
INTRODUCTION  

 

Peu avant les élect ions de j uin 1999, les formateurs étaient régulièrement interpellés par 
les part icipants au suj et des prochaines élect ions. De nombreuses personnes, qui allaient 
voter pour la première fois de leur vie, se t rouvaient t rès

 

désemparées pour accomplir leur 
devoir civique (obligatoire en Belgique)

 

: comment se servir d une machine de vote 
électronique

 

? Où fallait -il se rendre pour voter

 

? A quoi ressembleraient les convocat ions 
électorales

 

? Quelles étaient les caractérist iques des part is polit iques en présence

 

? Que 
signif iaient leurs acronymes

 

? Est -ce que voter allait changer quelque chose

 

? Que se 
passerait-il si on ne votait pas

 

? Pourquoi y avait -il tant de minist res et de gouvernements 
en Belgique

 

?

  

Des formateurs du Collect if Alpha avaient alors décidé de met t re sur pied un atelier qui, 
plutôt que d apporter des réponses toutes faites, favoriserait la réf lexion, l analyse 
crit ique et le posit ionnement personnel. Le but était d amener les apprenants à 
appréhender le fonct ionnement d une démocrat ie parlementaire, de faire avec eux un 
bout de chemin à t ravers le dédale (souvent complexe) des inst itut ions et des dif férents 
gouvernements du pays, et de leur faire mieux comprendre le rôle d un certain nombre 
d interlocuteurs politiques ou sociaux.

  

A l époque, ces ateliers avaient suscité un vif intérêt parmi les part icipants dont beaucoup 
n avaient j amais voté car originaires de pays non démocrat iques ou

 

parce que «

 

non 
européens

 

», ils n avaient pas encore de droit de vote en Belgique.

 

Or, dans not re pays, nous votons beaucoup. Les élect ions communales et provinciales se 
t iennent tous les 6 ans.  Les élect ions régionales et communautaires ont lieux tous les 5 
ans. Les élections législatives se répètent tous les 4 ans et les européennes tous les 5 ans.

 

En out re, depuis peu, les ressort issants d Etats hors Union européenne peuvent voter aux 
élections communales sous certaines conditions.
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Nous constatons que ces thèmes sont touj ours d actualité et qu ils ont toute leur place en 
alphabét isat ion. Dans un esprit d éducat ion permanente, il s agit de permet t re aux 
apprenants d acquérir des out ils d analyse pour comprendre le fonct ionnement de la 
Belgique fédérale et d agir en tant que citoyens éclairés

 

dans le monde qui nous entoure. Il 
nous semble pertinent de mettre à la disposition des formateurs cette mallette thématique 
réalisée à partir des expériences initiées en 1999.

 

Bien sûr, ce n est pas du «

 

clé en main

 

», le formateur devra faire preuve d init iat ive et 
d une capacité à adapter la démarche proposée, selon l actualité nat ionale et 
internationale, par exemple.

  

Nous soulignons donc le caractère part iculier de cet te mallet te qui t raite d un thème qui 
peut se décliner de mille façons.

 

En effet , la démocrat ie ne se résume pas au droit de vote et même aux seuls droit s 
polit iques même s ils en sont des condit ions sine qua none.  Un tel thème débouche 
inévitablement sur une réf lexion de philosophie polit ique touchant à tous les aspects

 

de la 
vie en société.

  

Concrètement , ce module, même s il faut le considérer comme un tout cohérent , est 
composé de démarches qui peuvent fournir autant de portes d ent rée et êt re ut il isées 
comme des animations uniques.

  

En vue des élect ions européennes régionales et communautaires de j uin 2009, le

 

SPF 
(Service Public Fédéral)  Intérieur et le SPP (Service Public de Programmat ion) Intégrat ion 
sociale ont mis sur pied un proj et visant à favoriser l accès au processus électoral des 
personnes faiblement scolarisées ou marginalisées socialement.

 

Ils ont

 

ident if ié la mallet te «

 

Elect ions et démocrat ie

 

» comme le meilleur out il de 
formation et de sensibilisation traitant de cette problématique.

 

C est ainsi que dans le cadre de ce proj et , ils ont commandé, au cent re de documentat ion 
du Collectif, 25 exemplaires mis à jour de la mallette.

 

L actualisat ion n a concerné que des points de contenu

 

; la st ructure de la démarche est 
restée identique puisque celle-ci a été conçue pour s adapter à chaque élect ion.

  

Bon travail

 

!  

Les formateurs et les documentalistes du Collectif Alpha ASBL
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CONTENU 

 
Elections

 
: significations et pratiques

  

Les partis politiques et le système électoral

 

Averbode, 2004, 24 p.

 

Comment est organisé le système électoral, à chaque niveau de pouvoir, dans not re pays aux mult iples 
assemblées?  Quelles conditions doivent-être remplies pour une élection vraiment démocratique?  Quelle sont 
les st ructures, l 'histoire, la situat ion actuelle de nos part is en Belgique francophone?  Quelle est la 
responsabilité du citoyen?  Ce dossier passe en revue de manière méthodique, précise et claire tous les 
aspects du processus électoral.

   

En annexe de ce document d accompagnement

  

Le vote des femmes 

 

in 8 septembre - 8 mars : quel lien ? : L'alpha, une affaire de femmes ? [Dossier]

 

Le Journal de l'alpha, 01/02/2002, pp. 30 - 34 

La démarche présentée par cet art icle a été proposée

 

par le Dublin Literacy Scheme dans «

 

Reflets 
d Europe

 

» (cfr. Référence au chapit re «

 

Pour aller plus loin

 

»).  L obj ect if de la démarche est de découvrir 
les raisons qui ont amené le droit de vote des femmes et de se demander dans quelle mesure cela a signifié 
l égalité pour les femmes.

  

Je fais entendre ma voix [brochure] 
Téléchargée sur

 

: irisnet.be, Elections communales 2006 [en ligne],

 

http://www.bruxelleselections2006.irisnet.be/download/je_fais_entendre_ma_voix_-_fr.pdf  
(25/04/2009) 

La brochure « Je fais entendre ma voix » est le fruit d'un t ravail que la Région bruxelloise a confié au 
Comité bruxellois d'Act ion Interculturelle (CBAI) et à l'asbl Regionaal Intergrat iecent rum Foyer Brussel. La 
Région a voulu ainsi créer un out il pédagogique tout public (j eunes, électeurs ét rangers, personnes âgées, 
handicapés, etc.). Cet te brochure a pour ambit ion de guider tous les citoyens dans l'exercice de leur droit de 
vote. Elle cont ient une série de renseignements de base mais const itue également une invitat ion à aller plus 
loin dans la recherche d'informat ions permet tant à chacun de mieux comprendre les implicat ions de son rôle 
d'électeur. Cette brochure servira de matériel pédagogique pour de nombreuses associations de terrain. 

  

Comment voter avec une machine

 

? [photocopie]

  

Comment le vote électronique fonctionne-t-il

 

?  
In Le ligueur, 7 avril 1999.

  

30 JANVIER 2006. - Circulaire relative à l'inscription des citoyens étrangers qui résident en 
Belgique et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne comme 
électeurs en prévision du renouvellement ordinaire des conseils communaux

  

Farde avec divers matériels

 

électoraux

 

(tracts, aff iches, programmes, ) à réactualiser au f il du 
temps.

  

http://www.bruxelleselections2006.irisnet.be/download/je_fais_entendre_ma_voix_-_fr.pdf
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Système et partis politiques en Belgique

  
La Belgique politique

 
KEIMEUL Patricia

 

CEDIL, 2004, 18 p.

 

Histoire et pouvoirs législatifs de la  Belgique. Le dossier comprend cartes, graphiques et tableaux.

   

Lachambre.be. Le puzzle belge

 

VAN DEN BOSCHE Dominique 

 

Magazine de la Chambre des représentants de Belgique, mai 2008, 32 p.

 

Ce numéro 8 «

 

couvre la période du 10 j uin 2007 

 

date des dernières élect ions fédérales 

 

au 10 avril 
2008. [ ] Le 10 j uin 2007, le vote des électeurs a bouleversé le paysage polit ique. Le glissement 
spectaculaire consécut if à ce bouleversement se ref lète dans la composit ion de la chambre. En page 3, vous 
verrez quelle est , en comparaison avec la législature précédente, l actuelle répart it ion des 150 sièges que 
compte l hémicycle. Et en page 7, la rédact ion a saisi l occasion que lui offrait ce renouvellement de la 
Chambre pour rappeler une fois encore clairement le rôle j oué par cet te dernière

 

» [ext rait de l avant -
propos].

   

Lachambre.be. Commission d enquête. Fraude fiscale. 
VAN DEN BOSCHE 
Magazine de la Chambre des représentants de Belgique, octobre 2008, 29 p.

 

«

 

Chaque année à la même époque, le gouvernement fédéral dépose à la chambre un proj et de budget 
pour l année civile à venir, un exercice à l occasion duquel il s efforce de maintenir l équilibre ent re les 
recet tes et les dépenses. Vous lirez  dans le présent numéro que la Chambre a const itué une commission 
d enquête sur la fraude f iscale

 

» [ext rait de l avant -propos].   

Les partis et la démocratie

 

DE COOREBYTER Vincent

 

CRISP, 2005, 130 p.

 

La naissance des part is est souvent imputée au suffrage universel, comme s ils const ituaient d abord des 
machines de guerre électorale.

 

En réalité, l origine et l ident ité des part is relèvent d un phénomène plus profond, celui des clivages, dont ce 
dossier donne une interprétat ion sociologique qui explique leur rôle dans l histoire des part is en Belgique 
depuis 1830, et dans les succès récents des part is écologistes et des part is d ext rême droite en Europe de 
l Ouest .

   

Wally. A la découverte de la Wallonie

 

BOUVY Catherine, JANSSENS Viviane, WALEM Pascal

 

Service public de Wallonie  Département de la Communication, décembre 2008, 123 p.

 

Cette brochure s art icule en t rois part ies. Dans le premier volet , l enfant découvrira l aspect 
institutionnel

 

: histoire et géographie, communautés et régions, répart it ion des compétences, Europe et 
quelques notions de base comme la démocratie et la participation citoyenne.

 

La deuxième part ie permet , pour chaque mois de l année scolaire, d aborder une des compétences 
régionales. Celles-ci sont détaillées par des exemples concrets et quotidiens.

 

Enfin, la brochure se termine par quelques pages de j eux permet tant aux enseignants de vérif ier l acquisit ion 
des notions qui y sont développées.
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En annexe de ce document d accompagnement

   

Un petit lexique

 

: quelques définitions de base en science politique.

  

Quelques étiquettes types de partis politiques (exemples à réactualiser).

  

Un exemple de tableau «

 

gauche-droite

 

» où situer les différents partis politiques.

    

Approches historiques

  

De 1830 à nos jours, une histoire ... belge

 

THIBAUT Anouck

 

De Boeck, 2005, 56 p.

 

Ce cahier du pet it Ligueur voyage dans l'histoire de la Belgique au rythme de dix grands thèmes: des

 

langues aux avancées sociales en passant par les part is polit iques, la populat ion, l 'économie, la monarchie, 
les arts et les loisirs... Il explique, à t ravers chacune de ces thémat iques, la manière dont not re pays a 
évolué depuis son indépendance.  Un out il pour comprendre la Belgique d'auj ourd'hui en s'appuyant sur les 
grands évènements de son passé...

   

En avant pour le suffrage universel

 

NANDRIN Jean-Pierre

 

Les Cahiers de la Fonderie, 12/2004, 68 p.

 

Ce numéro des Cahiers de la Fonderie est consacré à l'examen de quelques cheminements vers le suffrage 
universel.  On y t rouvera non pas une vue exhaust ive de la quest ion de la représentat ion et de la manière 
dont on la const ituée, mais quelques regards d'historiens, de sociologues et de j uristes à t ravers lesquels 
surgit à chaque fois le quest ionnement des enj eux polit iques et sociaux du suffrage dans les démocrat ies .. . 
et ailleurs.
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POUR TRAVAILLER LE DROIT DE VOTE EN ALPHA 

 

Objectifs

   

Sensibiliser les apprenants, à t ravers un t ravail d analyse historique, à l importance d une 
participation politique large;

  

leur rendre le vote réellement accessible

 

: aussi bien techniquement , en sachant ut iliser le système 
de vote élect ronique, que sur le fond, en connaissant les enj eux et l évolut ion du suffrage universel 
ainsi que les grandes tendances des différents partis politiques.

   

Matériel

  

Pour at teindre ces obj ect ifs, les formateurs doivent se munir d une boîte à out ils.

 

Ces outils vont être utilisés ou construits au cours des différentes étapes qui constituent le module.

 

Ils peuvent être répartis ainsi

 

:  

 

Analyse de documents authent iques, product ions de t ravaux collect ifs, textes et aff iches, par les 
part icipants (collecte de toute l informat ion polit ique et didact ique produite en période électorale, 
par exemple).

  

Visites de lieux publics tels que Maison communale, Parlements (Sénat , Parlement fédéral et / ou 
régional), Palais de j ust ice ainsi que de lieux symboles de l histoire sociale (Bois-du-Luc, Blégny 
Trembleur).

  

Rencont res ent re les part icipants et des responsables polit iques (échevins, députés, ), des 
représentants du monde syndical, d associat ions

 

de défense des droits de l Homme, et ce en fonct ion 
de la demande des participants et des thèmes particuliers qui seront abordés.

   

Les différentes étapes de la démarche

   

Travail sur les représentations

  

Mise en contexte historique

  

Les partis politiques

  

Les aspects techniques du vote

  

Synthèse
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1ÈRE ETAPE : LES REPRÉSENTATIONS SUR LE DROIT DE VOTE  

La démarche pédagogique débute par un t ravail sur les représentat ions

 
des apprenants à propos du droit de 

vote. 

 

Une grande aff iche portant l inscript ion «

 

Pour moi, voter c est

  

» est présentée aux participants. 

 

Chacun apporte sa réponse à l aide d une image choisie parmi d aut res découpées au préalable dans des 
revues.

 

Nous passons ensuite à une phase d expression orale, où chacun explicite son choix. A part ir de ces éléments, 
un texte commun est rédigé. 

  

Soulignons qu un temps important doit êt re consacré aux débats. La diversité des expériences donnera 
probablement lieu à des échanges d une grande richesse qui permet t ront ainsi au groupe d aller relat ivement 
loin dans la découverte de la chose politique.

   

2ÈME ETAPE : MISE EN CONTEXTE HISTORIQUE  

Objectif

 

:

 

Elargir

 

le point de vue, en donnant une perspect ive historique. Cela permet d init ier la démarche 
en soulignant le lien entre le progrès social et la conquête du suffrage universel.

  

L exploitation

 

du film «

 

Daens

 

»1, f ilm belge de S. Coninx, aide à assimiler les données d histoire sociale et 
politique de notre pays.  

Ce f ilm relate la condit ion ouvrière dans une ville indust rielle f lamande vers 1880. Le prêt re Daens, que l on 
peut qualif ier de prêt re ouvrier, en est le personnage cent ral. Ce f ilm met en scène les lut tes ouvrières, 
l émergence du P.O.B. et de l aile gauche du part i catholique, l avènement du suffrage universel, la créat ion 
des syndicats ouvriers ainsi que les condit ions de vie de la classe ouvrière de l époque. Il fait émerger de t rès 
nombreuses quest ions autour de la Sécurité Sociale, des condit ions de t ravail, de l analphabét isme, du droit 
de grève et d associat ion, de la liberté de la presse et aussi du problème linguist ique. Au sort ir de ce f ilm, 
chacun avait pris la pleine mesure de l importance de la représentat ion parlementaire de toutes les classes 
sociales et de l enj eu de la revendicat ion pour le suffrage universel.

  

Un film au t it re éloquent

 

: «

 

Misère au Borinage

 

» de Joris Ivens et Henri Storck complète l exploitat ion du 
film Daens.

 

En fait , il ne s agit pas d une f ict ion mais d un reportage, tourné clandest inement durant l ent re-deux 
guerres (après le krach de 1929), qui dénonce l ext rême misère de la classe ouvrière.

  

Ces films doivent êt re visionnés sur plusieurs séances, avec de fréquents arrêts sur image. Cela nous permet 
de bien comprendre les dialogues, d analyser les enjeux et de laisser du temps aux débats au sein du groupe. 
Nous prenons note des remarques. Ces notes serviront ultérieurement comme base pour poursuivre le travail.

  

                                                

 

1  Un dossier pédagogique sur le f ilm Daens publié par l asbl «

 

Les Grignoux

 

» est consultable au centre de documentation 
du Collectif Alpha asbl  ou téléchargeable sur le catalogue en ligne (http://www.cdoc-
alpha.be/ListRecord.htm?selectobjet=3&what=daens) cfr bibliographie en fin de document.

 

http://www.cdoc-
alpha.be/ListRecord.htm?selectobjet=3&what=daens
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L exploitat ion de ces f ilms est t rès bien complétée par des visites sur des sites représentatifs de l histoire 
sociale de la Belgique comme Blegny Trembleur ou Bois-du-Luc (ancienne cité minière).

 
A Bois-du-Luc, par exemple, la visite du musée de la Mine permet d approfondir la connaissance des 
conditions de vie et de t ravail des mineurs, et en part iculier de l évolut ion de la protect ion sociale du XIXème 
siècle au début du XXème siècle.

  

Plus tard, la proj ect ion du documentaire «

 

Les enfants du Borinage

 

» de Patric Jean, t ravail récent en 
hommage à Henri Storck, fait net tement le lien avec l actualité. 

 

Le réalisateur est retourné sur les lieux du tournage du f ilm de Storck pour y dresser un bilan. Il mont re 
qu une misère dramat ique règne touj ours dans certaines régions du pays.

  

A partir de ces films et de ces sorties, nous pouvons mener tout une réflexion sur la protection sociale.

   

Exploitation

  

A part ir du documentaire «

 

Misère au Borinage

 

», nous ut iliserons un photolangage. 

 

Dans un tas, chacun 
choisi une photo qui exprime quelque chose qui l a frappé dans le f ilm.  Ensuite, il présente sa photo au 
groupe et explique son choix.  Avec l aide des animateurs, pour la rédact ion, il écrit un pet it texte 
commentant sa photo.  Textes et photos sont ensuite collés sur un grand panneau.  Commentaires du groupe 
sur l aff iche réalisée.

  

Grâce au photolangage, les apprenants vont réaliser deux affiches

 

: l une sur les condit ions de vie des 
t ravailleurs du XIXème siècle, et l aut re sur les condit ions de vie actuelle. A part ir de là, ils vont chercher 
tout ce qui a permis l améliorat ion de la vie des t ravailleurs, c est -à-dire les acquis sociaux (allocat ions 
familiales, mutuelles, pensions, congés payés, etc.).

 

Ils vont également essayer

 

d analyser les régressions sociales de ces dernières années.

  

Une réflexion commune est alors possible autour des questions posées

 

: quel est le pouvoir des médias, qu en 
est-il de l obj ect ivité

 

? Info ou intox

 

? Comment s informer pour êt re au plus près de la vérité

 

? Qui 
interpeller et comment se faire entendre

 

? Qui peut met t re sur pied une associat ion (d usagers, d habitants, 
de parents d élèves)

 

? Qui peut faire circuler une pét it ion

 

? Les parlements sont -ils accessibles aux citoyens

 

? 
Quelles sont les origines et quels sont les champs d act ion des syndicats

 

?

   

3ÈME ETAPE : LES PARTIS POLITIQUES  

Objectifs

 

: 
Reconnaît re les part is, les situer sur l échiquier polit ique et philosophique, discuter leurs programmes.

 

S init ier aux inst itut ions polit iques de not re pays.

  

Le groupe prépare des «

 

interpellations

 

» en vue de nos futures rencontres avec des hommes ou des 
femmes politiques (cfr. Supra

 

: fiche pédagogique

 

: «

 

A la découverte des différents partis politiques

 

»). 
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Au préalable, il est nécessaire de conduire tout un t ravail pour ident if ier, par rapport à leur appartenance 
politique et à leur part i, des personnalités présentées dans les médias. A l aide des programmes et des t racts 
des dif férents part is en présence, un tableau synthétique des partis politiques

 
(cfr. Annexe) avec leurs 

spécificités et leurs projets de société est réalisé.

  

C est l occasion de réaliser avec le groupe une analyse approfondie de l extrême droite en Belgique.  

A ce stade du module, les formateurs organisent des visites dans divers parlements (fédéral, régional). 

 

A chaque fois, la visite est accompagnée d une rencont re-discussion avec un ou une élue. La visite de 
l hémicycle amène tout un chacun à comprendre enf in ce que signif ient la gauche, la droite et le cent re 
puisque ces notions correspondent aux places des parlementaires des différents partis dans l hémicycle.

   

4ÈME ETAPE : LES MODALITÉS DU VOTE (ASPECTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES)  

Cet te étape permet d aborder le système électoral belge et de préciser quelques points importants 
concernant le droit de vote (cela peut êt re amorcé dans l int roduct ion de la démarche)

 

: Qui peut voter et 
pour qui

 

? Qui peut êt re éligible

 

? Faut-il accomplir des démarches administ rat ives

 

? Quelles sont les règles 
qui régissent les élections

 

? Etc.

 

Autant de quest ions importantes et d aut res que nous devons aborder car elles permet tent d exercer 
concrètement son droit de vote.

  

De nombreux documents contenus dans la mallette permettent de répondre à ces questions.

 

Il existe aussi de nombreux sites dédiés aux élect ions et , généralement , bien documentés comme la page 
«Belgique et élections

 

» du portail «

 

Espace-Citoyen.net

 

» [en ligne]. 

 

Disponible sur

 

http://www.espace-citoyen.be/site/index.php?EsId=1&Module=mod-produit&Indice=1-8-56

 

(24/04/2009). 
Nous pouvons également faire appel à des personnes ressources (chercheurs du CRISP, d Inst ituts 
universitaires, de cent res et associat ions spécialisés ) pour apporter une informat ion précise sur des aspects 
spécifiques.

 

Enfin, pour les élect ions communales, il est ut ile de souligner les condit ions part iculières à remplir par les 
citoyens ét rangers résidants en Belgique et qui ne sont pas ressort issants d un Etat membre de l Union 
européenne (cfr. Annexes

 

: 30 janvier 2006  Circulaire relat ive à l inscript ion des citoyens ét rangers ).

  

A la maison communale, il est possible de procéder à des simulat ions de vote élect ronique et de discuter 
avec le bourgmestre. 

  

Suite à ces visites et ces rencont res, le groupe travaille sur des bulletins de vote papier

 

pour que tout le 
monde comprenne bien la différence ent re voter en tête de liste pour un part i ou effectuer un vote 
préférent iel pour un ou plusieurs candidats d une même liste.

 

Les animateurs de l atelier met tent à profit cet atelier pour expliquer des not ions comme l abstent ion et le 
vote blanc, étudier le vocabulaire spécif ique au vote élect ronique (annuler, conf irmer, choisir son rôle 
linguistique, etc.).  

http://www.espace-citoyen.be/site/index.php?EsId=1&Module=mod-produit&Indice=1-8-56
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Parvenir à lire les noms des candidats sur les listes ainsi que les dénominations des partis

 
est évidemment 

un objectif prioritaire.

   

5ÈME ETAPE : SYNTHÈSE

 

: LA LIGNE DU TEMPS   

Afin que les divers éléments analysés puissent servir à reconst ruire une vision globale de la problémat ique du 
droit de vote, nous ut iliserons tout au long de l animat ion une ligne du temps (cfr f iche pédagogique 
«

 

Animat ion autour d une ligne du temps).

 

Elle permet t ra de bien visualiser le temps qui passe, celui qu il a fallu pour passer du vote censitaire ou 
plural au suffrage universel.

  

Cette ligne du temps autorisera dif férentes lectures (par exemple, celle des liens ent re la représentat ion 
parlementaire des classes laborieuses et les avancées de la protect ion sociale). Elle est const ruite en 
plusieurs étapes

 

: tout d abord, les grandes dates de l histoire

 

de la Belgique (indépendance, guerres, etc.). 
Ensuite, celles du droit de vote. Puis, celles des acquis sociaux.  Il est intéressant d y aj outer quelques dates 
d événements importants de la vie des apprenants af in de faciliter l appropriat ion de la ligne du temps.
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Quelques considérations pratiques et pédagogiques

  

La nécessité d avancer sur plusieurs axes (alpha/ contenu/ act ion) en même temps rend ce processus 
intéressant mais complexe.  D emblée, cela implique d envisager le t ravail sur une longue période.  
Evidemment , nous pouvons progresser par segment .  Même si des f iches pédagogiques assez détaillées 
sont fournies, nous devons toujours solliciter not re créat ivité pour adapter la démarche au groupe avec 
lequel nous travaillons.

  

Durant tout le processus, le t ravail sur le français oral et écrit demeure une priorité: il s agit d arriver à 
l expression la plus claire possible de son opinion personnelle et de réussir à argumenter autour de celle-
ci.  Il ne faut pas perdre de vue que le vocabulaire adéquat fait souvent défaut aux apprenants.

  

Cette démarche est également l occasion d explorer de mult iples domaines du savoir

 

: de l écriture et de 
la lecture bien sûr, à la géographie (situer sur une carte les différents lieux des f ilms visionnés et des 
sorties effectuées

 

; repérer les pays frontaliers, l Europe en général, les ressources du sous-sol d une 
région, etc.), à l histoire, sociale surtout , et même aux sciences (à t ravers l histoire d un charbonnage, il 
est loisible de parler des maladies professionnelles, de principes de physique, de poulies, de t reuils), 
bref, des savoirs transversaux.

  

Il ne s agit à aucun moment de ce module de dispenser des cours théoriques

 

: les apprenants doivent être 
en situat ion de recherche avec l aide de tous les out ils dont disposent les formateurs, et aussi ceux qui 
seront créés au fur et à mesure de l avancée du t ravail.  Pour nous aider, nous pouvons nous référer au 
contenu de la mallette, au chapitre «

 

Pour aller plus loin

 

» ou encore procéder à la collecte du matériel 
de propagande ou didact ique qui ne manque pas d êt re produit pendant les campagnes électorales.

  

Ce long processus about ira à l appropriat ion de concepts réputés diff iciles

 

: le fédéralisme, la séparat ion 
des pouvoirs, les not ions de régions et communautés et leurs compétences respect ives, la monarchie 
const itut ionnelle et la monarchie absolue, les problèmes linguist iques , bref, tout ce qui const itue le 
paysage politique belge.
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FICHES PEDAGOGIQUES 

 

A la découverte des différents partis politiques

  

Objectifs

 

:   

 

Identifier formellement les différents partis en présence (acronymes, logos et noms complets).

  

Faire émerger les représentat ions sur les différents part is pour ensuite en faire connaît re les lignes 
politiques majeures.

  

Peut déboucher sur des animations visant à

 

: 
o Comprendre la not ion de «

 

gauche

 

» «

 

droite

 

» «

 

centre

 

» et les «

 

extrêmes

 

» par rapport à 
l hémicycle (d où vient cet te appellat ion

 

?) 
o Les situer idéologiquement.   

Matériel

 

:  

 

Le formateur rassemble le plus de sigles possibles des différents partis politiques en lice.

 

Il les photocopie (en couleur) sur du carton dur et les découpe individuellement.

  

Il t raduit les acronymes en dénominat ion intégrale du part i (ex.

 

: P.S. = Part i socialiste) écrit sur des 
bandelettes (quelques bandelettes par parti politique). 

  

Il écrit aussi sur bandelet tes quelques proposit ions t rès représentat ives du programme de chaque 
parti.

  

Il prévoit un kit de chaque par sous-groupe.

   

Déroulement

  

PHASE 1 :  

Chaque sous-groupe reçoit le kit d acronymes. 

  

Consignes

 

:  
A quels partis politiques correspondent ces sigles

 

? 
Les connaissez-vous et quelles sont leurs particularités, lignes politiques, propositions concrètes

 

? (discussions 
possibles d abord en sous-groupe puis débat en commun).

  

Mise en commun

 

: 
Comparaison du travail de chaque sous-groupe.
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PHASE 2 :   

Chaque sous-groupe reçoit maintenant la traduction en toutes lettres de ces acronymes sur les bandelettes. 

 

Si le groupe est très débutant, le formateur lira les bandelettes avec les participants.

  

Consignes

 

:  
Faire les paires.

  

Mise en commun

 

: 
Comparaison du travail des différents sous-groupes.

  

Réflexion et débats en grand groupe pour faire ressort ir les idées et les représentat ions des part icipants 
concernant les programmes de chaque parti.

   

PHASE 3 :  

Distribution des bandelettes avec propositions des différents programmes politiques. 
Ici, à nouveau, en fonct ion du niveau de lecture de vot re groupe, soit le sous-groupe lit seul, soit avec l aide 
du formateur.

  

Consignes

 

:  
Attribuer les propositions polit iques au groupe auquel vous pensez qu elles correspondent .

  

Mise en commun

 

: 
Débats.
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Une ligne du temps pour aborder le suffrage universel

  
Objectifs et étapes

  

Le but de cet te animat ion est d appréhender la chronologie des événements et la not ion de temps linéaire. 
En sensibilisant au sens de l histoire, il s agit de faire prendre conscience de la mémoire et de l évolut ion 
collect ive de l humanité ainsi que de pouvoir se posit ionner et situer les enj eux actuels dans not re société.

  

Etape 1

 

: consiste à créer matériellement une ligne du temps.  Les apprenants se situent sur la ligne du 
temps.

 

Etape 2

 

: aborder la progression vers le suffrage universel (feuilles et bandelettes roses).

 

Etape 3

 

: concerne l avènement des part is polit iques (feuilles et bandelettes bleues).

 

Etape 4

 

: fait prendre conscience de la conquête progressive des droits sociaux (feuilles et bandelet tes 
vertes).

   

Construction de la ligne du temps

  

MATERIEL :  

Tendre un fil (solide) à travers le local.

 

Disposer de feuille de papier, pinces à linge, colle et papier collant.

 

Convention

 

: 1 feuille = 10 ans.

 

NB : Cet te convent ion peut déj à êt re l enj eu d une animat ion avec les part icipants

 

:  «

 

réfléchissez sur le 
nombre de feuilles nécessaires pour réaliser cette ligne du temps qui va de 1830 à l an 200x

 

».

  

CONSIGNES :  

Démarrer à 1830 (Pourquoi

 

?). Accrocher les 18 feuilles A4 avec les pinces à linge sur la corde après avoir 
daté chaque feuille. 

 

Chacun se situe sur cet te ligne et y place des événements personnels importants (naissance, mariage, 
anniversaire, décès, événements politiques connus, etc.) avec la date précise écrite sur la feuille ad hoc.

 

Demander aux part icipants de donner quelques dates importantes de l histoire de la Belgique et / ou de 
l Europe (1830, 1914/ 1918, 1940/ 1945

 

: dates minimum).

  

Former des sous-groupes de travail

 

:  

Le travail avec les feuilles de couleurs peut alors commencer.

  

Chaque sous-groupe reçoit un jeu de dates sur bandelettes

 

roses à classer par ordre chronologique. 

 

Ces dates sont

 

(mais ça peut varier en fonct ion de vos animat ions)

 

: 1830, 1894, 1900, 1914/ 18, 1919, 
1940/45, 1948, 1983, 2000, 2006, 2008, 2009. 
Après comparaison des résultats en grand groupe, les part icipants collent ces dates sur l échelle.
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Travail sur le suffrage universel (feuilles et bandelettes roses)

  
Distribuer aux sous-groupes 1 série complète de bandelet tes roses. Ils les lisent avec l aide du formateur si 
nécessaire.

 

Les participants doivent leur attribuer une des dates vues plus haut. 

  

Mise en commun

 

: 
Chaque sous-groupe donne le résultat de ses réflexions. 

  

L animateur dist ribue aux sous-groupes

 

les feuilles roses explicat ives résumant les grandes avancées vers le 
suffrage universel. A part ir de ces documents, les sous-groupes voient leurs hypothèses confirmées ou 
corrigées.

  

En commun

 

: 
Accoler les bandelet tes au bon endroit sur l échelle.   

Feuilles et bandelettes bleues et vertes

 

:  

Mêmes types de démarches que pour l étape 2, en sachant que les dates varient en fonct ion du thème. 
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Feuilles roses (progression vers le suffrage universel)

  

Dates

 

: 
1830, 1894,1914/18, 1919, 1940/45, 1948, 1983, 2000, 2006. 
(1 bandelette par date)

  

Evénements à situer par rapport aux dates (1 bandelette par item)

   

seuls les hommes belges et riches de plus de 25 ans votent (vote censitaire)

  

tous les hommes belges dès 25 ans votent mais les riches ont plus de voix que les pauvres (vote 
plural)

  

1ère guerre mondiale en Europe (les tranchées)

  

tous les hommes belges de 21 ans peuvent voter. Ils sont égaux pour le vote

 

: chaque homme a 
une seule voix, riche comme pauvre.

 

Les femmes belges âgées de 21 ans obtiennent le droit de vote pour les communales.

  

2ème guerre mondiale en Europe (Hitler)

  

les femmes belges âgées de 21 ans votent à tous les niveaux 

  

tous les Belges, hommes et femmes, votent dès 18 ans

  

les Européens peuvent voter aux communales

  

les non

 

Européens qui résident sans interrupt ion depuis 5 ans en Belgique, peuvent voter aux 
communales
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Feuilles bleues (avènements des partis politiques)

  

Dates

 

: 
1830, 1846, 1884, 1885, 1894, 1900, 1919 à 1921, 1929 à 1936, 1945, 1979 à aujourd hui.

  

Evénements à situer par rapport aux dates (1 bandelette par item):

   

La Belgique est gouvernée exclusivement par les libéraux et les catholiques. Il ne s agit pas 
encore de partis politiques mais plutôt de regroupements philosophiques.

  

Naissance du Part i Libéral (actuel MR) qui gouvernera avec les catholiques pendant de 
nombreuses années.

  

Naissance du parti catholique 

  

Naissance du Parti Ouvrier Belge (ancêtre du P.S).

  

Les socialistes entrent au gouvernement comme parlementaires

  

Apparition du Christenvolkspartij (parti de Daens qui rassemble les catholiques socialistes).

  

Naissance du Parti communiste

  

Apparit ion du VNV

 

: mouvement f lamand d ext rême-droite (ancêt re du Vlaams Blok).  Le VNV 
remporte beaucoup de voix aux élections

  

Le POB devient le P.S.

  

Le Parti Catholique devient le PSC (actuel CDH)

  

Naissance du Parti des Travailleurs de Belgique (PTB)

  

Naissance d ECOLO

  

Naissance du Vlaams Blok (actuel Vlaams Belang)
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Feuilles vertes (avancées sociales)

  

Dates

 

:  
1830, 1848, 1886, 1889, 1903 

 

1905, 1914, 1919, 1921, 1924 

 

1925, 1930 à 1936, 1944 

 

1945, 1978, 
1983, 2008, 2009.  

Evènements à situer par rapport aux dates (1 bandelette par item)

   

Les ouvriers sont dans une grande misère, pourtant la Belgique est l un des pays les plus riches du 
monde indust rialisé.  La richesse du pays n est pas redist ribuée avec j ust ice ent re tous car ni les 
libéraux ni les catholiques ne veulent que l état intervienne dans la vie économique et sociale ou 
fasse des lois pour protéger les travailleurs (en contrôlant les conditions de travail par exemple).

  

Il y a une importante crise économique, la famine règne (les gens ont faim) et il y a des émeutes 
et des grèves dans plusieurs pays d Europe.  En Belgique, inquiet , le gouvernement fait des 
enquêtes pour connaître surtout les conditions de travail des enfants.

  

A cause de la baisse des salaires et du taux importants de chômage, de terribles émeutes 
ouvrières éclatent.  L armée intervient et il y a de nombreux morts et blessés.  Mais le 
gouvernement , sous la pression de l opinion publique, demandera à nouveau à des commissions 
d enquêter sur les condit ions de t ravail des ouvriers.

  

Une première série de lois apporteront une améliorat ion à la vie des ouvriers surtout pour les 
femmes et les enfants.  Ainsi, un début de polit ique sociale se met lentement en marche avec la 
subsidiation des mutuelles.

  

La première loi sur la réparat ion des accidents de t ravail est votée (avant les t ravailleurs étaient 
«

 

responsables

 

» des accidents qui

 

pouvaient leur arriver sur le lieu de t ravail et le pat ron ne 
devaient pas les dédommager).  Le dimanche est déclaré jour de repos obligatoire.

  

La loi sur l obligat ion scolaire j usqu à 14 ans est votée.  Elle ne sera appliquée qu un an après à 
cause de la guerre. C est aussi cet te année-là que le travail est interdit pour les enfants de moins 
de 14 ans.

  

Dans l immédiat après-guerre la vie est dif f icile et une vague révolut ionnaire déferle sur le 
monde (Empire de Russie, Allemagne, ).  Le POB lance 3 grandes revendications

 

: la j ournée des 
8 heures, le salaire minimum et la reconnaissance des syndicats.

  

La loi sur la liberté d associat ion est votée (ce qui veut dire que les t ravailleurs peuvent enf in se 
regrouper en syndicat sans êt re poursuivis

 

en j ust ice) et l art icle 310 qui imposait de lourdes 
rest rict ions au droit de grève est supprimé. La loi des 8 heures de t ravail par j our est votée (les 
3X8h = 8 heures de t ravail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos).  Les t ravailleurs ne devront 
plus prester que 48 heures semaine.

  

L assurance pension est rendue obligatoire pour tous les t ravailleurs qui pourront arrêter de 
travailler à 65 ans (ouvrières et employés).

  

Les allocat ions familiales sont accordées à tous les t ravailleurs.  6 ans plus tard, il y a des grèves 
dans tout le pays.  Pour la première fois, des ouvriers occupent leurs usines.  Il réclament des 
augmentat ions de salaire, la semaine des 40 heures, des mesures garant issant le droit 
d associat ion (donc le droit de faire part ie d un syndicat ) et des congés payés.  C est également 
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cet te année-là qu une loi accordera les 40 heures semaine dans les indust ries insalubres 
(dangereuses pour la santé) et une aut re loi accordera une semaine de congés

 
payés à tous les 

travailleurs.

  

Une loi instaure la sécurité sociale (dans son ensemble) obligatoire pour tous les t ravailleurs.  
L année suivante, tous les t ravailleurs auront droit aux allocat ions de chômage et le fond 
nat ional d assurance maladie-invalidité est créé. 

 

C est enf in la semaine des 40 heures pour tous.

  

L école est obligatoire j usqu à 18 ans.

  

Crash boursier et crise économique mondiale

  

1 190 977 chômeurs complets indemnisés (non comptabilisés les prépensionnés, les bénéficiaires 
des CPAS, et les exclus). Proposition de chômage technique pour les employés.
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POUR ALLER PLUS LOIN 

   

Bibliographie

  

Documents disponibles au centre de documentation du Collectif Alpha

  

J'affiche et j'envoie : Exposition sur l'Extrême droite : Affiches + Dossier

 

KEYEUX I. 
Foyer culturel de Chiny et de Florenville, 2000,

 

A la base du proj et , il est quest ion de réagir à la montée de l'ext rême-droite en ouvrant un débat à part ir 
d'une exposition constituée de 8 affiches, 12 cartes postales et 1 dossier pédagogique.

   

La Belgique depuis la seconde guerre mondiale

 

MABILLE Xavier

 

CRISP, 2003, 310 p.

 

La Belgique s'est profondément t ransformée depuis la f in de la Seconde guerre mondiale, dans un j eu 
complexe d'évolut ions lentes, d'événements voire de crises, et malgré de fortes résistances. Le premier 
obj ect if de ce livre est de placer ces mouvements dans un cadre clair : quat re périodes de quinze ans 
environ, pour lesquelles sont chaque fois examinés l'évolut ion polit ique et inst itut ionnelle, l 'évolut ion 
économique et sociale, les mutat ions dans la culture et la vie quot idienne, enf in le cadre européen et 
internat ional dans lequel s'inscrit la Belgique. De brefs compléments, en ouverture et au terme de chaque 
période, rendent compte des transformations les plus importantes.  

   

La Belgique pour débutants : Le labyrinthe belge : Guide pratique

 

La Charte, 2000, 294 p.

 

Cet ouvrage vise à expliquer la structure de l'Etat belge d'une manière simple et claire. La première partie 
t raite de certains principes présidant à la st ructure de l'Etat belge. La deuxième part ie porte sur l'autorité 
fédérale, la t roisième part ie t raite des Communautés et des Régions et la quat rième part ie des provinces et 
des communes. La cinquième part ie est consacrée à l'ordre j uridique internat ional (l 'Union européenne, les 
Nations Unies et le Conseil de l'Europe).  La dernière partie sera consacrée à certains droits fondamentaux de 
l'homme.

   

LaChambre.be. Budget

 

VAN DEN BOSCHE Dominique, FRANCOIS Denis, COPPENS Anne

 

Magazine de la Chambre des représentants de Belgique, 02/2004, 24 p.

 

Ce numéro 3 couvre la période de début octobre à fin 2003.  Il propose un aperçu du fonctionnement de la 
Chambre au cours de cette période.
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LaChambre.be. Sécurité routière.

 
VAN DEN BOSCHE Dominique, FRANCOIS Denis, COPPENS Anne

 
Magazine de la Chambre des représentants de Belgique, 09/2004, 28 p.

 

Ce quatrième numéro brosse un tableau du fonctionnement de la chambre de février à juillet 2004.

   

Daens. Un film de Stjn Coninx [dossier]

 

GERIN Paul, VERVIER Anne, LEVECQ Christine

 

Les Grignoux, 1993, 55 p.

 

Le dossier détaille le contexte des événements reconst itués dans le f ilm : situat ion économique, sociale, 
politique, religieuse et linguistique. 

 

Cette approche est complétée par une biographie d'Adolf Daens et par une appréciat ion crit ique du f ilm. Le 
dossier propose également une réf lexion sur le

 

film historique en tant que genre et sur la vision du passé 
qu'offrent en général les cinéastes. 

 

Enfin, l uvre de l'auteur f lamand Louis Paul Boon, dont est t iré le f ilm, est largement présentée. (Dest inée 
plus part iculièrement aux professeurs de langues germaniques, une part ie de ce chapit re est rédigée en 
néerlandais.)

   

Démocratie ou barbarie... 50 ans après : Un défi pour l'école d'aujourd'hui

 

Actualquarto, 1994, 37 p. 
Réflexion sur les enjeux de la démocratie et pistes pédagogiques.

   

Démocratie ou barbarie... 50 après 

 

Volume 1

 

: La dérive nationaliste d une fin de siècle

 

Volume 2 : Une culture de la démocratie

 

Actualquarto, 1994, 127 p.

 

Recueil de textes sur le nat ionalisme, la xénophobie, la société pluriethnique, l Etat providence et la 
société duale, le nouvel ordre mondial, le développement , les droits de l homme etc..

   

Droit de vote pour tous

 

MOTTARD Myriam

 

CNAPD, 2004 

Ce coffret contient une vidéo et un dossier pédagogique.

   

Elections communales [dossier]

 

Le Journal de l'alpha, 01/09/2000, 38 p.

 

Ce Journal de l'Alpha s intéresse aux élect ions communales de l'année 2000.  Ces élect ions étaient 
d'autant plus importantes qu'elles concernaient également les ressort issants européens qui allaient pouvoir y 
participer pour la première fois.

 

A ce t it re, ce numéro reste pert inent car, aux élect ions communales 2006, c'est un pas de plus vers 
l'élargissement démocrat ique qui est effectué avec le vote des ressort issants des Etats non membres de 
l'Union. 

 

"La préparat ion aux élect ions communales dépasse largement l'échéance (d'une date électorale part iculière) 
.. . et s'inscrit au c ur de l'éducat ion permanente.  C'est de format ion à la citoyenneté et de part icipat ion 
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qu'il s'agit en réalité, format ion qui ne peut

 
être envisagée que comme une part ie d'un processus inscrit dans 

la durée." [Extrait de l'éditorial]

 
Peut

 
être téléchargé sur Alpahbét isat ion.be, le portail de l alpha [en ligne]

 
http://publications.alphabetisation.be/content/view/273/141/ (consulté le 7 mai 2009).

   

Reflets d'Europe : 22 démarches pédagogiques pour s'approprier l'Europe

 

Collectif Alpha, Communidad de Madrid, 1997, 138 p.

 

Cet ouvrage, résultat d'un an de t ravail, de réf lexions pédagogiques, de recherches documentaires et 
d'expérimentat ion dans des groupes en format ion, propose un ensemble de démarches pédagogiques visant à 
créer, dans un cadre d alphabét isat ion pour adultes, les condit ions d'accès à la connaissance et à la 
compréhension de l'Europe sociale.  Les

 

choix pédagogiques se réclament,

 

entre aut res, des démarches 
d'auto-socio-construction du savoir et de la théorie de la libération de Paolo Freire. Ce travail se réalise aussi 
dans un contexte d'apprentissage à la lecture et à l'écriture (lecture de cartes, d'images, etc.)

   

Un siècle de solidarité 1898-1998. Histoire du syndicat socialiste

 

MESSIAEN Jean-JacquesPEIREN Luc

 

FGTB, LUDION, LABOR, IEV, AMSAB, 1997, 197 p.

 

Une dizaine d'historiens, spécialistes de l'histoire sociale,  donnent leur vision du développement du 
mouvement syndical socialiste: de la prise de conscience d'une nécessité organisat ionnelle à la const itut ion, 
en décembre 1898, de la Commission syndicale jusqu'à nos jour.

   

1940-1945 : un combat pour la liberté

 

SMETS Christophe

 

Archives de Wallonie, 2005, 94 p

 

Récits et photographies : à chaque port rait correspond l histoire

 

personnelle d'un témoin encore en vie 
aujourd'hui, jeune en 1940.

    

Filmographie

  

Misère au Borinage [35mm, noir et blanc]

 

Henri STORK, Joris IVENS

 

Belgique, 1993, 27 min.

   

Daens [DVD] 
Stijn CONINX

 

Belgique, France, Pays-Bas, 1992, 2 heures15

   

Les enfants du Borinages [vidéo]

 

Patric JEAN

 

Centre Vidéo Bruxelles ASBL, Belgique, 1999, 54 min.

  

http://publications.alphabetisation.be/content/view/273/141/
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Webographie

   

SPF intérieur - Direction des élections [en ligne].   
Disponible sur

 

: < http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=62 > (24/04/2009).  

Gouvernance et démocratie, Espace-citoyen.net [en ligne].

 

Disponible sur

 

:< http://www.espace-citoyen.be/site/index.php?EsId=1 > (4 mai 2009)

  

CEVIPOL - Cent re d étude de la vie polit ique de l Université libre de Bruxelles [en ligne].   
Disponible sur

 

: < http://dev.ulb.ac.be/cevipol/

 

> (24/04/2009).  

GERME 

 

Groupe d études sur l Ethnicité, le Racisme, les Migrat ions et l Exclusion.  Inst itut de 
Sociologie, Université Libre de Bruxelles [en ligne].   
Disponible sur

 

: < http://www.ulb.ac.be/socio/germe/ > (24/04/2009).  

Suffrage universel [en ligne].  Disponible sur

 

: <http://www.suffrage-universel.be/> (23/03/2005).  

Portail fédéral  [en ligne].  Disponible sur

 

: 
<http://www.belgium.be/fr/calendrier/2009/cal_elections_eur_reg_07_06.jsp> (27/04/2009).  

Qu est -ce qu une Commune

 

? Les élections communales [en ligne].   
Disponible sur

 

: 
<http://www.elsene.irisnet.be/site/fr/01officiel/commune/electionscom.htm>(05/04/2005).    

CENTRES DE DOCUMENTATION  

Archives de la ville de Bruxelles (AVB)

 

65, rue des Tanneurs

 

1000 Bruxelles

 

Tél.

 

: 02-279.53.20  

Centre d animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire (CARHOP)

 

3, rue des Moucherons

 

1000 Bruxelles

 

Tél

 

: 02-514.15.30 
http://www.carhop.be/

  

Institut d histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES)

 

3, avenue Montesquieu

 

4101 Seraing

 

Tél.

 

: 04-330.84.28 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=62
http://www.espace-citoyen.be/site/index.php?EsId=1
http://dev.ulb.ac.be/cevipol/
http://www.ulb.ac.be/socio/germe/
http://www.suffrage-universel.be/>
http://www.belgium.be/fr/calendrier/2009/cal_elections_eur_reg_07_06.jsp>
http://www.elsene.irisnet.be/site/fr/01officiel/commune/electionscom.htm>
http://www.carhop.be/
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ANNEXES 

   

Les not ices du catalogue en ligne de la médiathèque de la Communauté française de Belgique des 
f ilms Daens, Misère au Borinage, Les enfants du Borinage, lettre à Henri Storck.

  

Le vote des femmes

 

(in Le Journal de l alpha, 1 février 2002)

  

Un petit lexique

 

: quelques définitions de base en science politique.

  

Quelques étiquettes types de partis politiques.

  

Un tableau «

 

gauche-droite

 

» où situer les différents partis politiques.

  

Je fais entendre ma voix [brochure]

  

Comment voter avec une machine

 

? 

 

Comment le vote électronique fonctionne-t-il

 

? (in Le ligueur, 7 avril 1999).

  

30 JANVIER 2006. - Circulaire relative à l'inscription des citoyens étrangers qui résident en 
Belgique et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne comme 
électeurs en prévision du renouvellement ordinaire des conseils communaux

  

Les élections régionales et communautaires (téléchargé sur SPF Intérieur - Direction des élections :

 

01/10/2006, page consultée le 4 mai 2009, adresse URL

 

: 
http://www.ibzdgip.fgov.be/result/fr/doc.php?doc=5) 

 

Élections européennes (téléchargé sur SPF Intérieur - Direct ion des élect ions : 01/ 10/ 2006, page 
consultée le 4 mai 2009, adresse URL

 

: http://www.ibzdgip.fgov.be/result/fr/doc.php?doc=4 ) 

 

Farde avec

 

divers matériels

 

électoraux

 

(tracts, aff iches, programmes, ) à renouveler au f il du 
temps.

  

http://www.ibzdgip.fgov.be/result/fr/doc.php?doc=5
http://www.ibzdgip.fgov.be/result/fr/doc.php?doc=4

