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Dé bat tre la pros ti tu tion
Les po li ti ques du sa voir

CRISTINA FOMETESCU

La pros ti tu tion ap pa raît dans l’espace pu blic comme une «ré gion in confor ta-
ble». Mal gré l’érotisation gé né rale qui se pro duit dans la post mo der nité1, qui fait 
que «l’Eros dé ferle sur la ci vi li sa tion oc ci den tale»2, mal gré la li bé ra tion sexuelle et 
la com mer cia li sa tion du dé sir, l’association des deux sphè res dis tinc tes, sexua lité 
et ar gent, porte en soi les ger mes de la conflic tua lité. Le mot «pros ti tu tion» évo que 
plu tôt une mé ta phore: si gne de dé sor dre, de cri mi na lité, de mar gi na lité so ciale, 
sym bole d’une trans gres sion ou, au contraire, élé ment d’une idéo lo gie créa trice 
de «su jets mu tants qui, loin de trans gres ser les lois, les ren for cent»3.

Dans la me sure où la pros ti tu tion est po ly mor phe, li bre ou for cée, de rue ou 
de luxe, sa crée ou pro fane, oc ca sion nelle ou tra di tion nelle, le su jet se laisse dif fi ci-
le ment ap pré hen der dans des dé fi ni tions neu tres et ex haus ti ves. Dans le Ro bert, 
la pros ti tu tion est dé crite en tant que «fait de li vrer son corps aux plai sirs sexuels 
d’autrui pour de l’argent et d’en faire mé tier». On at tire l’attention aussi sur le 
sens lit té raire, qui dé voi le rait la pros ti tu tion comme «ac tion d’avilir, de s’avilir 
dans un com por te ment dé gra dant». Mais, au-delà des ef forts des lin guis tes pour 
tra duire en quel ques mots l’image glo bale d’une pra ti que so ciale comme la pros ti-
tu tion, on re trouve la vo lonté de sa voir, cette vo lonté fou cal dienne qui cher che à 
gé rer le su jet, à l’ordonner, à le clas ser, et fi na le ment à épui ser son sens4.

Avec la mo der nité, on as siste à la mul ti pli ca tion des re ven di ca tions de com pé-
tence en ce qui concerne la dé fi ni tion et l’encadrement de la pros ti tu tion: les ju ris-
tes, les mé de cins, les hom mes po li ti ques, les mé dias et les cher cheurs en étu des 
fé mi nis tes en pro po sent plu sieurs sché mas d’intelligibilité. Et toute cette ef fer ves-
cence dis cur sive donne lieu à des ques tions sur les en jeux de la pros ti tu tion, sur la 
lo gi que qui ré git ces in ter ven tions et leurs «mo da li tés énon cia ti ves», sur les ac-
teurs qui les met tent en place et leurs in té rêts.

Le phé no mène de la pros ti tu tion in vite en ef fet à une re consi dé ra tion de plu-
sieurs ques tions es sen tiel les pour la dé mo cra tie: la li berté de dis po ser de son 
corps ver sus la né ces sité de res pec ter l’ordre pu blic; la li berté d’expression ver sus la 
mo rale pu bli que et re li gieuse et l’idée floue de di gnité hu maine; la pros ti tu tion 
comme ex pres sion de l’autonomie des fem mes ou ma ni fes ta tion du «non-pou-
voir» d’une femme sur elle-même. De plus, on re trouve au jourd’hui dans le «pro-
blème de la pros ti tu tion» des an gois ses liées à la dy na mi que de la mon dia li sa tion 

1 J’emprunte ce terme à Jean François Lyotard, qui définit la postmodernité en tant que 
«l’état de la culture après les transformations qui ont affecté les règles de jeux de la science, de la 
littérature et des arts à partir de la fin du XIXe siècle», v. Jean François LYOTARD, La Condition 
Postmoderne, Minuit, Paris, 1979, p. 7. 

2 Edgar MORIN, L’esprit du temps, Grasset, Paris, 1962, p. 164.
3 Elsa DORLIN, «Les putes sont des hommes comme les autres», Raisons Politiques. Études de 

pensée politique, Le Corps du Libéralisme, vol. 1, no. 11, 2001, pp. 115-132.
4 Michel FOUCAULT, Histoire de la sexualité, t. I, Gallimard, Paris, 1976, passim. 
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et la dé mo li tion de tou tes les fron tiè res avec la dif frac tion d’une lo gi que néo li bé-
rale in contrô la ble.

Ce que nous pro po sons dans cet ar ti cle est une mise en exa men des dif fé ren-
tes ma niè res de théo ri ser la pros ti tu tion. Plus pré ci sé ment, nous cher chons de 
faire sor tir le su jet de la pros ti tu tion d’un es pace cir cons crit par un dis cours to ta li-
sant, di rigé par un re gard mé di cal et sa turé de pré sup po sés éti ques, et de ré cu pé-
rer sa fé condité théo ri que. Nous consi dé rons que cette mise en dia lo gue des 
dis ci pli nes sur la pro blé ma ti que de la pros ti tu tion ou vre de nou vel les pers pec ti-
ves sur les ac quis de la dé mo cra tie, au-delà des mé ta ré cits de la phi lo so phie po li ti-
que et des micro évé ne ments. Cet in ven to rie laisse par ler le su jet en lui re don nant 
la di men sion conflic tuelle et trans fron ta lière.

À par tir des dé li mi ta tions spa tio-tem po rel les et de l’approche mise en place, 
la pros ti tu tion est sou mise à des concep tua li sa tions dis tinc tes. Se lon les re pré sen-
ta tions pré do mi nan tes, on pour rait ima gi ner la pros ti tu tion comme la forme mo-
derne par ex cel lence de l’esclavage de la femme, qui «vend son corps» sous la 
pres sion d’une so ciété iné ga li taire qui en tre tient la do mi na tion mas cu line: «La 
pros ti tu tion ne res sem ble à rien d’autre. C’est plu tôt l’inverse, car tout res sem ble 
à la pros ti tu tion, qui se rait le mo dèle de la condi tion fé mi nine»1.

L’essor ac tuel de la pros ti tu tion s’expliquerait soit se lon la pers pec tive d’un 
conti nuum d’une do mi na tion mas cu line an his to ri que et trans na tio nale, soit par 
l’image d’une rup ture, d’une ré ac tion des hom mes de vant la mise en place ef fec-
tive du prin cipe d’égalité des sexes. Cette pers pec tive re pose en tout cas sur le pré-
sup posé de la vio lence et de l’aliénation comme des élé ments in trin sè ques à 
l’exercice de la pros ti tu tion.

Mais ces rap pels à la dé my thi sa tion d’une pros ti tu tion qui se rait l’expression 
d’une vio lence sym bo li que qui nui rait sous plu sieurs as pects à la ca té go rie 
«femme» ne ras sem blent pas tous les re pré sen tants des scien ces so cia les. À une 
idéo lo gie mi sé ra bi liste de la pros ti tu tion s’oppose la vi sion d’une pros ti tu tion qui 
rompt avec le ca dre tra di tion nel de la do mi na tion des hom mes. Dans ce cas, elle 
per met l’apparition d’une «éco no mie po li ti que écrite avec les pa ro les des fem-
mes»2. Elle se rait sy no nyme d’une li bé ra tion, d’une re prise du contrôle des fem-
mes sur leur sexua lité, mise sous l’autorité mas cu line dans le ca dre de la fa mille 
tra di tion nelle. La pros ti tu tion se rait une trans gres sion dans le sens où elle dé fie 
des nor mes for te ment in té rio ri sées, per met tant à la femme d’avoir l’initiative et 
de me ner la né go cia tion des rap ports sexuels, dans une pra ti que où elle vend non 
pas son corps, mais ses ser vi ces.

Pour le dé but, no tre at ten tion sera consa crée à une mise en contexte de la pros-
ti tu tion à l’intérieur des for mes mul ti ples de sexua lité, spé ci fi ques pour la so ciété 
post mo derne, qui cons ti tue le fond de toile pour les dé bats sur la pros ti tu tion.

En suite, nous al lons pro cé der à la pré sen ta tion des for mu les théo ri ques qui es-
saient d’encadrer la pros ti tu tion, avec les ar gu ments et les in consis tan ces qu’elles 
sous-en ten dent. Nous al lons nous concen trer sur l’opposition pa ra dig ma ti que pour 
le champ des étu des fé mi nis tes en tre la pers pec tive struc tu relle, de tou che mar xiste, 

1 Margaret BALDWIN, «Split at the Root: Prostitution and Feminist Discourses of Law 
Reform», Yale Journal of Law and Feminism, vol. 5, no. 1, 1992, pp. 47-120: «Prostitution isn’t like 
anything else. Rather, everything else is like prostitution because it is the model for women’s 
condition».

2 Luise White, citée par Timothy GILFOYLE, «Prostitutes in History: From Parables on Pornography 
to Metaphores of Modernity», American Historical Review, vol. 104, no. 1, 1999, pp. 117-141.
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et la vi sion cultu ra liste, pour en suite al ler au-delà de cette di cho to mie à tra vers des 
ré cits re le vant des champs de l’anthropologie et de la phi lo so phie po li ti que.

Sexua lité post mo derne et pros ti tu tion

La contem po ra néité se dé fi nit par «les mu ta tions du re gard», par cette «in ven-
tion théo ri que» du corps, pa ral lè le ment avec son dé voi le ment sur la plage, sa su-
rex po si tion dans les ima ges quo ti dien nes, sa com mer cia li sa tion par l’industrie du 
sexe. Avec le dé ve lop pe ment de la dé mo cra tie po li ti que s’invente ce qu’on a ap pelé 
la dé mo cra tie sexuelle, por tant l’empreinte de la ré vo lu tion sexuelle des an nées 
soixante, qui met tent en scène la li bé ra tion des mœurs, l’autonomie sexuelle, la plu-
ra lité des choix. La mode, la dé sa cra li sa tion du corps fé mi nin opé rée par les nou vel-
les for mes de ci néma, le pas sage avec Freud à la so ciété hé do niste, l’invention des 
contra cep ti ves, les nou vel les bio tech no lo gies, tout concoure pour que le corps de-
vienne de plus en plus vi si ble1. Sur le fond de cette dy na mi que de la cor po réité, la 
sexua lité et les ré cits qui l’entourent sont en traî nés dans ce mou ve ment de ré no va-
tion, don nant nais sance à de nou vel les ex pé rien ces de soi.

On se rait les té moins d’une «re dé fi ni tion des si gni fi ca tions de la sexua lité et 
des scé na rios du dé sir»2, dans la quelle le point culmi nant se rait «la fin de la clan-
des ti nité de l’érotisme»3. Au ni veau de cette nou velle éco no mie sexuelle, la dy na mi-
que de la nor ma ti vité sexuelle se mo di fie elle aussi, car l’histoire si gne rait le pas sage 
des in ter dits ab so lus aux in ter dits so ciaux, pour ar ri ver fi na le ment à l’internalisation 
des nor mes, à leur ra tio na li sa tion4. Ainsi, par op po si tion aux pré cep tes théo lo gi-
ques, le XXIe siè cle pro pose plu tôt une sexua lité in fé conde, cen trée sur le dé sir in di-
vi duel, une sexua lité dé cen trée, «plas ti que» qui se laisse de moins en moins mo de ler 
par la pu di bon de rie ou le dogme re li gieux.

Avec cette ex pan sion du dé sir, la sexua lité ap pa raît comme une for mule de dé-
cou verte de soi:

«La sexua lité et ses ex pé rien ces so cia les ne sont pas plus ex té rieurs à 
l’identité comme dif fé rence sexuelle, rap port à l’objet du dé sir ou ma nière 
d’exprimer son dé sir, qu’elles ne le sont à la mo rale et aux pas sions, à la re-
con nais sance et au pou voir»5.

Ou en core, dans les nou veaux sché mas d’interaction so ciale, on ap prend que 
«c’est l’expérience sexuelle, et non plus la re te nue sexuelle qui est consi dé rée 
comme pro duc trice de liens et de connais sance de l’autre et de soi»6.

1 Alain CORBIN, Jean-Jacques COUTINE, George VIGARELLO, Histoire du Corps 3. Les mu-
tations du regard. Le XXe siècle, Seuil, Paris, 2006, passim.

2 Michel BOZON, Sociologie de la sexualité, Armand Colin, Paris, 2005, p. 92.
3 Ibidem.
4 IDEM, «Les significations sociales des actes sexuels», Actes de recherches en sciences sociales, 

no. 128, 1999, pp. 3-23.
5 Valérie DAOST, De la sexualité en démocratie. L’individu libre et ses espaces identitaires, PUF, 

Paris, 2005, p. 36.
6 Michel BOZON, «La nouvelle normativité des conduites sexuelles ou la difficulté de 

mettre en cohérence les expériences intimes», in Jacques MARQUET (dir.), Normes et conduites 
sexuelles. Approches sociologiques et ouvertures pluridisciplinaires, Academia Bruylant, Louvain la 
Neuve, 2004, pp. 15-35.
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Met tant en dia lo gue Jür gen Ha ber mas, qui dé nonce la co lo ni sa tion de la sphère 
pri vée par la sphère pu bli que et Zyg munt Bau man, pour le quel les pro blè mes te-
nant du privé ont co lo nisé la sphère pu bli que, Va lé rie Daost cher che à échap per à 
l’opposition, pro po sant le syn tagme d’espace so cial comme «lieu où se pu bli ci sent les 
ré cits pri vés; mais éga le ment où se fait la pro mo tion des iden ti tés, qui sont ré cu pé-
rées par l’individu et né go ciées dans ses rap ports in ter sub jec tifs et contex tuels»1.

Mal gré les mé ta mor pho ses de l’ordre sexuel, il ne faut pas se lais ser sé duire 
par les pers pec ti ves d’une li berté sexuelle sans bor nes, par la pos si bi lité 
d’expression d’un dé sir qui dé fie toute norme. Car, «mal gré les ap pa ren ces de li-
berté on voit s’imposer un mo dèle se cret de vie pri vée»2. Se lon Sprye, la ques tion 
de l’autonomie doit tou jours s’entendre comme une «ques tion de de gré»3. Comme 
le sou li gne aussi Fran çois de Sin gly, «la li bre dis po si tion de cha cun sur lui-même 
a des bor nes so cia les, y com pris dans les cou ples qui se veu lent les plus mo der nis-
tes»4. Et c’est à l’intérieur de cet es pace so cial que l’individu vit ce que Mi chel Bo-
zon dé crit comme des «in jonc tions contra dic toi res», aux quel les reste sou mis 
l’individu contem po rain, c'est-à-dire le fait d’être sou mis en même temps aux exi-
gen ces d’une «spon ta néité pro gram mée, d’être en même temps „spec ta teur et ac-
teur dans le plai sir“ et d’agir en tant qu’ „al truiste égoïste“»5.

Le XXe siè cle a conduit à une in té rio ri sa tion des nor mes sur la sexua lité, a sé-
paré la sexua lité de la pro créa tion et de l’ordre ma tri mo nial et a ou vert l’espace 
vers l’apparition de la sexua lité ré créa tive, dé fi nie en tant qu’ «es pace de ré créa-
tion comme peut l’être un re pas, une bal lade»6.

Le fé mi nisme – un champ di visé

Mo bi li sées par l’idéal de l’égalité, unies par le dé sir de met tre fin à la do mi na-
tion des hom mes, les théo ries fé mi nis tes n’ont pas trouvé un ac cord en ce qui 
concerne la ques tion de la pros ti tu tion. La di vi sion du champ fé mi niste sur ce 
point s’explique à par tir de la pers pec tive adop tée (éthi que, ju ri di que, psy cho lo gi-
que, etc.), mais aussi à par tir de la ca té go rie qu’on re pré sente: les fem mes en tant 
que corps ho mo gène et pour les quel les la pros ti tu tion ren force la do mi na tion des 
hom mes; mais on pense aussi à la re pré sen ta tion des per son nes qui pra ti quent la 
pros ti tu tion et qui de man dent la re con nais sance so ciale de leur tra vail en tant que 
pro fes sion li bé rale.

Cette di vi sion pour rait ap pa raî tre comme une en trave, qui gêne la mo bi li sa-
tion des fem mes et qui joue rait contre el les-mê mes; pen sons seu le ment au fait que 
la rhé to ri que fé mi niste met en avance l’image d’une com mu nauté mas cu line (Man-
ner bund) par op po si tion aux fem mes fai bles qui ont du mal à leur op po ser un front 

1 Valérie DAOST, De la sexualité en démocratie…cit., p. 51, note 10.
2 Ibidem, p. 104.
3 Jetse SPREY, «On the Institutionalization of Sexuality», Journal of Marriage and Family, no. 31, 

1969, pp. 432-440.
4 François de SINGLY, cité par Jacques MARQUET, «Sexualité consentie, fidélité et perfor-

mance», in J. MARQUET (dir.), Normes et conduites sexuelles…cit., pp. 35-63. 
5 Michel BOZON, «La nouvelle normativité…cit.», note 12, pp. 30-33. 
6 Danièle WELZER-LANG, «Commerce du sexe et sexualité récréative», in Jacques MARQUET 

(dir.), Normes et conduites sexuelles…cit., note 16, pp. 130-142. 
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uni. Mais, de vant les uto pies de l’universalisme et d’une unité qui reste fic tive, il 
faut ce pen dant re con naî tre l’existence des dif fé ren ces en ter mes cultu rels et éco no-
mi ques qui sé pa rent les fem mes. Et il s’agit dans ce cas de dif fé ren ces pro fon dé ment 
im bri quées, qui ren dent ca du que la di vi sion ri gide en tre les vi sions struc tu ra lis tes 
d’inspiration mar xiste et les nou vel les théo ries cultu rel les du post mo der nisme, qui 
sont à la base des ten sions du champ fé mi niste. Les contra dic tions qui tra ver sent les 
étu des fé mi nis tes et les étu des de genre sont par exem ple très bien mi ses en évi-
dence par l’analyse de Nancy Fra ser, qui pro pose une di men sion bi di men sion nelle 
du genre et de la jus tice. Re lé guant les pa ra dig mes fé mi nis tes es sen tia lis tes, qui met-
tent l’accent soit sur le be soin de la re con nais sance, soit sur la né ces sité de la re dis tri-
bu tion, celle-ci pro pose de «théo ri ser en même temps la di men sion sexuelle de 
l’économie po li ti que et de l’androcentrisme de l’ordre cultu rel»1.

Le thème de la pros ti tu tion at tire l’attention des fé mi nis tes ou des cher cheurs 
en étu des de genre à par tir de l’évocation de plu sieurs as pects: le contenu spé ci fi-
que de la no tion d’égalité; le rôle so cial des fem mes; la fonc tion de la sexua lité dans 
la pro mo tion d’un rap port asy mé tri que en tre les hom mes et les fem mes; le rôle de 
l’État dans la pro mo tion de la jus tice so ciale et dans le ren ver se ment du pa triar cat.

La re vue des ar gu ments avan cés dans un dé bat fé mi niste sur la pros ti tu tion 
ne per met pas seu le ment de sai sir le rôle de l’activité de pros ti tu tion dans la con-
struc tion des rap ports de genre, mais aussi de tes ter la per ti nence de la ca té go rie 
gé né rale de «femme», ex ploi tée sou vent par une par tie du champ fé mi niste.

Cri ti que struc tu rale des rap ports de sexe
et de l’exploitation de la femme dans la pros ti tu tion

La dé non cia tion de l’activité de pros ti tu tion ré pond le plus sou vent à la cri ti-
que de ce qu’on consi dère comme l’expression la plus vio lente de la do mi na tion 
mas cu line. Dans un dia lo gue contra dic toire avec le phi lo so phe Lars Erics son, Ca-
role Pa te man sou tient que «la pros ti tu tion se fonde sur l’inégalité de la do mi na-
tion et de la sub jec tion»2. Par l’intégration de la pros ti tu tion dans le ca dre d’un 
rap port de pou voir struc tu rel et tou jours dé fa vo ra ble aux fem mes, Pa te man in di-
que qu’il faut «se dé bar ras ser du contrac tua lisme […] et pla cer la pros ti tu tion à 
l’intérieur des re la tions sexuel les en tre les fem mes et les hom mes»3. Dans ce cas, le 
re fus du contrac tua lisme au rait pour base une vi sion in té griste de la per sonne hu-
maine, qui ne pour rait pas ven dre son corps sans se ven dre elle-même, sans 
s’aliéner et per dre toute di gnité hu maine. Nous ver rons plus loin com ment cette 
«vente du corps» sera mise en ques tion par d’autres au teurs.

À tra vers la mise en place de la même lo gi que, qui in ter prète les rap ports de 
sexe en tant que rap ports de pou voir qui consa crent la sou mis sion de la femme, Gi-
sèle Ha limi dé nonce la pros ti tu tion, qui se rait «le pa roxysme du non-pou voir 

1 Nancy FRASER, «Pour une politique féministe à l’âge de la reconnaissance», Actuel Marx, 
no. 30, 2001, pp. 153-172. 

2 Carole PATEMAN, «Defending Prostitution: Charges against Ericsson», Ethics , vol. 93, no. 3, 
1983, pp. 561-565 («Prostitution is grounded in the inequality of domination and subjection»).

3 Ibidem, p. 564, note 16 («Prostitution has to be rescued from […] contractualism and placed 
in the structure of sexual relation between women and men»).
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d’une femme sur elle-même. Sur son corps, son af fec ti vité, sa vie. La femme mar-
chan dise, cho si fiée, est ven due au plus of frant, au plus truand»1. L’invocation du 
prin cipe de la li bre dis po si tion de son corps en traî ne rait dans ce cas «la né ga tion 
par faite de la mi sère, du dé ra ci ne ment, de l’inculture ainsi que des mé faits de la 
mon dia li sa tion mar chande»2.

La plu part des fé mi nis tes re fu sent la vio lence qu’elles as so cient à la pros ti tu-
tion en va lo ri sant la cri ti que mar xiste du sys tème de pro duc tion ca pi ta liste. Dans la 
vi sion mar xiste de la so ciété, la pros ti tu tion ne trou ve rait pas de place, car elle se rait 
l’expression des rap ports de classe. Pos tu lant l’existence de la pros ti tu tion en tant 
qu’expression du sta tut éco no mi que de la per sonne qui la pra ti que, le mar xisme per-
met de si tuer la pros ti tu tion à l’intérieur d’un contexte so cial et éco no mi que.

L’explication du sta tut ac tuel de la pros ti tu tion à tra vers un pro jet glo bal de 
fonc tion ne ment éco no mico-po li ti que est re prise par Gail Phe ter son, qui sou tient 
l’hypothèse se lon la quelle «les États, pour sui vant des stra té gies de do mi na tion eu-
gé ni que ou éco no mi que, s’intéressent moins à l’intégrité, à la sé cu rité, à la santé 
ou au rôle tra di tion nel des fem mes, qu’à la va leur de leur tra vail en tant que gé ni-
tri ces ou tra vail leu ses sexuel les»3. Ainsi, gui dés par une vi sion uti li ta riste, «les dis-
cours sen sa tion na lis tes liant pros ti tu tion et vio lence ser vent à mas quer les 
vé ri ta bles ci bles des lé gi sla tions et po li ti ques pu bli ques, c’est-à-dire la pro créa tion 
et les ac ti vi tés lu cra ti ves des fem mes»4.

À côté de la vio lence vi si ble, de la do mi na tion des fem mes à l’intérieur du sys-
tème éco no mi que ca pi ta liste, il y a des voix qui se di ri gent contre une vio lence plus 
voi lée, contre une do mi na tion obs cure, qui se ca che der rière la ba na li sa tion de la 
sexua lité. À ce point on at tire l’attention sur l’observation de Clau dine Le gar di-
nier, qui ex pli que com ment l’arrivée des gar çons dans la pros ti tu tion ne rend pas 
ca du ques les rap ports d’inégalité en tre les sexes, car «le gar çon pros ti tué est en ré-
alité ex clu du sta tut de la mas cu li nité, fé mi nisé»5. Ce brouil lage des iden ti tés rap-
pelle en ef fet la fi gure clas si que que l’histoire pro pose afin de tra cer le por trait de la 
pros ti tuée, car celle-ci ap pa raît comme la ca té go rie mu tant, doué «d’un tem pé ra ment 
chaud, sec et brû lant, comme les cons ti tu tions cor po rel les mas cu li nes»6. L’image 
d’une dua lité des tem pé ra ments, su per po sée à la dua lité homme/femme est re pro-
duite par une lit té ra ture hé té ro gène à tra vers l’histoire des idées. Elle s’est ins tal-
lée au ni veau des re pré sen ta tions so cia les comme al lant de soi, comme une 
struc ture nar ra tive hors de tout ques tion ne ment. Fon dée sur la dua lité pla to ni-
cienne és prit/corps, re prise dans les écrits d’Aristote sur la subs tance, elle joue un 
rôle cen tral l’histoire in tel lec tuelle oc ci den tale7. Dans ce sens, l’analyse de Pierre 
Bour dieu sur la do mi na tion mas cu line s’avère sai sis sante par la ma nière de mise 
au jour de la fonc tion de cette dyade à l’intérieur des re la tions de do mi na tion:

1 Gisèle HALIMI, «L’esclavage sexuel, pépère et labellisé», Le Monde, le 31 juillet 2002.
2 Ibidem. 
3 Gail PHETERSON, «Grossesse et prostitution. Les femmes sous la tutelle de l’État», Raisons 

Politiques. Études de pensée politique, vol. I, no.11, 2003, pp. 97-116.
4 Ibidem, p. 106.
5 Claudine LEGARDINIER, «Prostitution I», in Hélène HIRATA, Françoise LABORIE, 

Hélène Le DOARE, Danièle SENOTIER, Dictionnaire critique du féminisme, 2e éd., PUF, Paris, 2004, 
pp. 175-180.

6 Nicolas VENETTE, Tableau de l’amour considéré dans l’état de mariage, Gaillard, Parme, 1685, 
cité par Elsa DORLIN, «Les putes sont des hommes…cit.», p. 125, note 3.

7 Elizabeth V. SPELMAN «Woman as Body: Ancient and Contemporary Views», Feminist 
Studies, vol. VIII, no. 1, 1982, pp. 109-131.
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«Ar bi traire à l’état isolé, la di vi sion des cho ses et des ac ti vi tés (sexuel les 
ou au tres) se lon l’opposition en tre le mas cu lin et le fé mi nin re çoit sa né ces sité 
sub jec tive ou ob jec tive de son in ser tion dans un sys tème d’opposition ho mo-
lo gues, haut/bas, des sus/des sous, de vant/der rière, droite/gau che, droit/
courbe(et fourbe), sec/hu mide, dur/mou, épicé/fade, clair/obs cur, de hors(pu-
blic)/de dans(privé), etc., qui, pour cer tains, cor res pon dent à des mou ve ments 
du corps (haut/bas, mon ter/des cen dre, de hors/de dans, sor tir/en trer)»1.

La stig ma ti sa tion de la pros ti tu tion
comme ex pres sion d’un contexte cultu rel

Ce que les ap pro ches contem po rai nes cri ti ques de la pros ti tu tion re fu sent ré-
so lu ment c’est l’idée d’une re pré sen ta tion trans his to ri que et trans cultu relle de la 
pros ti tu tion, car «il n’y a pas de pra ti que comme le sexe, qu’on pour rait éva luer 
du point de vue mo ral et in dé pen dam ment du contexte cultu rel»2.

La mar gi na li sa tion contem po raine des pros ti tuées s’inscrit dans une tra di tion 
de type aris to té li cien, qui va lo rise les at tri buts mas cu lins et sou tient ainsi des rap-
ports de do mi na tion en tre les fem mes et les hom mes. Plus pré ci sé ment, on parle 
d’une so ciété qui a na tu ra lisé la di vi sion sexuée des es pa ces, qui pro meut la vi sion 
d’une mas cu li nité avec un fort ins tinct sexuel (dans la tra di tion des théo ries de 
Freud et de Scho pen hauer), en pa ral lèle avec l’idée re li gieuse d’une femme qui 
doit évi ter le plus pos si ble le contact sexuel. Le fonc tion ne ment de la pros ti tu tion 
à l’intérieur de cet es pace cultu rel ex pli que pour quoi «la pros ti tu tion ren force les 
croyan ces et les va leurs pa triar ca les»3.

Mais est-ce que la pers pec tive des sphè res dis tinc tes, in dé pen dan tes unes les 
au tres, per met d’expliquer la pros ti tu tion à par tir soit du pro ces sus cultu rel, soit de 
l’économique et de met tre en évi dence le noyau subs tan tiel de leur op po si tion?

Ju dith Bu tler sem ble en dou ter. Elle s’engage dans la dé non cia tion de la 
guerre qui op pose les étu des cultu rel les de gau che aux for mes de mar xisme et, pre-
nant pour exem ple les étu des queer, elle voit le cultu rel et l’économique comme 
des for mes pro fon dé ment im bri quées. Et cela parce que,

«genre et sexua lité de vien nent tou tes deux par ties in té gran tes de la vie ma té-
rielle, non seu le ment à cause de leur rôle dans la di vi sion sexuelle du tra vail, 
mais aussi à cause de leur rôle de genre nor ma tif dans la re pro duc tion de la 
fa mille nor ma tive»4.

Ce qui veut dire en ré alité que la sphère éco no mi que in clut à la fois «la re pro-
duc tion des biens et la re pro duc tion so ciale des per son nes»5.

1 Pierre BOURDIEU, La domination masculine, Seuil, Paris, 1998, p. 13.
2 Laurie SHRANGE, «Should Feminist Oppose Prostitution?», Ethics, vol. 99, no. 2, 1989, 

pp. 348-364, note 9 («The point is that there is no practice such as „sex“, which can be morally 
evaluated apart from a cultural framework»).

3 Ibidem, p. 349, note 28: «Because of the cultural context in which prostitution operates, it 
epitomizes and perpetrates pernicious patriarcal beliefs and values».

4 Judith BUTLER, «Simplement culturel», Actuel Marx, no. 30, 2001, p. 211.
5 Ibidem.
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La pros ti tu tion est-elle une au tre forme de la li berté?

À tra vers une in ter ro ga tion éthi que sur la cor po ra lité, Mi chaela Mar zano sou-
li gne elle aussi les li mi tes du consen te ment, l’impossibilité que ce lui-ci re flète le 
vou loir, la li berté de l’être. Met tant en va leur le prin cipe de la li berté en tant que 
puis sance, concept em prunté à Spi noza, et la concep tion kan tienne de l’autonomie 
en tant que loi qui agit à l’intérieur d’un pro jet dé ter miné, l’auteure sou tient que

«l’autonomie n’est pas ré duc ti ble au consen te ment, que la di gnité est im ma-
nente au prin cipe d’autonomie, et que, der rière l’autonomie et la di gnité, 
c’est la ques tion du souci de soi qui est po sée»1.

La pros ti tu tion se rait ainsi contraire à l’expression de ce souci de soi car 
contraire à l’expression de la li berté de l’individu, «à l’expression du su jet».

Le dé ve lop pe ment d’une étude de cas à par tir du schéma théo ri que ana lysé se 
re trouve dans un ar ti cle sé paré, où Mi chaela Mar zano in ter roge la ques tion de la 
pros ti tu tion. La ré flexion est fon dée sur deux pré mis ses: d’un côté le fait que «tout 
in di vidu est une per sonne et non une chose», et de l’autre, le fait que «l’autonomie 
est sur tout ce qui per met de pren dre la me sure de la pro pre li berté et d’éviter la dé-
gra da tion de l’individu en tant que per sonne»2. Par l’appropriation d’une lo gi que 
mar chande, la pros ti tuée de vient «in ter chan gea ble et ano nyme»3, elle agit «comme 
s’il n’était pas elle-même, comme un ins tru ment dont elle se rait sé pa rée»4. Par la 
com mer cia li sa tion de la sexua lité, fon dée sur «un sub tile équi li bre en tre la dé pos-
ses sion de soi et la pos ses sion de l’autre», on voit com ment «la pros ti tu tion vide la 
sexua lité de sa subs tance et de son sens et met ainsi en pé ril la place de l’individu»5. 
La fonc tion ac tuelle de l’injure déjà ba nale de «sale pute», se rait aussi une forme de 
contes ta tion du fait qu’il n’y a pas dans cette forme de sexua lité ré créa tive 
«l’équivalence pos tu lée en tre la pra ti que sexuelle et le dé voi le ment de soi»6.

Mais est-ce qu’on pour rait don ner un sens à la sexua lité, est-ce qu’on pour rait 
dé fi nir ce que l’auteur en ques tion ap pelle la subs tance de la sexua lité? Est-ce que la 
pros ti tu tion est en ré alité une vente de soi, dans la quelle la pros ti tuée est com plè te-
ment ob jec ti vée? Et où trou ver ce sens dans la so ciété dé mo cra ti que ac tuelle, où «il 
n’y a plus du sens du monde»7? Le ris que d’une nou velle sé mio ti que n’entrave-t-elle 
la li berté du su jet de s’autodéfinir? On pour rait aussi ré fu ter l’argumentation phi-
lo so phi que dé ployée ci-des sus en sou te nant que la pros ti tu tion ne vend pas son 
corps, qu’elle vend son ser vice sexuel, qu’elle n’est pas alié née, mais peut être 
qu’elle ex prime un choix. C’est l’argument le plus in vo qué par exem ple par les 

1 Michaela MARZANO, Alain MILON, «Le corps transgressé: du consentement au souci de 
soi», in Daniel BORRILLO, Danièle LOCHAK, La liberté sexuelle, PUF, Paris, 2005, pp. 107-131.

2 Michaela MARZANO, «Et si je meurs avant mon suicide, c’est qu’on m’aura assassinée. 
Pensées libres autour de la prostitution», Raisons Politiques. Études de pensée politique, vol. I, no. 11, 
2001, pp. 133-148.

3 Ibidem, p. 139.
4 André GORZ, Métamorphoses du travail, quête du sens. Critique de la raison économique, 

Éditions Gallilée, Paris, 1988, p. 184, cité par Michaela MARZANO, «Et si je meurs avant mon 
suicide…cit.», note 34, p. 139. 

5 Michaela MARZANO, «Et si je meurs avant mon suicide…cit.», note 33, p. 136. 
6 Jean-Michel CHAUMONT, «Sale pute: injure sentimentale et sexualité récréative», in Jean 

MARQUET (dir.), Normes et conduites sexuelles…cit., pp. 119-129.
7 Jean-Luc NANCY, Le sens du monde, Éditions Galilée, Paris, 1993, p. 13.
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pros ti tuées qui se sont ré unies place de la Bas tille le 8 avril 2006 et qui de man dent 
la re con nais sance jus te ment pour pou voir jouir de la li berté et de l’autonomie dont 
parle Mar zano, sans faire l’objet des stig ma tes so ciaux et de la ré pres sion. À la re-
cher che de la re con nais sance pu bli que et de l’abandon des pré ju gés à leur égard, 
les pros ti tué(e)s, fem mes et hom mes à la fois de man dent de ne plus consi dé rer la 
pros ti tu tion du point de vue mo ral. Comme un pre mier pas en cette di rec tion, les 
per son nes pra ti quant la pros ti tu tion es saient la ré ap pro pria tion des in sul tes1.

La pros ti tuée, fi gure his to ri que du mu tant
et forme de trans gres sion

Tou jours dans le ca dre des ana ly ses sur l’action de la pros ti tu tion sur les rap-
ports de sexe, l’article d’Elsa Dor lin concer nant la fi gure his to ri que de la pros ti-
tuée per met de dé ce ler de nou veaux en jeux. En vi sa geant la pros ti tu tion comme 
une «po lice de genre, qui fait pe ser sur les fem mes la me nace de l’illégalité»2, 
l’auteure ex pli que com ment «l’idéologie du genre pro duit po si ti ve ment une ca té-
go rie à part, les pros ti tuées, vé ri ta bles su jets mu tants, qui, loin de trans gres ser ces 
lois, les ren for cent»3. Car par une sorte de vi ri li sa tion de la pros ti tuée, qui est vue 
comme étant plus pro che de l’identité mas cu line, le terme de pros ti tuée sert plu tôt 
à évo quer que «ce ne sont pas seu le ment ses at ti tu des ou ses ac tes qui sont trans-
gres sifs, mais bien sa per sonne elle-même, sa na ture»4.

L’argument du ren for ce ment de la do mi na tion est avancé aussi par les étu des 
d’anthropologie de Paola Ta bet. Mais cette fois-ci, la pros ti tu tion re flète «l’existence 
d’un conti nuum dans les for mes de re la tions sexuel les en tre hom mes et fem mes, im-
pli quant un échange éco no mico-sexuel»5. Au long du temps et dans les dif fé ren tes 
cultu res la pros ti tuée a été consi dé rée comme épouse pu bli que, ac com plis sant un 
tra vail do mes ti que dans une sorte de ma riage il lé gal. Mais dans l’essai de dé fi nir la 
pros ti tu tion, l’anthropologue ita lienne ob serve que l’aspect pé cu niaire de vient se-
condaire, car la pros ti tu tion se rait plu tôt une trans gres sion. La pros ti tuée vient rom-
pre «les rè gles de pro priété sur la per sonne des fem mes dans les dif fé ren tes 
so cié tés»6, car dans ce cas c’est la femme qui de vient par te naire et non plus ob jet de 
l’échange. Même s’il s’agit des trans gres sions qui «ne s’opposent pas de front au sys-
tème»7, on pour rait voir dans l’acte de pros ti tu tion «une dou ble me nace pour 
l’ordre mas cu lin: el les se dé ro bent à une ex ploi ta tion di recte de leur tra vail dans le 
ca dre de la fa mille, ainsi qu’à leur ex ploi ta tion di recte en tant que re pro duc tri ces»8.

La re cher che com pa ra tiste me née par Gail Phe ter son aux États-Unis et aux 
Pays-Bas abou tit aux mê mes conclu sions. À l’encontre des idéo lo gies do mi nan tes 

1 Réunion de plusieurs personnes pratiquant la prostitution pour dénoncer les effets per-
vers du projet de loi Sarkozy qui pénalise le racolage, Place de la Bastille, le 8 avril 2006.

2 Elsa DORLIN, «Les putes sont des hommes…cit.», note 3, p. 125.
3 Ibidem, p. 131.
4 Ibidem, p. 127.
5 Paola TABET, La Grande Arnaque. Sexualités des femmes et échange économico-sexuel, trad. fr. 

J. Contreras, L’Harmattan, Paris, 2004, p. 9.
6 Ibidem, p. 24.
7 Ibidem, p. 67.
8 Ibidem, p. 125, note 43.
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qui dis cu tent de la pros ti tu tion comme d’une pra ti que pé nale, le concept de trans-
gres sion mar que le spé ci fi que du phé no mène: «La trans gres sion pour les fem mes 
consiste à de man der ex pli ci te ment et à pren dre de l’argent contre des ser vi ces sexuels 
ou de re fu ser de ser vir les hom mes dans un do maine quel conque»1. Le paysage in-
ter na tio nal ac tuel, mais aussi les étu des his to ri ques per met tent de voir com ment 
par l’intermédiaire de la stig ma ti sa tion de la pros ti tu tion on main tient un sys tème 
de do mi na tion à l’encontre de tou tes les fem mes. Le main tien des faus ses di cho to-
mies comme femme pure/femme im pure contri bue à l’imposition d’un mo dèle sur 
la sexua lité fé mi nine et au contrôle so cial de celle-ci. La pro jec tion d’une image de 
la pros ti tu tion en tant que pra ti que dé viante se rait une sorte de jus ti fi ca tion de la 
dis cri mi na tion, car elle «per met de fer mer les yeux sur la vio lence des hom mes 
contre des fem mes pré ten dues im pu di ques et de re je ter sur el les la faute de toute 
agres sion su bie»2. Mais il y a aussi des voix qui re fu sent de voir dans la pros ti tu tion 
une forme de vio lence et de sou mis sion de la femme. Par contre, celle-ci est en vi sa-
gée comme tra vail et ses pra ti quants se raient des tra vail leurs(eu ses) de sexe.

La pa role aux pros ti tuées

Le dan ger qui ré side dans l’acharnement des théo ries fé mi nis tes à condam-
ner la pros ti tu tion se rait la confis ca tion de la pa role des pros ti tuées sur l’activité 
qu’elles pra ti quent. Au nom de l’intérêt du tiers, qui se rait dans ce cas la classe des 
fem mes, on re fuse de voir dans la pros ti tu tion la pos si bi lité d’un choix li bre. La 
per ma nence de cette pra ti que s’expliquerait en ter mes de mi sé ra bi lisme, de vic ti-
mi sa tion: la pros ti tuée se rait une forme d’aliénation, d’agressivité, l’expression 
d’une en fance mal heu reuse, d’une vie de mi sère. Est-ce que ce ta bleau suf fit pour 
dé fi nir la pros ti tu tion?

Dans un pre mier temps il se rait peut être utile de re don ner la pa role aux pro-
sti tuées, tel que le conseille la phi lo so phe Eli sa beth Ba din ter:

«À ceux qui se raient ten tés de pren dre des me su res coer ci ti ves contre 
toute pros ti tu tion, nous vou drions rap pe ler le de voir de mo des tie et d’écoute 
qui ca rac té rise la dé mo cra tie. Il est ur gent d’entendre les pros ti tuées. 
L’objectif à pour sui vre n’est pas de lé ga li ser la mo rale, mais de ve nir en aide 
à cel les qui veu lent en sor tir et res pec ter les au tres. Toute loi qui se fe rait sans 
el les ou contre el les se rait par avance frap pée d’illégitimité»3.

Et cet exer cice d’écoute ne peut pas se pas ser de la prise en consi dé ra tion du 
dis cours de l’organisation amé ri caine COYOTE (Call Off Your Ti red Ethics). Fon dée 
en 1973, cette or ga ni sa tion est en ga gée dans la lutte de re con nais sance de la pros ti-
tu tion comme tra vail parmi les au tres, contre des ré gi mes pro hi bi tion nis tes et des 
at ti tu des qui stig ma ti sent tou tes les for mes de pros ti tu tion. On re trouve les mê mes 
re ven di ca tions dans la Charte Fon da men tale pour les Droits des Pros ti tuées, qui de-
mande le res pect des droits au tra vail, à l’association et qui de mande l’intervention 

1 Gail PHETERSON, Le Prisme de la Prostitution, trad. fr. par N.-Cl. Mathieu, L’Harmattan, 
Paris, 2001, p. 25.

2 Ibidem, p. 119, note 47.
3 Elisabeth BADINTER, «Rendons la parole aux prostituées», Le Monde, le 31 juillet 2002.
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de l’État pour chan ger l’opinion pu bli que, qui reste ré frac taire à l’usage du terme 
neu tre de tra vail leur de sexe1.

Vers une mo rale consen sua liste

À côté des fem mes qui pra ti quent la pros ti tu tion et qui ont le cou rage de sor-
tir sur la scène pu bli que pour se faire en ten dre, on re trouve des cher cheurs en 
scien ces so cia les qui de man dent la fin de la mo rale tra di tion nelle, et qui voient 
dans la pros ti tu tion un tra vail sexuel qui ex prime l’autonomie de la femme ou jus-
te ment son choix de dis po ser li bre ment de son corps.

Met tant en cause les lo gi ques uti li ta ris tes, les ar gu ments pa tho lo gi ques in vo-
qués sou vent lorsqu’on parle de pros ti tu tion, Mar cela Ia cub in siste sur la dé my thi-
sa tion de la sexua lité. Dans ses es sais de ca suis ti que ju ri di que, Mme. Ia cub se 
pro nonce pour la li berté de pros ti tu tion au nom d’une mo rale for melle ou consen-
sua liste. Aux cri ti ques ro man ti ques sur la ré ifi ca tion de la pros ti tuée et le rap port 
sexuel de type mé ca ni que, elle ré pond que «la pros ti tuée ne consent pas au plai sir, 
mais à se faire ré tri buer pour le plai sir qu’elle donne»2. À une mo rale fon dée sur la 
ca pa cité de l’individu à consen tir, on op pose une mo rale subs tan tive, orien tée 
vers la dé fense des bon nes mœurs:

«On peut conclure que les ar gu ments vi sant à condam ner la pros ti tu-
tion ont plus vo ca tion de main te nir, par le droit, une mo rale sexuelle subs tan-
tive que de don ner de bon nes rai sons pour faire des en tor ses à une mo ra les 
sexuelle consen suelle. Cette mo rale sou tient qu’il n’est pas bon d’entretenir 
des rap ports sexuels mar chands, les quels met traient en ques tion le ca rac tère 
in time et pré cieux de la sexua lité, qui exige des condi tions par ti cu liè res 
d’exercice, telle que l’amour et la ten dresse, lui confé rant ainsi une lourde 
charge sym bo li que de li bé ra tion ou d’oppression des fem mes»3.

Voilà donc une vi sion com plè te ment op po sée à la dé fense d’une sexua lité qui 
se rait char gée de sens, telle qu’on la re trouve dans les es sais de Mar cela Mar zano, 
qui ont été déjà ana ly sés. Dans la même lo gi que qui fonde la li berté sexuelle sur la 
ca té go rie ju ri di que du consen te ment, Da niel Bor rilo re fuse les ef fets per vers qui se 
ca chent der rière le concept flou de di gnité hu maine. Il s’agit d’une dé sa cra li sa tion 
du droit, car «cette idée de di gnité hu maine vé hi cule une mé ta phy si que de la per-
sonne qui rend plu tôt ser vice à la théo lo gie qu’au droit»4. En ou tre, lorsqu’on met 
en dis cus sion la liai son en tre pros ti tu tion et es cla vage, au tre terme qui a capté 
l’attention des cher cheurs, on rap pelle en core une fois l’exception sexuelle:

«Mais bien d’autres ac ti vi tés connais sent des for mes d’exploitation in-
sup por ta bles, comme l’industrie tex tile ou le tra vail do mes ti que, que per-
sonne n’a ja mais songé à in ter dire»5.

1 World Charter for Prostitutes’ Rights, à v. sur le site http://www.walnet.org/csis/groups/
icpr_charter.html.

2 Marcela IACUB, Le crime était presque sexuel et autres essais de casuistique juridique, Epel, 
Paris, 2002, p. 106.

3 Ibidem, p.107, note 51.
4 Daniel BORILLO, «Liberté érotique et exception sexuelle», in Daniel BORILLO, Danièle 

LOCHAK, La liberté sexuelle, PUF, Paris, 2005, p. 46. 
5 Ibidem, p. 57.
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Dans un dia lo gue ima gi naire avec Ca role Pa te man1, le phi lo so phe Lars Erics-
son fait l’inventaire des ac cu sa tions contre la pros ti tu tion: l’argument de la mo rale 
tra di tion nelle qui re jette la sexua lité vé nale; la rhé to ri que sen ti men ta liste qui dé-
nonce une liai son im per son nelle et ap pau vrie; la lo gi que pa ter na liste, pour la-
quelle la pros ti tuée ne peut pas se dé fen dre toute seule; la théo rie mar xiste qui 
voit dans la pros ti tu tion l’exploitation pro pre au sys tème ca pi ta liste; fi na le ment, 
l’argument fé mi niste de la ré ifi ca tion.

Tour à tour, il leur op pose l’image d’une pros ti tu tion comme tra vail so cial; 
l’idée que la li gne de dé mar ca tion en tre la sexua lité vé nale et celle qui a lieu a 
l’intérieur du ma riage ne se fait pas se lon un cri tère de qua lité; à l’argument pa ter-
na liste on ré pond qu’il s’agit d’une vi sion po li ti que conser va tive, en ga gée dans le 
main tien du sta tus quo; à la lo gi que mar xienne on op pose les le çons de l’histoire, 
qui mon trent que la pros ti tu tion s’est mon trée in sen si ble aux chan ge ments so-
cio-éco no mi ques; et, dans un der nier temps, on ex pli que que les pros ti tuées ven-
dent leurs ser vi ces et non pas leurs corps.

L’interdisciplinarité obli gée

La pros ti tu tion se dé voile comme une for mule dis cur sive hy bride qui ap pelle 
une prise en compte des lo gi ques pro pres aux sa voirs qui l’investissent. C’est un lo-
cus in tel lec tuel où, à tra vers une dia lec ti que né ga tive, le cher cheur en scien ces so cia-
les peut trou ver son point de dé part pour s’interroger à la fois sur la re la tion am bi guë 
en tre sexua lité et dan ger, et en même temps il peut sou met tre à un exa men cri ti que 
les ac qui ses de sa dis ci pline. La pros ti tu tion cons ti tue l’hétérotopie par ex cel lence, les 
in ters ti ces où se croi sent les nar ra tions des dis po si tifs qui lient sa voir et pou voir.

C’est à par tir d’une prise en compte de l’instabilité, de l’indécidabilité, du ca-
rac tère fac tice, tra ver sée par les dif fé ren tes pers pec ti ves théo ri ques et idéo lo gi-
ques de la pros ti tu tion, que le cher cheur peut se li vrer à une éla bo ra tion de son 
mo dèle ex pli ca tif. Ses choix épis té mo lo gi ques ne se ront pas neu tres, car ils im pli-
quent à la fois des choix éthi ques et po li ti ques. Et cela car «l’épistémologie est une 
en tre prise mo rale. Elle n’est pas l’étude ob jec tive et dé sin té res sée du com ment on 
sait, c’est plu tôt une dé ci sion mo rale mo du lée par des in té rêts et des ob jec ti ves»2.

Ce que nous avons tenté de met tre en avant par ce texte, c’est l’appel que la 
mul ti tude des ap pro ches aux quel les s’ouvre la pros ti tu tion fait à la fois à 
l’érudition et à la sen si bi lité éthi que du cher cheur. Il s’agit aussi d’une mise en re-
lief des dif fi cultés qu’un re gard théo ri que peut dé ce ler dans l’approche sa vante de 
la pros ti tu tion.

Ce sont seu le ment des re cher ches ap pro fon dies et in ter dis ci pli nai res qui peu-
vent ap por ter des éclair cis se ments à ce su jet, sans suc com ber aux théo ries conven-
tion nel les, qui re cher chent la conti nuité en élu dant sou vent la dif fé rence au nom 
de la cons truc tion des idéo lo gies, des pers pec ti ves to ta li san tes.

1 Lars O. ERICSSON, «Charges against Prostitution. An Attempt to a Philosophical Assessment», 
Ethics, vol. 90, no. 3, 1980, pp. 347-361 .

2 Paul E. GLENN, «The Politics of Truth: Power in Nietzsche’s Epistemology», Political 
Research Quarterly, vol. 57, no. 4, 2004, p. 577: «Epistemology is a moral undertaking. It is not the 
objective and disinterested study of how we know, it is rather a moral decision shaped by one’s 
interests and objectives».
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Si la pros ti tu tion sup pose la vio lence et la dis cri mi na tion, ce qu’il faut tout 
d’abord, c’est la ren dre vi si ble. La pu bli ci sa tion de ce thème dans un dé bat ou vert 
et plu ri dis ci pli naire per met trait de dé cons truire les at ti tu des tra di tion nel les et 
d’échapper aux re gards qui créent la ca té go rie des Au tres, les mar gi naux, les dé-
viants. L’approche du su jet reste es sen tielle, le vo ca bu laire et les mi ses en scène 
des dé bats sont in dis pen sa bles pour at tein dre le but en vi sagé.

En fin de compte, la mise en scène de la pros ti tu tion, sa cons truc tion à tra vers 
les dif fé rents dis cours, rem plit une fonc tion so ciale et po li ti que étrange. Sous la fa-
çade du si gne «pros ti tuée», ob jet et su jet du dis cours, se ca che tout un dis po si tif de 
co dage du so cial à tra vers le ju ri di que, le re gard mé di cal ou les po li ti ques pu bli-
ques. Dans ce sens, la pros ti tu tion en tant que ca té go rie de mar gi na lité est un des 
lieux pri vi lé giés de la bio po li ti que1. À l’aide des nar ra tions et des in ter dits dé ployés 
au tour de la mar gi na lité, le sys tème so cial mon tre ses ten sions tro pi ques: «Face à un 
ex cès, le sys tème in té rio rise ce que l’excède à tra vers une in ter dic tion, et ainsi se dé-
si gne comme ex té rieur à lui-même»2. C’est dans l’analyse de ces for mu les, ou sa-
voir et pou voir s’enchevêtrent, que le scien ti fi que du so cial peut ren dre compte 
d’un sens plus pro fond de l’ontologie du po li ti que. Au delà des mé ta ré cits et des 
grands dis cours qui es saient de «ren dre plau si bles les stra té gies du pou voir»3, se ca-
che l’arcane de «l’emprise du po li ti que sur la vie nue»4. De ce point de vue, un ques-
tion ne ment sur la pros ti tu tion ne peut se li mi ter à met tre au jour seu le ment les 
re la tions en tre les gen res, mais il faut in ter ro ger d’une ma nière subs tan tielle les mu-
ta tions des concepts cen traux de la théo rie po li ti que. Et cela dans le contexte où «la 
pro duc tion d’un corps bio po li ti que est l’acte ori gi nal du pou voir sou ve rain»5.

1 Selon Michel FOUCAULT, depuis le XVIIIe siècle un nouveau type de pouvoir, le biopou-
voir s’est développé. À la différence du pouvoir du souverain classique, traduite par la formule 
«faire mourir et laisser vivre», celle-ci a un caractère essentiellement positif, dans le sens où elle 
investit, comme formule anatomo-politique, le sujet, en le construisant selon ses règles. V., 
Michel FOUCAULT, Il faut défendre la société, Gallimard/Seuil, Paris, 1997, p. 214

2 Giorgio AGAMBEN, Homo Sacer I. Le pouvoir souverain et la vie nue, trad. fr. M. Raiola, Seuil, 
Paris, 1997, p. 26. 

3 J’emprunte cette formule à Pierre Legendre, v. Pierre LEGENDRE, «Les Maitres de la loi: 
Étude sur la fonction dogmatique en régime industriel», Annales, no. 38, 1983, p. 508. 

4 Giorgio AGAMBEN, Homo Sacer I…cit., p. 17. 
5 Ibidem, p. 14 (c’est l’auteur qui souligne). 


