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Les découvertes scientifiques récentes bou'leversent les situations que
le droit prétend régir et la perception même des règles juridigues. Les
possibilités offertes par la technique médicale permettent d'utiliser des
produits d'origine humaine pour sauver ou même engendrer des vies et
elles ébranlent les fondements de notre civilisation juridique. Qui a dit
<< mieux vaut changer ses désirs que I'ordre du monde >> ?

Pourtant, I'histoire confirme que bien des progrès semblent d'abord
bouleverser I'ordre du monde puis se transforment en pratigues sociales.
L'individualisme moderne et I'apparition d'une culture savante à la
Renaissance ont contribué à faire basculer le corps < dans le registre de
I'avoir >, 2. Si I'homme médiéval ne fait qu'un avec son corps - il est
son corps comme il se fond dans sa communauté et s'insère dans la
nature - par contraste I'homme d'aujourd'hui semble coupé de lui-même,
des autres et du cosmos.

1. Ce travail est celui du souvenir puisque dès I'origine, Mme Nicole Cousin
encourageait I'entreprise. Trop vite elle disparaissait. Voici un modeste hom:nage.
Mais c'est ausi celui de I'amitié. M. D. Gaxie fut un directeur attentif et patient.
I!{M. R. DraT, B.-Grelon, G. Soulier, P. Lehingue et Y. Poirmeur ont lu les
différentes versions du texte glissant chaque fois des observations judicieuses.
Qulils trouvent ici I'expression de notre gratitude.

2. D. Le Breton, Corps et sociétés, Essai de sociologie et d'antlropologie
du corlts, Librairie des Méridiens, 1985, p. 12; cf. aussi A. Veltieret et M.J. Lamothe
(Les outils du corps, Denoël Gonthier, collec. Médiations, 1980, p. 121) qui écri
vent : c fidèle à la sainte peur des vérités physiques, I'Eglise désigna la chirurgie
comme un exercice barbare et proclama au Concile de Tours en 1163 l Ecclesia
abhorret a sanguiner; et F. Terré, L'enfant de I'esclaue, Génétique et droit,
Flammarion, 1987, p. ll3 et s.
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Les premières dissections eurent lieu en rtalie à la fin du XIII" siècle
et il fallu trois bons siècles avant que w'. Harvey en t62B fournisse une
théorie d'ensemhle de Ia physiologie-circulatoire 3.'ces découvertes soaccom-
pag_nent d'une évolution de la pensée et nul mieux que Descartes 4 dans
la Seconde Méditationo ne- prononcera le divorce dJ l,âme et du corps
{ je _me considérais premièrement, comme ayant un visage, des maiiso
des bras et toute cette machine composée doàs et de chaii, telle qu'elle
paraît en un cadavre, Iaguelle je désignais du nom de corps. Je consiàérais
outre cela, que je me nourrissais, que je marchais, gue je sentais, et que
je pensais et je rapportais toutes ces actions à l'âmel>. 

-

Au même moment soaccomplit la << civilisation des mæurs > 5. La
société de cour va modifier les comportements à partir du XV. siècle.
Pr-ogressivement s'érige entre les individuso entre leurs corps, un mur
<< de pudeur craintive et de répulsion émotionnelle > 6. cltte sociétd
pacifiée passe par un contrôle social plus sévère s'il est moins brutar.
M.N. EliasT écfit: < la tendance plus marquée des hommes à s'observer
et à observer les autres in'lique que le problème du comportement eD
société change peu à peu de caractère : les hommes se Ëodèlent eux-
mêmes et modèlent les autres d'une manière plus consciente qu'arr
Moyen-Age >. cette maîtrise à la fois individueilJ et collective s'ac'com-
p.agne de progrès scientifiques considérables. En même temps que Ie corps
s'affirme comme instrument doautonomie il devient l';biei de soins
attentifs : le médecin pénètre I'intimité des familles E.

Cette amhiguïté qui marque dès I'origine ùIndividualisme moderne e
se retrouve encore aujourd'hui. En apparence, la sphère intirne se constitue
en espace souver_ain alors que-le contrôle social ne cesse pas de s'exercer 10.
T,.e droit subit l'équivoque. Le principe reste celui di lindisponibilité
du corps. Pourtant la loi du 2t juillet Lgszrr organise la trânsfusion

3. Cf. A. Veltier et M.J. Lamothe, préc.,p.122 et s. et p. 190 et s.
4 .  P .U.F . ,1970,p .39 .

- 5. Pour reprendre le titre de I'ouwage célèbre dp- M. N. Elias, pluriel, 1923,
Cf . aus s i,..tla d y nami q u e d_e I' O c c i d en t, Caiman-Le.vy, I S75,' p-.- i95. 

-

6. N. Elias. préc.. o.275.
7. Préc.. o.-133. 

' -

,. 9._-9!,,,-Pg.lfçlgl, La.poliçg des-.-famil.tes,. Les Editions de Minuit,. I9Z;
M. .F-oucault, Histoire -de -Ia -folie à I'âge classique, Gallimard, 1972; Nassance
de ta cttntque,.ufte_archëotogie.du regard médical, p.U.F., 1963; p. Rover. o Méde_
clne et société D, Rettue française de sociolopie, 1973. o. 9 et s.

9. Parmi une bibliographie considérable, cf. A.-dè Tocqueville, De Ia démo-
crat-ie_?!,Amérique,..G{rnièr-F]ammarion,t9Si, ipç.c. i. Z, p-.=itS-èî's;-tr,t. Viliéi,< La gerèse du droit subj.ectif chez. Guiirêurire^{'eccaÉ i, Àiin. ae''piiitoiàinié
4.V 4fqi!, rre droit__subjectif en.question, Sirey, 1964, p.97;'L. Dumônt, Eisais' sùr
t'tncwutuansme. une oerspectrve anthropologique sur-l'idéologie moderne, se.|.il,
1983;P. Ve1'ne,-J.P. Vèrnânt, !.!umonf,-p.fiiéur,'r. D6i;;:î.'î;;i;: b. F;:
cheron, Sui f iitdiuidu, Seuil, 1987; ô. riÉoîêtlivl,"bre' d;;iiei biÇiii'ilur yinai-
!,1dl!qtF!ne- conternporain, _Gallimard, 1983; M. Gauchet, " Dê I'avèneme[t de
['lndrvrdu a la clecouvert€.de la ggçjélé >., Annales E.S.C., t979, p. 451.

10. M. Lipovetpky (pr4p., p. 126) écrii : o La consom'maticirf esi ùne srructure
o9verte..et dlnarnrque : €IIe dégage I'individu de ses liens de dépendance socialeet accélère les mouv€men_t_s d'assimilation et de rejet, elle prodùit des indilidus
-fl9tlantg et cinétiques, elle 'niversalise les modei âe-vËlôui-Ln-Éeimettant
un maximum de singularisation des hommes n.

11. Incorporée aux articles L. 666 et s. du Code de ,la Santé publique.
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sanguine et la loi du 22 déce'"hrc 197612 est relative aux prélèvements
d'organes. Plus encore, s'agissant des réformes ïécentes du droit de la
famille, M. le doyen Jean Carbonnier écrit : < il y a eu Par plages
entières déjuridicisation des relations sexuelles et familiales > 13. La loi
du 17 janvier l9?5 sur I'intervention volontaire de la grossesse 14 parti'
cipe à ce mouvement, mais I'opération ne peut être pratiquée gue par
un médecin dans loétablissement hospitalier 15. Le transfert du contrôle
opère ici au profit de I'institution médicale 16. Aussi, que le laboratoire
déborde dans la rue, qlue des expériences se transforment en pratigues
sociales, n'a rien de suiprenant : le médecin paraît compétent pour dire
le droit à propos du corps.

Les conséquences de cet abus de délégation Peuvent être graves
lorsque la réflexion ne précède pas I'utilisation des découvertes scienti-
fiquès qui touchent aux principei essentiels du droit 17. M. Pierre Bour'
dièu lE écrit : < Loimage de loavenir ouvert, aux possibles infinis, a masqué
que chacun des choix nouveaux (s'agirait-il des choix non-faits du laisser'
faire) contribue à restreindre I'univers des possibles ou, plus exactemento
à accroître le poids de la nécessité instituée dans les choses et dans les
corps, avec laquelle devra compter une politique orientée vers d'autres
posiibles et en particulier vers tous ceux qui ont été à chaque moment
écartés >. Dès lors que la passivité des pouvoirs publicso involontaire
ou délibérée l9o a laissé une technique de laboratoire devenir pratigue
médiealeo le principe de réalité commande au juriste doévaluer les
contraintes instituées par les conduites gui pèsent sur toute entreprise-de
réglementation. Pour Ëe faire, un domainl p"i"ilegie s'offre à l'ençrête 20 :

12. 1.O..23 décembre 1976.
13. * Eésai sur les lois", Répertoire du notarîat, Defrenois, 1919, p 260'
14. Code de Ia santé publique, art. L. 162-l et s.
15. Coile de Ia santé publique, art. L.162-2,
16. L'avortement fouinit rin 6on exemple de ces transfurts de contrôle social:

M. Ferrand-Pioard, < Médicalisation et contrôle social de l'avortement ' Derrière
la loi, les enjeux r,'Reu. française de sociologie,1982, p. 383, et C. Horellou-Lafarge,
c Une mutation dans les dispositifs de contrôle social : le cas de I'avorlement D,
Reu, francaise de socioloeie, 1982, p. 397.

li. Cf. P. Iæsendre (Leèons IV, L'inestimable obiet de la transmission, Etude
sur le principe- cénéalàcique en'Occident, Fayard, 1985, p. 353), La fonction
iuridioue est de " nouei le bioloeique, le social et I'inconscient >.
" 18. c Le mort saisit le vit ", Actés-de'la recherche en sciences sociales, n' 3!!3,
1980, o. 12, souliené par l'autèur M. F. Terré écrit dans oe sens ktréc,, p. 25\ t
n Atîehdre'c'est aussi laisser faire, donc laisser s'instau'rer des pratiques qu'il sera
ensuite plus difficile de combattre >.

19. 
-Cf. 

le discours de M. Badinter au Conseil de I'Europe (Vienne, 25 mars
1985, Actes, n'49-50, p.79 et s.) oir on peut nelever par exemple cI.i droit.pour
tout être humain d'utiliser les'moyens ile domer la vie échappe en fait à l'inves'
tieation et à la sanction judiciaire. Et refuser un tel droit, c'est interdire à cer-
ta'ins êtres les voies de I'épanouissenrcnt, sans qu'on perçoive ,l'avantage qu'en
tireraient dans nos sociétés les autres humains >.

20. Pour la collaboration du droit et de la sociologie, cf. J. Carbounier, Socio-
loeie iuridique, P.U.F., 1978, p. 392 et s. ; Ch. Atias, " La mission de la doctrine
universitaire en droit privé r, J.C.P., 1980, I,2999, spec. n. 4.
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depuis des lustres, le sang s'échange entre les hommes en prenant la forme
trùitionnelle du don 21. 

-

L'observation de cette activité présente deux intérêts. Dans les contrats
synallagmatiques, la doctrine distingue souvent deux types de causes :
I'une objective, la contre-prestation attendue, loautre subjective, les
mobiles des contractants. La cause des actes à titre gratuit serait, dit-on,
I'intention libérale. Partir à la recherche de la caule dans ce ou'il est
convenu d'appeler dono relève d'une curiosité de juriste. Mais ri l" doo
appelle le contre-don, autrement dit, si une pratigue sociale poursuit
un objectif intéressé par I'attente d'une rétribution 220 il importe de
connaître la nature de ces avantages et leur influence sur la pratique
du don : quelle part de synallagmatisme se cache dans cet actc unilatéral ?
(1* partie).

Ensuite, Ia loi du 21 juillet 1952 passe déjà pour ancienne. Les règles
qu'elle met en ceuvre, la gratuité par exemple, ont-elles façonné Ies mceurs
de telle sorte quoelles apparaissent comme le droit naturel applicable aux
produits d'origine humaine ? Si toute loi court le risgue de I'ineffectivité8,
à I'inverseo iI est aussi des lois exemplaires, on pourrait les dire de prineipe.
Ce texte est à compter au rang de ces lois exactes qui fixent-le drôit
commun et s'offrent en modèle au législateur contemporain (2. partie).

Fiche technique: Il est apparu utile au groupe de recherche << bio-
technologies, éthique et droit > de la faculté d'Amiens de recourir à la
méthode de I'enquête pour tenter de découvrir comment les donneurs
eux-mêmes vivent le don. Un questionnaire de 41 questions 2a fut élaboré
destiné aux donneurs de sang et de sperme et 333 questionnaires furent

_- -21. M. Mauss, Essai sur le don, Sociologie et anthropologîe,P.IJ.F., * éd., 1985.
II faut remarquer toutefois que le vocabulàire juridique clàsiique inlore lé don.
Il ne connaît egg-les libéralités et les donations. La terminologie iidique bien
Ie caractère spécifique du < don > du corps ou de produits rt'origine }iurrraine.
Ct. intra,2" paitie.

22. Pour emplover le langage des sociologues : M. Olson, Loeîque de l,action
collective, P.U.F., 1978; D. Gaxie, " Economiè des partis et'rétributiun du mili-
tartisme ",.Revue.française de s.ciences politiques,-[977, p, 123: cf. S.S. Breh.m,
" Les rela^tions in_times >, in Ps.ycholoeie sociale, sous la diiection de S. Moscovici,
P.U.F., 1984,.p.-167 et. s.,.qui écrit: .u La perspqctive psychologique la plus large-
ment adopté dans l'étud,e des relations est cèlle d,e l'ébhanee sbcral Selon cer:,r
qui abordent lç Vroblème d€.cett€ façon, notre associaiion avec autrui esi
dé_term,inée par les mêm,es principes que ceux qui régissent le marché de l,écono-
mie.: des récompelses, des. coûts-, iles solutibns iie rechange r (souligné par
l'au-teur, p.._169). Cette-_log_ique du contre-don se trouv€ dêà èhez aristbte
(E.thique d Nicomaque, V. V. 7) " Il vous faut payer en retour le gracieux bien-
faiteur et vous m€ttr€, à votre tour, à être gracieux envers lui r. 

-

23. J.Carbonnier,_F,lexible droit,5. é.d., 1983, L.G.D.J., 1983, p. 125 et s.; Essais
su1 l9q lok, préc., p.241 et s. (L'auteur ecrit, à ôropos de ta sôôiolosie léeiilativè:
,< à elle de déceler, p.ar dgs enquêtos périodiquès, si les textes passent b--ien dans
IeS mceufs OU S'IIS necessrtent Une fevlslon D.)

24.-L'enquête interrogeait les donneurs sur leurs opinions à propos des techni-
ques de procgéalion médicalement assistée et de la-nécessité-d'rine léeislation.
Cette partie dq I'enquête a fait I'objet d'un rapport au Commissariat-au plan
et elle servira de substance à un prochain article à paraître dans les publications
du C.U.R.A.P.P.
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dépouillés. Pour les donneurs de sperme, le C.E.C.O.S. doAmiens adressait
60 questionnaires accompagnés d'enveloppes-réponse à des destinataires
choisis parmi ceux des donneurs ayant atteint le nombre maximum de dons
ou quin sans parvenir à ce seuil, paraissaient se désintéresser de cette
pratique. (Le fichier des donneurs du centre compte une centaine de noms
et les volontaires manquent cruellement). Huit parvinrent remplis. Pour
les donneurs de sang, les questionnaires furent distribués de façon aléa-
toire soit au centre de transfusion lui-même où s'opèrent les prélèvements
de plasma sanguin, soit au cours de tournées de prélèvement de sang.
Sur 450 questionnaires déposés au centre, 331 furent rempliso 6 ne
loétaient que très partiellement rendant leurs informations inexploitables.
325 furent finalement dépouillés.

On peut considérer, s'agissant d'un échantillon restreint au sein de
la population, ![ue la méthode aléatoire et le nombre important de gues-
tionnaires traités fournissent une image sans doute fidèle des donneurs
et de leurs mobiles fi.

I. - LE DONNEUR ET SES MOBILES

Certains contrats tissent la trame familière de notre vie juridigue
quotidienne (on songe par exemple à la vente), d'autres sont d'un usage
exceptionnel et quelques-uns apparaissent réservés à une catégorie doacteurs
juridiques. Le don est de ceux-là : certains utilisateurs seulement prati-
quent cet acte. A. de Tocqueville 26 remarquait : << dans les siècles démo-
cratiques, les hommes se dévouent rarement les uns pour les autres, mais
ils montrent une compassion générale pour tous les membres de I'espèce
humaine >. Comme leJ mæurs se civilisônt, s'accroît la sensibilité à h âou-
leur d'autrui. Mais en même temps, I'individualisme, le culte du moi,
provoque une indifférence à I'autre 27. Pourtant cette indifférence ne se
répartit pas également entre tous les membres du groupe (A) et eertaines
circonstances favorisent une pratique généreuse comme le don du sang (B)
dont l'étude permet d'approcher les mobiles du don (C).

25. Pour les mobiles du don, les premiers questionaires collectés au centre
de transfusion sanguine permettai€nt de consfater la réticence des enquêtés
à développer leurs réponses. Ainsi, les 100 derniers questionnaires analysés
contiennent une série de 9 questions ouv€rtes pour permettre d'approcher les
mobiles du don.

26. De la Démocratie en Amérique, préc., t.2. po.208 et 209.
27. Sur la question cf. I'ouvrale dè M.'G. LiÈôvetsky (préc., spéc. chap. VI,

Violences s?uvâges,_violences mddernes, p. 195 et s.)- ciiri pôursuit l'aialyse
magistrale d'4. de Tocqueville.
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A\ Le donneur

On peut dégager les caractéristiques sociales du donneur et du donneur

assidu (assiduiié 
-mesurée 

par la fréquence du don) en _considération de

variablei utilisées traditionnellement par la sociologie : le sexe (l), l'1qe
(2), le capital culturel et économiqué 1S;, et la structure familiale (4)'

l) Le sexe

Pour les historiens et les sociologues 28 la femme est plus attachée

que I'homme à la cellule familiale et elle se_ sent, plus que- lui, investie

d'une mission de protection de Ia santé dans la famille. Les hommes, par

contraste, seraienf délégués aux tâches extérieures à la famille, à chalg_e

pour eux de subvenir â ses besoins. M. D. Gaxie à propos des sociétés

iraditionnelles, écrit : < les femmes sont donc cantonnées sur les lieux

de I'habitation et ne quittent le foyer que Pour se rendre sur les lieux
publics d'activité domestigue ou pour effectuer les tâches productives'clirectement 

liées à la consdmmation. Le dehors est globalement un espace

masculin, le dedans un espace féminin > 29, autrement dit, la répartition

des tâches en fonction dés sexes prédisposerait davantage les hommes

aux activités sociales. Le don du sang, aciivité non-domestique, corrobore

I'observation. Alors que la population de la Somme comPte_ légèrement

plus de femmes que d-'hommès3o' notre enquête recense 55,5 Vo d'hommes

et 44.5 Vo de femro.es.
L'assiduité comparée des hommes et des femmes renforce ltobservation.

28. Sur'la répartition des rôles à I'intérieur {e tg f3mile,--q! Par-exemPle'
e. Sn-orteil niliiaice de Ia famille moleryry-, Seui-l, Paris, -1277,p..70 et s.;
J.L. Flandrin, Familles, Hachette, Paris, 1976, lII e-t.9. Pour. Ia philosophie qrgcgue.l
A.J. Voelke, Les rapports attec autrui dalts _lq philosophie grecque, tl'Ar.istote d
iîàeilus',^Liaiàirie viin, paris, 1961 (particulièrérnent four- Àristôte, -pp..55 à.57;-pôrii-iê-étôfCis*., 

pp. 149 à 152). Pouf Rome, cf.-par^ef.,-Ilrstoîre 4!^la uie privée,
f.-i. sôus ii airéétion de Ph. Ariès et G. Dubv, Seuil, Paris,. 1985 ; P. Vevne'
L'empire romain, p. 45 ots., qui sorrligne qqe monogamie n'est pas couple-;
Ër.'â-"Ë.i ôui-ié fionàe Jntique, M. Èoucairlt, Histoire de Ia setualité, t. J,
1è;;u;i'dé ioi. Gallimard, 19b4,'p. 171 et s.; D' Resnier-Bohler (Fi-ctions, in
nistàiié ait-tà-rie pripée, Die l'Eurôpe féodale à lq,4eiaisp7nce, tome 2, sous la-aiiéJtio" 

a. i'rr. Riies ef G. Duby, Seriil, Paris, 1985, p. 336), ecrit que dans la
fi:J".. iè"a"t" u Ie gynécée devient'le lieu symbolique du rôle majeur de ia ^rqère,
àù sôin ae ià cellule-âom,estique, en un temls du vécu oùr la transmission biologi-
;t .iu tàif maiernet .devienf uir acte samé: la mère y est I'unique nourricière
Ëi;-neae Ë eiôiieuse progéniture 

". Ces schémas restenf actifs danS notre sociélé.
Cti-M. Ôtt"o"""L-S. teaou-x et H. Menke, < La santé des adolescents r, (Ze Mo4d9'
ii iou. Iigù, qiri écrivent: < glarçons ef filtis se conformelt ve'rs.l'image sociale
âe ieurs sexés i les garçons s'orientent vers I'im4ge sociale de < virilité p à travers
aér 

"ômpïit-emeniiUruVànts 
et agressifs, les filles vers les oelluJes d'une _féminité

pàiri"è--Ëo"ôL-"trd sur"le corps-à tr4vér,s des p'lainte-s_ som_atiquesr. Cf. aussi
M. Sesalen. Sociolosie de Ia fàmille, Àrmand Colin, 1981, p. 277 et s.

291 Le éens caché, Seuil,1978, pp. 130 et 131.
30. Le recensemént de la pôpulation de 1982 compte 218272 femmes pour

265 716 hommes.
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Tableau o I
Âssidutté au don de sang en fonctlon de I'âge

Fréquence

I fois par mois
I fois tous les 3 mois
I fois par an
Rarement
Inclassables

Total 100 (n=)

Total

Tableau n" 2
Répartitloncomparée des tranches d'âge des donneurs

et de la population totale de ta S-ommè sr-i

Hommes

28,8
50
14,7
4,9
1,6

184

Femmes

12,8
4e3
24,3
r02
3A

148

on constate donc une corrération entre re sexe et laptitude au don
etJa pratique ,lr'_don. Les hommes sont res pi".-;;;lr;;'-î;;; I,échan-
tillon mais aussi les plus assidus.

2) L'âge

. -P. -oy" l'âge, le droit positif rui-même contribue à fixer ra structure
de l'échantillon. L'article-r de I'arrêté du l? mai 19?63r dispose: < Les
prélèvemenrs dg salg sonr effectués chez t"r roi"i. 

'À*gr 
îi ai*-huir à

sorxante ens >>. Le tableau de répartition des donnùrs de"r'enguête compa-
rée aux chiffres obrenus par re recensemenr ae rsg2;-";;'J;tt ainsi:

Donneurs Population en 1982

3e:r
t5,6
10,8
10,7
sJ

82,r

t0,2
30,7
28,8
19,2
5,4
5,7

100

La catégorie d'âee_la plus-représentée proportionnellement à la popu-
lation totalé de h Somme est dïnc 'u trânche qui va de 35 à 44 ans.Ces donneurs apparaissent très assidus.

31. 1.O.,3 iuin 1926.

'"#;t;13ft ËH"iîîr'fff f"î,E$i*îïîrlT","nîï;îïi#,i",à,,,,,:"".8",y1ffi r,i



Moins
Fréquence de 25 ans

I fois par mois .  . .  . .  . . .  11,8 21,6
1 fois tous les 3 mois .. 44,1 412
1 fo is  par  an  . . .  . . . .  . .  .  23 ,5  24 ,5
Rarement 14,7 11,8
Inclassables .. 5,9 0,9

Total 100 (n:) . . .. 34 102

CORPS ET LES PRODUITS DU CORPS

Tableau n'3
Asstduité au don en fonctlon de lâge

27,1
52,1
15,6
42
1,0

96

Àge
Entre 35 Entre 35 Entre 45 55 ans
et 34 ans et 44 ans et 54 ans et Plus

155

25 11,1
54,7 6r,l
17,2 5,5
t,6 tl,l
1,5 rl,2

64 18

Pour autant qu'on puisse extrapoler dans le temps les réponses _figu-
rant au tableau Ir; 3, I'uirrid.rité (môsurée en additionnant ceux qui disent

donner une fois par mois avec ceux qui disent donner une fois tous les

trois mois) croît 
-avec 

la pratique du don pour atteindre son_ maximum

entre 35 
"i 

54 
"or, 

poot 
"àd"."Ëndre 

ensuite : la pra_tique d.u don modifie

le comportement du donneur. Elle le prédispose à donner davantage.

3) Capitat culturel et ,économique3z

Les pratiques corporelles sont largement déterminées par le niveau

d'études'et fa positiàn sociale des lndividus. La classe moyenne se

fistiague p"" ottà présence massive au sein des donneurs-de sang'

Si-le âon ,opiose une gratification sociale ou psychologiqueo cette

catégorie il'enquêiês tire du ton un profit suffisant pour surmonter les

désalgréments Ëngendrés par cet act;33. T,es professions '-rrtermédiaires

et lË employés 
"figurent 

très largement dans les rang-s des donneurs.

En revancÏe, les agriculteurs exploitants, les artisans, les commerçants

ou les chefs d'entrep'rises - agenis dotés d'un fort capital économique--

ne trouvent pas daïs le don une gratification suffisante. Ces enguêtés

obéissent plutôt à des mobiles matériels ou économigues. À loinverse. les

enquêtés hi".t* dotés en capital culturel figurent en nrt-bre dans

l'éJhantillon car ils sont davantage prédisposés à appréhender les rétri'

butions lorsgu'elles prennent une forme symboligue 34.

32. Sur ces notions, cf. P. Bourdieu, Questions de sociologie, Les Editions de
fr,fin;li.-fS8+l-;.--58;Ë. lCi-tè capitat iuliurel est mesuré au niveau de diplôme
et le câpital-éèonomique à la profession.-" ^b.ïi,'. 

fà-"iiiiJ"=âè 
-. 

prôfii '-èi iès différentes modalités d'ans le don, cf.
supra, note n.22, et infrasut les mobiles.--*-32.-Les 

iésril'tats' conÈirmeràÈnt I'hvpothèse de M. E, Sc-hweisggth. (<-I.e-s
sataiiés-Ëïvïïs-ïôni-it aèi p.iiti-Uourg,iôis ? >,-Ree. _française de sociologie, L983'
o. 679\ poùr qui, contre M. P. Bourdieu, it faut distingU€r les salanes el les
f,à"--i'uiufiéI ËJ-lonf-l}tôrit ces dernier"! qui sont soui-représentés pagni les
donneurs.
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Tableau no 4
Répartitlon des résultats en fonctlon du p.C.S.

Donneurs
0,9
1,8
4,2

16,5
32,7
12,9
13,2
L7,8

100

Ménages
6,2
6,3
5,9

t2,2
9,2

38,1
22,1

r00

Note ilelecture.'Le tableau a été dressé selon la nomenclature des profes-
sions et catégories socioprofessionnelles (p.c.s.) de I'r.N.s.E.E. Il permet
de comparer les pourcentages obtenu, ào"" rei résultats du recensement
de^L982 qui indique la catégorie socioprofessionnelle de la personne de
référence.

Pour I'assiduité au don,- les donneurs placés dans une position sociale
forte apparaissent c-omme les moins a"siàus. cette catJgà"i"-.*iut" o"
trouve pas dans le don une gratification suffisante eto quand elle donne,
elle le fait moins souv-ent g,ré ler autres catégories ,oéi"i"r. È,' iàouo"t 

",les enquêt&r placés dans une position sociale faible, 
"u* 

,rrri .o,rr_
représentés_, se disent donne_urs assiduso très assidus même. Cette catégorie
sociale est la plus éloignée du monde médicar, avec son ,rangage ésotéfique
qui 

.donne une image savante du corps 3s. cette distance" cinstitue une
barrrere p9'l 19 donneur I une fois I'obstacle franchio cette catégorie sociale
devient très fidèIe.

Tableau n 5
Asstdutté en fonction de la posltion soclate

Fréquence

1 fois par mois .
I fois tous les 3 mois
I  fo is  par  an  . . . .
Rarement
Inclassables

Ttotal 100 (n=) ..

Position sociale
Elevée Moyenne Faible

17,5
50
24,7
6,0
1,8

t66

9,1
54,5
18,2
182
0

l1

4l
42,6
11,5
1,6
3,3

6l

Des observations analogues pourraient être formulées à propos du
capital scolaire des enquêtés et ôn note que I'assiduité baisse 

^fortement

guand le niveau de diplôme augmente.

35. L. Boltanski, < Les usages sociaux du co,rps >, Annales E.C.S., 1971, p, ?IJS.
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Tableau no 6
Assldulté sn fsnçtion du nlveau de dlplôme

Niveau de diplôme

Fréquence

I fois par mois ..
I fois tous les 3 mois
I  fo is  par  an  . . . .
Rarement
Inclassables

Total 100 (n=) . .

Etudes Avant
primaires le Bac

Niveau Etudes
Bac supérieures

12j
40
26,1
ft,5
3,1

65

n,6
4t,l
25
10,3
3

68

24,6
58
l3
4A
0

69

30,3
49,5
15,2
2
3

99

La structure du capital des infividus détermine donc fortement les

comportements. Pour cûrx gui sont placés dans une-position sociale faible,

la ,li"tance au monde médicàI fait obstacle à la pratique du don mais ceux
gui osent franchir les portes de cet univers y trouvent des gratifications
si satisfaisantes qu'ils deviennent des donneurs assidus. L'essentiel est

toutefois la forte lrésence dans loéchantillon de donneurs disposant d'une

position sociale -ôy"oo". Cette-catégorie_est très_largemenT sur-représentée.
L'infrastructure diaccueil conditionne I'offre du sang. Les collectes qui

se déroulent sur les lieux du travail sont souvent organisées daus des

arl-inistrations qui consentent de menus avantages aux donneurs? sous

fome de 
""por "ô-p"nsatoire 

par exemple. Dans ces cilconstances_il y a

une forte co-ncentration de donneurs potentiels. En revanche, les individus

professionnellement plus dispersés, lès professions [bérales par exemple,

lont plus difficiles à atteindre.

4) La structure fatnilinle

La structure familiale tegrouPe à la fois le statut familial (marié ou

célilataire par exemple) et le nombre doenfants du donneur.
Faute d,élémentJ de comparaison, puisque I'I.N.S.E.E. utilise d'autres

catégories que ceUes retenuJs ici, on ne peut que livrer les résultats en

fonciion du statut familial et constater quà les donneurs mariés sont plus

assidus que les célibataires. Les veufs ou les divo_rcés figurent en lroP
petit noithre dans notre échantillon pour que leurs réponses soient

significatives.

- Célibataire ou union libre : 23,7
- Marié z 67
- Veuf z 2,1
- Divorcé ou séParé : 4,8
- $sns réponse z 2r4

Total : 100
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Fréquence

I fois par mois
I fois tous les 3 mois . . .  . . .
I  fo is  par  an  . . . .
R a r e m e n t  . . . . . . .
Inc lassab les  . . . . .

Total 100 (n=) . .

I  fo is  par  mo is  . . . . .
I fois tous les 3 mois
I fois par an
Rarement
Inclassables

Total 100

BIOÉTHIQUE ET DROIT

Tableau n" ?
Assidutté en fonction du statut familial

Statut familial

Célibataire Marié
Divorcé

Veuf ou séparé

t9
44,3
22,8
11,4
2,5

79

2l,l
52,9
17,5
6,3' r )

223

57,1
28,6
14,3
0
0

31,3
43,7
18,8
62
0

t6

Pour_la présence d'enfants, si I'I.N.S.E.E. recensait en l9g2 dans
La somme L84 216 ménages et seulement 16 092 ménages de trois enfants
et plus, notre échantillon compte alors un pourcentage"élevé de donneurs
ayant une famille nombreuse- puisque la iépartition" s'opère .iÀi ,

La présence il'enfants :
- Pas d'enfant : 2S.l
- Un ou deux enfants : 47'.2
- Trois enfants et plus : 2S,S
- $ans réponse : 4,2

Total : 100

on peut donc affirmer que Ia présence d'enfants au sein de la famille
est un déterminant du don et de ia pratiqueo puisque la fréquence croît
régulièrement avec la présence d'enfJnts. 

'

Tableau no E
Asstdutté en fonction de la présence d,enfants

Assiduité pas d,eufant 
ttî:Tî"*ljËT 

"orunt. 
et prus

19
44.3
22,8
ll,4
2,5

77

20,4
51
22,3
4,5
1,8

157

27,1
55,3
9,4
5,8
2A

85

Itl1t, 1ln 
élément imFortant g,r" 11 suite_ de loenquête permettait

d'analy"ei avec plus de précision. ûo" f"; d; 
-i,;;*i;;r.";ersonae

caractérise le don. Certesf le don est fait au nrofit de la collejriviré ercaracrerFe le don. uerteso le don est fait au profit de la collectivité et
l? tï1""" "". $irryr" pls du pouvoir.de contrôI^er I'usaje Jr-praau"*"ot.
Mais la considéràtion- du reôeveur intervient d""r- i':rprit tï-iorro"o"
et I'idée.que ses propres enfants puissent avoir dans le fu'tur besoin d'une
transrusronr determine souvent les comportements si on en croit les
donneurs.
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Les donneurs les moins assidus - ou les plus lucides, puisqu'fu esti-
maient eux-mêmes la fréquence de leur don - sont les femmes diplômées,
à la position sociale élevée, de moins de 25 ans, célibataires et sans enfants.

A I'inverse, les donneurs les plus assidus sont des hommes possédant
peu de titres scolaireso à la position sociale faible, dont l'âge se situe entre
35 et 54 ans, mariéso pères d'au moins trois enfantso et, peut-on ajoutero
résidant à la campagne et pratiquant leur religion 36. Ceux-là trouvent
dans cette pratique sociale des rétributions suffisantes pour qu'ils donnent
assidûment leur sang. Avant d'aborder cette description des mobiles il faut
tenter de mesurer la propension au don.

B) La propension au ilon

Jusquoici les donneurs ont été interrogés sur leur pratique effective
du don. L'analyse de l'échantillon permet l'étude de la propension au don
qui se distingue de l'étude des mobiles car il s'agit de mesurel une simple
intention, un projet éventuel. Ces questions auraient pu être posées au
reste de la population, il noétait pas nécessaire d'être donneur pour
y répondre. Trois hypothèses pouvaient sous-tendre une telle démarche.
La première était que la pratique du don prédispose à envisager favo-
rablement une autre forme d'usage médical du corps. Le guestionnaire
n'ayant pas été administré à des non-donneurs, le pré-supposé d.emeure
invérifiable 37. Le deuxième objectif est de comparer la pratique effective
du don avec la propension au don (l). Enfin, et on approche des mobiles
du don, on peut imaginer que la propension au don augmente lorsqrre
le receveur éventuel est un proche de I'enquêté (2).

l) Les préilispositions au don.

Etre donneur de sang ne signifie pas pour autant que la propension
au don soit également répartie dans l'échantillon. La question I du
questionnaire se lisait ainsi: Si vous n'avez pas pris la décision de faire
don d'un organe ou de votre corps à la science, le projet vous paraît-il:

- Envisageable : 58
- Impossible : I
- Ne sait pas : 41

Total : 100

36. Ceux des donneurs qui résident à la campagne sont donneurs assidus
puisqu'ils sont 78 o/o à donner une fois tous les trois mois contre 64,3 0/o pour ceux
qui habitent la ville._Les pratiq-ualts, qui représentent 9,80/o de notre éc-hantillon,
sont très assidus puisque 87,6 7o dèntrc eux donnent au moins une fois tous leS
trois mois.

37. Cf. toutefois S. Novaes et F. Fougeroux, c LTnsémination artificielle avec
{oppeur We_pal les d-onneurs. de_ sang > (in Etlûque et pratiques symboliques,
Cahier n.2, Ecole_de_s hautes études en sciences socj4les èt C.N.R.S.,-1983, p-.49)
qui citent r,rjre étude de l'hôpital Necker leyqaqt qtrc 59 o/o des donneuis de sperme
sont par ailleurs donneurs de sang, ce chiffre irnportant confirmerait thyprithèse.
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_ _La_que;tion s'écartait délibérément du droit positif puisque I'article 2
de la loi da 22 décemhre 1976 dispose < des piélèvemenrs-peuvent être
effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une
personne {ly"ttt pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélè-
vement >>. Un seul des enguêtés en fera I'observation et il indique-qu'il
possède une carte de donneur volontaire 38. Malgré le faible 

-tauf 
de

réponses négativeso le taux élevé d'incertitude signale que la question
dérange, alors qrre la question invitait seulement à < envisager > le don.
Pour expliquer le phénomène d'abstention dans les sondages-M. P. Bour-
dieu écrit : (_on ne peut interpréter adéquatement les opinions enregis.
tréeso c'est-à-dire parvenues à I'explicitation, qu'à Ia condition d'avoir
à l'esprit_ gu'elles dépendent dans leur existence et leur signification
de la probabilité (absolue) de produire une opinion gui varie... selon les
pJopriétés des répondants et aussi selon les piopriétéJ de la question ou,
plus exacrcment, selon la relation entre les prôpriétés de la question et
lres proprié-tés des_répondants >r 3e. La question posée relève de l'éthigue +o
des individus et le pourcentage important de non-réponses souligne que
les_ enquêtés se sentent incompétents pour affirmer un avis sur la questibn
à laquelle ils n'ont san"q doute pas réfléchi et qui, comme elle touche
à la mort, les déroute 41.

Les résultats des tris croisés laissent apparaître que les femmes
se fisent plus disposées au don que les hommèi (62,2 Vo- contre 54,4 Vo)
alors gu'elles sont sous-représentées dans l'échantillon. Le partage des

-. 38. Selon^un .soqqqg-e réalisé par la SOFRES, seulement 16 0/o des Français
disent connaître Ia législation en matiène de doni et transplantations d'orgaies,
Le Monde,19 nov. 198Ï

.39. La distinction, 1982, éd. de Minuit, p. 466, souligné par I'auteur, qui pour-
suit: <plus grande pour un lomgre_ que-pbur une ferime, e.le est d,auiant'plus
forte.que l'ol gst jeune, q-ue l'on habite une ville plus peuplée (et surtout paiis),
que I'on possède un capital scolaire (mesuré en dipiôme) et-un càpital économrque
(1nes'ré aux ,revenus) plus impor'tant et quç l'bn ocêupe une- position sociàle
plus elevee ; Ies varratrons lrees à ces variables sont d'autant plus marouées
que les probllmes posés sont plgs éloignés de l,expérience, phis aUitiàiiJ ei
coupes oes -realrtes or'drnalnes >. -Iienquête menée auprès des donneurs de la
Somme crnfirme les principes affirmés par l,éminent'sociolocué.
_. 4O. L'éthique strictetrnent définie, est la science de Ia morâle (cf. F. Terré,
L'enfant _de l'.eqglay, p!éc., p. 93 er s.; D. Thouvenln, . EtÀiàud-èi ïroia-;;
matière biomédlcale ", D., 1985, chron., 21). MM. F.A. Isâmbert, J.p. Ladrière et
J.t. Terrenoire (" Pour une sociologie de i'éthique ,, Reu. fran(ais df iociolosiê,
1978, p..323 et s., spéc. ̂ p..327) -utitisent "le éoupie éthcis-étliique. te piefriôi
dq ces d.egx termes paraît interchaqgeapJe avec ceîui de . mæurô " qui eii gene-
ralement- donné pour sa traduction. L'utilisation du terme grec permet-, d'une part,
de. trancher les liens qui lient le mot < mæurs D à toutes Tes cbnnôtaîiôns-àê vié
q4yee, d€ cont€nu,-voire d'exotisme; d'altre.part, d'affirmer nettement qu'il
désigne des ensemb_les plus ou moins'systématis^,és de conduiiJor: Àe retrouvent
precisément les trois- niveaux désignés habituellement par ( mceurs D, ( normes D
eJ. c valeurs >,,ceux-ci pogyalt. êtré implicites. On par,lera a€truque proprement
orre rorsque letn_os_se_.deplore en clrscours, que celui-ci soit une science des
mæurs, une _morale. de lbbligation ou une théorie des valeurs, ou énc6iè, comme
llq nlulart des éthiqu_es de 

-sens 
commun, quïr cirèuË entit 

"d-aiiérs 
rvDes

d'exp-trca-tro! ?r u'e.st qans cç sens très large que le mot éthique est utilisé lci.
. 41. ?h.._Ariès, E_ssais sur I'histoire de la lnori en Occident, àà tutaièniliè-à iîi
igars, Seuil, 1975- L'auteur montre commenr on est passé dê iâ ;;ri 

-;àïpiiïài_

sée r à la mort s interdite ,.



rôles en fonction du sexeo la prétendue sensibilité féminine 42 freinent
les femmes dans la pratique du don. Pourtant, à scruter leurs intentionsn
elles se disent davantage disposées à un usage méfical de leur corps que
les ho--es. Il convient sans doute de rattacher cette prédispàsition
générer'-qe, à teur fonction dans la génération et dans la protection de
la santé familiale. Les réponses obtenues, mais surtout le iaux de non.
réponses (45,6 Vo pour les hommes et 35,I Vo seulement pour les femmes)
indiquent bien la compétence féminine. Les enquêtés avaient à répondre
à une question pour laquelle < selon la morale traditionnelle, la lemme
a compétence > 43.

_ Si on accepte I'hypothèse que la perception du corps dépend largement
de déterminants sociaux et culturels e, les résultats confirment I'analvse.
Ceux qui se disent davantage disposés à faire don de leur corps à la
science jouissent d'une position sociale élevée et, surtout, disposent d'un
capital scolaire important, alors gu'il s'agit des donneurs les moins
assidus. En revanche, les donneurs qui n'ont pas poursuivi d'études et qui
sont dans une position sociale faible, pourtant les plus assidus. se révèlent
les moins disposés à un usage médical du corps après leur mort.

- , Pour les premiers, on remarquera donc une capaeité supérieure
à distinguer le corps de I'individu et à tolérer un usage iocial du ôadavre.
Pour cette catégorie d'enquêtés - mais le résultat 

-se 
retrouverait sans

doute dans I'ensemble de la populaliel - le corps se détache plus clai-
rement de I'univers de la nature. Il prend place dans un monde social
et technigu_e, donc culturel, ce qui prédispose à envisager son usage
médical 4s. Le niveau de diplôme détermine la compétencé de I'enquêié
pour répondre à la question.
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Tableau n" 9
Disposition au don en fonction du diplôme

Disposition au don

Ne sait pas . . .
Envisageble
Impossible

Tto ta l  100 0 /o  (n=)  . . . . . .

Niveau de diplôme
Etudes Avant Niveau Etudes

primaires le Bac Bac supérieures

42. A. Vincent-Buffault, < Constitution des rôles masculin et féminin au
XIX' siècle: La voie des larmes >, Annales E.S.C., 1987, p. 925. Intéressante
analyse de la littérature du XIX'siècle sur la diffénenciaticin-des rôles masculins
et féminins dans I'expression des sentiments. Si jusqu'au XVIII. siècle les hom-
mes pleuraient d'abondance, la < voie des larmes >, se ferme pour €ux à la période
suivante.

43. P.- Bourdieu, La distinction, préc., p. 469.
44. Cf. suora-
45. Sur <-l'effroi mental qui paralysa ]es études. physiologiques D et l€s quatre

siècles,nécessaires pour. < Iever ul à un les interdits, infirnier les croyancéJ qui
considéraient le cæur et le.sang comme des éléments,avant _t-o-ut théologrques r,
cf. A. Velter et M.J. Lamothe, Les outils du corps, préc,, p. 190 et s,

2e2
6e2
1,6

65

33,8
61,8
4,4

68

39,1
60,9
0

69

49,5
50,5
0

99
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Tableau n' 10
Disposition au don en fonction de la position soclale

Disposition au don
Position sôciale

Elevée Moyenne Faible

35,5 57,4
62:1 42,6
1,8 0

166 6r

Ne sait pas . .. 36'3
Envisageable 63,7
Impossible 0

Total 100 7o (n=) 11

si l,âge 46 et le lieu de résidence ne discriminent pas de façon ,sensible
les réponies obtenues, les pourcentages varient notablement en fonction

de la pratique religieuse. E. Durkheim 47 remarguait que la morale et

h reHjion Ëntretieinent des rapports étroits et lei résultats de I'enquête
permeitent d'affirmer que la pàtique religieuse détermine_ une- compé-

ience éthique 48 : les p^ratiguaits sônt pluJ nombreux à répondre à Ia

question. I^ls se montr-ent âussi les moins réticents à_envi"ager I'ulaqe

àAdi"ul de leur corps. Le concile de Tours en 1163 proclamait ': << Ecclesia

abhorret a sanguirù, > et I'Eglise soopposa longtemps aux dissections gui
portaient atteiite à I'ceuvrJ de Dièu 4e, aujourd'hui il n'apparaît pas

iaisonnable de refuser un préIèvement sur un défunt nécessaire au

pioto"gu-""t d'une vie et l'Ëglise encourage cette forme d'altruisme 50.

Tableau n' 11
Dlspositlon au don en fonction de la pratique religieuse

Disposition au don
Pratique religieuse

Sans religion Non pratiquant Pratiquant

Ne sait pas . .. 46,6 36,4 1l-,2
È"uir"e"âut" 52,1 62 68,8
Imposs-ible 1,3 1,6 -q--- ^ 

Total 100 o/o (n=) . . 163 l2l 32

Lorsquoon interroge des donneurs sur un usa_ge_méfical de leur carla-

vre, les'plus dispos& à envisager cette éventualité avec faveur sont les

-46. 
e1r"lqre,soit l'âge de I'enquêté., le-pou-rcentage reste voisin de 600/o de

reDonses ravoraores po"T cirutèiË 4,4ôto chezles don-neurs de 55 ans-et plus' """47."; Ë'Ë ?-eÉrlni"iti6î*àî râit'ào'ufl, i; s;ciolà cie- et phitosophie,- P'u'F',
1951, p. 49 et s."--'49.- 

CÎ. iui ce point llmportant article de M. P. I;adrière, (lRe.ligi9r^r' mo{{e
et pôiitn*ù": ie-àe6àtl"i-i;àiô-tlâ.tt-',-aii. fiandaxe de-so-ciôIogi-er-Paz'.p' MI
}'"JôË?ï àéuàïqniâ-pre.èae èn Frahce I'aâoption de la loi.du- 17 janvier 1975
;"iiil1_-r*Tintéritpiirjn volontaire de grosdesse,.qui écrivait des..églises:
iËfiË'i.-pèrc-o-i"êri .1 sottt perçues, que ce soit po3itivement ou -négativement,
ËJfr"i. i"itâ-èlËôrât r La'mriràte fônction ici éomme objet-de la.compétence
qui leur est socialement reconnu€ et qui, même si eUe est déprecree, autorlse
Ièur prise de parole 

".49. Cf. A. Velter et M.J. Lamothe, préc.
iô. i. 

'Sânàiié., 
i Et tn ioia miitis nostrae, T q problème des greffes d'orga-

nes prélevés sur dn cadavre >, D', 1968, chron., p. 89.
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Tableau no 12
Acceptatlon fl'un prÉIèvement d'organe au proflt d'un tlers

163

femmes-pratiquant. une religion, diplômées et jouissant d.'une position
sociale forte. La suite,du questionnaire permettait d'affiner la reàherche
de la propension au don.

2) Propension au don en fonction du degré de proximité entre Ie d.onneur
et le receueur

- - L'intuitus perconae m_argu9 les libéralités de son empreinte, la consi
dération de la personne du bénéficiaire détermine la voîonté dL I'auteur
de I'acte 51. Pour approcher I'importance de ce facteur dans I'usase médical
du corps le questionnaire interroge les enquêtés de ra façon"suivante:
< accepteriez-vous de subir un prélèvement d'organe nécessâire au traite,
ment.médical d'un parent, dou-n proche ou d'un étranger ? >.

Ainsi poséeo la question recèle une a-biguïté. Parfols les << parents n
ont été entendus au sens étroit (père et mère), auquel cas les ,. i"oches o
devenaient enfants et frères. Pour d'autres enquêtéj< étrangers > signifiait
non pas -l'inconnu mais celui gui est d'une nationalité diîférente"(ainsio
un questionnaire précise << oui, car je ne suis pas raciste >). Il n'en demeure
pas moins gue I'objectif de I'enqgê_t examiner comment la propension
au don variait avec la proximité du receveur - a été correctemient perçu.

Les résultats obtenus confirment I'importance de Ia consid.ération de
la personne, dans la pratique du don. Plus le reeeveur est proche de
I'enquêté, plus celui-ci se montre disposé à subir un prérèvem"oid'o"g"o".

Acceptation
Receveur

Parent Proche Etranger

Oui 34
22
46

100

70
5,5

24,5
100

82
2,5

15,5
100

Non
Sans réponse

Total

Les résultats soulignent que la proximité du receveur constitue un
stimulant puissant. L'altruisme trouvl à s'exercer doabord dans le cercle
familial surtout lorsqu'on en_visage un acte médical grave comme un
prélèvement. La comparaison des taux de non-réponses pe-rmet de constater
que le pourcentage- élevé d'abstention, lorsgu'un ét-ranger est d.ésigné
comme receveur' n'est pas dû à_un défaut âe compéteice. La répo"nse
éthique, clairement peïgue par I'enquêté, conduit à lu 

""orore 
de la

réponse spontanée, on peut parler de non-réponse élective s2.

Il. çf._8. Grelon,. o L'erreur dans les libéralités >, Rev. trim. dt civ., l9gl, p. %1.
_ -52. P. Bourdieu @rëc.,.p.468)_-définit ce type <re reponse comme une'i, véri-

?!t"_f!'r:fr!91 9;! slgpiime I'effet a'une aiiJoraâô;'"-;; rà-i?ËàïË'ieeiri*equr n osant pas sexprrmer, se censure > (souligné par l,auteur). 
-
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Les fetttt es se disent plus souvent que les hommes disposéer à subir

un prélèvement destiné aulraitement médical d'un parent_ou d'ut proche,
les 

-résultats 
s'inversent quand le prélèvement est destiné à un étranget.

Ces résultats confirment I'attachement de la femme à la famille et sa

mission de protection de la santé des individus qui la composent.
En revancheiles hommes à la fois les plus nom-breux dans notre échan-
tillon et les plus assidus, révèlent une moindre sensibilité à la proximité
du receveur. La répartition des rôles en fonction du sexe se retrouve
à nouveau.

Tableau n' 13
SensibiHté à la proximité du receveur en fonction du sexe

Prélèvement
Acceptation Au Profit Au Profit

du prélèvement d'un parent d'un proche
Au profit
d'un tiers

H F H F H F
Oui 77,7 87,8 67,9 73 38,1 29,1
Non . 3,8 1,4 4,4 6,7 19 21,6
Sans réponse 18,5 10,8 27,7 203 42,9 49P

Totai .. 100 100 100 100 100 100

Les enquêtés les plus fisposés au prélèvement destiné au traitement
médical doun tiers sont toujours ceux qui ont Poursuivi des études supé-
rieures. Si I'acceptation de lousage médical du corps suppose la distance
au corps, cette donscience croît àvec le capital social de l'individu. Les
plus se-nsibles à la proximité du receveur sont les enquê_tés jouiss-ant d'une-position 

sociale moyenne et qui ont poursuivi leurs études iusqu'au bacca-
iauréat. Par contualteo les donneurs placés dans une position sociale faible
(sous-représentés dans l'échantilIon par raPport à leur nombre dans Ia
population totale de la Somge, mais les plus assidus) sont moins- sensibles
â cet élément de proximité. Ces chiffres montrent que le repli de I'individu
sur la famille esf plus prononcé dans les classes moyennes qui sont moins

sensibles à une activité sociale extérieure à ce groupe. Le pourcentage
élevé de non-réponses des enquêtés disposant d'une position sociale
moyenne lorsgu'un étranger est désigné comme destinataire du prélève'
ment. renforce cette affirmation si on admet gu'il soagit doune non-réponse
élective qui censure la réponse spontanée.

Ainsi, il apparaît que deux éléments déterminent fortement les répon'
ses des enquêtés. D'une part, la capacité à prenclre de la distance au corps
crui permei de concevoir I'utilité médicale du don. Doautre part, la sensi-
blilitê uu* activités sociales extérieures à I'intimité familiale qui favorise
une générosité étendue.
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Tableau n 14
Acceptation du prélèvement destiné à ull tiers en fonction du nlveau de diplôme

Acceptation
du prélèvement

Niveau de diplôme
Avant Niveau

Primaire le Bac Bac
Etudes

supérieures

Au profit d'un parent 75,7
Au profi t  d'un proche .. . . , .  71,7
Au profit d'un étranger . ... 38,4

Acceptation au preieverlTïËro"o"1ta" de Ia posttton sociate

Prélèvement au profit

positionsociale ."f'"i3;'"T'*.n. 
"f"îH""l"..o. ",r""fjl'"î::.n.

Forte . . . ....... ry,2 g . 2,r 81,8 9,r s,r 361 rBZ 4s,4Moyenne ......99,7. ?,! ll,e 7o,s s;,4 2s:,r 2i,r 217 sila
Inférieure .... 65,6 Bp 26p û,6 6',6 g2',8 iz'S i8' 3s',4

Le rôle du milieu familial apparaît à l'étude des réponses en fonction
du no"hre d'enfants. Les parenti de familles nombrerises, à la fois for-
tement représortés et -donneurs assidus, sont les plus disposés au prélè-
vement destiné au traitement médical doun pareni ou d'uï proche et ce
sont ceux qui soopposeraient le moins au prélèvement destiné à un étran-
ger. A I'inverse, les familles comptant un ou deux enfants ser,-blent
davantage repliées sur elles-mêmes ; les donneurs de cette catésorie sont
ceux.gui envisagent le moins souveut le prélèvement au profit d'in proche
ou d'un étranger.

Acceptation u" n*rn-.-f,iïi1i"1iit" de ra présence d,enranrs
Prélèvement au profit

présenced,enranr *rË*JrT""T* *rfl""Ji"tT* *sT"";J,l*ï;"
Pas dènfant .. $,9 79-,? 52: 22,1 71,4 6,5 4tJ 40 t9Jr ou 2 enfants ...... .. yr- !?,! 2,5 26,8 6s;s +,+ 4E:,4 30,6 2t
3 enfants et plus ...... t4,t uil t,z t8;8 z{p sig ti'S JC,d fi:I

- ÏJimportance des activités sociales des individus se ïetrouve avec les
résultats obtenus en fonction.de la pratique religieuse qui est une pratique
communautaire. rci les actions ei les-intentilons altiuistes eonco"deït.
D-e mfme gue les pratiquants se révèlent donneurs assidus, ils sont les
plus dispo-sés à_-un usa-ge médical ou scientifique de leur corps. si, étran-
gemept, I'un d'eux refuse un prélèvement au profit d'un pàrent, aucun
ue refuse catégoriguement un prélèvement destliné à un proche ou à un
étranger. L'obligation morale it religieuse de venir eJ aide à autrui
influence donc fortement les pratigues-et Ies opinions.

90,8
785
40

82,6
66,7
34,8

83,8
67,6
23,5
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Tableau n' 17
Àcceptation du préIèvement en fonction de Ia pratlque rellgleuse

Prélèvement au Profit
d'un parent d'un proche d'un étranger

Pratique religieuse NSP oui non NSP oui non NSP oui non

Non c royant  . . . . . . . . . .  l4 , l  82 ,2  3 ,7  27  68 : l
Non pratiquant . . .  . . .  16,5 81,8 1,7 20,7 72,7
Pratiquant 6,3 m,6 3,1 15,6 84'4

4,3 44,2 32,5 23,3
6,6 50,4 3r,4 182
0 34,4 6sft 0

Certains déterminants sociaux prédisposent indiscutablement à la
pratique du don. Mais l'examen de la propension au don' mesurée dans
i" tunl échantillon, démontre que certaines catégories qui se disent prédis-
posées au don (ceux qui ont poursuivi des études par exemple) ne figurent

|as de fagon significative paimi les donneurs. Pour autant qu-e le9 données
âient été correôtemeot anàlysées, force est de conclure que les intentions
ne sont pas suffisantes pour conduire au don. Il faut aussi ,{es gratifications
qui déterminent le pissage à I'acte. L'analyse des mobiles du donneur
démontre I'importan^ce de" ces rétributions, matérielles ou sytnholiques.

C) A la recherche de Ia motirsation

Si pour le juriste la cause du don se ramène à I'intention libérale s3o

la sociologie invite à approfondir la recherche des mobiles. Par hypothèseo
une prati[ue sociale suppote des gratifications' matérielles ou symboliques
et le-don pourrait avoir pour < enieu la domination symbolique (qui peut
s'aecomplii dans le prosélytisme le plus sincèrement altruisre) ou' ce qui
revient ixactement âu même, Ie sentiment de la légitimité" la certitude
d'être pleinement justifié d'exister : Ie profit principal que I'on trouve
à se dônner en exËmple réside dans le iait de- se sentir èxemplaire >> s4.

L'exercice du don, désintéressé en apparence, cache sans doute une
recherche du < sentiment de la légitimité >>, un tenforcement de I'image
de soi ou, plus simplemento la poursuite d'un avantage d'ot,lre matériel.
Autrement dit, l'analyse ne doit pas se limiter aux motifs avoués des
donneurs (l) mais tenter de déterminer ses mobiles (2) en recherchant
les gratifications offertes par la pratique du don.

l) Zes motils aooués

Dans un premier temps, I'enquête ne comportait quoune_ question
sur les motifs ànimant les donneurs : ( pourquoi acceptez-vous de donner
votre sang ? >. Les réponses obtenues étaient très courtes', Pauvres en
informations. Cette quèstion a exigé un traitement particulier et a été

analysée selon plusieurs paramètres.

53. Cf.. infra.
54. p. souraieu, < Rsmarques provisoires sur la perception sociale du corps >,

Actes de la recherche en sciences sociales, avri,l 1977' p. 53.
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81 7o des guestionnaires proposent une réponse, 19 Vo n'en comportent
pas. Si les femmes sont ( les spécialistes du cæur et de la sensibilité > ss,
on peut dire qu'elles ont une compétence toute particulière pour exprimer
une opinion sur un acte qui touche à la générosité. En effit les fèmmes
répondent plus souvent que les hommes à la question : 82,4 Vo de
réponses pour les femmes et 79,9 Vo poar les hommes.

- La capacité à verbaliser croît avec le niveau de diplôme: 79,7 Vo
de ceux gui ont fait des études pri:naires et de ceux qui ont arrêté leurs
études avant Ie Bac fournissent une réponse. Alors que ce pourcentage
monte à 85,3 4o pour ceux gui ont att;int le baccalauréat ei à 87,7 4o
pour ceux qui ont poursuivi des études supérieures.

_ La position sociale intervient dans la présence de la réponse. Ainsi les
câdres et les professions intellectuelles supérieures répondent dans 92,9 Vo
des cas alors que pour les employés, le tàux n'est que de BI,6Vo.
_ L'àge est une variable importante de la présence de motivation.

I-yrqo'a, 34 ans. le pourcentage est de 85,3 Vo pour chuter ensuite régu-
Iièrement z 82,3 Vo entre 35 et 44 ans ; 81,2 Vo entre 45 et 54 àns
et seulement 72,2 Vo après 55 ans.

4nfin, les habitants de la campagne fournissent une réponse dans
78 Vo des cas, les citadins répondent plus volontiers : dans 90,5-Vo des cas.
_ Pour I'exploitation des résultats, trois catégories 56 furent ïetenues.
La première comprend les motivations altruistâ (par exemple : ( pour
sauver des .vies >). Dans la deuxième figurent lel réponsés de mode
obligatoire (par exemple : < je trouve quJ eoest un devàir >). Enfin, la
troisième_regtoupe les réponses utilitaristes (par exemple : (( ça me sou.
lage >). De façon généraleo il faut remarquer la bri8veté des réponses

_obtenues alors gue loespace offert aux enquêtés permettait quelquej déve-
Iop-pemen1s. Cette circonstance explique que Ià catégorie dej réponses
utilitaristes soit la moins homogène. Par exemple, la réponse < coest utile >,
très souvent rencontrée, prête à amhigqil6. Soit c'est < I'utilité >> du rece.
v_eur -qui est envisagée, auguel cas c'est dans la catégorie des motivations
altruistes que cette réponse aurait dû figurer. soit-c'est < I'utilité >r du
donneur (< c'est utile parce que cela meloulage >) alors c'est bien dans
cette catégorie qu'il eonvient de ranger la réponse. Force est donc de
convenir que_ cette catégorie regroupe à la fois des réponses utilitaristes
mais aussi des réponses ambiguës. Enfin, lorsque les questionnaires
présentaient plusieurs types de motivations, ils figurent dans les deux
catégories.

55. P. Bou-rdieu, La distinction, préc., o. 469.
56. On aurait pu songelaux 

'cinq_ 
catégories relevées par M. Mauss dans le

droit hindou classique (in Essai sur'Ie doil,.Sociotogie èt-Ântni:oiàîààie,-p.]U.e.,
Pari.s, I éd., 198s, p. 250, note n. 2) : te dev6ir-,Tûié;éi, iâ c;ilt.:j;àf,ôur et râ
pitié- s_ur la_.constructio_n de I'objet scientifique et l'élaboration des catégories,
çf._ !. _pourdieq,-I.C. Çhamboredôn et J.C. Passeron, fe metièr- âe 

-sààiolôiiq

3'éd., Mouton, 1980, p. 81 et s.
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Tableau n' lE
Les motlfs des donneurs

Réponse Àltruiste Obligatoire Utilitariste

Présente 565 1l
Absente 43,5 89

Total . 100 100

La diversité des réponses obtenues infique gue la générosité se pra'
tique dans des climats différents. Ainsi, mais ce n'était pas toujours
possible en raison de la concision de certaines réponses, aurait-on pu
distinguer un altruisme affectif et un altruisme rationalisé en oPPosant
par exemple < je pense aux enfants que j'ai pu sauver )) et ( mon geste
ést utile à autrui >. L'altruisme rationalisé indique en effet une capacité
supérieure de I'enquêté à prendre ses distances par rapPort à sa Propre
conduite. Dans une large mesure, lorsque I'enquêté répondait << c'est
utile > puis qu'il développait la réponsé, apparaissait alors une forte
coloration altruiste.

Les réponses altruistes et obligatoires se rencontrent plus souvent chez
Ies femmôs que chez les hommés (58,8 Vo des femmei et 54,9 7o des
hommes fournissent une motivation altruister pour la réponse obligatoire,
les pourcentages sont respectivement de 13 Vo et de 9,7 Vo\. En revanche
la réponse utilitariste se lencontre plus souvent chez les hommes que
chez les fe--es (22,8 Vo contre 13,5 Vo\.

La motivation utilitariste apparaît plus souvent ehez les donneurs
occupant une position sociale élevée et ayant poursuivi des études.
La générosité est perçue et exprimée de façon fifférente. Ceux qui noont
pas poursuivi d'études et gui sont placés dans une position sociale faible,
vivent la vie collective sur un mode plutôt affectif. En tevanche, ceux
qui ont poursuivi des études et qui jouissent d'une position sociale forte,
disposent d'une capacité supérieure à donner des motifs rationnels à la vie
sociale 57.

Tableau n' 19
Nature de la motivatlon fournie en fonctlon du nlveau de dlplômes

185
81,5

100

Etudes
Motivation fournie primaires

Altruiste 61,6
Obligatoire 10,1
Utilitariste 15,1

(n=) 99

Niveau de diplômes
Àvant Niveau Etudes
le Bac Bac supérieures

49,2
15,4
30,t
65

603
103
17,6
68

53,6
10,1
n,3
69

57. Sur les représeatations sociales, cf. D. Jodelet, c représentqfon sociale:
phénomènes, concept et théorie ", in Psycholo*ie sociale, préc,, p.357 et s.
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Tableau n'20
Nature de la motlvation fourde en fonctlon de la posltlon soclale

Motivation fournie Forte

Altruiste n,3
Obligatoire 36,4
Utilitariste n,3

(n=) . 11

Position sociale
Moyenne Faible

l,'importance de Ia règle morale ressentie comme obligatoire et avancée
coynrne motif des conduites sociales par ceux qui pratiguent une religion
s€ retrouve ici. Les pratiquants de l'échantillon avancent le plus souvent
des motivations obligatoires ou des motivations altruistes pour expliquer
le don du sang.

Nature de Ia motivatto" r."ÏiibiËr"r"31oo a" h pratlque rellgieuse

t69

57,4
9,E

2l
6l

59
10,2
19,3

t6

Motivation fournie

Pratique religieuse
Sans Non

religion pratiquant Pratiquant

Altruiste 54,6 60,3 65,6
Obligatoire 9,2 10,7 18,7
utilitariste 21,5 16,6 18J

(n:) . 163 l2l 32

Aujourdohui les associations charitables se conduisent en véritables
entreprises. Elles recourent à la publicité ou partieipent à des épreuves
sportives. Non seulement ces associations contribuent au < spectacle >>
quotidien, mais elles font de I'exercice de la générosité une activité
rationnelleo détachée de ses racines affectives. Cette rationalisation se
retrouve dans les réponses des enquêtés Eri, de plus, ne fournissent pas
de longues explications lorsqu'on leur demande pourquoi ils donnent.

La découverte des mobiles passait donc par une série de questions
ouvertes ajoutées en cours d'enquête.

2) Les mobiles des donneurs

Les cent derniers questionnaires analysés tentent, par une série de
guestions ouvertes, de cerner les mobiles des donneurs. La recherche
des mobiles soest effectuée dans deux directions. En premier lieu les
guestion tentaient de préciser les circonstances dans lesquelles ltenguêté
avait donné son sang pour la première fois. Ensuiteo les enquêtés devaient
imaginer les mobiles doautrui.

2l guestionnaires ne comportent de réponses à aucune de ces questions.
Pour les mobiles du premier don, les questions se lisaient ainsi :

Question 42 : Pouvez-vous dire en guelques mots dans quelles circons-
tatlces vous avez donné votre sang pour la première fois ?
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Question 43 .' Quelqu'un vous a-t-il entraîné à le faire ? Si oui, qui ?
Question 44 : Yous souvenez-vous des raisons qui vous ont poussé à

donner votre sang la première fois ? Si oui, quelles sont ces raisons ?
L'analyse com-binée des trois premières questions permet de cerner les

mobiles du don.
- 17 guestionnaires fournissent des réponses altruistes, dont deux

qui disent avoir donné pour la première fois au cours doune collecte
d'urgence. Il arrive que les réponses laissent clairement paraître que la
finalité du don est Ie renforcement de l'image de soi. Un enquêté répond
par exemple (( passant pour la première fois devant une collecte de sang
qui semblait se faire dans une indifférence méprisable de gens en
vacances >. Les donneurs tirent fièreté et orgueil de leur générosité qui,
comme dans cette réponse, passent par Ie mépris des non-donneurs :
la charité se trouble de < paradoxe > 58.

- 30 guestionnaires révèlent I'importance du milieu, des groupes
primaires, dans la pratique du don. Ainsi, un employé d'une adminis.
tration précise << le directeur était très sensibilisé sur ce point et avait
un rôle de catalyseur essentiel >. Au lycée, à I'armée ou sur le lieu de
travail joue un important facteur d'imitation : le non-donneur prend
le risgue de se distinguer s'il ne participe pas au don collectif se.

- 16 questionnaires signatrent le rôle joué par la famille comme
modèle de conduite et si un de ses membres a eu, par le passéo besoin
de sang, les dons actuels apparaissent alors comme I'acquittement d'une
dette. Un enquêté répond par exemple (( mon père ayant eu des transfu-
sions, joai donc décidé de faire don de mon sang >>. Le potlatch étudié
par M. Mauss o, pratique collective, engageait toute la familleo tout le
groupe. On retrouve ce caractère collectif dans le don du sang: soit que
le donneur imagine devoir rembourser une dette à titre d'ayant-cause,
soit qu'il ne veuille pas prendre le risque de la déconsidération.

- lI questionnaires avouent sans détour des raisons purement égoistes
(< pour connaître mon groupe sanguin u, o j" voulais des heures de
repos >).

Au totaL le don, pratique sociale, s'insère dans la vie collective de
I'individu. Un effet d'entraînement, d'imitation, détermile le passage
à I'acte pour lequel le conformisme ou I'autorité jouent un rôle important.
Voilà sans doute pourquoi, parmi d'autres raisons, les dons de sperme
ne sont pas, au dire des C.E.C.O.S., suffisants pou.r satisfaire les demandes.
Ils ne bénéficient pas d'une tradition charitable ou de I'approbation du

58, Sur le paradoxe du don, cf. J. Starobinski, < Don fastueux et don pervers
commentaire historique d'une rêverie de Rousseau ,, Annales E.S.C., 1986, p. 7
et s. L'auteur rappelle que théologiens et prédicateurs < n'ont cessé de mettre
en gard,q contre_ l'hypocrisie qui se sert de I'aumône aux fins de la glorification
personelle e (p. 11).

59. Sur I'imitation coqrme .facteur important des conduites sociales, cf. Psy-
chologie sociale, sous la direction de S. Moscovici, préc., p. 2l et s.

60. Essai sur le don, préc. C'est un système dé don échangés, une ( guerr€
de propriété r (p. 200) qui comprend trois obligations : donner,-rebevoir, réndre,
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milieu social. La part des motivations égoïstes se trouve confirmée par
les réponses données à la question 49 :

Question 49 : Selon vous, en dehors de votre cas particulier, qu'est-ce
qui pousse les gens à donner leur sang ?

- 45 questionnaires seulement fournissent une réponse à la question.
- 2l questionnaires avancent des mobiles généreux.
- 11 fournissent des raisons égoistes (< connaître leur groupe san-

guin >, ( avoir une compensation en heures est un puissant stimulant >).
- 7 proposent des raisons d'un égoisme atténué (< sauver guelqu'un

de proche )), ( se dire que peut-être un jour on sera en situation de
demandeur >).

- 6 parlent de conformisme ou d'habitude.
Le prélèvement s'accompagne de gratifications parfois suffisantes pour

provoquer le don. Le rapprochement de ces quatre guestions permet
d'établir que si le profit direct (,le conformisme ne procurant que des
rétributions indirectes en évitant le désagrément qui découle de la non-
conformité à un comportement attendu) ne transparaît pas dans 4B ques-
tionnaires, en revanche, il figure sans conteste dans 31 questionnaires.

Le synallagmatisme apparaît sous diverses formes. Il est d.irect quand
la < rémunération > profite au donneur lui-même, iniLirect lorsque coest
I'entourage qui tire bénéfiee de ce don. Le synallagmatisme est anticipé,
et purement éventuel, quand le donneur indigue que lui ou un membre
de sa famille peut en avoir besoin un jour oa de d.énouenr,ent, lorsque
le donneur indique que lui ou un proche a bénéficié d'une transfusion
par le passé.

Le rôle de la famille, déjà relevé à maintes reprises, mérite d'être
à nouveau souligné. Si I'enfant se sent débiteur doaffection ou de protec-
tion envers ses parents, le donneur choisirait la subrogation personnelle
pour éteindre cette dette symbolique : il rembourse, à la place doun de
ses parents, la collectivité qui noaurait fait que < prêter >> du sang.
Du même coup le voilà libéré d'une dette envers ce parent et sa famille
dégagée d'un passif vis-à-vis de la collectivité. A I'inverseo le donneur
peut se comporter comme u,n épargnant qui désigne ses propres enfants
comme titulaires d'une créance sur la colleetivité.

La comparaison de < I'idéal-type > 61 du donneur - celui qui devrait
donner le plus parcequ'il avoue des dispositions généreuseso au don
doorgane par exemple - et du donneur moyen tel qu'il résulte de
loéchantillon, traisse apparaître un important décalage. Celui chez qui
on peut déceler des prédispositions au don ne montre pas I'occasion
d'une pratigue effective soit que le centre de transfusion ne parvienne
pas à prendre contact avec lui soit que les rétri-butions offertes ne suffisent

61. Qu'on obtient écrit M. Weber n €n acoentuant uni'latéralement un ou plu-
sieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes isolés, diffus
et discrets, que I'on trouve tantôt en grand nombne, tantôt en petit nombre, par
endroits pas du tout qu'on ordonne selon les précédents points de vue choisis
unilatéralement pour former un tableau de pensée homogène t (Essais sur la
théorie de la sciehce, P,lon, 1965, p. 8l).
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pas pour déterminer le passage de la propension à I'acte même. La direc.
trice du Centre de transfusion affirme- gue les médecins qui donnent
leur sang _sont _rarissimes alors que leurs 

'fonctions 
devraieni les prédis-

poser_ au don. Dans cette mesureo l'étude des mobiles permet d'afÎirmer
gue les prédispositions au don ne se concrétisent quà si les donneurs
rencontrent un stimulant efficace. on pourrait songôr alors à passer de
la rétribution à la rémunération.

II. - L'ECHANGE DES PRODUITS
D'ORIGINE HUMAINE

M. Weber 62 affirmait < le contrat monétaire est le moyen approprié
pour -éIiminer le car,actère magique ou sacramentel des actes juridiques,
donc-le m-oyen ,Ie la sécularisation du droit >. Le code de ,1a sânté pulli-
gue-63 préserve_ les échanges de sang de cette sécularisation puiiqu'il
exclut toute rémunération du donneur et que I'article L.67i préïoit
même que les prix de ces produits sont fixé; < de façon à exclure tout
profit >. De Ia sorteo le droit iéalise une sacralisation, au moins symboliqueo
du cor-ps 

"J {9 ryr produits ; sacralisation gui noentrave pas la circuhtlion
entre 'les individus même si celle-ci se déroule selon â.es principes gui
ne sont pas ceux de l'échange marchand.

!e-s principes de l'échange des marchandises n'ont pas toujouïs pré-
senté le visage que nous Ieur connaissons auiourd'hui. M]Maussk ecrivait
< dans les économies et dans les droits qui ont précédé les nôtres, on ne
constate pour ainsi dire jamais de simples échanges de biens, de richesses
et de produits au cours d'un marché passé entie les individus >. Deux
tlpes-de-.règles se superpose_nt, les unes régissent les échanges nobles
qui n'obéissent pas au rationalisme économiqu; - le mot mêmË d'intérêt
naît à une époque récenteo tout comme le profit ou loindividu ; les morales
anciennes poursuivent le bien ou le plaisir -. Les autres régissent l'écono-
mie de marché, le commerce doaujourd'huio qui ne joie quoun rôle
secondaire. Cette hiérarchie s'est inversée et l'éco-nomiste-K. Poianyi soest
attaché à décrire cette ( grande transformation >> 65 en prolongeant fæuvre
de I'anthropologie.

L'auteur commence par affirmer que dans les sociétés primitives
< I'homme agit, de manière, non pas à protéger son intérêt iidividuel,
mais de manière à garantir sa position-sociale, ses droits sociaux, ses
avantages sociaux. f;1. noaccorde de valeur aux biens matériels que pour

^ _-Q. -Spçiolog_îe du droit, prêf. Ph. Raynaud, introd. et trad. J. Grosclaude,
P.U.F., 1986, p. 53.

63. Art. L. 666 et s.
(4. Préc., p. 150 et s.
65. L'æuvre paraissait eg -\944 à New york, Ia traducflon francaise date de1983-aux éditioni Gallimard. Ic Polanyi'irtitis"--icîtèîiia-tâiri aJiùîtiiowsri etde Thurnwald et il parvient à des coinclusions ploéhelteêÉ de-M: Mâùss.
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autant qu'ils servent cette fin > 66. En I'absence de ce mobile de gain,
I'ordre dans la production et la distrilution des richesses est assuré par
trois modèles : cilui de la réciprocité, celui de la redistribution 67 et celui
de I'administration domestique. Alors les marchés sont des éléments
secondaires de la vie économiquer elle-même absorbée dans le système
social.

Avec loapparition du marché auto-régulé < au lieu que l'économie
soit encastrée dans les relations socialeso ce sont les relations sociales qui
sont encastrées dans le système économique > 68. Car imaginer que les
seuls marchés vont assurer la tâche d'instaurer I'ordre dans la Production
et la distribution des richesses, cela suppose que le seul mobile du compor-
tement humain soit I'appât du gaino et exige < ure division institutionnelle
de la société en une sphère économique et une sphère politique > 6e.

L'appât du gain ne constitue pourtant pas lounique mobile de I'action
humaine en cette fin de XX" siècle. Des rétributions _ qui ne s'expriment
pas sous forme monétaire mais ( encastrent ) ou insèrent I'homme dans
ion milieu - sont souvent suffisantes pour inciter I'individu à adopter
une conduite conforme à I'intérêt général. Faut'il pour autant rejeter
ces pratiques aux frontières du non-droit comme le fait iVI. le D,oy9n

J. Carbonnier pour le don manuel 70 ? Cela dépend sans doute de la
définition donnZe du droit 71, et on Peut constater avec M. Mauss 72 W
( nous n'avons pas qutune morale de marchands >. Les donneurs eux-
mêmes rejettent cette morale de marchands (A) et le régime juridique

des échanges de produits d'origine humaine déroge souvent au droit
commun des obligations (B).

A) La sacralisation ilu corps par les donneurs

A supposer que le refus d.'un rémunération signale la sacralisation
du corps-ôt de la vie, les donneurs souhaitent que les produits d'origine
humaiie restent en dehors du système de l'échange marchand (2) car ils
écartent le principe de la rémunération (l). Par ailleurs en-donnant
du sang, ili n'onf pas le sentiment d'accomplir un acte juridique (3).

66.  Préc . ,p .75 .
Oi. La dêôcription ne diffère pas de celle de M. Mauss: Ie don provoque le

contre-don, leurd produits se répar'tissent entre tous les membres du groupe
social. Le inodèle âe la redistribution est celui des grands empires, Incas, Egyp-
tiens ou Babyloniens, par exgmple, et il se retrouve dans la féodalité européenne.

68. K. Polanyi, préc,, p, 88
69. Id.. o. 105.
70. Flèiible droit, L.G.DJ., 5' éd., 1983, p. 268 et s.
71. Cf.., Dour une' définition large, Ph. Jestaz, o Pour une définition du droit

emoruntéé â l'ordre des beaux-arts, Eléments de Métajuridique amusante e,
n.f .O. Clv., 1979, p.480 et s et J.L. Souriovx, (Introduction àu droit, P.U.F.,-collect
droit fondâmentat, 1987) qui fait du droit une < discipline initiatique > (n" 2, p. !3
par exemple) et ciui ecrit que < le phénomène iuridique est le phénomène de
mesure par excellence de la vie en societé r (n. 53, p. 62).

72. Essai sur le don, préc.,P.258.
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l) Le rejet de Ia rémunération

La série de guatre questions concernait la rémunération du don de
sang, de sperme, d'organes et la < maternité de substitution >.

Les questions 14, 15 et 16 se lisaient ainsi :

- certains- disent qu'il est immoral de tirer profit financier de son corps,
alms que d'autres pensent que ces dons sônt un sacrifice qui mérite
dédommagement. Tas répons_es étaient les suivantes : < vous-mêâe, pensez.
vous que les dons de sang, de sperme ou d'organes doivent:

Sang
- En aucun cas entraîner perception

d'une somme d'argent 66,5
- Donner lieu à versement doun

dédommagement .. 14,5
- Etre rémunérés
- Ne sait pas

Total 100

Sperme Organes

52,5 56

t t  19 ,5
3 4

33,5 20,5
r00 r00

315
15,5

100

cette série de trois questions peut être rapprochée de la guestion 29 z
La fe--e qui porte I'enfant (mèie porteuse) :-

- Peut en tirer un bénéfice financier : 9,5
- Peut percevoir un dédommagement : 45,5
- Ne doit pas percevoir d'argent : 85
- Ne sait pas ou sans réponse : l0

Tn 
_don de_ sperme est la question la plus délicate à laquelle les

enguêtés- ont_ le moins répondu. Paradoxalement, la guestion sur la
< maternité de substitution > pose moins de difficultés. socialement,
patelnité et.maternité ne sont pas éguivalentes. La part paternelle de
la filiation 73 est une question airuicite qui provoque la perplexité des
enquêtés.

Pour le don de sang,ou d'organes, on relève un égal rejet de ls rému.
nération. En revanche, la pratique des < mères de su-bstituiion > s'accom-
moderait dans 55 4o d,es cas_di la présence de I'argent. Tout se passe
comme- r'il g9 s'agissait pas_ du corps lui.même ou d-'un de ses proiuits
mais d'un véritable travail, d'un service rendu important, ïessenti 

"o--"un lourd sacrifice.
Les tris croisés, dont les tableaux figurent par commodité en annexe,

font apparaître_ qg9 les femmes se montient plus hostiles que les hommes
à la présence de loargent dans les dons de sàng, de sperde ou d'organes

73. sur " I'éperdue recherche de paternité >, cf. D. Regnier-Bohler, préc.,
p. 336; G_. DetaiSi_ de parsevaJ, La pari ài'ièi",'Ë'sJ,il.-pâiii. IsIiî ô.'ié;i:
9trauss,_ Za pqlltée sauvage, plon, isoz; n.'sadinter,-I;ih-"1-1;à"-trâ 

'ea.'o-àitè
Jacob, 1986, p. 118 et s.
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(tableau 22). La plus grande propension altruiste du sexe féminin, déjà
relevée au cours de I'enquête se retrouve et ce résultat est à mettre en
parallèle avec le fait que les femmes envisagent surtout le don à l'intérieur
de la famille où I'argent paraît déplacé.

Les tableaux des résultats établis en fonction du niveau de diplômes
et du uiveau d'études (tableaux 23 à 28 en annnexe) permettent de
remarfluer que les enquêtés jouissant d'une position sociale forte et gui
ont poursuivi des études s'affirment comme les plus opposés à Ia rému-
nération. Cette catégorie de donneurs - sous-représentés dans l'échan-
tillono qui montre une forte propension au don et qui vit le don sur le
mode de I'altruisme utilitariste 74 - ne tire pas de I'activité corporelle
ses moyens de subsistance. Faire du don un moyen d'améliorer sa situation
matériâile semble déplacé et l'enquêté envisage tout au plus une indemni-
sationo un dédommagement.

S'agissant de l'âge (tableaux 29 à 32), les donneurs de 55 ans et plus
sont toujours les plus hostiles à la rémunération et au dédommagement.
De pluso le don du sperme provoçlue ici un malaise qui se traduit par
un taux important de non-réponse de 6lrl o/o. Sila rémunération de la
< mère porteuse > n'est envisagée que par une minorité, I'acceptation de
I'argent (rémunération et dédommagement) figure très majoritairement
chez les plus jeunes (70,6 Vo pour ceux des 'donneurs ayant moins de
25 ans). La répartition des réponses en fonction du statut familial
(tableaux 33 à 36) corrobore ces résultats. Les célibataires, plus jeunes
gue les gens mariéso manifestent une hostilité moindre à la présence
de loargent dans 'les contrats qui intéressent le corps humain. Les plus
jeunes - dsnnguls les moins assiduso prédisposés au don et gui avancent
le plus souvent des motifs utilitaristes - paraissent les moins sensibles
à la sacralisation du corps. Il se confirme donc gue la catégorie des
donneurs avouant des motifs utilitaristes n'est pas homogène. L'utilitarisme
pourrait être qualifié ici d'< instrumentaliste >. Le corps d.evient le support
d'une technique thérapeutique, ce qui conduit à le considérer comme un
instrument conçu sur un mode rationnel, la < machine > de Descartes.
L'importance de l'élément affectif du don qui s'exerce dans le cercle
familial se confirme puisque les enquêtés mariés s'opposent plus nettement
à la rémunération que les célilataires.

Sauf pour ce qui est de la rémunération de la < mère porteuse >>,
pratigue récente et peu répandue, les enquêtés habitant la ville se montrent
plus hostiles que ceux qui résident à la campagne, à la présence de I'argent
sous forme de dédommagement ou de rémunération (tableau 37).

Enfin, la pratique religieuse influence fortement les réponses obtenues
(tableaux 38 et 39). Les pratiquants, donneurs assidus et disposés à la
générosité sont fortement hostiles à la présence de I'argent. Sauf pour les
mères porteuses, les pratiquants réguliers écartent toujours la rémunération.

74. C[. supra.
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Le rejet de la rémunération ou du dédommagement indique certai-
nement une sacralisation du corps. Mais cette hostilité, qui se rencontre
même chez les non-pratiquants et les non-croyants, trouve une partie
de son explication dans le fait que la France est un pays de tradition
catholique. Deux facteurs se cumulent pour expliquer ces résultats, dont
il est difficile de déterminer la part respective, à la fois la sacralisation
du corps, gui n'interdit pas les gratifications, et I'hostilité à I'argent 7s.

L'essentiel demeure que les donneurs s'opposent à une forte majorité
à la rémunération du don. Leurs croyances se ramènent à la formule
suivante : de menus avantages, pourquoi pas, car ils sont lucides, mais
loargent surtout pas.

2) Le rejet par les d,onneurs du système ile l'échange marchanil

Deux questions ajoutées aux 100 derniers questionnaires permettent
de préciser les opinions des donneurs sur I'organisation de loéchange
du produit des dons:

Question 46 : Estimez-vous que le développement prévisible du com-
merce du sang est normal ou anorma,l ? Pouvez-vous dire pourquoi ?

Question 47 : Si vous aviez le sentiment que votre sang est I'objet
d'un courmerce, continueriez-vous à le donner ? Pouvez-vous dire
pourquoi ?

ll questionnaireso en plus des 22 qui ne fournissent pas de réponse
à cette série supplémentaire, ne répondent pas à ces questions.

5l guestionnaires estiment le commerce du sang anormal et les répon.
ses, souvent longuement motivées, se répartissent de la façon suivante :

- 36 enquêtés indiquent qu'ils arrêteraient de donner si leur sang
était objet de commerce. Voici quelques réponses significatives :

- Question 46 : < je pense que le don de sang ne peut pas se ramener
à une pratique commerciale. On peut imaginer les pratiques que peut
entraîner une tel'le pratique (exploitation, trafic...) >.

- Question 47: << non je crois. L'acte gratuit a une valeur à mes
yeux, qu'il perdrait sans doute si I'argent devenait I'enjeu du don du
sang ).

Un autre enguêté répond :
- Question 46 : < anormal. Parce que cela conduit à des abus

(voir Etats d'Amérique du Sud où on va jusgu'à la mort poul pouvoir
< vivre >).

- Question 4l: <<Non. Pour ne pas venir à la <<méd.ecine privilé-
giée >.

Dernier exemple de type de réponses :
- Question 46 : < Anormal. C'est une substance nécessaire aux

autres que nous avons naturellement >r.

75. Pour I'influence de la religion sur I'attitude faoe à I'argent, cf. l'ouvrage
glasgiqge .de_![ Weber, L'éthiqué protestante et I'esprit du Tapitalisme, PIin,
? éd., Paris, 1967.



LE CORPS ET LES PRODUITS DU CORPS L77

- 
- Question 47 : << Non, le don du sang est un acte gratuit et voron.

taire. pour sauver des vies humaines. Il sJrait honteux Ët immoral que
certains puissent en faire un commerce ).

.-.12 des enquêtés q-ui corrsidèrent re commerce anormal n'en pour-
suivraient p1s Aoip. 19 

{n. Par exemple à la question 4Z un doineur
rép.on{-:.< je I'off-rirais à un pauvre en sachan't que je laurais sauvé
et je désirerais garder I'anonymàt >.

3 questionnaires, tout en considérant re commerce du sang anormal
ignorent s'ils-poursuivraient leurs dons. un enquêté répond p"r".*"-pI" ,- Question 46: <<Anormal, le seul mot âe 

"o-â""..te 
révolie>.

- 
- Question 47 : < on se trouve devant un choix grave, refuser Ie don

de son sang est un acte-à la limit-e criminer, mais le pt5lraor" d., .o--"r""
$: :*g peut amener à ce que I'on devienn. 

"o-1ii"u 
d'un ;vampirisme

légal" >.
une forte majorité se, dégage, 

.qui considère Ie commerce du sang
comme anormal. Le,don du sang n'exige aucun effort de < produetion i
et les dé-sagréments du don sont irop minimes pour justifier L versement
d'une rémunération. D9- plu9, cettË rémunéra'tion itodoir"ii des effets
néfastes engendr. és par I'appât _i_" sïI. Le système^ a" proi..tion sociar
trançais' org-anisé sur._un modèle obligatoire et collectil, influence les
réponses de façon sensible. La santé deslndividus intéresse tout le groupe
qui,prend en charge sa protection : organisée sur le modèle de service
puôrrc, r'argent ou le profit paraissent incongrus dans la sphère médicale
gouvernée par les.principes de gratuité et d;égalité.

17 guestionnaires considèrent comme normal le développement du
commerce du sang.

_r--_l-,9 
enquêtés poursuivraient leurs dons. par exemple un enquêté

repond :
Question 46 : << Normalo si les dons sont insuffisants pour corrvrir

les besoins >.
- Question 47 : << Oui parce qu'il sera utilisé à bon escient >.
- { snrlrrilés arrêteraient de dônner leur sang.
- Question 46 z << Normalo parce qu,il en fait de plus en plus >>.- Question 4Z: < Non, pu"ôe quele le donne porri I., auties et de

grand cceur >>.
- 4 donneurs enfin_ne savent pas s'ils poursuivraient Ieurs dons.

- 
- Question 46: < Normal car ùut mériie saraire, cependant on d.oit

doit préserver un côté humain >.
- Question 47 ; < Je ne sais pas. Cela dépend des limites >.
En conclusion, I'organisation actuelle de l'échange des produits san.

g:lt {lpt"it pl: aux_ enquêrés comme un véritablË 
"o--'""." iegi par

fe 
principe du profit et dont les acteurs seraient ynus par le désir ile"gJin.

*" $:l est -une pratique altruiste et gratuite qui seàit détournée de sa
rrnalrte genereuse si elle générait un bénéfice. Les principes de l'échange
marchand doivent être écartés pour respecter la iolonâe a", àoorr"rr*
et la nature même du don. De- plus, lei donneurs cruigoent les effets
pervers de la rémunération, < exploitation > des donneu"i ou apparition



d.'une médecine réservée aux privilégiés par exemple. Dans ces circons-

tances, on ne s'étonnera pas qu" Iei donneurs considèrent que le don

n'est pas un acte juridique.

3') Pour les d,onneurs, Ie don n'est pas url acte iurid'ique

La question 50 était ainsi formulée : < Selon vous? est-ce^ gue le don

de sang-est un acte juridique ? Pouvez'vous dire pourquoi ? >>
Si 50 questionnaires ne fournissent Pas de réponse à-cette guestion,

4 répondeni par I'affirmative, parfois en nuangant leur affirma-tion.
,i Pontq,tôi ne serait-il pas Juridique car, s'il y a-un grave blessé sur

la route et-que le donneur est àu même groupe (sauf cas spé_cial) il peut
être soumis à ooo assistance à personne en danger et pire s'il s'agit d'un

enfant. >
<< Un acte juridique est un écrit, une décision authentifiant un fait.

Considérer le don du sang comme un acte juridique signiÏie pour moi
que I'organisme gui 

""çoit 
ce sang prend I'engagement de le donner

É ,tou p"-"rooo" -âhd" dans les meilleures conditions et sans tirer ptofit

de cet acte. ))
En revanche,3T questionnaires répondent que le don noest pas un acte

juridique. On peut dlstinguer certaines affirmations, par exemple :
" u Noo, tant-qu'il n'y Jpas atteinte à la dignité d'autrui ni à sa santéo

la justice est assez occuPée.-<< 
Non, puisque je suls seule impliquée. Personne ne me force à donner

du sang. Jele fais sôus -u propre respônsabilité. La justice n'a rien à faire

avec ce que me dicte mon cæur et ma conscience. >r
< Non, car il n'engage pas la responsabilité ilu donneur et reste une

démarche spontanée. >>
<< Non, car ce don ne modifie en rien ma personne. ))
<< Non, c'est un acte volontaire et généreux même si I'on se dit qu'on

aura peut-être le cas critigue oir I'on èn recevra à son tour. Mais donner

sans ùuhaiter recevoir en retour cela seul est honorable ! >
Les donneurs considèrent, le plus souvent, que Leur don n'a rien doun

acte jurirligue. Ils justifient leur réponse par I'absence de caraetère obli'
gatoire du don (il est révélateur qu'un des rares questionnaires à contenir
ine réponse affirmative fasse référence à loobligation d'assister une per-

,ooo" ù danger). Le juridique se ramènerait à I'obligation-qui manque ici.

Il faut remargoe" toutefois, combien les concepts juridiques sont Peu
familiers aux donneurs.

La sacralisation du corps se traduit par un refus de la rémunération
et par le rejet des principes de l'échange marchand. Dans cette mesure'
les-enquêtéj rejoignent le droit positif. M.A. f)ecocq 76 écrivait- en 1960

< dès làrs qou i" ùng humain pJut être cédé, il noy a pas de raison -guoil
ne puisse dtre vendu-r. L'évoluiion du droit infirme un ProPos qui beur-

178 BIOÉTHIQUE ET DROIT

76. Essai d'une théorie générale des droits sur la personlT e, thèse, L'G.D.I.,
1960, p. ll9.
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terait le sentiment des donn_eurs- Les progrès scientifiques multiplient
les circonstances dans lesquelles Ies proïuiis d'origine Ëumaine servent
au traitement thérapeutique des tieri. Ainsi, s'opEre une (( désacralisa-
tion > //' mais celle-ci.ne prenÈ pa-s _la forme d'un véritable échange
marchand. Le droit-positif côntribuè à écarter, au moins symboliquement,
une sécularisation du corps humain.

B) La sacralisation du corps et le régirne jurid,ique d.u ilon

Ltaffirmation traditionnelle selon laquelle le corps humain et ses
produits le peuvent^faire loobjel d'un transfert, ne réËiste pas à I'ohser-
vation de la réalité. outre les hypothèses relevées déjà par Ll Josserand 78,
le don de sang illustre bien gue des produits d'originË humaine s'échan-
gent souvent entre les hommes. Est-ôe à dire pou-r autant que le corps
s_oit un simple objet auquel les principes du droiicommun s'adpnqueraient
dans toute leur pureté ? on peut en douter car le droit tente lâ'coriciliation
du principe_ infispensable du respect de la personne humaine et de la
pratigue utile du don. Cette voie délicate se prévaut d'un courant dootrinal
de belle autorité qui tente de faire la synthèse d'interventions léeislatives
partielles mais qui ne sont pas désordonnées 79. L'échange des "produits
d'origine humaine e-st soumis à un contrôle social étroit (l) qui s'ËxplicJue
par. le statut spécific-"g -{" corps rrumain (2). Duns èer ài""onrruo""r,
le don ne_pouvait qu'obé_ir- à des règles juridiques dérogatoires au droit
commun des obligations (3).

77. La formule est utilisée à, plusieurs qeprises p-ar M.-Decocq qui écrit par
exemple: <.dès_.lors que le cadavre humain péut_iairé'-i,Jt:Ëi-â"=Ëônventions
ou d'actes.juridiques, il entre -dans le commGrèe, dans cette 

-mesure. 
et iI n'v aaucune raison de ne p?s. quali_fier les actes ainsi conclus commè ôn tJ fèiaiis'ils portaient .sur des bblet3 aitférents. Lâ poiiti-oir adg ;;1";;T'A; ilv ..r"!!"i

q9 sçra pas longtemps tenable. La désacialisarron rera son euvre aanJ-èèoomalne ).

- , 78. o La personne humaine dans le comm€rc€ jurid.ique ,, D.ry., 1932, chron.,p . r .  I
79. Cf, dans cett€ voie, _ R.. Savatier, < De sanguine jus 

", d., teS+, chron.,p. 141 et s.; J. carbonnley,.py9i!. civit,J,' p.]J.F.,-.Th'é;È; .it: éâ.îigw,";. 52;a"iécrit : s ce oue |on oourrait se demandei, ctst ii:iôrjiËi't* ;;i.ï;#oq noituïtr^g;_"^,"pillLïmain-n'obéissentpait*'rèsfi el,iriâiù.â jti,-"bîËîa'èroe"r,or,
au droit commun des conventions '; G. cornu, Dioit ciiit, tomè i, uijr,rciriE t-iri
?:^é_d., te!I, n. 4_88 ; et, sans. doute Ûi atiis,-Zàj i"iiôn;r:;;: L;;i;;";;;i;àr, p.u.F.,
1?1sr,l:,1l,.9._.2_a,-gu_i gouligne la difficulté i aê-pâiséi â;;éËË-5;;iâiqÉ;;g.iiprohrbaient tout ce oui paraissait corrtre nature à_un nouveaù régimè-àur sercc-tiolrB.e les bons coniporiem€ntsj; r. cnâ6âll-" Ë- côô, 

-fi;àfii"Ë"t 'i", 
u.t.,juridiques e-n droit français_>,_-Travaux-ai1;àssociatiài'n.--c;;îîà"i: L" corps

eun-aae. et te droit, paris,. Dalloz, 1977, p. 225 èi-;:; h. 
-N"-Ë5;;';Linfluence

de Ja- biol.ogie .er.di.la m.édecine modernes sur È-aroit-èi"ii;;"Ë.i.d.1ï;.','tÏin,p. 661' qui.écrivait (p. 676) : " la cession areiementJàï-;Ë;-id;';fi' rie sauraitêtre assimilée à une venté car le droit de I'indivro.u sur son corps n'.si ù;â;nature patrimoniale >.
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l) Du contrôIe exercé par la collectiaité sur les d.ons

La pensée économique libérale disjoint l'économie du Gouvernement
de h eité, elle institutionnalise la fracture entre l'Etat et la société
civile 80. Plus grave sans doute, I'Etat apparaît comme I'adversaire de
I'infividu alors qu'il a la charge de I'intérêt général. Pourtant le monstre
froid joue une partie importante pour la circulation des produits doorigine
humaine dans le corps social. A propos du sang, un anthropologue irna-

ginaire et futur qui étudierait notre société, pourrait conclure à une
ienaissance du poilatch: il s'agit d'un phénomène social et collectif ;
le don appelle le contre-don; les prestations échangées sont parfois
matériellei (la collation des donneurs) mais aussi symboligueso sous forme
de diplômes ou de médailles ; enfin cette économie très riche foisonne
d'éléments religieux et de croyances irrationnelles. Mais surtout la collec'
tivité, représeniée par I'Etato intervient comme partenaire obligé - elle
seule peut recevoii les dons - ou pour contrôler étroitement le dérou'
lement du don.

Le doyen R. Savatier 8l écrivait (( nous pensons que, quelle que soit
la doctrine des publicistes, tous les éléments d'an seraice public sont ici
réunis, puisgue le sang fait I'objet d'un monopole général et nécessaire.
utilisé sous la direction étroite de la société, sans fin industrielle ou
commerciale >.

Cette affirmation s'applique bien sûr au don du sang organisé en
France par la loi du 2l juillet 1952 gui figure aujourd'hui aux articles
L.666 ét L.667 du Code de la santé publique. La présence de la société
est assurée par I'existence dnun monopole qui réserve aux médecins et
aux pharmaôiens les prélèvementso la préparation et I'utilisation du sang
humâin 82 et par un contrôle administratif qui s'exerce sur les établisse-
ments de préfèvements 83 et sur I'utilisation âes produits 8a.

Mais I'affirmation pourrait valoir aussi pour les prélèvements d'orqa-
nes sur donneurs vivants ou décédés, régis par la loi no 76-1181 du
22 déce-hte 1976 8s. Pour les donneurs potentiels majeurs et vivants,

80. Sur la notion de société civile, cf. l'étude de M. F. Rangeon, < Société
civile : histoire d'un mot >, in La Sociëté ciuile, C.U.R.A.P.P., P.U'F., 1986, p.-9 et ç' ;
ipécialement p, 27 et s. oit I'auteur remarqué que oe mot ne figure pas dans les
piopos des libéraux ou des . néolibéraux >.- 

81. n De sanguine jus u, D., 1954, chron,, préc., p.141 et s.
82. Articles L.666 à L. 668 du Code de la santé publique.
83. Code de la santé publique, article L. 667.
84. Code de Ia santé publique, articles L. 669 et L.670.
85. Cf. J.B. Grenovilleau, 1 Commentaire de la loi n' 7G1181 du 22 décembre

1976 relative aux prélèvements dbrganes >, D., 1977, chron., p. 213 ; G. Cornyt, p1é-c-.,
n. 486 et 493; Ch. Atias, préc., n. II-, pp. 26 et27. Avant la Iôi du 22 {Çcembre 1976
cf. J. Savatier, < Et in hora mortis nostrae, Le prob,lème des greffes d'organes
prélevés sur un cadavre >, D., 1968, chron., p. 89; R. Savatier, < Les problèmes
juridiques des transplaniations dtorganes' humains ", l.C.P., 1969, I, p. 2247 ;
F. Chabas, étude préc., p.228 et s. Maii aussi S. Regourd, " Les droits de I'homme
devant les manipulations de la vie et de la morl, Problèmes actuels en droit
nublic français";R.D.P., l97l,p.403 et s., spec. p. 424 et s.; J. Robert, <[æ corps
humain et 

-la 
liberté individu-elle en droii frahçais t, Travau* de l'association
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I'article 2 du décret n' 7B-501 du 3l mars l9?B 86 dispose que le consen.
tement du donneur doit être exprimé devant le Présidlnt du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel le donneur a sa résidence. Pour
les mineurs, le consentement de son représentant légal et I'autorisation
d'un comité de trois experts devront êtie obtenues. Seule la volonté du
défunt peut s'opposer à la dépossession, à la < réquisition autoritair€ ) 87,
du cadavre s'agissant d'un majeur. Pour les mineurs, le prélèvement
suppose loautorisation du représentant légal 8E. Mais ces piélèvements,
indice notable du service public, ne peuvent être effectués que dans des
établissements spécialemeni autorisés à cette fin 89.

- Pour le sperme, le rattachement au service public résulte plus de
circonstances de fait que de droit. Si les centres d'études et conservation
du sperme humain (c.E.c.o.s.) sont soumis aux statuts des associations
de la loi de 190r, ils sont en fait installés auprès des établissements publics
hospitaliers et ils fonctionnent en accord avlc le ministère de h sànté 90.

Seules échapperaient à ce contrôle des autorités publiques des conven-
tions traditionnellement tenues pour licites, contrat de nôurrice ou \zente
de cheveux par exemple, où aucun risque de mutilation n'est à craindre 91.

, T.e corps avec la conscience compose la personne humaine et M.F.

Çh1!,-as écrit : < déjà apparaît I'idée d'un pariage des droits sur le corps
de I'homme entre ,la société et I'individu > 92. Est-ce pour autant qùe
s'instaure un << ordre cannibale > 93 ? L'affirmation serait excessive. Sf h
reconnaissance des droits de l'homme passait historiguement par un
individualisme outrancier notre époque redécouvre gue I'homme est un
animal grégaire 94 pour le moins, politique sans doute. Autrui laisse sa
trace sur I'hommeo sur tout I'homme, la conscience et le corps intimement

H. Capitant, préc,, p. 463 et s. ; F. Bouvier, s [æ consentement à I'acte théra-
peutique.: réalités.et p_elspecqi-v^e_s._Iæs ç4.s9ig4en!erltç du colloque cgénetique,
procréatio-n et droi!->, !.C!., 19]6, I, p_..!2!-9;-8. Calais, " La mort et Ie droit oi
D., 1985, chron., p. 73; L. Peyrefitte, " L'influence des innovations technolosiouei
su9 la r!ql9 de droit D, MéL. P. Montane de la Roque, Toulouse, 1986, p. 1037éi s.,
spéc. p. 1049 et s.
-^^-8Q._I:q:,--4 avril 1978. Sur Ia légalité du decret, cf. C.E. lB mars l9ïg, I.C.p.,
1983,  I I ,20111.

87. Selo_n I'expression 4e M.S. Regourd, préc., p. 429.
88. L. n déc. 1976, art. 2 ; D.3l màrs 1978, art. 8 à fl.
89. D. 31 mars 1978, art. 12 et s.
90. Cf. J. Rubellin-Devichi,. u.Réflexion sur une proposition de loi tendant

à faire de I'insémination artificielle un moyen de procféation", Etudes r: Vi";en|
Dalloz, 1981, p. 371 et s.
_ 91. Pour le placenta, -Sf._M. L. Rassat, a [æ statut juridique du placenta
humain ", LC.P.,i976, l, ti. Zltl.

92. Etude préc.. p.228.
93. Pour rèprenàre le titre de I'ouvrage de M. J. Attali, L,ordre cannibale.

Vie et mort de-la médecine,.Grassei, tSTS;ïùTauté"t iiétâ"'a-qirîn-otiË société
pour sun'ivre dgyrai.t devenir Ia " société des prothèseis 

" et I'hômmè 
-piogréidi

vement une machine à réparer.
. ̂  ̂  _94-. .C1. G, Devereux, E thno p sy chanaly s e c omplément aris t e, Flammarion, paris,
lvù5. L'auteur,(gsychaDatyst€.et.ethnog-raphe, interlocuteur de M. cl. IÉvi-strausi
a q,ru..est OecUe..l'ouvragej écrtt: (l'homme n'est qu,uae espèæ, grégaire, qui
exprorre, sa prasucrte.rnnee pour se constituer une société. A la spécialisatiôn
morpholoqique--des divers typ_es de termites vivant en u société-r, I'homme
suosutu€ la olfrerenclat'ron de la persone r (souligné par I'auteur).
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liés 9s. Une décision libre et éclairée de I'individu accePtant çlue son corps
puisse servir au maintien de la vie d'autrui est respectée par le droit
èt parfois même encouragée pour servir I'intérêt général.'Hegel 

96 distinguait irois- stades dans l'évolu-tion de la société vers
I'Etat depuis la subjectivité particularisée, en passant par la société civile
fondée sur la concuirence del intérêts privés pour en arriver à une société
civile morale qui se caractérise par I'aptitude au désintéressement et au
souci d'autrui.-Le don de soi pârticipe de la réalisation de cette société
éthique. Les règles de droit qui régissent cette activité ne sont pas celles
de làrbitrage d'un antagonisme entre intérêts privés, elles visent plutôt
à coordonnér des actes généreux pour la réalisation de l'intérêt général.

2) Le statut jurid,ique du corps humain

La division du droit en droit privé et droit public dresse un obstacle
épistémologique important à la connaissance de maints phénoIènes juri-

diques 97. Leltatut du corps humain en offre un exemple supplémentaire
puisquoon pourrait soit attribuer au sujet un droit subjectif sur son corPs'
ioit ôn utilisant les catégories du droit public, lui reconnaître une liberté
publigue qu'on pourrait qualifier de physique.- 

Selon une àonception humanistJ qui, par la tradition chrétienne,
remonterâit au stoïcismeo la personne juridique se ramènerait à l'être
humain e8. Cette tradition déformée 99 aboutirait' par loécole du droit
naturel moderneo à IGnt et Hegel gui font de la volonté infividuelle

95. La bibliographie est considérable, parmi les ouvrages ou les articles
consultés, on indiquera :-----Fôirr 

Ià piychanalyse: P. Schilder, L'image du corps,.-G?lli4ald' Paris'
1968: F. Dolto,-Lrimaee inconsciente du ôorps, Seuil, Paris, 1984; E' Enriquez,
De Iâ lnrde à I'Etat, Essai de psychanalyse du lien social, Galhmard, Paris, 1983,
spéc .  p .253 e t  s .-' j Pour l'anthropologie et la sociologie : M. Mauss, " Une -catégorie-de l'esprit
humain : La notion de personle, celle de < moi p et les techniques clu- corps D'
ii Sociolosie et anthropôloeie; L. Dumont. Essais sur I'indiûdualisme, Une pers-
oectil)e ahthrooolosiaite sur' I'idéoloeie moderne, Seuil, 1983 ; P. Bourdieu,'o 

Remaroues drovisoires sur la perèeption sociâle du corps ", Actes de Ia
recherchè en iciences sociales' avrtl 9Tl, p. 5l et s.; (Le mort saisit le vif o,
Actes de la recherche en scieices sociales,-avril-juin 1980, p. 4 et s.;G. Batfson,
c Les usases sociaux du corps à Bali >, Actes de îà recherche en sciences sociales,
avr i l  19771 p .5e ts . ;L .Bo l tànsk i ,  Anrû Ies  E.S.C. ,  1971,p .205ets . ;D.  IæBre ton ,
Corps et'sbciétés, Essai de sociologie et d'anthropologie du corps, Librairie des
Méridiens, 1985 ; D. Jodelet, La représentation sociàIe du corps, Paris, Cordes, 1976.

- Poùr I'histoire : Histoire de la vie priyée, sous Ia direction de Ph. Ariès
et G. Duby, Seuil; N. Elias, La ci,'tilkation des mæ,urs, Calmann-Levy, 1973;
La dynamique de l'Occident, Ca'lmann-Lew, 1976.

96. Principes d.e la philosophie du-droit, collect. Idees, Gallimard, 1966;
cf. sur ce sujèt I'important artiole de M. R. Drâî, " Préalable éthique de la société
civile, Disjoirctions-et conjonctions >, in La société civile, C.II.R.A.P.P., P.U.F.,
1986, p. 76 et s.

97. Ch. Atias, Epîstémotogie iuridique, P.U.F.; collect. Droit fondamental,
Paris, 1985, p. ll et s.

98. M. Villey, c La genèse du droit subjectif chez Guillaume d'Occam r,
Arch. phil. droii, Le droit subjectif en questioi,1964, p.97, et F. Terré, L'enfant
de l'esèIate, préc., p.113 et s.

99. Cf. M. YiIley, préc.
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!a gqrrce du droito et de I'homme le centre de I'univers juritligue.
Or M. Veber lm remarquait : ( Le concept de personne est toijours un
concept juridique. Quand un embryon a des droits et obligations sujectifs
tout comme un citoyen majeur, tandis qu'un esclave n'en a pas, ces
deux règles sont des 

-moyens-de 
iechnigue'juridique en vue de clertaines

fins. En ce sens la personnalité juridique est tout aussi artificielle que
la guestion de savoir ce que peut êtreo àu sens juridique, une < chose > I
en d'autres termes, elle est déterminée exclusivement par des critères
iuridiques, choisis pour leur utilité ). La personne ne devient sujet de
droit que lorsqu'elle entre en rapports syss lulnri 101 102.

Le corps humain, par lequel bien souvent les relations s'établissent,
participe de la personne .même, ce qui explique son statut juridique
particulier.

- Si la-thèse qui fait,de I'individu le propriétaire de son corps fut fina-
lement écartée car elle réduisait I'hommà à une simple niarchandise,
est-ce^ à dire que I'homme dispose suï son corps doun droit subjectif
gualfié par certains de droit de la personnalité ?

_ Cette catégo-rie floue renvoie à une notion qui n'est pas elle-même
plus précise, celle de droit subjectif 103. Tour dépend alors dè h définition
donnée au droit subjectif. Si on en fait une << zone de pouvoir, un secteur
réservé au sujet où sa liberté peut soexerceï sans concurrenee ) 104,
alors'le droit de la personne sur son corps se ramène à un droit subjectif 105.
Si, en revanche, on caractérise le droii subiectif en analvsant sa itructure
- qui comprend à la fois un sujet, le tiiulaire du drâit, et une chose,
I'objet du droit 106 - alors Ie deuxième élément mançlue. L'objet du droit

--l@. Sociologîe du droit, préc., p. 88. Cf. également G. Goubeaux, (< person-
qal{e - morale, droit des personnes et droit des biens D, Etudes dédiëes à
R. .Roblot, Aspects ac-tuels du droit commercîal français, L:G.D.J., 1994, p. 199),
qui écrit (p. 203) < nul ne saurait prétendre tirer ile la serile analvsê de ia nature
humaine d€s droit-l subjectifs g_ui ne résulte_raient pas de l'appliiation des règles
exprimées ou implicites, avant leur source dans la-loi e.

101. C'est un retour à Ia conception romaine de la personne entendue comme
un masque de tàéâtre, un rôle : M. Mauss, < Une catégorie de I'esprit humain:
La notion de personne celle de o moi >, spéc. p. 350 e[ s. pour unè application
arr,droit, c[. Ear çxçpnle: Ch Atias, Les personnes, Les incapacités, pièc., n.4;
AJ. Arnaud,-Es-sai-d'analys-e structui.ale du Code ciiit francaili, irèè! :, p.iarlcni,
< L'oubli et le fondement du droit r, Arch. phil. !.roit, tome 22, SireV,' lg92, p. 25,3',
cgi écrit que darrs une perspective struôturale oi'individu'diipâiaît, il'n'dÉ
plus -cett€ monade, atome ulqime constitutif de I'espace social ôue dêfinissent
les théories du contrat socia,l, mais simplernent le-point où leS faisceaux de
rylatio4q s'entnecroisent> -.(p. 246) ; R. Màrtin,- -u lerlonne ef iu.iet àè-âi,jit,,,
R.T.D.C.iv., 1980, p. 785, et llmpo.rtant article de'M. B. Edelman, .lïàiuiè et-sujed
de droit D, Revue Droits, n. I, p. 125.

__1Q2, En droit français, Ie suicide n'est pas un -déIit p_Éla!, Qf. G. Cornu, préc.,
n.^489. F._Terré, < Du 3uicide en droit c''ù", Etidei 1,.'waù,Dâttoz-ùirËèl Faiiii
1983, p. 523.

- l0l çf: I'importante étude de $-P. $.aVsg1._cLes.d.roits.de la personaalité,
aspects théoriques et pratique-s >, R.T.D.Civ., 1971, p.,145, spéc. n. 2.

. !04: J. Gheitin et 
'G. 

Ebubeâ,x, pr{C., i.-t6i;t 
'j.'€iij:i.^'bËieer 

Théoriegénérale du droit, Dalloz, 1985, n.28 ei G.
105. P. Kayser, préc.,n.18 à 20.

- 106. cf' J. Dabin, cDroits_subjectif et subiectivisme juridlque", Arch. phil.
droit, t. IX, Le droit subjectif en'queCtion,- tgti4, i)-{iéc;î-3i. 

- "' '-'
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serait le sujet lui-même et on retrouve la même objection que celle
opposée à la théorie du droit de propriété: le corps n'est pas_un objet.
Il faut alors se rendre à l'évidence, les droits de la personnalité même
entendus de façon étroite 107 figurent dans une catégorie interméfiaire
entre les libertés et les droits subjectifs proprement dits.

Sauf à adopter la théorie de Ii{. Hage-Ciahin" 108 qui distingue les
droits à réalisition immédiate et les droits à réalisation médiate, force
est de convenir que la gualification de droit subjectif, si elle assure une
protection particulièremént efficace des intérêts individuels, conduit non
leulement à un individualisme excessif mais aussi à loéclatement de cette
catégorie juridique. Les prérogatives appartenant aux hommes sont sou-
veni des droits, loutes ne le sont pas 109 : < Les droits de- la personnalité
ne sont pas des droits >, écrivait le Doyen P. Roubier 110, << mais même
si loon veut y voir des droits, il ne peut être en tout cas question de droits
subiectifs >. La qualification juridique la plus exacte serait celle de liberté
individuelle 111 qui, selon les circonsiances peut être soit bridée par I'intérêt
général soit aboutir à une prérogative à caractère patrimonial 112.

Cette liberté, que M.J.-Ro6""1 113 qualifie de liberté physiqueo souffre
des contraintes inhérentes à la vie sociale. Dans le don, la liberté ne
s'exerce pas sous la menace et les donneurs qui assimilent souvent le droit
à la conirainte, insistent souvent sur cet aspect de leur geste: plus que
d'exercer un < droit à > donner leur sang, ils exercent leur liberté au
profit d'autrui. Comme la volonté humaine réalise son autonomie dans
les frontières de la liberté contractuelle, I'homme dispose doune liberté
physique qui - parmi d'autïes prérogativeso ainsi la liberté d'aller et
venir 

-- 
lhutorise à donner un oigane ou son sang au profit d'un sem-

blable. L'analyse juridigue ne fait que confirmer les croyances des
donneurs. A I'exemple de la liberté contractuelle, elle-même limitée,
le droit borne la liberté physique en considérant I'intérêt de la personne
elle-même ou pour des motifs dointérêt général.

107. Cf. par exemple G. Marty et P. Raynaud, Droît civil, t. I, ? éd., Sirey,
1972, n.145; J. Ghestin et G. Goubeaux, préc., n. 216.

iO8. fssâi d'une nouvelle c.lassificatibn des droits privés, R.Î.D'Civ, 1982,
o. 705. spec.. n. 19.' 

1d9.'Plailiol, Traité de droît civil, par Ripert et Boulanger, 1956, n. 283, p. 128.
110. Délimitation et intérêts prdtibues de la catégorie des droits subjectifs,

Arch. phil. droit, tome IX, préc.i p. 8ii. Cf. égalemenf Ch. Atias, Les personnes,
Les incapacités, préc., n. l8 et s,

111. Cf. par èxemple pour un courant qui se développe en doctrine (marquant
Ie reflux de ia vogue des àroits de la persorinalité ? sans tloute pas), J. Carbonlier,
Droit civil, I, pr&., n. 51, écrivait qu'il est permis de se demander q -s'il est bien
exact de parlei d'un droit subjectiÏ quelcohque pour qualifier- la r-elation de Ia
p€rsonne avec son corps : plus que le droit sribjeêtif, il s'agit d'une liberté-, d'une
àes expressions de lalibeité phvsiqueo. G. Coinu,'préc., n.479 et s.; J.L. Sou-
ioux,introduction au droit, bréc., h. SC; Ch. Atias, prëc., n. 20 et 21 ; F. Teqé,
L'enfânt de l'esclave, préc,,'p. 116'et s. Cf. toutefois-B. Teyssie, Droit ciïil, Les
nersonnes, Litec, 1983, n. 35.- 

ll2. Cf. par' exemple E. Gaillard, < La double nature du droit à I'image
et ses conséquences en droit positif français ", D., 1984, chron., p, 161.

ll3. Le côrps humain et là liberté indi"ttiduelle' en droit franjais, Travaux de
l'association H, Capitant, préc., p.463,
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3) Le régime juriilique du ilon

L'acte qui réalise le don peut'il être assimilé à une libéralité, acte
< par lequeÎ une personne se dépouille au profit d'autrui ou lui attribue
pùr le tèmps de sàn décès des éléments de sàn patrimoine-> 114 ? $'il 5'sgit
bien d'un lcte juridique, il présente des particularités tant pour sa
conclusion (a) que pour son exécution (b).

a) La conclusion
Les quatre conditions mises par loarticle 1f0B à la validité d'une

conventidn - consentement, capacité? cause et objet - présentent chaque
fois des particularités dans le don.

La câpacité est souvent limitée. Pour le don de sang,-Ie donneur doit
être âgé àe dix-huit à soixante ans lls en'deçà et au'delà, il est frappé
d'une lncapacité de jouissance. Ce qui ne veut pas dire qu'entre ces
limites règne une tiberté totale. Les donneurs ne Peuvent exercer leur
générosité que cinq fois par an pour les hoTmes et trois foÏs-par an pour
ies femmes'et poui des luantités précises 116, leur gapacité d'exercice est
limitée 117 €n c;nsidération de la santé du donneur. Pour le don doorganes,
si le consentement du majeur suffito le mineur dispose d'un droit dooppo'
sition à un prélèvement qui ne peut être destiné qu'à,un fTre ou une sceur.

Un conlentement paiticulièrement éclairé préside à la conclusion du

contrat médical tta. 5'l*itruot d'un acte grave comme d'un prélèvement
en vue d'une greffe, Ié donneur bénéficie d'une information renforcée
organisée par là loi lt9. S'il s'agit d'un majeur, son consentement doit
s'e.-xprimer-devant le Président du tribunal de gtande instan_ce. Læ_ consen-
temènt du mineur s'exprime de façon négative, il peut re,fuger le prélè'
vement I loaccord de son représentant |égal ne suffit pas, il doit s'aceom-
pagner de I'autorisation donnée par !n comité composé de trois. exPerts
âdmoins. Ainsi le don doorganes obéit à un formalisme destiné non

seulement à vérifier I'existence du consentement mais aussi à garantir
sa qualité.

i'obj"t et la cause, traditionnellement fistingués, méritent une analyse

"o-*ti". 
Le corps humain, objet de don, struc-tute I'acte par ^lequel

soexerce la liberté âu donneur : le seul acte possible est le don. L'argent
ne doit pas intervenir dans loopération. La cause est imposée par le droit
objectif.

114. Aubrv et Rau, Cours de droit cirtil français, t. 10, par Esmein, n. 6i14.
ll5. Arrêtê du 17 mai 1976, 1.O.,3 juin 1976, art. I.
116. Id., ar't. 2: pour les'prélèvements par plasmaphérèse, art. 8.
ii7. il îeiutte'dès règles-adoptées par- les-C.E'C.O.S' que des obse.rvations

identiques auraient pu être formulées S'agissant du sperme, mais ce règlement
est Durement rnterne a ces orgamsmes'--- 

ii8. Sui la distance sociàe entre le patient et son médecin comme obstadle
à h-èommunication des informatrions, cf. L. Boltanski, préc-, p. 212 et s. L'appqé
ciation du caractà.e éclairé du consentement du patient devrait donc se faire
ii concreto et non in abstracto porrr assurer une piotection effective du patient.
Sur la question, cf. F. Bouvier, Le consenteffient à l'acte thérapeutique, préc.

119. Àrt. l, L. 22 déÆ. 1976, prec. i art. I et 6, D. 2l mars 1978, préc.
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si la doctrine moderne distingue deux types de causes soit ,ra cause
objective et la cause subjective l2b, soit h àuse du contrat et celle tle
I'oblig-ation ,,!, _\^ cause du don ne peut être que I'intention libérale.
La-présence^ de loargent au contrat, objet de la presiation d'une des parties,
suffirait à faire présumer une cause immorale- et à entraîner I'annïlation
du contrat. Par exemple I'article 3 de la loi du 22 décembre 1976 relative
aux prélèvements doorganes dispose qu'ils < ne peuvent donner lieu à
aucune contrepartie pécuniairs )) 122.

. ..E-:j-"" à dire que la cause, entendue comme les mobiles, est tenue pcur
indifférente ? on sait que la doctrine du xIX" siècleo suivant poihier
de p-référence à Domat 123, réduisait la cause à l'animus ilonand.i. La juris-
prudetree_ ne _se tiendra pas à cette conception objective et elle 

"oulyr"les mobiles de I'acte pour sanctionner le-ur immàraHté et lur illicéité.
Cette _création prétorienne s'applique essentiellement aux libéralités entre
concubins 124. Pourrait-on imàginér une action en nullité fondée sur la
cause immorale si le donneur ne vise pas à accomplir un acte généreux,
Tais qu'il cherche son-profit personnel, une dispenib de travail p.-u" **"--
ple ? Loa-ction_p_araît très improbable, personne i'ayant intérêt à i'intenter,
alors qu'elle échouerait souvent sur la difficulté 

-de 
la preuve et que Ia

nullité ne serait sans doute pas encouïue faute d'argentl
En revanche, on poulrait concevoir une action 

-en 
nullité introduite

par Ie donneur h,asée sur la cause erronée. M.B. Grelon écrit : r< La juris-
prudence n'annule une libéralité pour cause erronée, que lorsgue le motif
du disposant a porté sur _une gualité ou un comportemènt du gratifié > tæ.
cette circonstance, combien hypothétiqu", ," i"rr"ootrerait 

-si 
le centre

de transfusion, contre le texte même dô la bi 1%, mais surtout contre la
volonté des donneurs 127, tirait un profit financier des dons.

L'étude des éléments du don- laisse donc apparaître son caractère
dérogatoire gui se confirme à I'analyse de I'exécuiibn de l,acte.

, 120. CJ. par .exernplg J. Flour 9! J.L. Aubert, Droit cittil, Les obtigations,
volume. I : L'acte juridique, A. .Colin,_n. 251 et 

-s,; 
J. Ghesiin, Traité\, prec.',

lp,gontrat (.q93:. une tsrminol.ogig diffÉrente: L,absen-ce de causé (n. 65? èt s.i
et Ia cause illi,cite ou irnmorale (n. 690 et s.) ; A. weiil et F. Terré, Droit ciuif,
Les.obli-gations,-.Dal.1oz, n.280 er s.; B. StarcÉ,'X êd.,iàr-H. fiotàna'et L-. 

-Bôtê;;

Droit .civil, Obligatio.ns, 2. Contrals eJ quasi-contiât3,- titei, 
-{i96, 

n. 
-O$ 

è1 il
Lqul.aJou.l€qt une trorslème^catégorie^: La fausse cause) ; ph. Malaurie et L. Aynes,
Droit ciril, Les obligations, CuiaS. n. 236 et s.
- 121. H'L. et J. Mazetqd, Leçôns de droit civil, obtigations : théorie générale,
7' éd., par F. Chabas, n.272 et s.'
.. 122. rI pourrait s'avérer_délicat, mais la matière ne se révèIe zuère conten-
lreuse, (le ctrslmgu€r çntre la. rémr:lération, interdite, et Ie r.emboursement des
TqLs_ qryyq ,p.al !g nlgme arricle. En tout cas nos donneurs font bien le départ
entr€ une rndemnisation et une rémunération. Cf. supra.
^_,]23.Cf. B. Grelon, < L'erreur dans les UUgiatitéi'J, 

-R.T.D.Civ., 
l9gl, p. 261,prec.

124.H.L. et J. Mazeaud,.par Chabas, préc., q,_2gg; J. Flour et J.L. Aubert,prec^., n..?Ât; J._G!es_tin,_préè_, n_ 700 ét'7'01; Â. tv"iii âih. tiËe, piè-".,-i.2gt-i
B. Starck par H. Rotand-et I-. Boyer, n.712 à:713; Èh.-MaÉïiie-;i i. Àv]i,iin. 340.

125. Préc.,n.41.
12É. {r-t.L. 673, C. santé publique.
127. Cf, supra.
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b) L'erécution dudon' 
Le don crée dans notre droit une nouvelle catégorie d'actes réels,

ceux qui se forment par la remise de la chose. Contrair_ement au prin-cipe
générai de validité dt la promesse de contrat' ici le don se forme dans
Ie temps où il s'accomplit, couclusion et exécution doivent coincider.
Soagissint d'une liberté individuelle qui !"érite une-Protec-tion particulière'
le àonsentement au don n'engage pas. Jusqu'au début de- I'opération ou
du prélèvement, l'individu peui revenir sur son accord l28o ce retrait ne
pouirait pas entraîner la risponsabilité de son auteur 129. Au reste, on
imagine mal une exécution forcée sur la personne du débiteur contre
le t&te de I'article 1142 du Code civil 130.

Pour la responsabilité éventuelle encourue par le centre de transfusion
sanguine, le régime de cette responsabilité variera en fonction du statut
juriâique du ceît"e. L'article 2 du déoet no 54-65 d-u 16 i-anvier 1954 l3l

âirporË que peuvent être agréés par Ie ministre de la Santé publique
< lês établissèments créés par I'Etat, les départements, les communes'
Ies établissements publics, làs sociétés mutualistes, les_organismes de sécu-

rité sociale, les aisociations ïeconnues d'utilité publique, ainsi que les

associations déclarées dont les statuts auront été approuvés par le ministle

de la santé publique et de la population >. Pour tre donneur, il falt

donc distinguer deux h-ypothèses.
Les orgànismes rattalhés à des établissements__publics assurent unc

mission de"service public 132. Le donneur est un collaborateur occasionnel
bénévole du servicJ public 133 au profit duguel joue Ia responsabifité sans

faute de I'administrâtion 134, autiement dit, la victime se voit dispensée
de faire la preuve de la faute du centre.

Si h viôtime s'adresse à un centre soumis au droit privé pour donner
son sang, les tribunaux judiciaires se déclareront-compétents pour iuger
de la reiponsabilité éventuelle du centre en eonsidéranl-W'i1 s'agit d'une

""rpoorubilité 
contractuelle due à I'inexécution _de l'obligation née d'un

con-trat 13s. Le partage de compétence semble inélégant,-la raison voudrait

qu'un même type de conflitJ ressortisse du même ordre de juridiction.

i'ioélég"n"" ré-doubl" d'iniquité lorsque les règles jurifiques varient

128. En ce sens cf. Ch. Atias, Zes persotTnes' Les incapacités, prëc., n. ll,
in fine.- - ' 

ltg. Contra: A. Decocq, thèse préc', n. 388, mais on sait combien I'auteur
u" -ô!ti" frôstile à lla < sa&alité iriationnelle qiri entoure le corps et le cadawe
humain >.---liô. 

Sur cette question cf. l'importante analyse de M. A. Decocq, thèse préc.,
n. 394 et s.

l3l. I.O., 2l ianv. 1954'
ig2. ôi. 

'oé "tàubadère, par J.Cl. Venezia et Y. Gaudemet, Traité de droit
administratif . L.G.D.J., n. 1279 et s.-- 

i3i. Sui'ia notioi, J.F. Prévost, <La notion de collaborateur occasionnel
et bénévole du service public o, R.D.P.,1980, p. l07l'-- -i34-. 

bani cè sens cf. r.l. Dijon, 20 Éâi ts64, Rec. p. 7m, A.I.p.A', 19q5, II,
n. S+, p. 174, note L. Vaucoulo-ux.' Sur la responsabilité s'ans faute, cf. J'F.
Prévost, préc,, n. 9 et s,- -- 

136.'Ôf,eÉ èe sens, Paris 12 mai 1959 et 26 janv' 1960, D.,1960, 305, note critique
R. Savatier; Renaes, 14 avril 1977, D., 1978, I.R.,36, obs. Ch' Lamoumet.
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selon des circonstances de pur hasard. En effet, les tribunaux de I'ordre
judiciaire,..s'ils fo''t perer iu" le centre une obrigatioo du ,é",r"ité" 

"nrrri.dèrent qu'il s'agit-là- d'une obligation de moyen-s 136. Autrement dito les
donneurs devront faire la preuve de la faute du centre de transfirsion.
M. ch. Larroumet 137 écrit-far exempre : << en raison des risques inhérents
au pr-éIèvement et en partiôuher ses- conséquenceso il pa"aît^t"ès difficile,
pour les m€mes raisoni qu'en -ce gui conceine Ie contîat médical propre-
T:lt -+t, 

bien 
.gu'à un.moin_dre âegré, de faire peser sur le centre une

oDugatron de resultat > 116. Un moyen de sortir de cette situation désa-
gréable serait de considére-r gue le centre de transfusion sanguine. même
soumis à des statuts de droit privé, participe à la gestion î'un service
nl!lic..la victime pourrait invôquer Ià jurisprudencJ récenre du conseil
a utit tre qui décide que le conteitieux dï h iesponsabilité des dommages
causés par un organisme privé gérant un service public est admiiis-
trative tfo.

Quand le sang est souillé, la responsabilité du donneur envers Ie
receveur -n9 pguJ être engagée, Ie donneur noassume pas de garantie des
vices cachés. selon Ies càsf le receveur pou*ait rechiercher ï" ,""porrr"-
bilité du médecin gui opère la transfuJion ou agir directement contre
Ie centre de transfusion sang-uine en vertu d'une Jtipulation pour autrui
découverte dans le contrat âe ûvraison de sang paâsé entre'le médccin
61 ls ssahg l4I.

.. .L'applic-ation concurr_ente du droit privé et du droit pubric permet
d'observer la souplesse des catégories jïridiques. rci, I'ui raisonne en

136. Sur la distinction, cf. par exemple: H.L.J. Mazeaud, par F.. Chabas,g r é c., p'. 402. ; G. v iney, T r ài t é. d g' d r o it ;,t'ï Joui Ë ;i..àtî.Ë âË' rI ê'hÂi-, prr".,Les.-obligations, La iéspots-abilité: coiaiiioiî,- n. +gst À-.-w;iù, rl-ii:rfe, iàjobligations, préc., n.369.; ph. _Maraurie, L.-Âvîôr,-ïJi-<itiîà"iiôËi iiei.'n. tæ ets.; J. Flour et J.L. Au6ert, zei obtidaioùii'iirei.)-n.-d';il:l'É.-Sdi;i-iar
U. \glanltet TaBoyer, prpc.,'n.1022éiE:--- 

'-' -
lJ7' Préc. Pour une hypothèse voisine où un client recherchait la responsa-

Pfli^té_^dlun laboratoire, cf.-obs.-ô. Dur[,-s-o,Ë-1;';1Ë,-6-âA:"î6izïti.i-.ïcii.,
t973.783.

.138. Comp.. obs. L. Vaucouloux,. préc., <Ire bon sens même veut que c€uxqui se sont dévoués pour le.bien de tour et se-t.ou"Ë"i;i;;ild;;'Ë suitdde circonstances plus ou.m-oini Foituiiéi, aË iËur p_ropre devouement reçoiventde la collectivité une éouitabtsinae;mil:àiiJi â-u préjudice subi. L,équité-ï;jà'fi;du reste ici I'intérêt mê^me _de tico-iËCli-vit?-.1t*Ëri-u-,in-iô"il;"î"îiîâi, r,instiru-tion que les donneurs s-a.chent non-iérilénieït que re risque encouru par eu,.est généralement très faible maiJ gt , i it 'ièiii .e.xceptio-nnellement à ,e îârise],xa.réparation sera de droitr..ta Ëcil;*i;ti,édû;Id-ân-jiieË'âir'ii"îtratir nerejoignant_pas- ceux du juge judiciaiiè. -- '- -
139. C.E. 13 octobre i91p,-?.D.p.:_{979, 899, note J._Robert et concl. Galabert,D., 1979, 249, note p. Amserék et i.'wâiiie,--"'r.'Triisl'tc. l-s-a-vrii-i'slii,'a.J.D.A.,1981, 158, note Y. Brard.

_ ^ $. Cf. d4ns Ie même _se_n_s, R, Savatier, préc. i A,. Charaf Eldine, note sous

ftijç.il{'$jrrgi!,,1iil.1;.tfçi;,,1?,i;it-',:fli.'1.:lgt-"r* gS.;*É1,Sîg
gl.^p1l.."-L"Inlle rarticle.L..l0-1 du code-dâE'safite p"i,iiài,Ë, :s;Ë;;?!j"ài.;
gf:_g:.llols, s:' pourraienr être ex_ercées conforménient âu aroii-ôôËmin;-i;reparauon oe tout dommage impu-table direcreme-nt â *è vaicinÀiËn <iùliàâtoiiËpratiguê-dans les conditiàns vitÉçq-;n ËèôT'côai .Ji ilô;î;!Ëï;." r,Etat >.r4r. civ., 2. t7 déc. 1es4, 4, !955, zeel nËË'nlË"îiéil iïë."Ë.,"isfsl'u, E4e0 ;R.T.D.Civ., 1955, 300, obs. H. êt L. tvtazeiiti
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termes de responsabilité du service public, loautre scrute un prétendu
contrat. Cette circonstance se révèle en pratique indilféreute si les tr:bu-
naux judiciaires apprécient sévèrement la responsabilité du centre de
prélèvement 142.
- 

Droit et m@urs entretiennent souvent des rapports antagonistes et le
premier ne loemporte pas à tout coup : I'ineffectivité frappe de caducité
la loi obsolète. Toutefois, imaginer seulement cette ceuvre d'érosion serait
I'apanage des nations privilégiées dotées de codes tutélaires. A. de Tocque'
ville 143 écrivait : < Tant que la liberté communale noest pas entrée dans
les mæurso il est facile de la détruire, et elle ne peut entrer dans les mæurs
qu'après avoir longtemps subsisté dans les lois >. Cette observation pourrait
bien-valoir aussi pour la loi du 2l juillet 1952 qui semble si bien entrée
dans les mæurs quoelle représente le droit commun de l'échange entre les
hommes des produits d'origine humaine. Loadéquation semble si forte
qu'il devient difficile de distinguer la cause de I'effet : les mæurs ont-clles
déterminé le législateur, ou la loi a-t-elle façonné les pratiques et les
représentations des individus ?

L'essentiel est toutefois que la loi du 2l juillet 1952 est bien une
grande loi. La légère collation' les insignes, les diplômes suffisent. Certcs
ée don se teinte bien de synallagmatisme, mais si peu : à I'usage, les
donneurs se découvrent généreux, Le service public peut s'honorer d'une
cohorte de collaborateurs bénévoles, qui ne viennent ni réclamer une
subvention ni solliciter une quelconque exemption mais s'adressent à lui
pour donner ! La collectivité publigue n'est pas ici la puissance oppressive
àu service d'intérêts particuliers ou d'utopies totalitaires que, parfois,
on lui reproche d'être. Elle institutionnalise les fondements d'une société
éthique que le droit, avec son proPre génie, contribue à édifier.

Tableau n' Zl
Rejet de la rÉmunération en fonction du sexe

rB9

Nature du don Sang
Contrepartie H F

N.S.P. . 16,3 r4,9 28,3
Pas d'argent .. 59,8 74,3 54,9
Dédommagement .... 19 8,8 13
Rémunération 4,9 2 3,8

Total 100 (n=) . ... 184 148 184

Mères
Sperme Organes porteuses

H F H F H F

39,2 21,7 8,9
50 47,3 66,2
8,8 24,5 13,s
2 6,5 1,4

148 184 148

7,9
36,4
43,6
12,l

184

de

3,7
33,8
54,4
8,1

148

diplômePour la répartition des réponses en fonction du niveau
les tableaux de résultats se construisent ainsi:

M2. Cf. Rennes, 14 avril 1977, préc.
143. Prëc., t. I. p. 123.



Niveau d'études Etudes
Contrepartie primaires

Niveau Etudes
Bac supérieures

il,8 93
73,5 76,9
r32 r3,8
1,5 0

68 65

Niveau Etudes
Bac supérieures

29A 20
58,8 662
8,8 13,8
3 0

68 65

Niveau Etudes
Bac supérieures

190

N.S.P.
Pas d'argent
D é d o m m a g e m e n t  . . . . . . . . . . , .
Rémunération

T o t a l  1 0 0  ( n = )  .  . .  . . . . . . .

N.S.P.
P a s  d ' a r g e n t  . . . . . . . . . . .  : : . : :
Dédommagement . . . .
Rémunération

Total 100 (n=) ..

Niveau d'études
Contrepartie

N.S.P.
Pas d'argent
Dédommagement
Rémunération

Total 1@ (n=)

N.S.P.
Pas d'argent
Dédommagement . .  . . . . .
R é m u n é r a î i o n  . . . . . . : . . : . : : :

Total 1(X) (n=) ..

Position sociale
Contrepartie. sa

N.S.P. . 0
P a s  d ' a r g e n t  , , . . . . . . . .  9 0 , 9
Dédommagement 9,1
Rémunération 0

Total 100 (n=) ... .
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Tableau no 23
pour le sang

15,1
59,6
122
6,1

99

Tableau n 24
Pour Ie sperme

Avant
le Bac

t4,5
6s2
14,5
5,8

69

Avant
le Bac

30,4
53,6
tl,6
4,4

69

35,4
46,5
13,1

J

99

20,2
52,s
20,2
7,1

99

8,1
38,4
43,4
10,1
99

Niveau d'études Etudes
Contrepartie primaires

Tableau no 25
Pour le don d'organes

Etudes Àvant
primaires Ie Bac

Tableau n" 26
Pour Ia rémunération de la mère porteuse

20,3
58
14F
72

69

72
334
44,9
14,5
69

t7,6
58,8
n,6
3

68

Niveau
Bac

13,8
58,5
n,7
0

65

Etudes
supérieures

Niveau d'études Etudes Avant
Contrepartie primaires le Bac

5,9 1,5
30,9 37
54,4 53,8
8,8 7,7

68 65

Tableau n" 2Z
Pour le sang, pour te sperme, pour les dons d'organes

Forte
sp

9,1
8r,8
9,1
0

1l

o

32,8
42,6
l8
6,6

0 10,8
81,8 71,7
18,2 16J
0 1,2

Moyenne
s p o

28,3 15,7
57,2 59
t2,t 21,7
2,4 3,6

t6

Faible
sa sp

16,4 45,9
55,7 4L
18,1 9,8
9,8 32

6l
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Tableau n" 2E
Pour la mère porteuse

Position sociale
Contrepartie Forte MoYenne

N.S.P. . .  0 8,4
Pas d'argent 45,4 37,9
Dédommagement 45,4 44,6
Rémunération .. 9,2 9,L

Total 100 (n=) .. 11 766

La répartition des réponses en fonction de loâge s'opère de la fagou
suivante :

Tableau n" 29
Pour le sang

Age Moins de 25 à 34 35 à 44
25 ans ans ans

Faible

13,1
26,3
50,8
9,8

6l

4 5 à 5 4
ans

12,5
70,3
15,6
1,6

g

4 5 à 5 4
aûl

32,8
56,3
10,9
0

&

17,2
57,8
25
0

il

55 ans
et plus

N.S.P. 11,8 10,8 16,7
Pas d'argent 73,5 65:1 64,5
Dédommagement 14,7 L7,6 14,6
Rémunération 0 5,9 4,2

Total 100 (n=) .. .. 34 102 96

Contrepartie

Age
Contrepartie

N.S.P.
Pas d'argent
Dédommagement
Rémunération

Total 100 (n=) . . . .

Contrepartie

Tableau n'3l)
Pour le sperne

Moins de 25 à 34 35 à 44
25 ans ans ans

Tableau n'3l
Pour les dons dtorganes

Age Moins de 25 à 34 35 à 44
25 ans ans ans

22,2
72,2
5,6
0

18

N.S.P. 23,5 20,6
Pas d'argent 47,l 55,9
Dédommagement 29,4 17,6
Rémunération 0 5,9

Total 100 (n=) .. .. U 102

55 ans
et plus

6r,l
33,3
5,6
0

18

26,5 30,4 30,2
s5,9 52 56,3
r4,7 12,7 r0,4
2,9 4,9 3,1

34 102 96

55 ans
et plus

n,8
66:r
s5
0

1E

4 5 à 5 4
ans

16,7
q q ?

m,8
73

96
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Contrepartie

N.S.P.
Pas d'argent
Dédommagement
Rémunération

Tota l  100 (n=)  . . . .

Contrepartie

N.S.P.
Pas d'argent
Dédommagement ...
Rémunération

Total 100 (n=) ..

Statut familial
Contrepartie

N.S.P.
Pas d'argent . . .
Dédommagement
Rémunération

Total 100 (n=)

Statut familial
Contrepartie

N.S.P.
Pas d'argent
Dédommàgém"" t  . : : : :  : : : :  : : :
Rémuaération

Total 100 (n=) ..

BIOÉTHIQUE ET DROIT

Tableau no 32
Pour la mère porteuse

Age Moins de 25 à 34 35 à ,14
25 ans ans ans

4 5 à 5 4
ans

t{,t 76,7
40,6 50
40,6 27,8
4:I 5,s
u 1 8

Divorcés
Veufs ou séparés

18,8
62,5
t2,5
6,2

l6

Divorcés
Veufs ou séparés

Divorcés
ou separés

55 ans
et plus

2,9 7,8
26,5 32,4
58,8 48

lr,8 11,8
34 102

tt,4
31,4
45,8
rrA
96

, s'agissant de la répartition des réponses en fonction du statut familial,
les tabeaux se construisent ainsi :

Tableau no 33
pour Ie sng

Statut familial
Célibataires Mariés

12,6 t52 r4,3
64,6 67,7 7t,4
t9 13,5 14,3
3,8 3,6 0

79 223 7

Tableau n 34
Pour le sperme

Célibataires Mariés

31,8
55,6
9,9
2,7

223

Tableau n'35
Pour les dons d'organes

43,8
50
62
0

t6

71,4
28,6
0
0
7

29,1
48,r
17,7
5,1

79

25
50
18,8
6,2

16

Célibataires

21,5
51,9
22,8
3,8

79

Mariés

18,8
57,8
18,8
4,6

223

Veufs

28,6
42,8
28,6
0
7
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Tableau n" 36
Pour la mère porteuse

Célibataires Mariés

193

Divorcés
ou séparés

25
37,5
37,5
0

t6

Statut familial
Contrepartie

N.S.P.
Pas d'argent
Dédommagement . . .
Rémunération

Total 100 (n=) . .

6'3 lo,8
25,3 37,7
59,5 412
8,9 10,3

79 n3

Veufs

0
42,8
42,9
14,3
7

Lieu de
résidence Sang

Contrepartie campagrre ville

N . S . P .  . . . . . . . . . .  1 9 , 7  8 , 9
Pas d'argent .. 59,1 77,1
Dédommag. . . . .  18,9 lO,2
Rémunération ,, 2,3 3,8

Total 100 (n=) 132 157

Les réponses en fonction du lieu de résidence se répartissesl 6insi :

Tableau n" 37

Sperme -_, Organes Mère porteuse
campagne ville campagrre ville campagne ville

22,7 15,9 13,6 4,4
48,5 63,7 32,6 37
25 t5,9 44,7 48,4
3,8 4,5 9,t 102

t32 ts7 t32 t57

".J,?o*l"i"l?"","
Pratique religieuse Sans religion Non pratiquant pratiquant

Contrepartie

33,3 29,3
50 59,9
14,4 7,6
2,3 3,2

t32 157

_,_ l" 
répartition des réponses en fonction de la pratigue religieuse s'opère

arnsl :

Tableau n 3E
Pour le seng, pour Ie don de spenne, pour le don d'organes

^ Pratique religieuse sans religion Non pratiquant pratiquant
Contrepartie sa sp o sa sp o sa sp o

ry.s.p. ....... 1!,! y1 !2 r6,s 3s,s 2r,s s,4 28,rPas_d'argent . . . . . . . . . .63,8 52,7 S7, t  68 ' ,6 513 S2' ,g 78 ' .1 6 iJ ' .ADédommagement .... 17.,8^ t9^,9_ t8_,! tt ' ,6 t0':L1', i i i ; i  
-6' i

Rémunération 4,3 3,7 5;5 3',3 Z:,5 3'j 
-ô'- 

ô-lotal 100 (n:) .. .. 163 t2:t il

18,7
62,5
18,8
0

N.S.P. 8,6
Pas- d'argent 36',2
Dédommagement 4S',4
Rémunération g',9

Toral 100 (n=) .. 163'

t2,4
30,6
46,3
10,7

t2l

62
43,8
43,8
62

37


