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Raoul Warocquê (1 8701 91 7).

Etude de Jules Cram (Thuin, 1876) pour un portrait
off iciel (1908).
Musée de Mariemont.
O C.R.C.H., Louvain.

Raoul Warocqué (1 8701 91 7).

Studie van Jules Cram (Thuin, 1876) voor een
off icieel portret (1908).
Museum van Mariemont.
- C.R.C.H.. Lauvain.

L'ancien château de Mariemont
Peinture sur toile du 18" siècle.
Mariemont, Musée, Salle Warocqué.
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Le capitalisme et le réel
Lors de la révolution industrielle, le capitalisme industriel et finan-
cier se substitue au capitalisme commercial. Ainsi s'instaurent de
nouvelles relations au réel. Un ensemble de signes et de valeurs
nouvelles impulsent et stimulent I'activité économique des entrepre-
neurs et lui confèrent un sens.

Raoul Warocqué. Etude de Jules
Cram pour un portrait olliciel (1908).
Warocqué esl un des derniers
grands entrepreneurc familiaux. ll
n esf pas un capitaine d'industrie,
mais un investisseur qui place son
argent dans des industries clés:
charbonnages, métallurgie. I I accroît
ainsi sa foftune acquise par héri-
tage, par des spéculations foncières
et tinancières, et pat les bénéfices
de ses lnvestlssernenls.
Par le fait même de I'accroissement
de sa fottune et de ses pouvoirs,
Warocqué devient le " seigneur > de
la région. Mais, bien s[tr, seigneur
d'un nouveau type: éclairé, soucieux
de progrès social et culturcl, et sur-
tout laique. ll ne s'entoure pas
moins des signes traditionnels du
prestige: château, train de vie, col-
Iections d'art...
Ce sont toutes /es valeurs de la cul-
ture haute bourgeoise à son apogée
qui culminent dans cette étude pour
un portrait olf iciel.

L'accumulation et I'esprit d'entre-
prise sont les valeurs fondamentales
autour desquelles s'articulent les
idées de progrès, de rendement et
de profit.
Le progrès est la croissance cumu-
lative de savoirs scientif iques, de
pratiques technologiques et écono-
miques. ll esi identif ié à la prospé-
rité économique. Warocqué conçoit
la civilisation comme une marche
victorieuse de I'humanité grâce à
I'expansion économique " pacifi-
que o. Au-delà de la prospérité per-
sonnelle, familiale et nationale,
I'entrepreneur poursuit cependant le
développement continu de I'entre-
prise en soi. Pour Warocqué, ce
souci de progrès se traduit aussi par
sa générosité et sa philosophie. ll a
le sens des responsabilités: " Ceux
qui sont arrivés ont I'impérieux
devoir d'aider les autres ", " tendre
une main secourable à la famille
ouvrière ,. ll se soucie de la santé
publique et du développement moral
et intellectuel des gens de sa
région: il fonde maternité, crèche,
orphelinat, écoles professionnelles.
ll propage également ses idéaux lai:-
ques contre l'obscurantisme clérical.
Sa philanthropie s'inscrit cependant
dans la perspective de I'accumula-
tion économique: ( prendre les
enfants au berceau et les conduire
au seuil des carrières les plus lucra-
tives ".

Le rendement exige la productivité,
c'est-à-dire l'accumulation du travail,
de biens de production et de con-
sommation.
Le profit, la rentabilité proviennent
des surplus. Ceux-ci financent les
besoins de I'entreprise, accroissent
les capitaux investis et fondent des
fortu nes.
Le capitalisme du 19" siècle instaure
de nouvelles relations au réel. La
noblesse tirait son sens de sa nais-
sance, qui inscrivait chaque individu
dans une lignée et dans un groupe
dominant, et des honneurs militai-
res. Sa richesse était foncière, issue
de patrimoines ruraux. La bourgeoi-
sie établit son mérite dans le champ
de l'activité économique. Ses fortu-
nes sont monétaires et mobilières.
Le travail devient producteur d'excé-
dents. Pour les entrepreneurs, il est
activité créatrice incessante. Pour le
travailleur, il est aliénation. Le
temps se structure différemment.
L'eff icacité et la rentabilité exigent
u n temps organisé rationnellement.
ll est symptomatique que des
machines à mesurer le temps de
plus en plus perfectionnées et
sophistiquées naissent avec le capi-
talisme. Le temps de I'ouvrier est
dévoré par le travail et le sommeil.

H. Vanhoebroeck
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Un système qui sacrifie I'homme
L'idéologie de progrès civilisateur identifié à l'expansion économi-
que est en réalité un système qui écrase I'homme. La priorité don-
née à I'accumulation de biens matériels, dont l'immense part est
d'ailleurs accaparée par un groupe très restreint, fonde un type de
relations humaines particulièrement aliénant et frustrant.

Le travailleur du 19e siècle est infan-
tilisé et soumis à l'autorité du
patron dans tous les domaines de
sa vie, même privée"

La durée du travail est inhumaine. ll
faut attendre 1905 pour qu'une loi
sur le repos dominical soit votée, et,
en 1909, une loi sur la limitation de
la durée hebdomadaire du travail. La
plus-value produite par le travâil est
accaparée par le capital. L'ouvrier
est sous-rémunéré et vit dans la
misère. ll n'y a pas de législation
sociale.
Af in de pallier quelque peu cette
situation, le patronat crée quelques
æuvres sociales, peu nombreuses
avant 1850. Après cette date, les
assistances patronales se multi-
plient: cités ouvr!ères, caisses de
secours et de pensions, services
méd icaux et pharmaceutiques.
La générosité de Warocqué est
exceptionnelle par son ouverture
sociale. ll reste cependant intransi-
geant sur le pouvoir patronal. Car
l'assistance est paternaliste. Le
patron est un être supérieur, intelli-
gent, riche et bienveillant. L'ouvrier
est un être inf érieur, grossier,
vicieux et borné. ll est réduit à
I'inexistence et à la résignation.
Après 1870, les relations se modi-
f ient. Le syndicalisme organise les
associations et les actions ouvriè-
res.

Les patrons s'y opposent par la
création d'ententes patronales. La
fondation du Parti Ouvrier Belge
donnera aux ouvriers une part du
pouvoir politique. Au 20" siècle, une
troisième force interviendra dès lors:
les pouvoirs publics qui, sous la
pression des syndicats et des socia-
listes, mettront en place un ensem-
ble de lois et d'institutions sociales.

H. Vanhoebroeck
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A visiler:
le Grand Hornu, Bois du Luc, Marie-
mont, Morlanwelz.

Statue de Raoul Watocqué sur Ia
G ra nd-Place de M orla nwe lz.
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