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Avant-propos

D inche, ma ville... Lorsqu'un citoyen use de cette formulation posses-

.flsire, il est taxé d'affeôtivité primaire; quand il s'agit d'un Àomme
politique, il est accusé de paternalisme dictatorial.

Et pourtant...

L'homme politique est un citoyen qui, à l'égard de sa ville, a plus de

devoirs qu'un autre; il se doit de la défendre car toutes les municipalités
sont des louves pour leurs consæurs et, en outre, il lui convient de la pro-
mouvoir sous tous ses aspects.

Binche, ma ville... est toujours notoire pour son carnaval et pour le su-

perbe musée qui lui est consacré; mais, Binche, qui s'était fait un nom dans

le domaine du vêtement, a vu cette activité se réduire dramatiquement.

Dès lors, il était devenu nécessaire de réagir face à une telle situation
et de redonner à la ville son lustre d'antan en valorisant un savoir-faire
ancestral : l'art de la dentelle. Cet art ne demandait qu'à revivre, lui au-
quel Victor Hugo faisait allusion dans Les Misérubles lorsqu'il évoquait,
pour [a toilette de mariée de Cosette, une «guipure de Binche d'une
grande beauté».

Pour ce faire, il fallait susciter des enthousiasmes, retrouver des dentel-
lières prêtes à s'investir dans ce projet, les convaincre de continuer à faire
des gestes qu'elles n'avaient jamais réellement perdus, les persuader de

transmettre leur précieux savoir et faire en sorte que leur production ne
demeure pas confinée à un cercle extrêmement étroit de connaisseurs.
Bref, il ne restait qu'à créer l'Ecole de Dentelle et des années plus tard le
Centre de la Dentelle et des Métiers d'Art.

Il ne restait... En fait, la tâche fut ardue mais aussi exaltante et il a fallu
la patience d'une dentellière pour y parvenir. L'entreprise le méritait car
il ne faut pas un long examen pour être persuadé de la beauté des pièces

exécutées au point de binche, 1'un des plus beaux et des plus malaisés à
réaliser. C'est là que l'on trouve la récompense de tous les efforts
consentis et il ne reste^plus qu'à souhaiter le passage, chez nous, d'un
écrivain contemporain du talent de Victor Hugo pour évoquer les splen-
deurs et les fastes de Binche' ma ville' 

willy BURGE,N,
Président du Centre de Dentelle et des Métiers d'Art de Binche





Binche

!t ien que ses environs aient été habités
Paas le paléolithique. la ville doit ses

origines à un donjon érigé par un comte de

Hainaut aux limites du domaine de Wau-
drez. On attribue généralement cette

construction à Baudouin IV (fin XI" siècle -

début XII" siècle). En 1124, Binche possé-

dait une chapelle, ce qui permet de croire à

1'existence d'une petite agglomération.

Celle-ci fut juridiquement et religieusement

détachée de Waudrez au cours de ce même

XII" siècle. On l'entoura d'une première

ceinture de fortifications. La croissance de

la nouvelle bourgade devait être rapide

puisque c'est du XIII' siècle que date

l'érection de la seconde enceinte qui devait
résister jusqu'en 1554. La ville devint le
chef-lieu d'une châtellenie, puis d'une pré-

vôté.

L'étendue de celle-ci devait subir des

modifications au cours des siècles. À la fin
de l'Ancien Régime, elle englobait 42 vrl-
lages. Quant aux jurés binchois, ils appa-

raissent à partir de I 194.

Au XII' siècle, le territoire de la ville fut
partagé entre trois paroisses : celles de

Sainte-Croix, du Béguinage de Cantimpret
et de Sainte-Marie. Les deux premières de-

vaient être réunies à Ia troisième à une date

inconnue en ce qui concerne Sainte-Croix,
au XVII" siècle, pour la paroisse du Bégui-
nage. En 1408, le chapitre Saint-Ursmer de

Lobbes vint chercher refuge à Binche.

L'église Sainte-Marie devint collégiale et

changea de vocable. Dès 1159, elle était de-

venue le chef-lieu d'un des doyennés de

I' archidiaconé de Hainaut.

Aux XIV'-XVI' siècles. Binche fit suc-

cessivement partie des douaires de Philip-
pine de Luxembourg, de Jeanne de Brabant,

de Marguerite d'York et de Marie de Hon-
grie. La régence de cette dernière princesse

est considérée comme l'âge d'or de la
ville : les industries locales, draperie, tanne-

rie, tapisserie, imprimerie, connurent alors

une grande prospérité. En 1545, Marie de

Hongrie fit construire un palais fastueux sur

l'emplacement de l'ancien donjon, à proxi-
mité de la collégiale. Mais ces temps heu-

reux furent de courte durée. En 1554,

Binche fut prise d'assaut par les troupes
d'Henri II, pillée et brûlée.

L'armée du duc d'Anjou devait encore
venir l'investir en l-578. Défendue par une
garnison espagnole, la ville résista quinze
jours avant de capituler et ce fut l'occasion
de nouvelles destructions.

La série des désastres reprit au XVII'
siècle. Aux environs de 1630, la peste fit
périr une grande part de la population. De

1668 à 1678, Louis XIV annexa la prévôté
de Binche et au long de ces dix années, la

ville fut assaillie quatre fois par les Hollan-
dais. Ruinée, elle ne devait se relever au

XVIII" siècle, que péniblement.

Dès 1787, des manifestations populaires

firent apparaître le mécontentement des ha-

bitants devant les mesures du gouveme-

ment de Joseph II. L'effervescence devait
durerjusqu'à l'arrivée des troupes française

en 1192...

La prospérité économique, revenue sous

le régime français, devait se maintenir du-
rant tout le XIX" siècle.
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La cité sortit de son isolement : plusieurs

voies de grande communication furent
construites de 1845 à 1858 et le «chemin de

fer du centre» avait été inauguré en 1857.

En ce milieu du XIX' siècle, de nombreux

artisans maintenaient à Binche des tradi-
tions très anciennes. En 1850, on dénom-

brait l-50 dentellières. 130 cordonniers et

une rnultitude de petites industries di-
verses : ateliers de confection, imprimeries,
brasseries, teintureries, coutelleries, etc. Le

développement de la région du Centre allait
favoriser la ville dont la population s'accrut
de façon remarquable : de -5.131 habitants

en 1840, on passe à 10.525 en 1890...

Le territoire de Binche s'agrandit à deux
reprises puisqu'en 1873, la commune an-

nexa 37 ha appartenant à Buvrinnes et

qu'en 1882, elle absorba Battignies. À la

mêrne époque, une verrerie et des ateliers

de construction s'implantèrent à Binche.

Quant aux activités traditionnelles, elles

connurent un développement extraordi-

naire. On comptait, en 1896, 2.046 per-

sonnes employées dans les entreprises de

confection et 7 I 8 dans I'industrie du cuir.

En 1918,la reprise fut immédiate et si les

métiers du cuir disparurent lentement, les

autres secteurs de l'éconornie binchoise

poursuivirent leur progression. C'est à

peine s'ils furent touchés par la crise de

1930. Hélas, au lendemain de la Seconde

Guerre mondiale, les difficultés s'amonce-

lèrent et la disparition de l'industrie char-

bonnière du Centre vint encore aggraver la

situation. En 1968-1969, une nouvelle ré-

cession a frappé les ateliers binchois qui

avaient pu survivre. La création de deux

parcs industriels dans les environs (1965 et

1972) peut certes faire espérer des emplois

nouveaux...l

I Cécile DuvoNr. Binche, dans Dictionnaire
des communes de Belgique, Wallonie 1,

Bruxelles 1983, pp. 179-182.



Bref historique de la dentelle
à Binche

1540

Anne Kraatz signale I'apparition à Venise

de Ia dentelle à l'aiguille2. Les étymolo-
gistes mentionnent le terme en 1549; ce

mot serait une extension de sens de dentele,

petite dent, dont on tïouve trace dès le XIV"
siècle.

Le mot dentellières n'apparaît qu'en 16473.

XVI" siècle

Anne Kraatz et Marie Risseling s'accordent

pour faire dériver la dentelle aux fuseaux de

la passementerie.

«La dentelle aux fuseaux [...], écrit Anne
Kraalz, est certainement dérivée de la te-

chnique du tissage de la passementerie;

celle-ci était pratiquée à I'origine par les

membres de la corporation des passemen-

tiers qui tissaient des rubans, galons et au-

tres bordures au métier ou bien les

tressaient sur de longs coussins au moyen

d'épingles autour desquelles étaient entre-

croisés des fils. Pour éviter que ceux-ci ne

s'emmêlent, ils étaient enroulés sur des

poids de plomb, d'os ou de bois. Ces poids,

ou bobines rudimentaires. devinrent les fu-
seaux en bois des dentellières. Le moment

et le lieu exacts du passage d'une technique

à l'autre ne nous est pas connu, mais il sem-

ble maintenant acquis qu'il ait pris place si-

multanément dans les Flandres,

probablement dans la région d'Anvers, et

en Italie, sans doute à Venise, à la fin du

premier quart du XVI" siècle. »a

Marie Risseling situe ce passage vers la
deuxième moitié du XVI" siècles.

5 août 1665

I-'Éait de Colbert établissant les Manufàc-
tures Royales de Dentelles, nous apprend de

façon indirecte la bonne santé de la dentelle
dans les Flandres.

En effet, Colbert débaucha 30 ouvrières vé-
nitiennes et 200 ouvrières dentellières fla-
mandes pour aider les ouvrières françaises à

maîtriser les différentes techniques de Ia
dentelle. Les dentellières vénitiennes réussi-
rent à transmettre leur savoir tandis que les

dentellières flamandes éprouvèrent plus de

difïicultés car la technique de la dentelle
aux fïseaux présentait nombre d'arcanes
pour les ouvrières françaises habituées à

manipuler l'aiguille6.

1667

À Cerfbntaine. dans le testament d'Anne
Marchant, veuve de Gaspar de Fontenelle et

belle-mère d'Ernest Brassine, pièce datée

du 29 juillet 166'7, on trouve à la page 28 :

«Quatrieme, pour mesme subiect si dessus

reprins, elle donne et legat pour assiter a

quelque omement pour la décoration des

image N[otlre Dame un pâtagons une fois,
de mesme pour limage de ste Alne et a

st Lambert, son bon patron, ung surply de

2 A. Kneerz, Dentelles, Paris, 1988, p. 12.
I O. Br-ocr-r et W. V,q,N Wenrsunc, Dic'tionnaire
étymologique de la langue fi'anç'aise, Paris,
l9-50, p. 179.
a A. Knearz, op. cit., p. 12.
5 M. RtssnL.n'tc, Trois siècles de dentelles,

Bruxelles, 1980, p. 13.
6 M. Rtsspt-tNc, op. t'it., p. 16.



t2

fin rollez enrichy a lentour de dentelles de

neige a trois patar laulne.,

Comme nous ne possédons évidemment pas

le surplis, nous ne pouvons pas déterminer
s'il s'agit bien du fameux neige cher à

Binche, d'autant plus que les sources éta-

blissent les différenciations des dentelles au

début du XVIII' siècle7.

Ypres, en 1690 à Avesnes et en 1697 à

Binche.

Françoise Badar s'était initiée à la dentelle

à fils continus à Anvers et c'est ce type de

dentelle, préfigurant le binche puisqu'on y
trouve le fond de neige et les brides, que la
congrégation et ses émules enseignèrent

dans les couventslo.

1677

La ville de Valenciennes est prise par Louis
XIV et Françoise Badar, née en 1624, dé-
cède en cette année l6JJ.

Elle joue un rôle énorme dans la propaga-

tion de la dentelle dans les villes hen-
nuyères.

Valenciennoise d'origine, elle fit I'appren-
tissage de la dentelle à Anvers de 1639 à
l645tt.

De retour dans sa ville natale. elle fonda la
congrégation de la Sainte-Famille dont les

membres étaient aussi appelés Badariennes.

Leur mission consistait, notamment, à en-
seigner la dentelle aux jeunes filles généra-

lement désargentées. L'action de Françoise
Badar se perpétua après sa mort puisque

deux Badariennes vinrent s'établir à Ath en

1678 où elles fondèrent la congrégation des

filles de Saint-Joseph et, bien sûr, 1'appren-

tissage de la dentelle figurait à leur pro-
gramme éducatifs.

Sous I'impulsion de la Congrégation de la
Sainte-F'amille, on va fàire de la dentelle

dans de nombreux couvents et cet appren-

tissage va même se propager largement en

dehors des congrégations religieuses. On
trouve trace de l'art dentellier en 1684 à

t758-176t

Pierre Verhaegen atteste que le nom de den-

telle de Binche se trouve élogieusement cité
dans l'inventaire de la Duchesse de Mo-
dène, fille du régent et de Madame de Cha-
rolaisl l.

1789

Ce ne fut pas qu'une révolution politique.

Une société se transforme, les mæurs et la
mode changent, entraînant par 1à la dispari-
tion de la dentelle, produit de grand luxe.

7 A. LÉplNp, Aux sources de l'Eau d'Heure,
Musée de Cerfontaine, 1977, p.28.
8 M. Founrscor, La France en dentelles,

Condé-sur-Noireau, 1979, p. 48.
e J. Dewpnr, Les Badariennes à Ath, dans La
Vie wallonne, ll" année, no 4, 15 décembre
1930, p. 212, cité d'après M. CoppENs, Le patri-
moine de la ville d'Ath. Un premier bilan, dans

Etudes et documenîs du Cert'le royal d'Histoire
et d'Archéologie d'Ath et de la région, t. 2, Ath,
l9tt0, p. 320.
ro M. RrssELrNc, op. t'it., p. 438.
rl P. VEnuaEcEtt, La dentelle belge, Bruxelles,
1912, p.83.



1808

Binche est répertorié comme ne comptant
plus qu'un fabricant de dentelle lors de

I'Exposition publique des produits de I'in-
dustrie du département de Jemappesl2.

1844

Le paupérisme atteint nos régions et la solu-

tion préconisée pour remédier à cet état de

fait est la création d'ateliers de dentellel3.

Binche, à ce moment précis, doit encore

avoir une tradition dentellière privée puis-

que Ath sollicite officiellement la ville de

Binche pour qu'elle délègue des dentel-

lières susceptibles d'animer un ouvroir. Ce

fut un échecla.

1850

Dans le Dictionnaire des communes de Bel-
gique, à la notice Binche déjà mentionnée,

il est noté qu'on dénombre 150 dentellières

à Binche en 1850rs.

11 est difficile de témoigner de la bonne san-

té de la dentelle à Binchel on sait que la
tentative de transformer le métier de dentel-

lière en une profession lucrative se heurtait
au manque d'organisation de la corporation
qui était pieds et poings liés aux différents
intermédiaires : leveuse, marchands, mon-
teuses (les dentelles étaient vendues non

montées).

D'autre part, leur nombre même n'était pas

un gage de réussite économique, l'offre dé-

passant probablement la demande; la den-

telle était un produit de grand luxe.

En moins de 50 ans. la situation de la den-

telle est devenue aléatoire.

l3

1893

Le Sénateur Derbaix, alors bourgmestre de

Binche, essaya de restaurer I'industrie den-

tellière; il échoua devant 1'extension de

I'industrie de la chaussure et du vête-

mentl 6.

1912

«Les meilleures ouvrières binchoises ont

émigré vers les Flandres... On trouverait au-
jourd'hui à Binche 4 ou 5 dentellières âgées

de 70, 80 ans et gagnant quelques centimes

par jour : encore ont-elles renoncé au

binche pour s'adonner à la fabrication de

l'application de Bruxelles. »17

Le binche a donc disparu à Binche...

D'après Marie Risseling, il a disparu à la
fin du XVIII' siècle car son fond de neige

s'accommodait mal au style Louis XVI.
Binche, déjà à cette époque, s'était spéciali-

sé dans la production de fleurs - 
nom don-

né à n'importe quelle figure - 
qui entraient

12 R. DenqunNrvs, llisroire économique du dé-

partement de lemappes, dans Mémoire et publi-
cation de la société des sciences, des arts et des

lettres du Hainaut, vol. 79, Mons, 1965,

pp. 160-161, cité d'après M. CoppsNs, op. cit.,
p.322.
r3 Éd. DucpErwux, Le paupérisme en Belgique.

Causes et remèdes, Bruxelles, 1844,p.4.
ta Lettre du gouvernement provincial du Hai-
naut à l'administration communale d'Ath, dans

M. CoppENs, op. cit., p.323.
t5 Dictionnaire des Comntunes de Belgique,
pp.179-182.
16 P. VenHeEceN, op. clr., p. 84.
t7 lo.. ibid.



14

dans la composition de la dentelle de

Bruxelles (fil coupé)r8 Ie

Cette remarque est corroborée par un rap-
port communal de la ville d'Ath qui signale
qu'en 1847, on confectionne à I'atelier de

dentelle le point dit de Binche et que « de-
puis quelques temps, les élèves les plus
avancées ont commencé à faire le point de
Bruxelles et de Valenciennes». S'il s'était
agit du point de binche, il n'aurait pas été le
fait d'élèves débutantes. Il s'agissait pro-
bablement d'une dentelle aux fuseaux à fils
coupés20.

Cette afïirmation est appuyée par le témoi-
gnage de Gabrielle Denis, née en 1904 à
Binche. En l9l4-1915, Gabrielle Denis ma-
nifesta son désir d'apprendre à faire de la
dentelle comme la femme de I'huissier Re-
my. La mère de Gabrielle Denis eut beau-
coup de difficulté à trouver, pour sa fille, un
professeur de dentelle. Elle pensa à la dame
qu'elle voyait faire de la dentelle sur son

trottoir, elle avait nom Lambertine-Augus-
tine Degrève (1842-1924).

Celle-ci avait donc 73 ans lorsqu'elle initia
Gabrielle Denis à la dentelle aux fils coupés

- 
la seule qu'elle connaissait2l. Si on pos-

tule que Lamberline-Augustine Degrève fit
son apprentissage de la dentelle aux envi-
rons de 1850, on peut conclure que la tech-
nique du fil continu était bien perdue à

Binche, ne parlons pas du binche.

Nous avons retrouvé une autre dentellière
de Binche : Marie-Cécile Graux, née en

1841 à Binche et y décédée en 1925.

Tous les Binchois la connaissent comme la
dernière dentellière professionnelle de la

A la pieuse ot ch,àre mémoilo

DE MADAillE

Lamhentine-f,ugustine 0egrèue

nee.à)Rinche,ie r. Mars rg4z
et y décédee te /h *rit r9e4, mrrnie

des SecourC de la Religion.

ville. Notons que sur Ie livret de mariage où
elle figure comme mère du marié, il n'est
pas spécifié qu'elle est dentellière; nous de-

vons ce témoignage à sa petite-fille, Renée

Barbusiaux, née à Binche en 1918 et qui a

conservé des souvenirs tangibles de sa

grand-mère et de son arrière-grand-mère
Lambertine-Augustine Degrève, professeur
de Gabrielle Denis22.

Toujours selon le même témoignage, on

sait que la fille de Lambertine-Augustine
Degrève, Lambertine Ursmarine, n'avait
pas appris la dentelle, ni d'ailleurs la fille



Marie-Cécile Graux considéréc comme la der-
nière dentellière prof-essionnclle (collection pri-
vée).

de cette derrrière, Laurenza-Augusta, qui est

devenue tailleuse, son mari étant, lui-même,
tailleur d'habit.

Nous sommes à Binche, en 1906; la
confection se porte bien, la dentelle est en

veilleuse.

15

Marie-Cécile Graux et sa petite-fille Renée Bar-
busiaux en 1921 (collection privée).

18 M. Rtsssr-iNc, op. cit.,p.439.
re M. Rrsspr-rNc, op. cit., p. 395.
20 Rapport sur l'adminisîration et la situation
des affaires de la ville Jait au conseil communal
en séance publique, le 3 novembre 1847, Ath,
1847, pp. 27-28, dans M. CoppENs, op. cit.,
p.323.
2r Interview de Gabrielle Denis (Binche, 1904)

du 16 octobre 1991.
22 Interview de Renée Barbusiaux (Binche,

1918) du l5 octobre 1991.
2t Registre des délibérations du Conseil
communal de 1948 à 1955.

P
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l{0us, s0l]ssiÉtJ, 0flleirr de l'État-Ciril,

heures semaine afin d'enseigner la dentelle
de Binche2a.

Nelly Robe et Gabrielle Denis, les deux
seules dentellières binchoises susceptibles
de transmettre leur savoir présentent leur
candidature.

Nelly Robe est désignée. Nous ne connais-
sons pas le professeur de Nelly Robe et,

seul, un fil ténu nous permet de reconstituer
la sous-jacence de 1'apprentissage de la
dentelle jusque dans les années 50.

La notion d'école est fluctuante. ainsi Ga-
brielle Denis affirme qu'elle réunissait chez

elle des dames désireuses d'apprendre la
dentelle à raison d'une heure semaine. On y
apprenait la dentelle aux fils coupés dans

I'intention de faire des cadeaux à ceux qui
étaient capables d'apprécier ce type de tra-
vail.

École, ouvroir, réunion conviviale autour
d'une tasse de café? C'est probablement de

cette façon qu'un savoir, jamais régénéré,

se transmettait depuis des décennies.

1963,1964

Le binche a bel et bien disparu depuis la fin
du XVI[" siècle. Il se perpétuait à Bruges,
restait à I'y aller chercher.

C'est à Léona Parfait, née à Gosselies en

1921, qte l'on doit ce retour du fil continu
à Binche. Paradoxalement. Léona Parfait
avoue préférer le duchesse, dentelle exécu-
tée dans la technique du fil coupé.

2a Interview de Léona Parfait (Gosselies, l92l)
du 8 octobre 1991.

Camet de mariage (collection privée).

1950

La ville de Binche décide la création, à titre
précaire et sans intervention des pouvoirs
subsidiants, d'un cours pour dentellières23.

1953

Cette année, la même ville de Binche ratifie
la création d'une session de cours tempo-

raires, d'une durée de 10 mois, à raison de 6
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Un cours de dentelle; dentellière, professeurs à l'æuvre (École de Dentelle)

Léona Parfait, devenue Binchoise d'adop-
tion et professeur de dentelle avec Claire
Lecomte, élèves toutes deux de Nelly Robe,
voulait ramener le binche à Binche. Elle
avait eu l'occasion de voir exécuter de la
dentelle aux fuseaux à fils continus à Ju-

met-Houbois au cours de ses études.

Ce souvenir l'amène à retoumer à Jumet-
Houbois auprès de Mère Du Rucquoy, bru-
geoise d'origine, qui lui remontre la
technique du fil continu mais de façon très

empirique, de sorle que Léona Parfait a

l'impression de faire du surplace.

Au cours d'une visite aux Musées royaux

d'Art et d'Histoire à Bruxelles, elle ren-

contre Marie Risseling qui lui ouvre des

contacts avec Bruges.

Léona Parfait s'initiera au fil continu à

Bruges, le ramènera à l'école et, épaulée

par des élèves douées en dessin technique et

en décodage de dentelle, elle reconstituera
le processus d'exécution du fameux
binche2a.

La boucle est bouclée. Les inscnptions au

cours se multiplient, le cours se structure de

façon rigoureuse et, aujourd'hui, en 1991,

près de 80 élèves venant de la Communauté
française, fréquentent le cycle de 5 ans.

Plus de 15 élèves continuent à se perfec-

tionner au Centre d'expression et de créati-
vité de la dentelle d'art.

Tout ceci ne s'est pas fait tout seul. Il faut
reconnaître que les différents directeurs des

cours de promotion sociale auxquels sont

I
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rattachés les cours de dentelle n'ont pas mé-

nagé leurs forces pour que vivent d'abord
ces cours, pour qu'ils soient reconnus à leur
juste prix ensuite. Ils ont été aidés, il est

vrai, par la toute grande compétence des

prot'esseurs de dentel le.

1989

Un centre de la dentelle et des métiers d'art
de Binche est créé : Le Fuseau. Sa fonction
première est de sauvegarder le patrimoine
et ensuite de le promouvoir.

Les dentellières n'ont jamais profité de leur
travail, pourtant la dentelle a toujours été

chère. Trop d'intermédiaires mangeaient
leur bénéfice potentiel.

Aujourd'hui, Le Fuseau s'efforce de corri-
ger cette anomalie en valorisant aux quatre

coins du monde la dentelle de Binche.

Il est trop tôt pour juger des retombées,
mais si la dentelle de Binche se confine à
Binche, nous risquons de revenir à la situa-
tion du début de ce siècle : on fera de la
dentelle pour soi et éventuellement pour of-
frir. Cette gratuité ne sied plus à notre

monde moderne aussi, serait-il préférable
que la dentelle de Binche s'exporte comme
s'exportent très bien les copies de tapis an-

ciens, les armes de chasse gravées à la
main, les étains, les cristaux bref, comme
tous les produits de grand luxe.



A petits pas...

Dentellière en début de travail

Â près avoir décrit rapidemenl le passé

Aà. la dentelle à Binche. nous nous pro-
posons de suivre à petits pas le parcours

d'une dentellière qui voudrait exécuter du

binche à 1'école de dentelle «de et à

Binche ».

La dentelle de Binche est une dentelle

exécutée aux fuseaux dans la technique du

fil continu.

Cependant, la complexité du binche est

telle qu'elle nécessite un long apprentissage

de plus ou moins cinq ans selon la dextérité
naturelle, le soin, la motivation de l'appren-
tie dentellière. Celle-ci devra se plier à dif-
lérentes lormes d'exercice. exercices qui

ont nom de points célèbres.

À l'école de dentelle à Binche. la débu-
tante commencera son apprentissage par la
dentelle aux fuseaux à fils coupés. Cette

dentelle est exécutée avec un nombre varia-
ble de fuseaux. On peut introduire ou aban-
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donner des fuseaux selon la nécessité du

travail et couper leur fil. Elle s'initiera au

toilé, base de toutes les dentelles, et à la li-
sière avec 20 fuseaux à partir de la
deuxième leçon.

Après avoir intégré le toilé, le grillé...
l'élève s'attaquera à la duchesse. Cette den-

telle se caractérise par la richesse de ses

motifs : fleurs tout en pétales, f'euilles large-

ment ouvertes, crosses de fougères. Actuel-
lement cependant, si on sait refaire ces

dessins, on préfère s'attaquer à des motifs
plus modemes : fleurs stylisées, libellules,
papillons, oiseaux. La duchesse offre à ses

admirateurs une nature épanouie. En outre,
elle peut être exécutée en relief, ce qui lui
confère une profondeur étonnante.

Une des difficultés de cette dentelle est

l'accrochage; cette opération délicate est

indispensable quand on veut joindre entre
elles les différentes pièces. Si, autrefois, ce

type de dentelle était appliqué, aujourd'hui,

Exemple de duchesse - détail (Léona Parfait).



Duchesse, type ancien (Léona Parfait).

on a plutôt tendance à le considérer comme

une ceuvre d'art à part entière et à l'enca-

drer.

Le long écolage se continue en troisième

année par I'apprentissage de la dentelle aux

fuseaux à fils continus. Le nombre de fu-
seaux doit être constant durant toute l'opéra-

tion, que ce soit au début ou encore à la fin;
la difficulté réside donc, dans le fait d'avan-

cer tous les fuseaux dans le corps du travail.

Quant au binche, il nécessite la pratique

de plusieurs points spécifiques puisque, par

définition, le binche est un ensemble har-

monieux de différents points où prévaut ac-

tuellement le fameux fond de neige.

L'apprentie dentellière, arrivée à ce

stade, recommence presque à zéro son éco-

Iage; en effet, la maîtrise du fil continu est

tellement différente de celle du fil coupé

qu'il s'agit de se montrer aussi humble
qu'au premier jour.

Elle débutera avec le torchon et appren-

dra à faire des points réguliers en fils conti-
nus, à entrer les fils à bon escient, à lire les

dessins techniques de ce type de dentelle...

Le torchon est caractérisé par son fond de

réseaux réguliers où I'on retrouve bien sûr

le toilé, le grillé...; parfbis, on y trouve le
point à 1a vierge, la coquille, I'araignée...

Le cluny est caractérisé par ses tresses,

notamment; une de ses difficultés réside

dans les croisements mais il est sut-tout étu-

dié pour ses points d'esprit qui serviront
dans l'exécution du binche.

Le lille possède un fond à mailles larges

et son point à la rose est caractéristique. Le
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Duchesse, création contemporaine (École de Dentelle)

contour des motifs est cerné d'un fin cor-
donnet. La pratique de ce point est utile
parce qu'il est moins régulier que le tor-
chon, par exemple, et oblige la dentellière à

passer d'un motif à l'autre comme c'est le
cas dans le binche.

La blonde et la valenciennes ne sont pas

vraiment indispensables à I'apprentissage
du binche; aussi, les professeurs de dentelle
à Binche proposent-elles, dans certaines cir-
constances, de passer ces deux étapes. Ce-

pendant, ce sont des dentelles intéressantes
à plus d'un point aussi font-elles partie de
l'apprentisage normal d'une dentellière... Et
la blonde est si flatteuse ! Constituée. en ef-
fet, de fils de soie, elle a un aspect brillant
qui charme les yeux et les doigts de tout qui
aime . voir,, avec les mains.

La valenciennes est caractérisée par 1'uti-
lisation d'un fil plus fin que dans le torchon
ou le cluny; de plus, le fond de la valen-
ciennes est régulier et ses tresses s'exécu-



Torchon (École de Dentelle)

tent sans I'aide d'épingles. La valenciennes

apprend à la dentellière la régularité dans la
tension de ses fils; la flnesse de ceux-ci
prépare à la confection du binche qui néces-

site, lui aussi, une telle finesse de fil.

Le paris, en revanche, joue un grand rôle

dans le binche.

Constitué de réseaux réguliers en fotme
de triangle ou d'hexagone, il sert de point

de «reliement>> entre les points de neige, Ies

points d'esprit... du binche.

23

Le flandres est l'avant-demière étape

dans l'apprentissage de la dentellière qui
veut faire du binche. Il comporte la maille à

5 trous, un fond de neige occasionnel, un
gros fil cemant le motif.

Une remarque s'impose : la différence
entre le flandres et le binche est sujette à

controverse. D'après certaines dentellières,
la différence tient à ce fameux fil qui cerne

le motif; pour les prolèsseurs de dentelle à

Binche, la chose n'est pas si évidente puis-
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que, parfbis, les dessins du binche sont aus-

si cemés d'un fil.

Le point de neige, qu'on trouve à l'occa-
sion dans le flandres et systématiquement
dans le binche, se présente de différentes
façons : il peut être normal, troué, cerclé...
On n'est pas loin des 50 variétés de point de

neige. Il nous a semblé éclairant d'en faire
une description verbale même si les dentel-
lières ne travaillent jamais selon ce code

mais bien selon un code technique ou selon

un dessin.

Exercice de cluny (École de Dentelle).

Exercice de cluny (Léona Parfait).

Lille (École de Dentelle).
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Blonde (École de Dentelle).

Valenciennes (École de Dentelle)

Paris (École de Dentelle).

21

Pour réaliser un point de neige simple, il
faut 12 fuseaux, en 6 paires disposées, 2 à

2. aulour de .i épingles.

Nous considérons quatre fils venant de Ia

gauche, quatre fils venant du haut et quatre

fils venant de la droite. Les fils sont numé-

rotés de gauche à droite de I à 12.

Une épingle est placée entre le 2" et 3'hls,
entre le 6' et 7' et entre le 10'et I 1'fils. Si

les fils sont droits, tordre 
- 

passer Ie fil de

droite au-dessus du fil de gauche 
- deux

fois le l"'et le 2', le 3', le 4', le 9', le 10", le
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Flandres (École de Dentelle)

I l" et le l2'. Tordre I fbis le 5', 6", 7" et 8".

Ensuite : croiser - passer le fil de gauche

au-dessus du fil de droite - 6-7, tordre 5-

7-6-8, croiser 5-8-4-1 , tordre 3-"/-4-8, croi-
ser 3-8-2-7, tordre 1-l-2-8, croiser l-8-6-9,
tordre 5-9-6-10, croiser 5-10-4-9, tordre 3-

9-4-10, croiser 3-10-2-9, tordre 1-9-2-10,

croiser 1-10-8-9, tordre 7-9-8-10, croiser 7-

10-6-ll, tordre 5-ll-6-12, croiser 5-12-4-
11, tordre 3-ll-4-12, croiser 3-12-2-ll,
tordre 1-11-2-12, croiser l-12-8-11, tordre

1-11-8-12, croiser 7 -12-4-5, tordre 3-5-4-6,

croiser 3-6-2-5, tordre l-5-2-6, croiser l-6-
8-5, tordre 7-5-8-6, croiser 7-6, tordre 2 fois
9-10-l 1-12-l-2-3-4, tordre 1 fois 5-6-7-8.

Le binche est donc composé d'un fbnd
de neige, de mailles à 5 trous comme dans

Ie flandres, de points de paris, de toilé, de

grillé, évidemment, de points d'esprit
comrle dans le cluny. Néanmoins, à cha-
cune de ces affirmations, il faudrait ajouter
un parfois puisque le binche peut compren-
dre tous ces points sans qu'il soit nécessaire

qu'il les comprenne tous.



Dessin technique d'un binche

Regarder est peut-être dans ce cas plus sim- ainsi hommage au binche exécuté avec fi-
ple que décrire ! nesse.

Le point de fée est une dénomination re-
lativement récente: lui aussi est motif à lon-
gues discussions entre spécialistes.

I1 serait, pour les uns, un amalgame de

différents points, sans que ne prévale le

fond de neige; en tout état de cause, il doit
être exécuté finement. Pour d'autres 

- 
les

profèsseurs de dentelle à Binche 
-, 

le
point de fée est un binche exécuté avec du
fil d'une extrême finesse auquel il faut
ajouter 1a délicatesse remarquable du dessin

ainsi que l'harmonie de 1'amalgame des dif-
férents points. Nuance, nuance! Ce sont
Ies dentellières brugeoises qui ont
inventé ce terme; elles voulaient rendre

En tout état de discussion, on peut noter
qu'une pochette exécutée en binche dans un

format de 20 cm de côté nécessite 2 bobines
de fil n" 170 à 190 F. 2-50 fuseaux et de 450
à 500 heures de travail d'une dentellière pa-

tentée.

Le rapport entre le prix de la matière pre-
mière et la valeur ajoutée doit être un des

plus élevés parmi les métiers d'art. N'est-ce
pas ce qui.explique que les dentellières se

défont difficilement de leur travail?

Existe-t-il des personnes suffisamment
amoureuses de ce bel art pour apprécier la
finesse de ce fil devenu, par la magie d'un
savoir-faire traditionnel, arachnéen et prêtes
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Binche ( Léona Parfait).

à mettre le prix que nos ancêtres n'hési-
taient pas à payer pour se parer? «Le prix
de manchettes fines au grand mogol, était
supérieur au loyer annuel d'une maison

avantageusement située sur le Grand Sa-

blon r25.

La petite centaine d'élèves qui s'efforcent
d'apprendre la dentelle à l'école de dentelle

de Binche n'ont pas de visée lucrative.

Il s'agit de retrouver le mystère de la
beauté, pour elles-mêmes d'abord, et si,

d'aventure, elles peuvent faire partager ce

plaisir à d'autres, elles n'en seront que plus

sati sfaites.

Après... Peut-être, quand elles auront
comblé leur désir de renouer avec cet art

ancien, après avoir fait cadeau de leur sa-

voir-faire à leurs proches, après seulement,

2s M. RrsseuNc, op. tit.,p.397



Binche (École de Dentelle)

elles accepteront de se défaire de leurs
æuvres, surtout si un organisme tel Le Fu-
seau réussil à le laire avec prestige et res-

pect. Ce sera cependant toujours, même
dans ce cas, avec un petit goût de regret : la
dentelle n'a pas de prix !

S'il subsiste des traces de dentellières à

Ath, Cerfontaine..., aujourd'hui, c'est à

Blnche que le centre dentelier a acquis le
plus de notoriété26. Binche, bien sûr, a la
chance de posséder son point, difficile à

3l

26 D'autres centres denteliers se créèrent plus
ou moins à la même époque qu'à Binche : Ath,
Ypres, Beaumont, Cerfontaine, Mons, Marche,
Aye, Bande, Waha, Hodister...
Cf. P. VgnueeceN, La dentelle et la broderie sur
tulle. Les Indusrries à domicile en Belgique,
Vot. V, Bruxelles, 1902, cité dans M. HpRzm,
La .fabricatiotr de la dentelle à Cerfontaine et à
Ayc, dans Enquêtes du Musée de la Vie wal-
lonne, I. 1 3, Liège, 1972, p. 259.
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Binche (détail du binche du dos de couverture)

exécuter mais superbe. De plus, Binche a

aussi la chance de posséder un solide esprit

de clocher qui a poussé les autorités politi-
ques de ce siècle à s'investir pour que d'une

façon ou d'une autre, la dentelle redevienne

à Binche une tradition culturelle. Et si, en

sus, la dentelle peut redonner à Binche son

lustre d'anlan. ce n'en sera que mieux.



JJ

Point de fée (Léona Parfait).
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Fuseaux d'Europe... Binche région d'Europe (collection de Léona ParfaiQ.
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Matériel de la dentellière

Le coussin

La réalisation d'une dentelle nécessite

peu de matériel.
La dentellière utilise un carreau ou coussin

de forme circulaire rembourré de crin, re-

couvert d'une toile et légèrement incliné et

du fil enroulé sur des fuseaux.

Le dessin

Toute dentelle commence par un dessin.

Les dessins de maître sont rares. car les ar-

tistes se sont peu intéressés à la dentelle.

Aussi les cartons destinés à être traduits
ont-ils pour la plupart reproduit d'abord des

formes géométriques.

C'est Ie cas au XVI' siècle. Plus tard, au

XVII' siècle, on trouve des ébauches de

fleurs, de feuillages, ensuite de semis...

Depuis, pour les pièces importantes (den-

telle de Binche notamment), on se contente
presque toujours de reproduire les même

modèles. Un travail de déchiffrage des

points utilisés s'adresse à des spécialistes et

dentellières chevronnées. À Binche, c'est
notamment Hélène Blanchart qui réalise ce

travail.

Précisons qu'au sein de notre école de

dentelle, il existe un cours de dessin qui

permet aux élèves d'apprendre à créer leur
propre motif.

Le dessin est reporté en blanc sur un car-

ton noir qui sera ensuite perforé.

Le carton

Il servira de guide à la dentellière. Les

cartons anciens sont souvent trop usés pour
pouvoir être utilisés. Il reste donc à les re-

copier. C'est une technique courante. On

place le carton neuf sous le carton modèle,

et, à l'aide de poinçon, on perfore chaque

trou existant. Ensuite, on retire le carton

neuf et on trace les traits nécesaires à la
compréhension. Un code a d'ailleurs été

mis au point pour permettre la compréhen-

sion entre le dessinateur, le cartonnier et la

dentellière : le mat est un rectangle noir, le
grain d'orge une araignée stylisée, le point

d'esprit un æil strié...

Le «piqué» reprenant les linéaments du

dessin va servir de guide à la dentellière. Il
est protégé d'une toile bleue, percée en son

centre d'un petit trou que I'on déplace au

fur et à mesure de l'avancement de la den-

telle.

Les épingles

Au fur et à mesure de l'exécution de la

dentelle, la dentellière fixe des petites épin-

gles en laiton destinées à en soutenir l'exé-
cution.

Les fuseaux

Autrefois en os ou en ivoire, ils sont au-

jourd'hui en bois tourné.

Le fuseau utilisé par nos dentellières se

compose de deux parties : le fût ou bobine,

partie autour de laquelle on embobine la fu-
sée, c'est-à-dire la quantité de fil nécessaire

à l'ouvrage et le manche, partie enflée que

manipule la dentellière. Le nombre de fu-
seaux est toujours pair.
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Le porte-fils (la stiquète à Binche)

À l'origine, la stiquète était une longue
aiguille de bois terminée par une aiguille
métallique. De nos jours, elle est en métal
et elle sert à accrocher les fils avant tout,
même si certaines dentellières s'en servent
pour extraire les épingles.

La matière première

Le fil utilisé est du coton égyptien d'une
extrême finesse, du no 120 au no 170.



Petit lexique de Ia dentelle

Application : action de fixer un motif de

dentelle sur un morceau de tissu, ou, par ex-
tension, ornement appliqué.

Araignée : fond de fantaisie travaillé en

rond.

Barrette : bride décorative.

Bride : fils rejoignant les motifs d'une den-
telle.

Brocher : tisser en entremêlant, sur le fond,
des fils de soie, d'argent ou d'or, de ma-

nière à former des dessins en relief.

Cordonnet : petit cordon d'une épaisseur
plus large que les autres fils utilisés, et qui
sert à donner du relief.

Croiser : un des mouvements de la techni-
que de la dentelle aux fuseaux; cela équi-
vaut à passer le fil de gauche au-dessus du
fil de droite (voir tordre).

Engrelure : étroite dentelle cousue sur le
bord supérieur des dentelles leur servant de

pied pour les coudre aux vêtements.

Entoilage : petite dentelle cousue avant
l'engrelure, elle servait à augmenter la hau-
teur des dentelles d'une façon économique.
Pratiquement dépourvu de motif, il était
bon marché.

Festonner : omer d'une bordure dentelée.

Fond : ensemble de mailles, de brides ou

de motifs décoratifs.

Galon : ruban selré qui sert à border ou or-
ner.

Guipure : dentelle dont les motifs sont sé-

parés par de grands vides.
Elle corespondait, au XVII' siècle, à toutes
les dentelles à relief, notamment le « ve-
nise>>, et a été utilisée par la suite, pour dé-

signer toute dentelle légèrement épaisse et
généralement sur fond de brides.

Jour : ouverture décorative dans un tissu.

Maille : forme obtenue par le croisement de

deux ou de plusieurs fils; elle peut être
ronde, carée ou polygonale.

Marli : sorte de tulle à grosses mailles, fa-

briqué au métier, qui a remplacé I'entoi-
lage, aux environs de la seconde moitié du
XVI['siècle.
Motif : dessin, omement isolé ou répété

servant de thème décoratif.

Moucheter : parsemer de petites marques,
de petites taches rondes, d'un ton autre que

celui du fond.

Neige : fond de fantaisie aux fuseaux, don-
nant des petits flocons de tailles différentes.

Palmette : ornement en forme de feuille de

palmier.

Picot : petite boucle finissant le bord des

dentelles.

Réseau : terme générique désignant I'en-
semble des mailles ou des brides reliant les

motifs de dentelle entre eux.

Rinceau : ornement à motif principal de

tiges stylisées disposées en enroulement.

Tordre : un des mouvements de la dentelle
aux fuseaux : cela équivaut à passer le fil de

droite au-dessus du fil de gauche (voir croi-
ser).

Tulle : tissu léger, formé d'un réseau de

mailles rondes ou polygonales.

Vermiculé : omé d'un semis de petites
lignes parallèles sinueuses qui se détachent
sur un fond.

Volute : forme enroulée en spirale, hélice.
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