous le re dou tions, nous n’avons pas été ai dées par les au to ri ‐
tés fé dé rales. De nom breux ad mi nis tra teurs de la Pro hi bi tion ont été
re cru tés par no mi na tions po li tiques. Tous les agents de la Pro hi bi tion
de vraient être sou mis à la loi de ré forme de la fonc tion pu blique, et tout
al cool saisi de vraient im mé dia te ment dé truit et non conser vé dans des
en tre pôts où il est sus cep tible de de ve nir l’objet de pots- de-vin. 12

Dans cet ex trait, Mrs Peck iden ti fie en effet la cor rup tion des agents
de ter rain de la Pro hi bi tion comme le frein prin ci pal au bon res pect
de la loi dans le Rhode Is land. La fia bi li té de l’ac tion fé dé rale est di‐ 
rec te ment mise en cause. Ce constat nous per met de com prendre
que, dans l’Etat du Rhode Is land, l’ef fec ti vi té de l’ac tion pro hi bi tion‐ 
niste re pose da van tage sur les ef forts consen tis uni la té ra le ment par
les femmes mi li tantes que sur un réel par te na riat où l’État fé dé ral
pren drait sa part du tra vail à mener. En cela, cette re la tion, qui se
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vou lait par te na riale, pa raît très éloi gnée des pro ces sus ob ser vés par
Phi lip Selz nick dans son étude de la T.V.A. des an nées 1930. En effet, si
dif fé rents par te naires po li tiques, as so cia tifs et syn di caux lo caux sont
for te ment im pli qués dans la mise en œuvre de la po li tique étu diée, le
nou veau mo dèle d’ac tion pu blique mis en avant par Selz nick im plique
une pré sence et une ac tion fortes de l’ad mi nis tra tion, dont l’une des
stra té gies consiste à co op ter cer tains des ac teurs lo caux men tion nés.
Le pro ces sus de co op ta tion est ainsi en ten du comme l’in té gra tion
« de nou veaux élé ments au sein de la di rec tion ou de la struc ture en
charge de la ligne di rec trice d'une or ga ni sa tion afin de pré ve nir toute
me nace sur la sta bi li té ou l'exis tence de l'or ga ni sa tion en ques tion » 13

(Selz nick 1949 : 13). Cette dé fi ni tion met en exergue la di men sion de
contrôle de l’in fluence des groupes d’in té rêts qu’exerce l’État fé dé ral
sur ses par te naires d’ac tion pu blique issus de la sphère pri vée. Dans
le cas de la Pro hi bi tion, la co opé ra tion entre les as so cia tions et l’État
fé dé ral n’abou tit pas à une co op ta tion for melle, dans la me sure où les
femmes membres de ces as so cia tions ne sont pas in té grées à l’ad mi‐ 
nis tra tion dé con cen trée à pro pre ment par ler, mais éga le ment en rai‐ 
son du dés in ves tis se ment de l’au to ri té pu blique. La re la tion qui se
noue entre l’ad mi nis tra tion de la Pro hi bi tion et les as so cia tions de
femmes mi li tant pour la tem pé rance évoque da van tage une forme de
par te na riat lâche, rendu pos sible par l’am bi guï té des obli ga tions in‐ 
com bant à cha cune des par ties. Cette stra té gie d’ac tion de l’État fé‐ 
dé ral pa raît mo ti vée par les mêmes rai sons que dans le cadre de
l’étude de Selz nick : la vo lon té de s’ap pro prier les res sources et la lé‐ 
gi ti mi té lo cale des as so cia tions, et de contrô ler la ca pa ci té d’in‐ 
fluence de l’opi nion pu blique qui en dé coule. Mais la di men sion de
contrôle et l’in ves tis se ment de l’État fé dé ral dans la mise en œuvre de
l’ac tion pu blique sont tous deux plus que li mi tés. Quand l’État fé dé ral
en ap pelle au sou tien des femmes pour dé fendre le 18  Amen de‐ 
ment, il cherche bien à conso li der une lé gi ti mi té à agir sur un ter rain
local pas ac quise au début de la dé cen nie 1920, à ren for cer sa ca pa ci‐ 
té d’ac tion pu blique, tout en main te nant une forme de contrôle, ou de
ca pa ci té d’in flé chis se ment de la stra té gie des groupes d’in té rêts. Mais
la vo lon té in ter ven tion niste qu’il ma ni feste par ce biais est de facto li‐ 
mi tée, frei née par la fai blesse des moyens fi nan ciers et hu mains qu’il
consent à consa crer à son ac tion pro hi bi tion niste.
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Face à cette si tua tion, les femmes mi li tantes sont réa listes quant à la
por tée réelle de leurs ac tions en l’ab sence d’une plus grande im pli ca‐ 
tion de l’État fé dé ral. Elles l’ex priment à di verses, comme par exemple
Mrs Chees man dans l’Eve ning Bul le tin (1924) :
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Ce ne sont pas les ma ni fes ta tions qui nous don ne ront une meilleure
ap pli ca tion de la loi, à moins qu’elles soient sou te nues par un peu de
bon sens. Une amende de $150 ne convain cra pas un homme de res ‐
pec ter la loi de Pro hi bi tion quand il peut fa ci le ment ga gner $50,000
en l’en frei gnant. Le dis po si tif ac tuel d’ap pli ca tion de la loi ne la fait
pas res pec ter.  14

L’ac tion des femmes mi li tantes ne s’in ter rompt pas pour au tant, mais
elle est pour sui vie, à par tir du mi lieu des an nées 1920, pour pal lier
l’in ac tion du gou ver ne ment fé dé ral et du Bu reau de la Pro hi bi tion da‐ 
van tage qu’en co opé ra tion avec les ser vices dé con cen trés de l’État fé‐ 
dé ral. Dans le Rhode Is land, la tâche est par ti cu liè re ment ardue : cet
État reste jusqu’à son l’abro ga tion de la Pro hi bi tion, en 1933, l’un des
bas tions « wet » les plus hos tiles. La coa li tion na tio nale des as so cia‐ 
tions de femmes, le W.N.C.L.E., choi sit ainsi d’or ga ni ser en 1927 sa
conven tion an nuelle, ha bi tuel le ment tenue à Wa shing ton, dans l’État
du Rhode Is land, non pas par sa tis fac tion des pro grès du mou ve ment
pro hi bi tion niste dans l’État, mais pour ré af fir mer pu bli que ment son
am bi tion de pro mou voir la tem pé rance sur l’en semble du ter ri toire, y
com pris dans les États abri tant le plus d’op po sants au 18  amen de‐ 
ment (W.R.I.C.L.E. mars 1927).
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ème

Conclu sion
Dans le cadre de la Pro hi bi tion, in ter ven tion nisme fé dé ral et en ga ge‐ 
ment ci toyen se sont conju gués et ont per mis l’émer gence, dans l’État
du Rhode Is land, d’un dis po si tif de mise en œuvre de l’ac tion pu blique
in édit aux États- Unis. Les femmes tem pé rantes, qui avaient
jusqu’alors mi li té pour faire chan ger la loi, se sont, à par tir de 1919,
im pli quées pour la faire res pec ter. Les as so cia tions de femmes pro hi‐ 
bi tion nistes ont pu de ve nir des ac trices à part en tière, voire des co- 
productrices de la po li tique fé dé rale, en rai son de la conju gai son de
deux élé ments es sen tiels. D’une part, les savoir- faire mi li tants et l’in‐ 
ser tion forte de ces as so cia tions de femmes dans les ré seaux de so ‐
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cia bi li té lo caux. D’autre part, la fe nêtre d’op por tu ni té ou verte par une
si tua tion po li tique ambiguë, ca rac té ri sée par l’am bi tion forte de l’État
fé dé ral (in ter dire et faire ad mettre le ca rac tère im mo ral de la
consom ma tion d’al cool) au tant que par une fai blesse pa tente (celle
des moyens al loués pour at teindre l’ob jec tif fixé et de la vo lon té des
États fé dé rés de contri buer), dont l’in com pa ti bi li té a rendu in dis pen‐ 
sable l’en rô le ment d’ac teurs pri vés pré ci sé ment dotés en res sources
utiles à la mise en œuvre. Pour se sai sir de cette op por tu ni té, les as‐ 
so cia tions de femmes se sont coa li sées, dans le Rhode Is land, au sein
de la W.R.I.C.L.E sur un fon de ment double : leur en ga ge ment en fa‐ 
veur de la Pro hi bi tion et la mise en sour dine de leurs dif fé rentes
convic tions re li gieuses et par ti sanes pour le bien de la cause. Si la
coa li tion ob tient bien un sou tien pu blic de l’État fé dé ral, qui en fait le
par te naire pri vi lé gié de sa po li tique pro hi bi tion niste et lui pro cure
des res sources sym bo liques consé quentes, en re tour, ces femmes
œuvrent à la lé gi ti ma tion et à la concré ti sa tion de l’ac tion de l’État fé‐ 
dé ral, don nant ainsi nais sance à un dis po si tif de po li tique pu blique
sans pré cé dent. Ce par te na riat in for mel, dont les termes pa rais saient
a prio ri sa tis faire toutes les par ties, trouve ce pen dant ra pi de ment ses
li mites : dès le mi lieu des an nées 1920, le manque d’in ves tis se ment de
l’État fé dé ral sus cite de vives cri tiques de la part des mi li tantes pour
la tem pé rance. Le dé ca lage, de plus en plus vi sible, entre l’am bi tion
conte nue dans ses pro messes pro hi bi tion nistes et la mo des tie des
moyens al loués à leur réa li sa tion, pro voque la frus tra tion et la co lère
de mi li tantes dé vouées à la Pro hi bi tion. La briè ve té de cette re la tion
par te na riale ne doit ce pen dant pas faire ou blier son ca rac tère pré‐ 
cur seur : les tra vaux de P. Selz nick laissent en tre voir une forme bien
plus so phis ti quée de co opé ra tion entre ad mi nis tra tion dé con cen trée
et ac teurs lo caux, un nou veau mo dèle dont les fon de ments sont
posés au len de main même de la Pro hi bi tion.
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1  La tem pé rance est un terme in di gène mo bi li sé et dif fu sé par des as so cia‐ 
tions, ma jo ri tai re ment pro tes tantes, ap pa rues au mi lieu du XIXe siècle aux
Etats- Unis, mi li tant pour l’abs ti nence en ma tière de consom ma tion d’al cool.
Ce terme fait ainsi ré fé rence au res pect d’un prin cipe de so brié té dans la
consom ma tion de bois sons al coo li sées.

2  En 1908, douze États fé dé rés dis posent en core de leur propre loi de Pro‐ 
hi bi tion.

3  Le terme « dry » (« sec » en fran çais), uti li sé de ma nière ré cur rente dans
cet ar ticle, fait ré fé rence aux dé fen seurs de la Pro hi bi tion. Fré quem ment
uti li sé par les contem po rains des di verses pro hi bi tions de l’al cool aux États- 
Unis, on lui op pose sou vent le terme « wet » (« mouillé »), qui dé signe les
op po sants à la Pro hi bi tion.

4  La taxe sur l’al cool re pré sente 30 à 40% des re ve nus fé dé raux jusqu’en
1919.

5  Dans le texte ori gi nal “We do not want ten thou sand Fe de ral of fi cers,
with all the ex pense of sa la ries, going over the coun try en for cing these
laws, when the States have their own of fi cers to do so”.

6  Dans le texte ori gi nal “The evils of al co hol”, W.C.T.U. de R.I., Mi nutes of
Mee ting, 1924 to 1933, Rhode Is land His to ri cal So cie ty, MSS811, SG1, S3, B2,
Vol. 11, Réunion de no vembre 1924

7  Dans le texte ori gi nal “The wo man hood of Ame ri ca can co ope rate with
the Fe de ral Go vern ment in a great cam pai gn – not in des troying stil ls and
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ar res ting vio la tors – but in a great cam pai gn of prea ching and li ving law ob‐ 
ser vance”.

8  Dans le texte ori gi nal “re le vant” et “im por tant”.

9  Dans le texte ori gi nal “non- sectarian and non- partisan”.

10  Dans le texte ori gi nal “A great ma jo ri ty of the confe rence are Re pu bli‐ 
cans”, Cour rier du 21 juillet 1927.

11  Dans le texte ori gi nal “To you, the women of this coun try, I say, you can
by your in fluence and your votes se cure the elec tion and ap point ment of
ho nest, fai th ful ad mi nis tra tive of fi cers, and the di scharge and re ti re ment of
those who prove to be dis ho nest, un fai th ful, in ef fi cient”

12  Dans le texte ori gi nal “We have not been aided, as was ex pec ted by the
Fe de ral au tho ri ties. Many Pro hi bi tion of fi cials have been po li ti cal ap poin‐ 
tees. All Pro hi bi tion of fi cers should be pla ced under the Civil Ser vice Act,
and all li quor confis ca ted should at once be des troyed and not pla ced in wa‐ 
re houses to cause bri be ry”.

13  Dans le texte ori gi nal “the pro cess of ab sor bing new ele ments into the
lea der ship or policy- determining struc ture of an or ga ni za tion as a means of
aver ting threats to its sta bi li ty or exis tence”.

14  Dans le texte ori gi nal  “Pa rades won’t give us bet ter en for ce ment,” she
said, “un less they are back up by hard- headed com mon sense. A fine of $150
won’t in duce a man to keep the pro hi bi tion law when he ea si ly makes
$50,000 by brea king it. That law en for ce ment does not en force”.

Français
Dès l’en trée en en vi gueur aux États- Unis, en 1920, de la Pro hi bi tion, l’État
fé dé ral doit lut ter contre le non- respect de cette loi. Face à la dif fi cul té de
cette tâche, le gou ver ne ment en place sol li cite no tam ment les as so cia tions
de femmes en ga gées pour la tem pé rance pour l’as sis ter dans le dé ploie ment
de sa po li tique pro hi bi tion niste. Cet ar ticle ana lyse l’émer gence et le fonc‐ 
tion ne ment du par te na riat d’ac tion pu blique entre les as so cia tions pri vées
de femmes mi li tantes et l’État fé dé ral amé ri cain qui en ré sulte.

English
Since the early days of Pro hib i tion in the United- States, the fed eral state
had to fight against the non- observance of this law. The dif fi culty of such
task led the ad min is tra tion to so li cit the sup port of women’s tem per ance
so ci et ies to con trib ute to the im ple ment a tion of Pro hib i tion. This art icle
ana lyses the emer gence and func tion ing of this part ner ship in pub lic policy
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between private as so ci ations of women act iv ists and the U.S. fed eral gov‐ 
ern ment.
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