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Ls ryttdme ritwî mis en place i Iic €in du XVtr siècle a mut ui début du siècle 

suivant apparaît d'me remarquable stabilit6. Son remplacement progressif n'intecviandra 

que 6ns la seconde moiti) du XIX' siMe. A P'it&isur de la Hriode aimi ddlimitée, 

les rites sont rnrlyr6s daas leur mrnipulrtion iartituîio~elle et rpprébeud6s en taut 

qu'outils de pawoir- Un examen du discours d'&lise permet de dégager les ~011tours 

d'me iddoiogk dttide du rite drar l4uelle le ccmcspt d'efficacité joue le plus grrad 

rôle. Puis, sont aauisag6r les muagas administratifs ~ r r i n î s  qui assurant le contrôle 

de l'exercice rituel: d l e  du prstre, impaction &s lieux et des choses, création a 
utilisation dos livres liturgiques. Enfin, l'étude cherche i cerner Ir manière &nt 

l'institution exerce a m c r è t ~ t ,  par la m6dirtisa du rite, un contr&le sur les 

reprbntrtitrti0lls culturelles, et - au tnvers des trois pôles fonômentrux que sont le 

temps, I'eqace et le corps. 

En bistoite religieuse Ir pratique officielle a géa6nlement été consid6rée comme 

un india utile i 1. mesure de taadrnws d'adhésion plutôt qu'an elle-marne. Cate 

recherche postule, au collttun, que le rite est un objet culturel f01~dunentrlement 

historique, multipimuet i0pt6bead6, ea~ployb, investi. Elle propose d'étudier la manière 

dont il est utilid par I*@ise, dau la colltbuction de sa propre idsntit6 comme 

institution socide d'me part, et comme outil privilégid pour la difhion de normes 

compoitsmmtdas dans 1s corpi sacid d'autre put. Du point de vue de Ir méthode, on 



pmposer une amlyse dyarmique des modes de mpdsentatian du monde. de 

.orri i rwler  18s nlpdmmim canmlites a- qu'ils vsbiedealt. brvmm 

rnrbtopo10giques foumisseat l'essentiel de l'ippsinjllrge couceptuel. S l i u  proposet une 

application trop immédiate de moddler ddfiais pour &rire Ia ~ ~ t C  d'autres univers 

cultuteIr. Ir rechercâe utilise en pmtîprrciciilier les tnvua de Clifford Gmtz, Émile 

Durkheim, Claude Lavi-Sauiw. t ' d y s e  est couduite selon trois axes. Dans un premier 

temps, P s'agit de dégagers p u  M examen des discours eccl&irsti*qucs auxquels 1e Rtc 



Daas mon cursus universitaire, que je perçois @outd'hui corne um pucours 

initiatique, il y eut des temps foib rmU luui cies momeats de vide a de doute. Surtout. 

il y eut d u  wnconnr. Je sais que rrnr le support 6 nombreuses pmmmar. je ne semis 

puvenu i rien, puce que mon tnvul n'aurait eu aucun sens. Le fmdsment de cette 

recherche, c'est Ir relation. 

Les archives raat la matière première de I'histoin. Leurs gardiens sont 

d'iadiqmmbles di&. J'ai w la chance & rencontrer des uchivistes compéteats et 

comprChensifs. Je pense d'abord i IgAbbC Armand Gyad,  responsaôle des archives de 

l'uchidiocèse de Québec, qui m'a dom4 sa confirnce. il y 8 d6ji bien loa@emps. Je le 

remercie sincèrement pour ri diligeace, ses judicieux conseils, sa disponibilité, mais 

aussi pour ses rtcits de voyages qui. apt& une &ce de tmrail. me disaient les 

sommets enneigés d'me Europe @ois loinulna. J'cidresse égaiement tous mes 

temmciemeats i soa fidde cdlrbomeut Pime Wonmine. toujours rigoureux a 
serviable. Aux archives L Ir cbracellerk de l'uchevëch6 6 Mmtréd, j'ù eu Ir bonheur 

d'obtenir une aide non moins précicura lî y eut l i -bu des jours de soleil, des jours de 

pluie et des jom de mise, mais toujours le beau wusire & Monique Monbrirnd pour 

m'1ccuei1lit. Je remercie @!ment 1'AbW Laurent Tailleur. des uchives du &ninaire 

de Qubbec, pour r -de amabilité riari que hd-e Laa Tm, bibliodidcrire, qui ne 

mdawe8 p u  SûS pO8K ?@lB&e k b tw~&8S p d 0 h  8X~tnqWS. 

k dois exprimer ma momlt r i i ice  i Nicole Lemdue qui. la première, me 

désigna la piste si f d l e  du rite, a qui. aussi. m'ri& i pteadre une déciaion dinicile a 

une pbride de nu vie qui l'était tout autant. Bien d a  orientstions, p d  les plw 



Il y a des lieux d'échaqe et & fornation tout i fait nécessaires i celui qui, pa 

h nature même de son travail, risque l'idememt. Je p s e  en particulier ui Centre 

interuniversitaire &études quéMcoises et i L'Institut d'histoire de 1'Am&iqw fiançaise, 

a je fdlicite tout ceux qui en assamat Ir fonctionnement. II est importw & trouver das 

t& où l'on puisse lriica p&iodiquement qwîqwr baiions d8rUs. k pense uassi 

au Groupe de recâerche en histoire de I'easei&ncment religieux au Québec qui m'a offrit 

un environnement accuciIlrat ua premiers moments de cette recherche, a en puticulier 

i Raymond Brodeur. Je me muvieas d b  bureau dont la porte était gbéreustment 

owme. Merci i Louise 6gJemeat. pour nos conversations rouvuat unusantes, toujours 

intéressmtes. Dsr amitiés se tissent comme ceJi, ru fi1 de la mute: petit c h  d'oeil 

complice i Micâel Boisvert, Guyline Girooud. Lw Goug, Christine Hodon, Myriun 

Minuid et GsnsviCve Poatolec. 

Ptut-on dire merci & des rmi-e-r, rimpl~eat ,  put I'rmitiC qui existe? Cest un 

peu étrange, a poiutiot. rcinr elle, rar eux, ce t m r l  n'aurait p u  rbouti parce que soa 

auteur n'est pas &ué p u r  la solitude. Merci, Cire, i la vielle brn& des Ramais, Jem- 

Charles, Claire a Philippe, Hem6 Morvta, qui reco~dtm 1a put qu'il a pu jouer dans 

m i  démarche et Vilétie. Merci i Yves le photographe et Myrlrnde Ünsi qu'i Yves 



Je veux remercier anfin les membres de m i  be l le - fme Piemite et Rom 

Nicolas et Nathlie et de ma fiaaille: mm fWes et soeurs, André-Yves Bourg& le 

pionnier et la mboire de mes saches, Chrntd, Valfie, et -1yn qui agite, au fond, 

lm mêmes sablas que les miam, ainsi que tous ceux qui pu&#sat leurs vies- Je veux 

u&esser unt pende toute partidière i mon père auquel ce amil est dédi& il ajout 

un rôle tellement fondmentil dras tout ce que j'ai frit et dras tout ce que je suis! 
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C'est un choix qui est de plus particulièrement &ptC i une période caractérisée 

p u  un processus continu d'instituîiodir#ion du religieux, prognmme du Concile de 

Trente qui finit de s'imposer avec Ir mouvince uitrmontiine. Ce contrôle toujoun p l u  

soutenu, le rite offit l'occuion d'en ph- les mbcrnùmes les plus fias, non p u  ru 

travers des idéologies dévoilées, mais pu le biais plus diffiu, plus inrstsadu saos doute, 

des micmdispositifs rituels4. La période s'ouvre au monmat où se mettent en pl- am 

Nouvelle-Fmce, les smcmes fadrmeatdas de l * a w  diocésaine. Pour ce qui touche 

au rite* l'aminue muritidle du dispositif & cdsltntimîion a d'mifomiutioa des 



p d m a s  est le Rituel diocbrin, livre qui gui& le curé bar l'exercice & ses 

fonctions r i t u d l ~  Le Rituel de Québec pudt an 1703, date qui borne. cin 1111011~ I r  

période d'&de- Or ce livre Eaiiii.dtm one pémauit6 mmaqdtt. puirqu'il ne mm 
remplacé qu'en 1851, data ri laquelle le pcamier conde pfovincid de Qudbec d(ci& 

d'dopter le Rituel d? Est ainsi définie une p&hb dom Ir prhcipaie 

cmadristiqw est 18 rtibifité. Smbilit& du texte ritwl lui-mbe, mais aussi dm dismurs 

qui lui donnent rciru et de d e s  des repr&entdons qu'il véhicule. Cette continuitC 

~ s t i q u t a u t ~ ~ d i a r l r i p d ~ p l i r r i e d e ~ r n r l y s e ~ u t ,  uueddmucbedont 

le principe premier n'est pas I'évolutiam. C'est que les conceptions clérides du rite 

reposent sur des fondemaats idéologiques qui vdent justement bcbrgOct i Ir 

tempordité, Cela s'inscrit au cœur des stratégies inrtitutionndles & vaüdaîion du rite. 

Aussi, lorsqy'il s'agit. d'identifier las stmaum d'une iddologie cl&icrle du ritc et 

d'analyser Ir mmih &nt elle s'd'firme driu les docummb canadiens de la phiode, Ir 

d i a c h i e  pmma ui second plin. Pour l'essentiel, les dispositions du discoun 

fonctionnant sur ua amde contÏnu, m h e  si cmîaim glissements, mma~ce d'une rinuiité 

neuve qui émwgsn drru la sucoadt moiiit du sikh, sont pemptibles wrr la fin 

de Ir p6riode. Cepeadrnt, larrqu'il quittera l'ordre du ducours pour rbordw le damrine 

des dispositifs de contrble, le lecteur âécoUVtirr qu'il y 8 bien, UMM& de l'id&lo~e 

proposée et dmns le concret de la gestion du rite iastitutionn8üsé. d'impomnu f-em 

d'évolution. En aéâ, si on ne peut puler & procemus dynamique biblogimtion du 

rite, il y r bien un phéaomène d'instituîiotlllilisation croissante de ses procédures 

d'exécution. De plus, le rite lui-même, &as ses df&ons a f f i i w s ,  subit des 

modifications smsibler, qui seront identifia. Ainsi. pour lrpériodt auvirigée, l'histoire 

du rite insîitutionnrlisé, ou, plus exauemmt, l'birtoire du fonctionnement dm âispositifj 

& powoin ritudr, s'bcrit4e dinr le jeu, pufois conflictuel comme le mon- l'étude 

des m v e s  âe tdlome du Rituel, antre Ir rcrbilid6.d~ discoun, k n&nemeat der 

procédum de contrôle et d n e s  annrfotmctions dans les modalités dexetaa. 



qui fhit roa sujet d'un dispsitif & pot l~~u ,  oblige i iiw prira de -ce par wtt 

ria m a s  qui ont le plus 1-m msûmé l'étude du ghdamhe tâi@ux depuis 

amendit& mli&urau) ont i cœur de ressusciter l'bistaire a Ir vie du plus pmd 

nombre. En 1985, Michel Vovelb produne encon que 48 m i e  histoire est celle des 

murer monymes, qu'de est la recherche & la nonnilit6 ou & la v&it& mayame d'me 

époque, celle qui p w e  non p u  les mds mais w &couvre [...] daas le répertoire dar 

images et de bribes de discoun du grand oombre7s. Delumeau, pour remit au religieux, 

explique: *Une amversion intellectwlle s'est opérée câez las cherchmm qui désirant 

couunent et drnr quelle mesure il pratiquait sa religion et vivait r Coi. Nous voici 

nmen& au ras du sol. invités i étudier la religion d a  groupes: ~ n m a i s  toute histoire 

reliaeuse art nécessüremeat sociologique a le plur possible sérielle a qwntitaive8n. 

Et encore: *Qui dit science dit mesure. il n'est de sacioIo@e que qullltitltive9m. La quête 

du vécu est fut me notion hdprnble de cette mbthodt. Fiûèles i un idéal âe vérité 

qu'ils entenàent appliquer i la amasse anonymes. les historiens w peiwat plur s'en 



l'mtdnoridan des aoymces: que mste-t-il don du avéew? Cepa~dant, la mt15ian est 

forte d'assimiler Ia pratique i Ir doir. Delmaeau n'fit-il pas: dl ne s ' e t  pas don de 

mesurer dtr états #&me, Mis lm d f r  a les signes de la foi et les attitudes qu'die 

inspire%. II y a l i  fhnchissement d'un seuil limite. Seconde objection, les rourcts 

utilisées sont choisâar pour 1st possibilités d'un tni4emmt i graude &&elle: testaments 

a actes notariés divas, m~rtres &état civil, registres plioissiaux. p~~ judiciaires 

celles que l*@e juge pertineates, etc.) ni. conséquw~~lment, rin stéréotypes (même un 

ex-voto obéit i des règles tôéolo~w-pictutrrles d6tstminbs). Bref', le vécu échappe 





objets d t u d s ,  eOIUjd&ds sous le triple aspect L Ir proauction, da Ir di&uicm a de 

strictement b n o m i q ~ e ~ ~ .  II eatend plutôt réintroduire le complexe dra, i'apptéhension 

du socid ru ûmmm & réputitimu qui dbmt mut déterminisme binaire: *LI oii l'on 

avut cm découvrit âes c o ~ ~ d r n c e s  strictes eatm Clivages cdhltds a oppositions 

rocides existent plutôt des c ida ions  fiuiâes, des pratiques partagées, des diffkeaces 

b r o u i l l k ~ ?  Se dessiae Unri une patiente et difficile histoire des apptopiiatioasa~ 



étuâen'ea suit- b ~ ~ l l ~ . ~ w ~ w s n p r r . d o r I m p r f c r q o i v o n t s ~ n q  PM 

h i s f ~ ~ b ~ p r r t i l b r d p L i ~ p . r p l m q r h a ~ t p t i ~ & ~ r p n i v r r ~ d i m a  

paroisse, de la mmière doat ils fmetïo(~s~mtt aa miccocorme. Cqmdrnf 1'- tieadn 

compte dm 001lcrptions du jeu rocid que ces dh âe him mggbraat- Prami&ement. 

je ne présiippormi pas l'(Uljaiilati011 iiiaomitique des dbdves amises pu Ilnstitutio~~. 

M b e  si la recherche n'a pas pour objet d'cr suivre rystématiqwment les amplartes 

moanmmts, I.rbpi011 rrn taqjoun e ~ v b g h  rpr Ismode de l'appiopriaion. Il s'agit 

en f ~ t ,  je d c h d  & Ir mumtrur, #ua prnmdtrr qui joue m e  fonction &teminante drar 

Ia pduction et ia &fusion de la nome: l*glir compte avec les usages diff&enci&, 

qui sont m ~ o m  susceptibles de détoutna b rar des rîtes qu'elle -tend ddfinit 

intépnlbmcat. Elle s'évertuep p u  Ia mise ea place d'me panoplie d'instruments de 

ecmtr&le, i en limiter la possibilité a i en Muire la portée. Deuxiémement, je 

soulignerai Ir maaikt dont Ir rite iartitutidirb lui-meme agit en mat qu'instrumeat 

d'une diffWciation socide, q n'est pas rrric8meat MuctibIe aux seules strates mcio- 

économiques. Enfin, le portplat & A8 citCUlrEim complexe &s objets cdtptels est pour 

bcuicoup drns l'i&ntifiC(CSic)n m h e  & l'objet que cette étude se propose & miter. En 

&tt, il ne s'- p u  de meme w jour un crptescrit». dont on poumit msoite mesurer 

l'impact, p u  cornpuaison avec un w&wi. mais plusdt & décrire, driu une perspective 

dynamique, les stratégies amdes d'un pouvoir multiforme dmr son raion contdblmte. 



rouages institutimnds, comment mat-ils suscepîibles de fonctionner d n  ea tmt 

La r i tdi té  teligieme dont il sera question ici ne sera pas COIWid4de comma un 

lmgwe symbolique p-4, dont le seas, r6v&lt pu ua aMil& dkyptage, livrerait 

la clef d'me amentalit6  collective^, ou d'une cultwc religieuse étendue au-del& des 

d e s  claiicrm jusqu'k sagtober 18 mtdW des qmctateun du rite. Elle sera plutôt vue 

comme une producha c d ~ 1 l e .  dont les tamges, pewaat cartes être muhiples, mus 

dont la manipulation, mt6rielle et idéologique, est L fut de plus en plus exclusif des 

p r h .  C u  rites ne sont pas des indicateurs transparents, susceptibles de r&&ler une 

vision partagée du monde, mais plutbt un ensemble de discoun, d'6aoncb qui portent 

des strit6gies de pouvoir et au travers desquels citcdent un d n  nombre de 

i q r é s e n i o n s  du monde. Il s'en de mettre au jour, chière ces énoncés, les règles 

qui lm commandent. ûn le voit. la ddmuche est double, chmchaat i Ir fois i dttetmiaet 

la maaière &nt fonctio~cat concrbtement les dirpositifb de coaaOle, mais uusi i 

révdler les représentations du monde. construites a prt t l~bs ,  quïb vihicdeat. 

Les travaux latbropologiques fournirscat l'appueillqp conceptuel essentiel pour 

traiter du rite de m m i b  distanciée. Même s'il faut se dafier de toute application 

syst6matiqw de moddles dbfinis pour décrire la r i td i té  d'autres univers cultwels, dans 

des petspectives qui rowait s'écartent de celle que ce projet adopte, Ir lecture de 

certaines des études p d  les plus marquantes en Ir matibeB s'avère des plus 

pmfitrrb1es: elle foumit un vocrbuldre a &s &es dbidéologisés pour rendre compte 

d'éaoncés, d i d f s  ou gestwls. dont Ia caractéristique est justement de vébicdw des 

traits id&lopiques a qui p u  coasdquemt doivent &e mités avec beaucoup de piudmce. 



Je retiens &s nivaux & Cliffbrd G e e d  la volad de lire dru les wtiviîés 

rituellas, rvrnt tout, ce qu'elles dyseut symûoliquemmt, uirdsli & ce qu8dlcs f o ~  

pnsiquemmt. Pl* que & chmcâer i établir des loir ~~~ dm explicrsicms 
a u d e s  globalisaetes, Gmtz f d i s e  san atientim sur l'expérience religieure elle- 

m&m, drnr le coemet & roa jeu, et se propose & lire ur trrvem de 180tginis8tion dcr 

pdomrnces une ooaceptdisdon du réei. A&, l'rcti011 &-elle perçue comme un 

atextew &nt la rlesîam~ est susceptible de révdler un système de pansée. La culture est 

envisagée ici non pas comme le récepmclr plus ou moias statique qui dbnninit l'iâentitd 

d'une utlame», mais p l d t  & manière dynrmiqw, conune ua aisemble de réseaux de 

significations (webs of rignff-), qui mut outrnt de mkmismet de contidle: plrns, 

recettes, &les, inst~ctid' .  Ce système de pœmh ne sera tuutdois. il fud le répéîer, 

pas attribué i me culture callectiw, nuis bien i une culture d'institution. Ea effet, 

comme le fait jwtment rsmuqum Roger M. Keuing, la culture n'est pas dcmeat  un 

ensemble de significations, die est a s s i  un sasemble & mystificuiaiu: il faut Ir 

considérer en tant que ptoduction, savoir qui la produit, qui an définit le mas, et drns 

quel bup. 

2 6 . P o p r ~ l l b ~ ~ b ~ ~ k p ~ a r o c i o ~ Q i ~ L i r r : C l r i i d c  
Ri*, Les t i&spu#~~a ,  HIF, 19% 261 p.; F h  El C h i d ,  Re&,gim ii, Crlnin, Ihbq~, WMC 
Bm~ooaipog~1~,7Ip;krn~,SockJqk&rilff.T~rqh.rirr3. Puy 
PUF. 1971,334 p.; kii, Mmhœmm. L u  -4 Psi+, PUF, 1968.125 p. 

2 7 . ~ C t i l l l a d ~ ~ R d i # h k 8 C ~ l t P n l W . i a i m h T A w a i r r l n # d m d  
Culnrn,s,d.,BuicBodrr. 1 9 f 3 , W - l ~ . ~ ~ ~ m ~ # ~ ~ T b b F m R h L I O j  
C)bIwoe* )%O* 3m p. 

28. C l ü r d O l o s \ r , a T b r k ~ :  T o w m d r n ~ t i v e T h m y a f Û J t P l b * d l O l T A l  
Wm m... J ; C ~ ~ a ~ ~ d * ~ d C i i r c u i c œ t b c ~ d M i n i , d r p r T h  
1- adam.... u. 

29. -M. I t e  rAnabropobg.ui W. CwnntAnCkqdqLy. 28 (1987). 161- 
162. 



le rite m rinstnimdllf psivil@& II coatieat, divolgue, iatdriotira des r&#e~  et der rblcr, 

il affectut un mai l  de nomdiraiai compostemeatde, il nad  désirable ce qui est 

obiisatoire- Le rite institué se prése~te donc comme me collecîion de gestes qui peuvent 

sembler aodim, M i s  qui timt toute leut SffimcitC cmtr6lmte du f.it de leur insertion 

prof-& ~ M S  le quotidiaa, dans I ~ t u e i ,  dans Ie dpdtitif. Conune l'a montr6 Lilime 

Voy6, daas une étude sociologique & l m ~ ~ c e  i la messe &minide, le rite est un 

seste uicorqmâucteur qui n'est que très plltiellrmmt maîtrisé par celui qui b pose; il 

b u t  donc une intérioriritioa diinble âes principes cultwe1s3'. Troisièmement, la force 

du tite -se sur Ir dation d'un suré (qui est pour Durkheim ImincuarÉiom même de 

Ir fora collective) qui s m ~  I ua pmfme. L a  rites sont ii la fois producteurs et 

produits du sacré: on d i s e  par Ie rite et la rite tire son &ucit& du ricr&- Cette 

efficacitC est bien &idemment mcide, mais (OPt b tnvul myrrifirat du rite est bien de 

créer l'illusion d'me efficacité e l l e ,  de fhire croire qu'il p d u i t  mimeat ce qu'il 



M ~ -  MMUW pu c l w  ~ - s t -  18 -011 r i a s  n ' a  pas 

ibondme, mis d e  est, comme doujorur, fPlguf8DtsW. son principd nidrite a de 
dfinet Ir diffi6rmcirtion ritdmyîùe ~~ pu Durkheim an pmpmnt me 

&raibution tripiitiîe: rita/-e expliEita(mytbolo~e impliaîa II tspmhe m fhit 

aux ritbdariums con- du c h d m  (hwh saamble p8tticulihsat 6%) de 

eollfmdrt mwmble le rite pmpmmat dit et I'mammble des gloses auxqueiles il donne 

invuirblamaat lieu. Or, cm gloses dhmt pour Lbvi-Stmuss du mythe (implicite, 

fhgmeaié) et aon du tits Ainsi, oai reste aibutrire bn, I'rndyse du rite de 

r e p r h t r t i o ~ u  qui lui sont rtns~qubment attachées uar an füte tédlmcnt putie; 

ellm Ont füt POUt fond611 #-et drm l ' w t  du m m  b 8VeC 

un cadre iddologique détemi& mris dies ne disant rien du geste lui-mbt, ùnon ce 

qu'on vsitt jusîemmt lui f- dira t'intdrbt de ce classemant est qu'il -et âe 

conduire une lecture rbpu6s du cdrr de mpdsat8tîon qui est insdî i  par llnstiiutian 

dans le rite d'me put, et du rite ptootem-t dit, 6nr ron orgraisation c l t o m q u e ,  

d'autre put. Le partage est pufois subtil a difficile i) auinteair, auis  m e  étude tkâe 

toujours d'en tute état. il 8 en tout as le mérite p d e t  de définir le rite comme me 
performance t h W e  visant i produire, pu elle-même, un effet de v6rit6: d e  problème 

posé pu Ir nature du rituel miciaôm ii se âamndet: pmièremeat, pourquoi, aa vue 

d'insiah les t&ulÉitr que Je rituel se propose, il fm prof- des paroles, accomplir 

des gestes et manipuler des objets; et deuxibemmt, an quoi ces ~ 0 0 1 ,  telles qu'on 

les exécute au cours des rites, dififaisnt des opkdms rnalogiws dont Ir vie quotidienne 



Plus qu'une rituilit6 aldcwlD, l'&de qui v8 suivra tiçher8 b c  d'inilyser 1ea 

m&dSUl88 d'me # d m  in#ituti01111dle d8S ri- da Cû-6 d8% 

de powoir. Pouvoir de qui? Pouvoir sur quoi? S'agira-t-il & M n  t'don 

miformément cœrcitive d'une dite cléricale modelant i son grC b corps sotid? Oa 

revisadnit don w cloisoullem~t stérile élitelpeuple que l'on enfsndiit dépasm. En 

füt, la pmpedve est déplacée de l'analyse d'un Pouvoir vers celle plus fine des 

relations de pouvoir, las plus immbdirtes, les plus I d e s  aussi, qui se tissent drns lu  

füts autour d'me p l d i t é  de petits pouvoirs anonymes (les rites eux-mêmes), et qui 

fonctionnent selon des modes qui 6fhrppcnt i tout contiele penonnrlid3'. Sms nicl 

l'ibflwacc @cifique qu'a pu mou tel ou tel &&que, en puticulier, riir l'or@&oa 

effective des ritsr i cmtabs momeats cl&, c'est bien toujours lriuiitution déride draa 

son activité structurante mais anonyme qui sera mise de l'avant. Je tenterai de ddcrirc 

Ir mauière dont cette institution, p u  un msemblt 6tsndu de produres rdministntivta 

mais aussi dircunivm, i'ipproprie et utilise une pratique culturelle, et ce par une rnrlyse 

sur trois niveaux dont le plau m d  compte. Premièrement, il s'agira & décrypter, au 

travers de l'radyse de quelques cas, mais surtout par un examen dss discorn 

ecclésiastiques auxquels le rite r &na6 lieu (mandements, mais aussi doses Qctrinila 

a mythologiques qui se tnwvent daus las livres liturgiqws employés), les principda 



N.B.: Lm citations sont rbwdiatw a dlsr eontiament de nomôreux écu& pu trppod 

rux nomes du français actuel. Je n'ai doac pas utilisé Ir mentian «sicio. dont l'emploi 

systématique runit mutilsmmt gUnb Ir lecture, 



PREMIERE PARTIE 

L'ordre du discours 



p a u p a l ~ h i ~ t i n n i _ c t ~ ~ ~ ~ q o ' i l ~ ~ t m o t r i r ~ p o d ~ c a c p t d u  

quotidien. Ceiui Qat le cbraip ~~ est c h I u  ne peut plus en être timoia. II n'est 

j ~ i i ~ l e ~ L r o i ~ a q o i ~ t a o ~ 0 0 n r p ~ d i P a a 1 r n q p i Y r r t  

exc&ieuf. Llimri611 m iia J r c i i u  de qnhmtiaese II doit rdhmpdm 0 dd d4ji 

interprét6. 

tenter de rdpoadre ;) cette q d o n ,  c'est une d y s e  du discam prWicatif (pircopil qui 

sera meaée. EUe empnstem diois axes, t iMs typas de discoun: celui da Imidiologie 

#6a6tale2. tcprésentrtion da I1univers dau lequel l'&lise doiique hs&e u vision du 

rite; celui de 1. h t i h  posée entra rite mligieux a rite dt&glise. et celui de I i  

normalisation du v&u rituel. Lm objectifb de cette piamidm p d e  sont, d'me put, de 

bien caner Ia place dmvée  au rite dans le adre du système de reprhmtim pmpod. 

et d'autre part d'identifier k rble que l'&lise se donne dans b jeu rituel. 



rai choisi d'abord de Miser le tsmin du discours ecclésiastique ea utilisrnt une 

crtCgorie précise de textes: les (aio prédicpib dm mponsables locaux de l*glise 

catholique. Les évêques sont ea &et, et avec de plus m plus d'mîontC A mesure que 

la réforme catholique se met en p l w ,  les raspondles diocQlins du ri#. ïis mat 

aussi les premiers pfédicrteum et 1'6lhmt Mhîif principal. Ainsi Ir saurce retaaue 

est-slle pleine~~mt cradienne et & luge diffiuion; discours écrit, c ' a  d un 

discours odisé. Win, le corpus o f h  me remarquable cantinuité dam le temps unsi 

qu'une grande unité de ton- Au reste, 1"iIogie du rite ~us-tmdut par csb textes vuie 

elle-même fort peu, ce qui jurtifie des aller-retour cbronologiqum driu l'exploitrtion des 

sources qui ne doivent p u  d6rouîer: les f9nâements Qctrinua qui structurent les 

discoun restent es~entidlemrrnt les mêmes dwrint toute la période. Tout au plus notera-t- 

on, A l'issue de la démonmation, quelques évolutions qui, en fin de pbriods. innoncent 

peut-âtre d i u  cbrngemntr dint lm psrcsptioas inrriîutilmnelles du rite. Textes qui 

disant le rite, qui m di-t la lecture officide, las mmdemaats n'ont cependint pas 

ttrictemaat un cm&e mmutif. Ils vont .p4i & la loi &he, vers des 

mprhntrsions plus dobrles du rite, Ir m-qw ds son f o n c t i ~ ~ s n t ,  les conditions 

de son exercice. Le discours des Mqum srt fmdé sur une mphantation m6fipbysique 





doat ~'rbondlii- mm- & ~ ; b t ~ b  - 1 ~ .  rd 18 portnit, gqos- prr 

lgév&ue Pontbtirad au milieu du XVlIT riMe mOs pbriodjquemaaî, des &deun 

ordiaaisas des geas & Notadle-France- Wlis iî est rnmm des malheurs plus 

exceptiamds quoique ydiqws: la gamme qoi inquia la nuldie qui rdds LI encam, 
le texte m e  la liste drr &deam: M i  militaire r menace -te des tmupes 

p u  I 'det ,  Icr poismaces des t6nêbtcs, une noire conspiration: ale vent pdlentid des 

doctrines prvenes)~ qui souffle hdlas, .usri, vers le Cm&. Enfin. plus loin encore 

du quotidien et tempérd p u  Ir #joie# de la succession, les morts des princes a dm papes 

qui accroissent encore cette &ose détamôle: Ie Mue de awhisme b n s  une époque 

t ro~b l&'~~ .  



-tes ne Ies mettmt-elles prr a drger'3 La mmwe & 1. Coaqaête ne s'estompe 
pu: ctk colOIUes vi~forieuse rpdehon, ne dor con sein que âes objets 

lugubres a des motifb d'inquiétuûe qui irsnblaat devoit binniCr ouse coaro1rti0d4m. 

Temps trouôl&, temps de L p M t &  temps âe Ia m a w e  et du m41aage der bannes 

a des mrwriws formtm~. aPeut-&e qu'une entib nous f b t  oublier [IJ 

main bidhîwte [& Dieu]. Un mélange d'rdwnités r6veille mtm foi, a nous tend 

plus sensible ua bidbits. Peut-&re - les faveurs mt Iaj~rte récompense des gens 

& bien, a les rnl ia iaas sont la punition trop méritée pour les péchemlsm. 

Repr6sentation des &&WmntS subis, on le vem, Jour& de sens dar le rapport que 

l'humain entretirnt avec le rite drnr I ' i ~ l o ~ e  eccl&iasûqw. 

Le discours d'institution, qui est celui & 16glise. K h â e  sur me vision plus 

ou moins apocalyptique (mas popt autant qu'elle soit prophétique) du mamies pendmt 

d'une perception pessimiste & Jr nature humrine. Dans le temps de ~'&glise, un mdhem 

suit un rutic maiheur. les hommes en ront mas cesse accablés a le boabeur ne peut être 

qu'm répit. Le monde du discours dsglise est celui de Ir précmitC. Ces hommes 

avaient-ils peur'. Étaient-ils puticdièrement lllxieux, vuinCtrbles, comprenant a 
mattrisant mû Ir nature a les évdwments du politique? Peut-être, mais il me semble 

trop npi& & proposer que les hommes classiques abat eu peut a que l?&lise 

tépondait efficacement i cette mmiéti ea offrat une me d'e@iutions mythiques 

utisfusmtes et de aites rusufls~tw. C'est l i  reprendre trop iat&dement ce que le 



Tout est dit d'une crtbolicité qui exah l'idéd contemplatif de ses religieux, m2me si 

i l'occuion, a l ' d o n  des guerres ea wcutier, elle uit concilier l'idéal a le 

devoirs d'iiutitutim du temps: aqu'ua b m  & cbW ne soit jamais l'objet de wtm 

confiince [...] Ce serait une confirnce plus que priame, puisqu'il n'est aucune nation 

quelque bubue qu'elle mit, qui n'rttribw w Mdae de la vie le succès des u m e s n  

MUS «ne négligeons point las moyaas humains que cette même Providence nous fournil 

parce qu'elle wut que mus bsioas & notre côté tous nos dforts; c'est une conditioi 
qu'elle exige, uas lrqwlle notre contirnca devieat présomptwuse et téméraire». Lc 

Irboureur, selon le b g e e  âe l'apéh, b i t  plrntar et amoser; &eu seul &mot 

I'umairssmeatl'~. Le rappel. ou l'annonce dm événemgitt montre que le divin igit dm 

le cmcmt a que #w p a d  ne coaadt pu de #C'est Dieu qui commaad 

1 7 . ~ - & ~ + - ~ t b ~ i r n t . f h s l o l j l w d l l ~ ~ r n & ~  
16 jub 1757, M W ,  2.117. 
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~ ~ i ~ m ~ ~ ~ l l ~ l ~ p o ~ t I e n ( ~ ~ ~ d a r v l l . # n . c ~ m m e c ' ~  

i lui que nous devons leur heureuse m i * k W m .  Boa ou mrmnir. tmut ce qri d v e  ua 

humains est #rbord d u  p u  Dieu. Il peut fgre b bonbeur des Mi- (fmte -ide 

âes neiges, nomzitum pour les mr...l mma~ce dmdrate, diaarr hmble, &1te 

r b o a d r a ~ i ~ i r , ~ ~ & ~ ~ ~ l l f i v 6 r i ~ p r " ) r i l ~ ~ I i d d d u d ~  

m e s .  Nulle mm& ne gagne ror L'aide de ~ i e u ?  Le b n  chrdtiea est d u i  qui d t  

rur forces bumaines aor pmq&it& mris ~~ iaqjom la miia bidusaate 

du S e i g ~ f l m .  Et. lonque c'est b mûheur @ bippr9 c'est eacore la mase divine qui 

est m c é e :  dru des temps difhciles pour la Nouwllc-Fmnce, I'bv4que Pontbtirnd 

désigne vite l'otigbe do inal. 4th main de Dieu s'est appaatie sur son peppleU~. La 

mùn, image fmdunmtrle de I'ambivdemce & Ir force agissante tout au long de la 

p61iode. Une main mtôt p m t d c e  et bienfaimte (rk seigneur est gmâ, Nos Trb 

Chcn Frères, a s i  boat4 surpasse infinimeat toutes nos actions de mes [...] sa main 

puissante s'est étendue sur cette colonie. [...] Dès l'année demière elle nadit inutiles les 

efforts de l'ennemi a copmniu les nôtres des plus beuraa SUCCW~)~ taatbt m e n m t e  

et terrible. La amiin 6 Dieun est I'eqression, I'in~~~brtioa plus que symboliquea, d'un 

Dieu omnipotent et omniprésent, &minant le monde de sa position céleste et 

@9mt en lui. La c û U l l j t C  n'est donc que l'rboutimement quasi inévitable d'un 

ultimatum lacd origineIlment i l'âum111i.té et les difficuh6r d'qpmviriomement da Ir 

20. h m t k i d ,  adhbmnt put du @te8 paiiv, 29 d i t  1744, MEQ, 2.35. 
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colonie h ç a i i r  &Amérique me sont que a i ' ~ m p 1 i ~ a ~ t  de cette &bIe menue 

Deux voies #malyse s'ouvrant aimi. D'abord, il fat chercher i déterminer quel typa 







lui-même est fité, r main est levée pour mus fhpper, et ea dfii nous b rn&mnsam- 

& d m  c a m d a s  pobliqueanent au aimen et riitrar arbominrti09~1~. Seule la 
conversion poumit adter le bras vanpur de Dieuu. La liste âes pkh& qui, 

ivresse, discoun injurieux, mprmurar. divdmemeats profmes, assemblées daa~ereuses, 

peu de fidblid & sanctifier fat# r dimmdies'? Tout cela ne f ~ t  que confirmer que le 

malheur est imminent a que, cbmme le U t  ddji b premier évêque, presque 80 mnhs 

aupurnrant, b péchd est d a  cause et Ia i o m e  & tour les muaM#. 09 encore, son 

 suc^ aQwnd oa considin les flht dait Ir justice de Dieu se m pour exercer 

presque tout le mon& chrétien, il est difficile qu'on ne reconnaisse qu'il est imté p u  

le p6ch6 des hommes4'~. Comme ri tout d a ,  toujours, était auait Comme si les 

humains poWeat ea eux, ind6finimeat. b p a m  de leur propre milheur. C u  le cycle 

discimit de Ir dénonciation du p&hC, de l'appel i Ir conversion a du malheur qui 

menue est toujoiin d"rstPilit6. Ea 1767, le nouvel Mque, le Breton Briand, note 

I'uipmentrtion drr p6cb4 des vices aautrffois ri mes drar la admie* (Laval &rivait 

ea 1683 que les atemps préseatm voyuent Se p&h& mer .vce tant d'empirem qu'on 

avait un urgent b i n  des a p h  actmrdinrites~ de ~ieu*). La guerre aurait pu être 



inmaphnts, les impudiques, les rrvissam do bien d'autrui, les méâjmnts a les 

dorm3jaem, les r i a i l è p s  a les bJasphémamm, w Dieu est toujours prêt i 

pardonnef'. Au ooun & XIX siècle, pmgrdvemmt on le verra, s'impose me 

d'intmentions pipaies, une d e u r  â @ ~ ~ i t é .  Cependmt, la mécmÎque ugumeataire 

demeure- A r  udhr&em~ que b Pape voit sur toute Ir teme (États séparés & I'unit6. 

esprits t o m  répaabt  le l i a s ,  livres impies influençaat une jeunesse Idgàic a 
i g ~ ~ m t e ,  i n d i f f l C e  q-t 4 WII dut), il faut encore ajouter le poids des upéchés 

locuao, qui travemat les époques avec une lcllluquabk stabilité: toujours Ie vol, la 

profmation des jom saints, les domnies, les médîrcmces, I'iv~y)~etie, I'impudicit6 a 
autres aclésordresn qui &iveat fciire uCfUll&t que la colère & Dieu n'éclate plus 

puticulihment sur cette partie de Ia vigne du Seigneur%. 

Voici &nc un sch6au bipolaire et circulait$'. L'humain sur tnte, &anel 

pécheur, pécheur p u  artutes na peut que provoquer l'rfniction #une force summmlle 

&nt les imibuts & teprésentath sont, d'me put. l'image du père (imow a matotitt) 

et d'autre part cella du bras vea~eur (puismm M b l e  et concrète). EfW du cede .  

I'huauin est ainsi i l'origine de ses propres mrlheun. Cependant. il reste &muni wrti 

bien qumt h l'origine de c e d  (1. fribhsse a le p&6 h t  ( l h e n t ~  constitutifs, Ia 
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véritable réforme, une &ionne @hite, ne pwt &e le  f ~ t  que d'une infime minorité: 

I'diite âes saints et âes cibot& que par rapport aux may- pour s'en présemer. Dans 

o h ~ d r  d 6 v ~ ~  dont I'origine est ea tut divine* mais il ne peut riea non plus. 

mdaia ma f i t  & cette explicriion S U I I I ( L ~ W ~ ~ ~ ,  pour anpêcher la force d'agir puisqu'e1le 

intervient drns le d e  de la jusîice divine et do p&h6 originel. Il est donc prisonnier 

de la cause comme & l'effet 

Dans cette perspective dbterministe, I'dvitC rituelle apparaît comme une issue, 

I i  seule en fü t  qui r'offte i l'humain. Le discoun épisapai iusère le rite drns le cycle 

du pich6 et du malheur a UB f i t  I'dtemrtive vdrbie. Dans la mesure où 1Wrt de grùc 

absolu est promu au rang des objectifs mythiques* et qu'ainsi péché, colère divine et 

mdhcun terrestres sont présmatés comme les ClQnentr f o n ~ e n t r u x  de la condition 

humune, le rite est investi d'une fondon ndccurire: celle de l'unique recowr. Les rites 

telisieux, envis@ du point âe vw âe leur méwnisme de fonctionnditt, sont 

géadrdement divis& ea~ deux -des utdgoties: Jes rites cuntifs* visant ru tetour I Ii 

nonnde de l'existence tioubl4e pat 1'événement exmotdinaire, habituellement considdr6 

comme fQcbewt par b groupe qui y a tecaurs, at les rites pr&v~lltih, OU rites 6 

protections2. 



C'est avec bumilit&, îiqreur et confiancen qu'on se bit de participer au rite, 

c'est-&dire & rentrer en ddoa rwc Dieu qui ihnt entre ses uuins la dercinée de la 

communauté. Si Ir calère de Dieu est toujours juste, le curctate paternel de son amour 

autorise t'espoir d'un d&hissemsam car ales lamas qui viennent de Ir componction 

ont le pouvoir de lier las bras dii ~out-~~ssanf'n.  Le rite religieux r ainsi la frcultC 

d'attendrir Dieu qui, d b l e  aux prières des ha pieuses» qui implorant clhence, 

commande i l'anse ac'est assez, iàcwez votre mrinJJ~. Le rite instaure 

une sorte de dialogue. C'est sur le mode de la supplique que l'éîernel mfrnt qu'est 

Iliumah s'dresse au p&e éteenel qui, en rutour, frit preadre fin i sa veageaece, donnant 

ainsi un signe de sa h t é  et de sa miséricorde. Le rapport d'autorité qui lie l'humain i 

Dieu joue ici i plein. @rions donc, Nos Très Cbwr Fr&es, supplions le Seigneur de 

jeter du haut du ciel, où il semble que nos péchés l'dent Gotc6 & se retirer, un regard 

favorrble sur cette vigne exposée & 18 fureur des b b s  f W  qui Ir persécutent [...]%ID. 

L'évêque Briand assure, sa djouiuiat du &part des troupes undricrinas, an 1776: d e  



candianne une occasion de plus de dQloacer la Fnace dvoIutionnUre a de montrer 

60. -..me IOQ 18û2. MEQ. 2. $3 1 . 



amée pmïmmte, d e  n'est pas i l'fi des mmm: rDiea le pef~~e t  qdcprfoir, ou pour 

d'activitk rituelles. Li chose est yahaîiqw et il est inutile de muhipliet Ics exemples. 

s'adjoint me fonction Monnatrice pour l'humain. En dbâ dire cesser la guerre* c'est 

frite cesser les péchés qui in roat Ir cause*. A I ' d o n  du jubild, il s'rgit de 

adbarmer le ciel si justemeat imth ~011- aooru~. C ' t  du reste me attribution qui 

cobvieat mieux ru juôild, m o d e  -dinaire de pi&e d&&k par le Pape, qu'aux 

prières publiques, d6ciàées p u  1'évûqm dar I'augence et en r(ponse 8 des 

prdaccupations en @étal plus locdes. In vertu pmidte  du jubilé, c'est bien Ia 

conversionw la Morme de vie, dont 18rprissmat du ciel ne sen qu'une ~ u d l l c e .  Ca 

ensemble rituel est Qnc roweat présent6 comme un moyen facile d'interventionu, 

puisqu'il n'est bien s& pas ici question de ~01~version ro sens a b l u  du teme mais 

sîmplament de participation canscieaciease .9r diverses émpm âe 1 i  mécanique rituelle, 

&nt le rite de COllfdon est I'rboiutissement. Avec Ir montée & l'univdisme rituel 

au X I r  sikle, Qot Ir jubiid est un iarbument useniel, les prières cradie~es 



Le rite n'est pas seulement curatif, il peut russi avoir une valeur préventive. Le 

mal (le -6) qui cause une perpétuelle menace d'irruptian du malheur dans le 

quoîidiea - ahpuis longtemps nous voyons dans cette colonie une rlternance 

d'év6nemmîs heureux et malheureux, qui nous appraaneat que le bonheur de l'homme 



sur 1. tam ne fbt jamais anîier et pufrit, mais aopjow mêld &im~rtiim6% - doaae 

toute $8 pertineace Ifllt litas & protection. Sm8 &me, le bmoh rituel de se prhunt-t 

contre les & la ml* divine mpme-t-il ea frit, qumthtivemmt, celui de la 

mm Comme b dUco~n & la m- lm-t dUi du d h 8 l l t  Se 

p-, c'est en tout temps et ea tom d o n ,  s'dfbmr diat8ker sur roi 16s 

bénédictions célestas. Dam le dùcours éphmpd, eaits pfbcapdon intaviant 

d d l e m e a t  devant l'imminance du beigef. Ea 1744. 1% byde, la victoire des 

troupes firnç8ises ne s'obtiendra qu'avec l'ai& de Dieu, et cettu aide se demande par Ir 

@&en. Et la chose est mmre vraie lorsque las f w  i appuyer iwjourd'hui sont les 
ennemis d'hier puisqu'ea fin de campte, c'est toujours de pnmpkiîd de Ir patrie &nt il 

est question". Daas Ir même pempedve, les personnes du roi, puis du pape doivent 

bédficier égûsment de la prière de chacun pour attirer sur eux des bénédictions 

surnrtutdler. il frutt prier pour les autorités civiles, qui toutes ont besoin de l'aide de 

Dieu, le d€oi des Roisnw. il convient de toujoun demander a& celui pu qui r&gnent les 

rois qu'il daigne répradre sur eux ses bénédictions les plus rb4ndmtes'6». Positionnt 

cosmologiqument ui-dessus des êtres de la terre, Dieu les juge et sanctionne son 

obKNUi011 d'un déversement d'ri& ou de p8ine. a m'est donc rbsolument p u  

si i iptamt,  M t  Plessis en 1812, que Diru atCcompsase Ir Grande-Bretagne de u juste 

horreur pour les principes de la révolution fiançaise [...] source de tour les muur», p u  

une protection sp&if5quen. S a s  bute, il fuit noter ici une nuauce antre ride et 

protection, l'une b t  une donnée active et l'autre purive. La protection, au sens strict, 

et c'est Unri que le mot est le plus Mqwauneat employé, n'esî qu'une exemption 

localisée et temporaire du malheur. C'est ainsi que Plessis, avertit, rpr& un rn de 



dign-), r6vif#ot ri, Cri* ï i  fm doae cmthwr asimplorer b Dieu cles rimées 

sa pmtection toute puissante i ce vaste ~mpite"r. 

L'rndyse de ce coipus pPiticJier incite p l u  i cemer les rites 6 pmtection 

relatifs r ia  sopsrrtnictutes. il fuit biea sbr dira qu'il en existe égaiement - et en grand 

nombre. j'm l'occasion d l  m m i r  - qui visent la pmteetion individuth. Le jubil6. 

ensumble rituel complexe, recèle un volet privb &&nt. C'est une occasion & &m#er 

âe vie, de demrnder Ir pmtection du cielm. 

L'appareil ptédiuîif des évêques s'organise a trois étapes: mc&s qui annoncent 
l'imminence de l'épreuve et prescrivent uo otdonn~cement rituel appmprit (discours 

pré~aatif)~ twtrr qui intemiement au caun & k ciiw (discours curatifs) a textes 

bilans. Ces &miers WPmt b dhulemeat des événemeaîs i Ir Iiimihe de I'idéologie 



i I'ordanilrnameat napd de piveati011. se pocbler, cBest dwc rurii ~ ~ e r  Dieu 

point afbcaœ rn Lui-mâme: lolcobe pubmce, u~crne  florce, jamais, ne mante vers le 

imtrtioils divines. Une disette pmad fi, mais d6ji les hsectes, vdritables fliérux 

ncrtureis, meaacmt de noweru. Ne d t - c e  que la joie de se seaîit uuvt a o f f i d  Dieu 

en détouz~~rat les hum- de Ir pcrdvhnce drns Ia contrition8'? Car vwmc mute, 

oublier ses pmmesses, cette rffome de vie i 1aqtlcIlt Dieu est P sauibk, sitôt l'dette 

@, après la riche récolte, I'Utivée des bamux b@, a les victoires rrm& 

neest-ce pas fùre montre & Ir plus fataie inpîitaade a s B ~  i âus m û h m  plus 

grm& encore que ceux auxquels on vient d'&happd2? Le rite met ùari la 

rtcobllrisance de I*intmention ôén6hque de Dieu par Ir e n t e  d'interventions moins 

favorables. Signiy cite la Bible: #Si voiu ne m'obéissez point encote, dit-il, b ciel rsn 

pour vous de fcr. et la terre chidia... La s é c h e w  et 18 st&riIW dédemat vos 

campagnes... Si vous vous r6firgiez drar vos villes, 18 p î i l a a c e  vous y uiim (lev. 

XXVI)*. Iî frut mercier a& m m i h  publique et soleandiam lomqueme p r i h  r 6td 

élément rituel ceatnl dms le i~lammieemt oollectif, qui m doit d'ncueillir les heureux 



La rjoie du peuplen n'est certs, pas c o b ~ l e  en elle-même, t o d s  elle est 

iasuî5mte. Le peuple sait Ir -18 aatums mais les vuos cbi6tiennes sont plus 

abledom et plus amintes, puisqu'eiies permettmt & reumdtre adin, tous 18s 

év&wmaats de la vie,, les signes visibles de l'do11 & l'amîmm de taut bien%. 

Discours bien rncré drns son sikh que celui de 1'6v&que Pontbrirnd Les Lumières 

semblaat r'insinwr dans les d e n c e s ,  oa misonne en philooopbem, m h e  si l'on 

apanse sa bon cibayeam aa @te&nt que 18 vicoaicoaire est t#ribwble i Ir seule 

compétmce des hommes d'urnes. II frut rwictifier ces id&es, [...] en fournir de plus 

vutmn r-ri-t iwrctioa ~~rn-eiie~'. sana- CO-e ~ y ~ t ~ m e  de 

représentation du réel prépoaâésaat, l'idéologie catholique introduit le rite 6nr le jeu 

du bien et du mal. Le discours épiscopd tisse une tnme événemsatidle asupérieure» 

qui se superpose i celle des citcoiwtlllces terrestres. Lt8ctivit& rituelle s'insère 

pleinement daus cette trsnrt, Ir scande, 1. condtisc. Elle s'impose comme le niveau 

d'action suprême qui perme l'interaction & l'humain avec Dim. et p u  l i  m e  

inmention efFwieate sur me r6rlit4 qui purit iacontrtilible. Lu rituel de 

r~connlissance, de remerciement boucle le récit épiscopd de I'tvdnecnent, Qane la 

leçon, ouvre sur Ir petmanence. il est rappel i Ir fois de l'efficace rituel (la paix s@& 

en 1763 est ainsi présmtée p u  Brirnd comme Ir réponse divine aux pribes publiques 

fütcs depuis des amides8'), de Ir puislunce divine et de Ir -011 de Ir menace. 

Cest donc p u  le rite religieux qu'il conMent d'exprimer u joie a sa prtitude et ce sont 

des acrntiques d'actions de gdcem qui USiâhmt Dieu et mmmrmt Unri la dunbilitd 

du bienfutm. Remercier, c'est prendre conscience de la a i t é  de l ' d m  de Dieu sur 



La figœe 1 moatre bien qu'il est pius importrnt âe remercier que âe demander. 

Même &ns la m o d e  de plus intense h r n d t  (17404760). le nombre de textes 

c0n-t des rites de remerciemcat rwste Qmknt. La péri& & I'iprès-Conqu&e est 

particdiirement riche ai rites de rememhnemt. Peutaire un enet de la politique 

conciliatrice immédirtement adoptée p u  les uitaritds utboliqws i l'égard de Ir aowelle 

métropole. La chose wulignemit le rôle politique et sucid du rite d a i r e .  Par la suite, 

la proportion reste toujours favoraôle 8U rite de remerciement, qui est donc lugement 

privilégid p u  l'institution catholique. 



Mais ii faut souligner UII fGt: b rite ne s'inscrit pu d m s  une représentation 

dvoiutive du monde et de la destinée humaine. U n'a aucune vdeur de dépwsemeat M i s  

sFntègte plutôt dans Ir cycle, puticipe I son fonctiomemeat. Il ae résout rien du cycle 

qui enferme l'homme dans le rôle de pécheur compullf - celui qui ne peut seemp&her 

de désobéir - a Dieu dans celui du juge. Ce cycle, do reste, ne se présente p u  comme 

un d&r&slement du monde mais bien plut& comme ri norme. k cnuutd des jom 

humuns trouve une justification dans I'inqe du Dieu-juge, que ne fournira peut-être 

plus, p u  la suite, Pimage do Dieu de bonté. Le discours prédicatif qui recompqpe 

I'instauntioa de formes cdlrctives a ponctuelles de ritdit6 institue une bumiaité 

wlndnMe a fible, prironaib de péch6 et dépendante & son Dieu In rite se 

prémate corne le recotm porrible, et r iqite dars l'exercice de la justice dide. Ce 

schdmr est peut-être trop orientd p u  un coipur rp(cifique, c o ~ p o n d i a t  souvent i des 

dpoques troublées. II néglige a particulier deux 616mmtr sur lesqueIr j'rwri I'occuion 



Deux petits 6lbeats statistiques d'*rd. La 2 présente I'Cvolutioa 

générais des moâejnents qui ont constitué la matière première 6 ce cbipitre: textes 

ordonnmt 1. pratique d'une ritdité publique exEciptionneIle daas I'mmmble du diocèse. 

La courbe est un (vidmt d a  & 1'6volutio11 & ces pratiques. Eltes h e n t  donc 

nombreusus avant La Conqdte (19 textes eatm 1740 et 1760) et décrurent 

ptopssivemeat jusqu'i la h du sidcle. Une ne8te mprise est perceptible dar Ir 

p t d h  déceanie du XIX. siècle, suivie d'me rrialiutioa. La PQiode troublée de 

lm.v8at-C4mqm&te est dooc .prm me p$riode de gf8n&.rcmtd r i ~ l l e  calt8c!ive. Voili 

laglise Loutik, tout au moins, cûns cette pwspdve+ Peut-oa amacier Ir cbute d'après- 

Conquête & 1. prkuité du statut religieux de Ir coloaie? Saas doute. puisqu'il est 

question & fa- rituelles publiques et collectives. 







exclwiwmat mute& vms Dieu, las  in^^ se multiplient au XIX. siècle. Les 



Le discours sur le rite teau par les év&ques des dioc&es de Q d b c  et de 

Montréal, tel qutidentifiC dans Ir ptmnier chapitre, appartient pleinemeut i i'uuivar 

idéologique post-nidentin. Partout, et âès le X W  sikle, les cltutrop,hes nmireJles sont 

pareillement insérées dor Ir cycle du péchC et & 1. calèwe pour que, fdement, le rite 

soit inaitu6 comme recours essentiel'. Mw son ible va w-dek En plaçaat le principe 

de Ia médiation ru premier plan, la théo1o~e triâeatine Qaae h I g ~ v i t 6  rituelle une 

place prdpond6rrnte2. En particulier, le concile 6 Treate régh Ir question de Ir 

justification dms iin sens favorable ui rite: puisqui1 n'existe pas de préâestination, les 

bonnes œuvres, et pu sedament Ia foi, mat utiles ru salut (une vie h e l l e  a douce 

après la mort). Chu les catholiques, il fuit encore g-er son ciel; I'activitC rituelle 

fournit l'essentiel des moyens. 



Cesî en prutnt gu ce qui est monnu comme hWto#àne au rite caîholiqiw que 

je vais tenter d'en mieux cerner las ~ s t i q ~  pmpm. Ume tdb ddfinir 
le temitaire par ses boatibs, me semble ici puticulièremeat j d é c  n'est-ce pas 6iu 

un pmcsrtiu daciif que s'est affimée Ir mbcrnique ritrislle crtbofiqw? Celle-ci se 

consmit d'rbord en rédon  uat thèses luthériaoner, diiu un M W  a&h certes loincrin 

pour mon rnaiyse mais où bien des Qémenis se memat ea place qui semat encore 

d'lcturlitt -&nt la première moitid du siècle. 

L'iâéologie risligieuse pmttrtrate, fond& sur Ir ndgrti011 A peu près complète du 

libre ubitrs humain, n'accorde en corollmtc qu'une importance mesurée Q l'activité 

nWe consid- comme une simple apuole en ution», c'estli-dirc une illustration 

purement symbolique der relations huniunl C+ divinité. A l'opposé, I f d i d o n  

catholique du libre ubitre induit une vrlanusion asscatietle & l'rctivit6 ritmile. Comme 

le note syntbdtiquemmt Jeau Delumeau: ctLer jeux n'étaat pas frits #mmce, l'homme 

pouvant se perdre ou se sauver suivant I'urtge qu'il fera de la &ce, l u  craua p u  

lesquels celle-ci wule vers lui redeviennent essentiels%. Autrement dit, le rite 

caîholique ne s'institue pas tant comme représentation âes npportt trrnrcsndrnts, que 

comme système m6dirtique. il est donc un acte efficace. Cette conception du rite guide 

véritablement, c'est manifme, toutes les ma didactiques du Rime1 de Saw-Vdlie/. 

Pu usmple, de nombreux p m p p h e s  sont consacrés i indiquer las co~lditionr & 

vdidiîé & chacun dcr rites évoqués. Ils sont, d'une manière g b M q  au nombre de 

trois: ta COllfotmité de Ir «matière» (Ir substance sensible utilisée), celle & Ir dorme» 

@uoles dites et gestes e x h t & ) ,  a aafin celle da al'intaatiom du manipulateur 



n48IigC9 a même si l'officiant &ait un ahttttiquem (1. précision d i g n e  l 'uaivdit6 

du principe), on ne ciam par r e b p t i d .  U s  comment être cmain que les trois 

conditions âe vdidit6 ont ét6 remplies, rlon que b rite est roweat exécuté &ns 

I'urgmce, @ois par des crprafmem, sages-fbmmes ou pmnts7? Aura-ttsn respect& en 

puciculier, la misière (de 1'- béaite en bonne andition ûe conservation) a la forme 

(*Ego te baptisa in nanine P a s m  et Filii et Spinms Smetim)? Le cas du -&ne est 

particulier et prirididrmeat si@& du d e  que l*gIise se Qime &as Ir 
fonctionnement rituel. D'un côt& il est wec l'euchuistie b rite crtbolique p u  

excellence. E x & d  i temps, a bien exécutt, il o i w e w  de lui-même celui qui le reçoit. 

Cependriit, pour âes nisons cimnsmaciolles, c'est luui le rite qui est k plor 

susceptibk d'&happer u, contrôle cl&icrl. Le risque qw dsr humains soieat apetdusw 

p u  un dydonctionuement dar Ie pmcesms rituel est gmd* C'est pourquoi, w Ir verra, 

diverses mesures sont aises ea place pour a guaatit I'iat@ïté. hhis ce que révdlt 

surmut cette conception efficace du rite baptismal. 

l'exécution piifbite'. Les CI- se pt6.rmteat comme 



fnr ntm colltiameat un aoayw d m ,  simple mris nbssai iq qui est l'assise du 

ptincipe @effi&t&. Rien n'est plus rympaomrib*qpe de cette orienî8tïon vers un Rte 

L'euchuistie est ea ce sens le plus a u c e  & tous les rites catûoliqoar. Le R i a d  de 

Soni-Vdfier le souligne i plurieun teprises: b pain rituel, le Sunt-Sacrement, contient 

Ir divinitt: 

Ce rite est donc concret, non seuimeat ea nison du tnnJmt de force, mus encore p u  

Vallier. Un changement con- s'opère, i tel point qu'il est dtoanaat que les sens se 



1-t ab-: ace qui mit pain n'est pas p h  acon qu'on le sente et qu'm le 

S O ~ I D  et ace qui paroit vin n'est pas vîn encote que le goût le disenm. Le rite &a#e 

acontient l'auteur & Ir gr$cem). ûn poumit presque dire qoe le d e  cdw1ique en 

if ou m. ea mme dmefEace a de amcm sur me am@em qp'm a poonat 1bbiaidb 

6 dihnir par ses curctiiistiques d'op6ncivité. Rien ne stoppose davantage i la pensée 

scientifique qui s'impose i I'ûccidsat que cette conception du rite oii l'expésieace ne 

confirme pas la vérité. Monîesqirieu nt de ce amagioieam qu'est b pape: aTmtôt il fiit 

croise [ma Roi de France] que mis ne sont qu'un, que le pain qu'on mange n'est p u  du 

pain, ou que le vin qu'on boit n'est p u  du vin, a mille matses &oses & cette esp&eJ2m- 

Deux cultwa s g ~ t .  qui ne sont pu Ifme popdiire a l'autre d'&te Mis pluet 

l'une qui se veut amodemen et l'~oac i sa îrdition. Olivier Ibrtenschmidt a 

bien montrd, dans me h â e  comparative du systbe rituel btihmmique et du -1 

catholique de la messe. i quel point ce dernier w si- f011dunmtrlumeat dams l'efficace 

et non dans Ie symbolique. Alors qu'un courant r&aat. post-Vatican Il, tente de mettre 
l'accent M la puaie tmtmeatrire et symbolique âu rite (artwlisation* et 

ucomrnuaionm)~ 1*81i~ pst-trideatine considdie eacora pleinement que la messe est un 

*acte sacrificiel &uC d'une a&- pmpte~. p w c  qu'eflfiaçmt le Wh& et producteur 

de divin'3. L. diff&ence ~ ~ ~ ~ c e p t u d l e  est de taille. la souligner évite I'anachronisme. 

Henenschmidt voit bien que le système de cmymce catholique Irisse l'humain sans 

ICCOWS &action sinon Ir an@rtivité & I'oWjssana i me loi*: aenpg6, il ne peut que 

se mumettre ou diroôéir. Son désir (positif) de d u t  semble même s'6loigner derrière 

la tnùite et 1. hantise des f m  i efEhcer- Et cwîeusemeat, c'est U que le sactement 

efficace, qui ne devrait pas rvoit sa place dmr ce système. se réaffirme a finit par 

s'imposer%. 



En même temps qu'il désigne l'origine du mûheur (le p&hC des hommes et Ir 

colère de Dieu), le discours carbolique pmposa dus soIutions concrè!es puisque placéas 

mur b signe de la apénîteacen et la rprièrer. Loin d 'ke  d e m e n t  le 

discours de Ir peur, il est donc dgdemeat celui qui m u r e  et pmttgdS. Une idblogie 

crée pu définition un tystame cohérent et clos drns lequel l'explication théologique 

invente le h i n  rituel, comme l'activité rituelle nourrit l'interprétation du monde. II y 

r li, awsi, une circularit&. 

Le protestantisme -lit une innovation radide sur le plan de Ir croyance en 

dissociant l'idée du salut de Ir rnéâiatioa de l % ~ l i r  et de ses rites. k refus du concept 

d'interaction wncr4te humains-Dieu rejette le rite efficace du côté de l'insensé. Pour I i  

sociologue Daaide Hervieu-Léger, c'est Ir fin du m a q u e  dam 18 religieux, le d&but de 

sa adWmotiondisation», 8chevb en Occident p u  Vrtic8n II". MUS ru XVIII' siècle, 

la notion d'efficace drns le rite est encore un trait fondrmsntd de Ir crtholicitC, une des 

assises de son idcntitt religieuse. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer les longs 

textes doctrinaux du Rituel de Sdnt-Ydlier. Davantage que h v d ,  Saint-Vdlier est le 

grand Cvêque réformrteur du di& de Qdbec. II 8 cette voiontd d'instaurer en tene 

d'Amérique une religion proprement citbolique, siùe de sa docÉrine et de ses rites. C'est 

drns un esprit de conquête (les uitocbtones) et de contmveme (les protestants rnglo- 

sutons de Ir côte atlantique) que naissent un Catéchisme, pour implanter les «vraies 

croyrncesn, et un Rituel, qui encadre une ri tdité 



cburt ru long du XWC sikle. Dbiste, Vdtiire damque pas dmribotd la sur le 

plm de la ctoyaace mais sur caoi du râm: &raque taut ce qui va m 4 i  & I'dont*on 

Argwmcbtrtion pmfamdçaient ieligieuse, qui doit hucoirp  ru protestmirma, mais sans 

contnjtcment i ce que ptéteadront les uitnnionclibs du XLX' U&le, n'cri pas indligion. 

Tout ru contni*rc. Iucurrtion de @srne est port& p u  un discoun qui véhicule les 

schéwt de la stricte oitbodone. Un texte fhnçais, publi6 dans Ia Gazette de Montréal 

ea 1790 va plus loin: d'est  ea min que je cherche q d  culte lui [Dieu] est plus 

agréable; il ne le manifme par aucun signe; & r foudre reaverse uiui bien nos d ~ l i s e s  

comme les mosquées. Ce n'mt pas Dieu qui a besoin de Religion, a sont l a  hommes. 

Dieu n'a pu besoin &enceas. b p h a n s ,  & & prières; m i u  nous avons b i n  

d'espémq de consolation & de t ~ ~ & r t e ~ ~ ~  P t o f ~ o n  de foi ddiste, qui ne peut 

que s'opposer i Ia ritudit6 ei35-e r concrète cies caholiqutr. 



Un fort mutant, mors$ par la Réfiorme, repris biaadt par I ' w t  de raison du 

sikh dm Lumihs, met en question I'dfiCIEjtt rituelle aîholique. Capeadat, en 

mrinteamt le principe d'd3iClEité, leglise catholique a I'mmcrge de w pas &tre 

Les mes mnr-ils efjicoces? 

La questio~~ est presque hérétique das Ie cadre dim tate scicntinqw. Now 

rommes habit& i ranger l'activitt rituelle du cbt& de l'inU5011116; pour Sipmund Freud. 

Ir teligioritC individuelle n'est rien siautre qu'une a6mse, et la religioa elle-mhe peut 

être qdifiée de m6vrose obsessionnelle uaivemlld? AccompqpC p u  de n o u v ~ ~  

cowmts thblogiques, le XX8 siècle r souvmt considéré le rite sous l'angle de Ir 

wsignifidon symboliquen. Les mises en su& ront &nc de rigueur: aQw le sacrifice 

soit Qu6 d'pn htacace propre [...] tout le mon& le sait bien. U s  le problème est que 

[...] notre cultute voudrait bien qu'il ne le fbt pas. ppirqu'elle 8 &id6 que. drar ce CU, 

il est magique; avec ce jugmeat da vdeot, on s'interdit donc de le compmndrt et, avec 

lui, 18 reIigionam. Évidemment, on joue ici en putic sur les mots. L'nicrit6 est 

multiple, historique, sociologique, ~duopo10gique. Du reste, les rocherches 

~ o l o g i q u m  ont sa-eat montrd qu'il n'est sur teme, ou p u  s'en fmt, d'autres 



rites que dm ritsr 4nimcmM. iJ est, je crois, une Mt6 du rite immédiate et 

fmdunea#1e. Claude R i v i h  le souligne i propor da rites profmes dm sociét& 

occidantaies contempotriha (Mm Augé le fiit pour les roci6îés &icrin#, ou amcote 

~ ~ l a n ~ ~ r ~ i a i p r o p s ~ & ~ & ~ ~ t ~ w 1 ~ b o ~ i p c 6 i i a ~ ~ r 0 n 1 ~ r p n t i q ~  

parce qu'on y croit, et i quoi croitiia riaoa i 1- effic&6%. C i d a n  qui senit 64 

lBor&e du h r l ,  si elle ne vmuït rqpder ow tdrlité qiii, peut-être* est susceptible 

d'échapper i l'tmivdtrire. Ainsi, je panse qu'il est recevable de dire, d'une put, que 

l'adhésion aux rites, 6iu Ir sociétt catholique du C d  pré-industrieîle, dtrit bas& 

sur une croyance, plus ou moins complète peut-être, plus ou moins orU~odoxc sûrement, 

rn leur efficacité et qw* d'autre put, lsglir. uklique, I la difiëraaa âes É8lises 

protestrntes a i contrc~courrnt ôes idées philosophiques, praporrit un appareil rituel 

basé sur le principe d'une op6mivité réelle non symbolique- C'était Ir dimension 

pragmatique du riten,. 

Le rituel religieux placé SOUS Ir signe & I'cnlclcitC, on se trouva devmt un 

problème de clrrtcmaat. Quelle d i f f h c e  pouvrit-oa fdre eatre magie et religion, entre 

«supcntition» a religion? Il est important de souligner que c'est dans cette direction-li, 

b n s  la direction du classement, que la question du rite s'est orientée. Cela identifie le 

rite comme site d'un jeu de powoir et de diffi&enciaion socide. Loin d'être cette 

pratique culîurelle p q é u ,  uniaime, le rite dt, au moins i putir du XMffe si&le, 

l'une de ces ciinstitutions sacidem dbnt prtle Roger Chutier, qui permettent & lire la 



Pourt.nt, les tnvrurr induapologiques ont montré i I'anvie qu'il n'existrit pas, 

d'un point de vue fonctionnel, deux catégories clliremant distinctes d'actes religieux. 

Des lois qui d6tinirUent d o n  Delumaau aleMivers du rnrgi~me'~~, il n'an est pas. me 

semble-t-il, qui ne puisseat être rttrjbuées 6grlemcnt au rite institutionndisé. Ainsi de 

Ir fameuse loi de contact (le magiciea guérit p u  attouchement; mîte loi compread aussi 

le port de ulismrns)''. ûn pense bien sûr i ces objets bdnits a~ gmad nombre, chapelets, 

rouires, couronnos, images, Agms Dei, m&ûilles, etc. Cités p u  le Rifatel de Sa'nt- 



bQ3Hcti0(1 *ru. Une petite riirlyse naiftique des f M i i C e 8  i ces tdirmru i 

émanant tautes du documemts montrQlrU, Dix-sept aacemeat les chapelets, treize les 

médailles, S I e s  mriinr, S la eou~~rrmes et 3 les A p v r  h i -  Cd8 n'a biea sûr qu'me 

valeur assez tehtivem mais &&le ua dnâeat sort de di&uim de la put & 1~8lise da 

Montréal. La diffbion plus Iuse âe sammentunr, objets k i t s .  objets mêâus duae 

catrine puissance sacrée, éwa8ueilement protectrice, aupente le danger de dévotion 

extra-institutionnelle. Le projet da dMition du RàtweI de Qutbec proposé p u  T h u  

vers 1834 avertit les prêtres & ne pas bénir un objr qu'ils usoupçonneat devoir &a 

cmploy6 h des usages profmes et superstitieux%. ïJ fat  toujours s'enquérir q t &  du 

demandeur de l ' m e  qu'il veut ea fiin car une portion & rrcrd est d i W  hors du 

cont161e immédiat & l'&lise. La poismace du tiüsmm, ohet ou s u h c e ,  est 

affirmbe: c'est d'Esprit-Sdtr qui se répand sur atoutes les a m  de Ia &on3'~. 

Philippe Auôett de Gaspé rapporte dru ses M&moinr un conte qui illustte bien la 

manière dont doit, pour ~eglise, foilctiomer Ie tilirmrn iastinitidisé. II s ' e t  d'une 

Ibgende qui circulait dorrnt l'dance de !'meut, soit i la fin du XWW siècle- Une 

mUlle de la abonne Vierge. repousse les urrprr d'un ours menaçant* Comme d u i  

qui matait cette bistoita au jeune A u k t  était pdm, la mécanique magique de l'objet 

(bloignew un oun fiasieu) est sut-investie dbn discoun qui aa rrrun la validité 

doctriarle: r o m  est en f ~ t  Suio  pdt i empatter l'&me du p6cbeur. Ir mWUe agit non 



Au-deli du Eilismra, rian ne se pute  dans le rite cribolique sans qu'un contact 

physique d i t  lieu. A la drma, t ioa:  &vdque d h e  ce S ~ a a a t  par I'imposition 

des &as et I'OTUson qu'il dit en invoquant le Slnt-Esprit sur ceux qui se pr6scnteat 

pour âtre confirmh & p u  le Sunt Cdme qu'il met sur leur fiant, en disant ces puolsr: 

Signo tes n'gm cncis d confirrio te chn'smae sdutis. iri nomine Pamams. & Filii. & 

Spirifus -?in ciiicn40m. Les instructions du Ritwl i cet égard sont de la plus a t d m e  

précision. L'efficicitb m d  Iirui de la q d i t é  du amtact. Voici les nibriq- comtes 

mtmtionr pratiquas qui mtrecoupmt le texte du rite, données pour l's~ttiêm~ctioa: 



Texte d'me ricbesse exceptionadle, qui annonce d u  voies qui seront explorks: Ir 

mdcrnique d u  gestes, Ir spécirtirrtion du matériel utilisé, Ir lecture rituelle du corps. 

La loi de contact SV rCvaIe pleinemant La pt6cisim même du texte? le concret du geste 

d'autant plus fident qu'il agit sur le corps de l'hmnlin, l'exigence de simuluaéit6 avec 

Ir parole ptolloncde, jurqu'i l'explidon mlrtivc i l'onction des prêtru (le sacrement 

peau avec Ir rubttiace rituelfe utilisée)? tout concourt & montrer un rite de contact 

efficace. E s t a  si  loin dm pratiques niueiIas rsupdtiewes» d6noncdes p u  les 

Ea 1793, une f m e  de Saint-Jean-Port-Joli iffirme que l'évêque r communiqu~ 

ii son enfant, iii-WCW, Ir crpiciîé de g&ir4*. Le contrct rinisl est intçrvmu sans doute 

une première fois, mâme si nous ne connaissons pas les circonstinces pr6cises de Ir 

ainsmiuiw. L'6vêqae Hoôat parle, pour s'sa d i d e r ,  de acommuniution d'me 

vertu4'». Peut-être a-t41e reçu dt ses mains Ir ak6dictioa d'une fmme enceinte qui 



est rn péril» maq& i Ir page 414 du Rlmlde  Sm~t-Vdher, La source & pouvoit 

invoquée ne fut en cas pas âe bute- L*d ih t  me fois n6, Ir f m e  mutient qu'il 

~mlmIer~~ubsrt,cadsll~mtcrp.bleprr~drstouch~&giPbnr 

des plria et dm nululies, et que ce Qn doive lui qparîmir jasqu'i l'&a de sept inu. 

Seconde e m i f d a e  âe Ir loi & COQM. Biea sûr, il y r rdtribotioa dii &ce a le 

commerce semble m i r  on d succès rlmîour, ce qui rrrdmmt PFO~POQU~ 

l'iatwention épilcdpde. On parle dom iux puoissiam & rrcradiileuie supercherie 

&nt on use [...] pour surprendre vobn simplicité et *mus arracher voue arjpnû~, de 

asuperstitionn, & &Men. ~IÉv4que con&mnai Ir f-e ;i mssw ron advit& i 

restituer l ' m t  8-6 et i &e privée des s8crements jusqu'u~ mpatit. L'&pi& 

montre bien l*imbriution incxniuble du rite d'&lise et du rite religieux Il y 8 d'abord 

Ir source de la puissance cboisie pu Ir fmme, soit le chef local de Ilnstitution 

religieuse officielle. IJ y a la qurlitC du médium, soit un enf't de moins de sept rns, 

c'est-i-dïre n'ayant pas atteint I'be canonique de raison. L'enfrnt en b u  Oge est 

l'innocente voie qui assure fa tmsmiuiah du pouvoir surnrnusl. ïî y r enfin la 

proddure m h e  de k traarmiuioo, l'ratoucbemsnt, qui rppartieat pleinement i 

I'efficisnce m*que clurique a en m h e  temps, le amtexte te fiit biaa voir, i la 

ritudit6 institutionnrlis&. Les uwpemitiouu, et d&vimcm dvaquéas par les textes 

d'institutions ne sont jamais dar uargics wtonomesm, des iavmtionr, mris se 

cuacthirsnt toujours p u  l'uîilimtion du produit ou du geste du rituel licite. 

k brntise dm anoucun d'aiguillette», classique 6nr tout l'Occident pré- 

industriel a attesî& au Clliada", se noporte bien évidemment i cette autre loi magique 

univenelle, qu'est la loi & similarit6 (Ir procédure du rite imite l'&kt e~mmpt4'~. Pour 

sa part, le rituel crrholliqw joue sur le symbolisme liturgique. Lm textes d'&lise 

imposent une sigaindon, propoa4nt m e  lecture du rite. L'explication symbolique 

repose souvent sur Ir Umiluitd b magie pmcW p u  action symbolique: Ir cornpurison 



aop fooiiMes, eux qui pomuivent un double objectif â'gpmPndan r de 

~opr1.p41irui.rm~iu~(b w d r a ~  1 g01ld-t ~ i r r c h r m i ~ a ~ ~ ~  dtme 
justifiatkn symboliqye qui mpme globrlemaat sur la loi & similaité. IR R i a d  de 

amines & .pit oreilles & ledhnt, il est boa 6 ch qu'oa fiOt ca!e d rhon ie  pour 

imiter &e Seigneur, qui mit ses doigts dar las oreilles d'ua murd & de Ir rrüw sur 

l a ~ ~ ~ e d ~ ~ m u ~ p o o a b ~ i i ( n r & ~ m r i n ,  &qoa~1Égliselip0rriqiitr~coilfiaqw 

I'enf"t Ut les oteillar ouvmes pour la parole de Dieu, & qu'il ea rrte ia bonne 

o d e ~ t ~ ~ n .  Dans le rite de la coafiimation, l'imposition des mains Sonne de la puissance 

de Dieu, le &nt &&ne (huile) signifie Ir plhituda du Saint-Esprit et la abonne o d e ~  

du Christ, le riqie de aoix se kit sur le fiant, ribe de Ir *hardiesse, de la crainte a 
de la hontem pour avertit qu'il w daut pu mu& de la le awufoebo 

privient qu'il fm apptmdre i vivre drsrr la diff idté & a foia. 

Enfin, il y a la loi 6 coatmste (recherche û'ue f l b t  p a ~  l'imposition de son 

m6tiphoiique. et &nt on peut trouver trace, par exemple, drn, les pénitences titueller 

ou i la prihe, le pmfinrteur âm jours uuitr (cdui qui b.Mlle ou ne va p u  i la messe 

un dimaache ou un jour de fW) &stem i tous les offices, messes, vêpres, préûications 

a instructions pendint la pénitence, les gourman& a lm buwpn jeûneront- 



mis qu'il est possible d'agir par 18 m&rtion & rites pmpres i se les concilier, n"y-. 

t-il pas Uibt idon passible eatre c&éamies officidm a rites pdl i l rr ,  enwe la 

fi- du prêtce et celie du sorcier? Dar I'lCtian magiqw. peasée et -les mant 

doubs d'une force concdte et opét6njeat i distancest. Encore une fois. que se passe-t-il 

d'autre dans Ir rituel catholique de l'époque moderne? N'y trouve-ta pas Ca a u c e  

du mot a du geste qui impose le plus grand formilisme? Voili justcmeat une 

la Pm dans Ie s  livres du rite- reviendrai plus largemeat, ne proposant ici qu'i titre 

d'exemple cet extrait du Rirvcl de S a u t - Y d k  Il s'agit toujours du baptême, le fite qui 

donne lieu, avec i'actdme-onctioa (la vie, la mon. ~'wgenct) ru plus m d  nombre de 

mises ea sude . ras bute parce qu'il est le rite le plus wmyiqwm de la ritudit6 

catholique: 

En 1976, Qar me d y s e  rar compromis de l'œuvre du médiéviste etienne 

Delmaelle, h a - C l d e  Schmitt r âhwntré que, trop rouveat, Ir recherche bistonque 
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rem tributaire dm atégorias accl&iastiques5'. Parler d'une digiositd de le&ectifh 

de croyances Clulvem, lonqu'il est question de compoftements religieux axfm- 

inrtinoriotmels, c ' a  &idemment inf'i'itilirsr Ir coaduitb de I r  majorité, a aatdriner linri 

PO âm d&nœ bdrmaatmux & l'&lise. La ocmmmwm d'idmtüidon ibondsot 

dans le discours des év&lws, qui hi6ntthimnt le rocid, Dieu, comme on 1% vu, est le 

eh.  n dsvimt m h e  ui MX' s i ~ e ,  signe des mtp, M & frmillw m & e  

et boaM, Li vrlotWio11 de Ir figure m u i d e  - d'Immreulb Conception [...] mère de 

touss% - affirme meore 18 mprémmi011 d'un principe â'uidorité frmilide et deste. La 

paternité est appliquée i tous ceux qui, sur terre, tireat leur utdorité da divin: le mi, le 

pape, leCvdque sont autant de pères pour un peuple d'dmts. de coujetsa a de rfidéles». 

Plus lugment, l'historio~nghie du phhomdne religieux s'est sans doute montrée trop 

dichotomique. Schmitt affirme en réaction que «Ir religion ne peut être distingub de Ir 

magie,. Ce samit füre «comme si Ir religion se limitait i l e e x p d o n  et Ir mqie i 

l'action. Comme ri surtout [...] Ir relieion &ait du côté des clercs, a Ir magie tout i fui 

du côté du peuplea. La disîincîim coaceptuelle empeche & considérer Ir religion em 

tant que rrystème cohéraat, efficace parce que r t n i c h u ~ ~ n .  C'était le temps, révolu 

puisque l'accord semble se frire autour de Ir jmmpdve & Schmitt, du clébat i propos 

de Ir «religion popdaire»- Je le&voque pour bien souligner que fmre l'étude du rite 

d*glisc, cQest aussi *u. celle du rite religieux, de Ir rinulit6 apopulairea, p ~ a  que le 

rite est 18 religion en d o n .  



Leunicité du nligieux est-elb encore de mise lorsque laon quitte les temps 

mbdidvua? 09i et aoa. Oui prca que, ras doute, dru laesprit de mur, clercs e! Ida, 

le partage eatm une pratique licite et m e  prdque illicite est encore fioue i la h du 

siècle et ri, déôut du XWT sikle. Mitie-Aimb Clide en a dannt plusieun 

et ru pmtestantismt ea tint qw rite efficace. Ce fisant, il pmphe une prorrimitd avec 

d u  pratiques nâuelles a n d o m  mais qui ~~t i l'emprise institutionnelle. C'est 

donc bien daas ua contexte dc dirciaction des ritdit& qu'il fat situer I'rodyse. 

Laantagonisme n'est pas évident; des si&les de mhbitation, ou p l d t  de m61mph ont 

prouvé que le rite religieux ne se rdduisait pu au rite d'&lise saas qu'il y rit pur cela 

opposition. est p l d t  b résultat d'une prise da conrcieace, câez les clercs, d'me 

distinction cultutelle qui fut que l'on danrit désormais dpam la pratique de81ise 

publique (exotérique), aut~ride, de k pratique btkique illicite. La stmtégie de 

démucation s'oqpaise selon tiou axes: division du-rite religieux, coadrmnrtiw et 



Il seagin, pmnièmmmt, de âésigner b rite illicite. de le fgre reconnaître. Le 

TmW des nrpcmtiiions, conaitut I'exe~nple classique de cette démucbe. 11 al a 

évidsmmeat pas d'équivdeat qudôbis i cet o u m e  malgré tout drtivement singulier. 

Cepmdrnt, il est clair que l'idée de dpmr plus aettement me ritudit6 rdigieuse licite, 

celle dminimda pu le81ise, bune ritdité iUicite tout wui  formelle mais &chippint 

& toute emprise centdisde, animait égaiement lm clercs du Cam&. La relrtive taret6 

des crr de asuparrtitionsa identiti& ne &vdt pu btn consid&& comme l'indice d'une 

participation quui exclusive i Ir Rtuj i té  dIÉglisem. Deabord, puce qu'il est toujours 

délicat d'avoir uae rppmche qwatitative dans ce genre de doaiaine. Quel pourcentage 

cles cas ont I r i d  des traces ki tes? Et & ce nombre, combien nous sont parvenus? Est- 

il possible de se livrer ides compuU~oar quantitatives avec la Fnoce ras wcme a m  
-1 ssurm consid4rrtion &noenphique? Les historimu fha@s, eux-m&mes, tmvrillent '1 

coipur de cu teiimeat éteadu? Lg CII qUbb(COis, Q plus, se mamtreat d b  les débuts 

de la colonie et jusqu'ru cœur du X(lC siècle (et u 1 4 &  jwqu'ipiourd'hui i n'en pas 



buter): il s'agit d'an invariant cuitml iaduit par la culture trihtine elle-même. il uût 

étd pour le moins singulier que le Québec, cm dors unique an ûccidsnt, sait exempt 

thme rinuiité extra-iestitutianaelie, se saîdbmt 
. * du a m g h e  chrdtim impiorirnb, 

~ v r 6 p i r l ~ ~ m " . ~ i m œ q w 1 e ~ & ~ ~ t c 3 t . a ~ ~ ~ Q a r l e ~ ~ œ  

qu'il n'est pas - me rqrniaiou - car< le défiair. Bdque ~~ seil am 4 SUnt- 

VJlier eoaucra &ux questions & ron c d c b h e  i 1. ampemtition~'~. D'ibord: rQ: 

Qu'est-ce que Ir rupefstitioa? &- Cm mdm i Dieu un eulie OU d c e  quU n'rgrdt 

pas, ou rendre au Démon, ou i Sames w&um 1aOnaeur qui n'est df qu'i Diem La 

SPpsrrtitioh est danc d'emblée phde du &té âe la digian, w s  de 18 religion i n v d ,  

contraire. Elle est un détomemant de Ir vtUt religion. Puis on entra 6as plus de 

détails: aQ: Est-ce une supemiioa que #euter foi ua ronges, s'r&rCher I cariWies 

dhmtioar qui ne sont point approuvées de l'&glise, recourir .in Sorciers, & gu&ir ou 

frire guérir l a  bonunes ou lm iaimaux par &nes paroles? R- Oui, Dieu Méndoit 

aux IuClites les augurer, les cérémonies inutiles, & condamaoit i la mon ceux qui 

cansultoient ou se -oient des magiciens, des devineun ou der sotciam. La 

asupedtionw est ici dairemut identifiée wmme le rite d i p e u x  ( a d a s  puolesm, 

acctdmanies inuîilesm) qui n'est p u  d'&glise (aû&votioar qui ne r a t  point me): 
le prrtige binaire s'effbctw, Ie XVlK siècle raiondise. Le rite non instiniti01111eI esr 

donc tout i la fois, a toujours, issu du rite &#lise, puisqu'il en est le déîournement, et 

extérieur 6 lui. Ainsi, dtns l'épisode de I ' d '  guérisseur de Saint-Jean-Port-Joli, ce 

n'est pu le geste thérapeutique en lui-même qui est conAlinnt, mais l'utilisation 

détournée d'une rituûité d(Église, 18 ôhédiction (pircopde. 

Le rite hors l'&lise n'est donc pas fdellement un rite, mais une parodie, me 

imitation trompeuse. En 1808, cemies @rissews assent d m s  les paroisses rudes 

entre Québec et Trais-Rivihes. L'évêque s'en prend vivement i l ' d o n  de ces 



aimposteun qui pdteadeat g&t lm niddes ea tbcitrnt rur aux des pridnr ou en 

f~rrat  dm impositions des dasaa. L. popdaion se IUue abuser parts que peu 

que car derniers la classent du cdt& de la &meace, & la non miron. b discours 

d'&lise fut edtrer la u s ~ t i o n ~  dais la sphdte du religieux. Le rite illicite est aussi 

une manière d'appdbmder les npports humUnJDieu. En somme, il seMt deune f u u ~  

religion, démesur& et cxtt10tdinaiteo3. Roger Chartier montre que dans la littbmture & 

Gueuserie aussi, qui exploitrit le thème & Ir mystifi&on, un tri seopète. Dliu le fil 



mami h o p h m  r dooc bompeme* La latte déticde mame Ia asupemhimm n'a na 

que pour mieux fixa son l'assise de r p m p  tmdition. en tiat que système rituel 

exclusif'. 

magique enfmmt Ia pratique titud1e ~-institutio~u~elle dru un type puficulin, soit 

illicite, suit m@rirrble, & moon rrligieux, a dMne me image plus pr6cise des 

attributions spécifiques du rite d']Église. La simuJtaa&it6 des processus n'est évidemment 

p u  circonstancielle. Une rianlit6 se fmde sur l'identification a Ia déamciriion d'me 

finulit6 uatre. On construit b licite sur t'illicite. Mus le tapport n'es# pas mulemmt bas6 

sur me validité de type jinidique. k distinction se frit uassi sur Ir p h  de l'&cuité. 

La magie n'est p u  suttout nocive, elle est d'rbarâ inefficace, i deux titres au moins. 

D'abord puce qu'elle pmse pouvoir contnjndre Je divin, sans exiger de dispitioas 

modes puticulières. Cates, b rite non iartitotionael suppose me fome de ufoi*. mais 

il ne repose pas sur me Unique aussi clairement que celle de ledise. Ce qui 

peut bae un avantage pour l'utilisateur (une acacit6 bddpendaate de ooasid6ncions 

mordes et, p ~ c d i ~ e n t ,  d'eagagmeats pour î'avenir), est pour ll!~lise Ir base 

même de la tromperie s ~ t i ~ ~  Cette âemière agit &ns la plus totale 

mbmuirrince Q Dieu et de ses exigeaces. L'iadiicwitb magique provient aussi du 

frit que le lien qu'die prétead établir mue la cuase a l'd'&kt n'existe pu. C'est IA-mbme 

Villier w voit pas I'rmbiguW, poiqugil tieat le discoun de vérité. smu l'astreinte de 



chose est supcmitieuse, lotsqut les effets quVeIle produit ne peuvent être attribués i la 

nature et qu'elle n'a été instituée ni p u  Dieu, ni immé&.tement par l'&lise pour les 

sup&iotitC incdlltcrrtrble du système fituel d@&glise -se sur son institution divine. Les 

autres rites digiaux ne peuveat en coar6queace &e cunsid&rb qu'en tint qu'imitations 

~ * g l i s e  est la seule institution qui sait en mesaare de g m t i r  Ie boa 

fonctionnement de l'activité ritueIlet Elle pour lvdhraier trois constructions 

idéologiques de poids. Elle .nime m a  en premier lieu le ante yr6ibIemS celui qui 

muri coucilier aux bplllains Ie Dieu puissant mus unbivdent. CU, selon cette 

conception bipolaire du mli~eux que j'ai d6ji rigwiée, autant un rite proptmeat 
ibltécuté, conforme i ace qui b i t  &es, est sUIC(lptib1e d9eagea&er des eff' Wnéfiques, 

rutiat un rite non conforme d t  râhgréaôler i Dieu, trriuformrnt onri la pntique 



D'.bord, d e  est dle-même me Inrti*tiition divine. L'dvbqw an visite ne minque jamais 

de rappeler qu'il est ale disciple de J&u&hristm qui est lui-même a1'6vbque des 

t v ~ w s m m .  Fondée par Dieu, #OB la wlaur f m d i m d e  de la Truütiw 6as toute 

l'rpprodie a c c 1 u t i q w  du rite, l'&lise a 6viAaaammt une brbileté particulière i bien 

m e  l~mgus expkhcu du domrine. C'a! tuut I'l~lbtage de I'iattitPtioriiulisd qui joue 

ici: la apaüté de dire (aDîeu ratifie toqjours m Cid a que fh i  son e8lise sur la 

terrel'n) a â'atiblir un m i r - f ~ r e .  C'est du mate l'argument idéologique mljeur sur 

lequel se foadc la distiuch thbrique anîm rite 6dglise et usupemitionr. Il est posé 

daus le TrdtC ds Thiersn, il est ausi présaat dans le discours dpkapal candien: les 

cérémonies de l'&$lise ne sont pas sopSnatieu88s. puce que celle-ci r reçu de Dieu le 

powoir de les instituer, de telle sorte que les effeîs viennent rsuu6ment du ciel (et non 

de la puissance mrldfiquen). Miewr, i'esseatiel du rituel, sa partie la plus efficace. 

1281ise h tient de =eu lui-même en hcriîage de son incarnation historique. n s'agit cks 

~ ~ e n t s ,  bien sûr, mus aussi du Ptaw dont 1. récitation est pour cela si muente,  

surtout dans les moments difficiles: aQu'eile Qit être puismete a efficace cette p r i h  

dictée p u  la bouche même de Jésus-Christ, ccrts prière qu'il veut que nous dressions 

sans cesse i Dieu son p h !  Au-dessus âe toutes los uûras, elle seule suffit; et par elle, 

m4me elle doit être la plus agdable au Seigneur, qui, selon mint Awurtin. lui a 

communiqué une ~ 8 c e  pdculi6re"u. Si l'on f ü t  rien un moment Ir dichotomie 

mrgidreligion im- p u  les élites modemes, ce sera pour noter leinCgrtitC de la lutte. 

Cette inbalité, d'abord, ur-deliimhe du facteur institutionnel, tient aux éléments même 

que j'ai utilisés au cours de l'analyse: l'&glise possède une formidaMe capacité 

discursive. Contniremmt au rite &#lise, portd, expliqué, justifid p u  une institution 

70. L . r \ U u c , r ~ & v i d a ~ .  1 avril 1837.~01f. 1.7. 
7 l . ~ o r % s t , ~ & ~ . ~ ~ d b ~ ~ ~ ~ t i r i i t i m & & ~ 6 g l u e  

pamimbk & mm &&en. 24 mai lû57.dlEll. 3,327. 
n. w i k  kw a~iiprrririoa a m..,. a. 
n. saiw-vûiier thntiha que ba e i e a s  OU wmt qui wea de ~ O Q I *  ont 

riscorrr au -& Satam. R&mel& a= k Qrikc. .., 22. 
74. Porilbriiab- ~ p i b ü c l u c r p w l a 6 u d e  kgwmm. 2ûjauvim 1758,MEQ. 2, 

128. 



Adris les autres rites d@isa, autres #&es, &&nonias et rrcnmentua, de 

fm moins imm6diibc mrtes, joui-t dgdsmsnt d'une empteinte divine. il s ' e t  de 

ri- M t u 4 r  par lsdiw,  pu cmséqtmt moins puioina sms doute que les me#, 

m i s  mal@ tout d i &  par Dieu, puirqu'il est le t9ndatem de l'institution. Revenons 

i cet 6gud au rite du baptême, mujours Cclrirtnt puce que si particulier. Comme le rite 

est i l'occasion donnd 6ns I'urgeace, il est dobc une version rbr&gée a simple du rite; 

elle contisnt let seuls Cléments fo11drmentaus les ~ ~ ~ t r  efficaces. Le danger -6, 

le baptême doit être complété i l'église plroirside, où le c d  ex&- don tous les 

autres Cléments du rituel. Cetîe divishm trouble les esprits: si le rite était entièrement 

réalisé avec le jeu de ses QQiciits fo11drmentwx («l'-ce du sacrement»), pourquoi 

en mjouter? Avat-m pleinement (uuvb Fcnfiat la première fois? Une putic de la 

ritudit6 dglise est41e sqmdue a pumnmt th&rde? La controverse n'est pu loin, 

Saint-Vallier inscrit drnr son Rituel Ir réponse que l u  curés powroat donner: ces 

pratiques dditives sont n h s s a i m  car elles sont d e  haute antiquitb (et donc, ont 

l'appui de la Tradition de leglise qui remonte i la présence de Dieu sur t m ) ,  mais 

swtout puce qu'dfm aproduissbt une augmaatation de @ce dans ceux qui les 

r-ivdm. On voit bien ici de quelle façm l'idhlogie catholique, parce que le d u t  

n'est juaris acquis i l'humain, b r i s e  h multiplicité âes &vit& nhiclles. ïî ne fuit 



condrmaaîion cède souvent le p u  ru compromis sur le plan I d ,  voire très 

pmbab1ement i Ir folCrance* C'est peut-être pouquoi les ws québ&ois de 

asuperstïtions~ d6du&s semblent peu nombreux. A quoi bon conAunner une pratique 

qui ne représente p u  (plus?) de réel danger pour b rite d'&lise? Si b prrtige est fùt 

driu les esprits, si le rite non iastitutiOonnel demeure exotérique, Imesseatiel nbt-il pas 

accompli? Aller plus loin serait peut-&te donner ma asupemitieuxm me ddibilit6 

mrgiques. ne peuvent plus &tre cuire de condamnation ou de pounuiten. Bourget 

conAimne mollement les pratiques de spiritisme (*laissez pour ce qu'ils sont les 

mouvesueats que t'on pdte aux tables bumantem) et indique surtout que dans le texte 

qu'il priprn sur le sujet il a p a w  légèrement sur les autres espèces de superstitions en 

usage prrmi nos ôonnes gens [...]. A ce propos, je vous dUU qu'il y avait, ces am& 

demihs ,  &ns notre flubourg de Qu-, uw vieille thune, qui pr6tandait au privilège 

de faire imuver les choses perdues. Ce ~ u i  prouve qu'on y croyait, c'est que u maison 

ne vidait pas des #eus de I i  cunp1011e% Le temps cies coadimartions vinileates a 
inquiètes est loin; la victoire du fite deglise s'dSme par Ir folklorirition musde a 



b d i r c o ~ 6 p i r c # p 3 ~ i ~ ~ ~ ~ d O r i ~ b i ~ d i I t f n c t a s , l ~  

rites d'&glise efficaces a licites Qvmt êîre mtudlement ptbfHs aux rites non 

instiîutionnels, dégués au m g  de la pure illusion et, le plus ~waat, & la supercherie. 

Au XMIT sikh, il n'es! plus qr#rtioa & le rite hors iruritdon est muginrlird, 

folklorisé; le rite d'&lise est le rite reügieux 



CHAPrraEm 

Sacrilège et pmfmtion : wmdimtion du rite 

Le cbrpitre 11 r 6trbli une vo10tttC de mainmise cléride sur l'ensemble du rite 

religieux et, p u  li, l'importance -que de I'outil, maïs n'a rien dit de son 

mécanisme. Ce* l'&$se propose une réponse: le rite est absorbé p u  i'ofdn des 

croyances, dans la représentation crtholiquc du monde. De Ir fonction du rite rdigitux 

a de sa gestion p u  l'&lire, tout semble dit: une ritdité efficace, qui exige le recours 

i un corps de sp&cidistes, permet d'établir te lien entre ciel et tene. La question & 

l'iddologie est donc étudiée, reste celie du foilctiomemmt. 

C'est évidemmont Ir ptobt4mrtique essuutiellt de toute intsnogrbicm sur le ri*. 

Claude M-Strauss, je l'ai déji mulignb, en posa lm tenuas avec clarté: Ir question 

fonduaentale est de &srminer ce qui d i f i h c i c  lm opéraîions rituelles & celles qui, 

semblables en rppuence, sont posées drrid It quotidien'. Tout est l& bien sbr, a cette 

préoccupation va courir tout w Ion8 de mon ~ r v u l .  J'iimmis cependant dès i présent 

essayer de cerner Ir nature & ce clivqp, dt a qui fu t  du rite un rite, acte distinct 

pumi las actes. rai ét& fnppd de i q d  point le discours clérical sur le rite 

était porté p u  l'appréhmsion du détouraemaat, ou même simplement du mwnnis usage. 

En ce sens. Ir question da la arupersîitio11, n'est qu'une appliccbion particulière du 

concqt de d & g e ,  que PO-t toutes &finitions ecclésiastiques du rite. Cette 

insisciace extrmrdiaaïre sur ie d e m a u t  h&6roclite du rite r évidemment pour objet 



dmile m e i m ,  figure hirtorique âe I'interroaation scientifique dative au 

concept âe religion, remit 1 pl& les termes de Ir question en chetchint une voie en 

dehors dm ea@ries hcrith du savoir religieux. il 8 propos& one aowalle ddfinitiou 

du religieux: ctToutes les croyauces mligimms twaues, qu'elles soient simples ou 

complexes, prése~taat un même caractère commun: elles supposent une clrsrifidon 

des choses réelles ou idéales, que se représentent les hommes en deux ciasses, cn deux 

genres opposés, clésignés génCnlcment sous deux temes distincts que traduisent assez 

bien les mots de profme et de wxt2,. Et, plus loin, tichant de définir le cuactbe 

propre de chacun des deux termes: «Si une disîinction purement hiCruehique est un 

c n t b  i la fois trop g6ntnl a trop imprécis, il ne reste plus, pour difinir le sacré p u  

npport ru prof- que leur hWrogdadit4. Seulcmeat, ce qui füt  que cette hétérogénéitC 

suffit i cmaériser cette classificatian des doses et 4 Ir distinguer de toute uitre, c'ut 

qu'elle est très puticdière: elle est absolue3». La division du monde en deux - oui, 

vérit.blemcnt, Ir division du monde en dtwr mondes séparés, parailéles et cepcndrnt 

tigoweusement distincts - tel est le p d ~ e  qui aujourd'hui encore, plus & 80 innées 

après sa proposition pu Durkheim, continue de guider Ir perception commune du 

religieux'. Un monde du profme &ns lequel l'humain serut libre de ses actes, 

s'opposerait ri un monde du sacré soutenu p u  une force puissmte et ambigut drns lequel 

le moindre geste peut sauver ou peut perdres. Catégories qui, certainment. d e n t  assez 



Plu3ieon mdâiévistes ont nir ra q d o n  cette @ion d d a e  6 l'univers. 

Selon Jmn-Cl.od0 Scômitt, Ja digioa d t  au mayen b e  a m  cbrnip utdmme~t 

vaste: elle d i a i t  l'easemble des mpdsentations qw les hommes d o a t  de leos 

lCtivitC16m. N i d e  Lemaître précise que la distinction du rrr6 a du profme est 

historique, elle d t  aimpearible pour les demmdemr de Maédictions qui croient en 

un monde unifii'n. On redbuvre Ies anciennes pmpositions uaifiaates de Muca 

Mauss. La qucstjon est délicate, qui touche les amentrlités collecîivcs». toujours 

difficiles i cerner- Ce qui semble plus s&. c'est que du côt6 de IlnstÏtution 

eccl6siastique. pmgressivetnent, i putjt du X W  siècle rrns doute, mais au XMT 

sûrement, se m a  en place une dont6  toujours plus affirmée de séparer deux mondes8 

Le clerg4 conbe-r6form6 considére 6 plus en pius qu'il y 8 un problème de oohion .  

Dans le corps des clercs, la & W o n  plus luge d'acceptioas intcllectuaiisées, 

théologiques, du phénomhe religieux. noamment p u  I'impliataîion effective des 

&minrires (fmdrtion du r6minrirt de Québec en 1663). conduit i une prise de 

coaMence nouvelle de l'&ut qui aurait sépud Ir culture religieuse des &lites de celle 

du reste de la population. LAI conséquences de cet évbement culturel majeur sont 

multiples. Pour ce qui est du tite, il aboutit i un double sort de cluscment: assimiler 

rite deglise et rite relilipieux d'me pmt et, d'autre put. Wuer au mieux le rite deglise 

des contagions d'un amonde profme* désormais claiment distinyé- À partit de qurnd 

la majorit6 intégra-t-elle cette division. a jusqu'ii quel point le fit-elle? Question ample 

et difficile. Ce qui est en rtvmche plus immédiatement démontmôle, c'est I'xistence 

Cune stratdde cl&icrle (et même, m&1/. Qitiste) pour Ir r 6 p d o n  6 deux mondes 

p u  un travail da mira i distance de cemines pratiques tol&ées, ou, plus exacte!nmt, 



naturdlemeat acceptk  Ce n'est pas mat la q d o n  & la s@am!iob dt deux univers 

d o i s  jiatipos(r qui est posée que celle de Ia &on même de cas deux univers i 

partit d'une pnsoque m é e  du religieux 

Qui idunMe @abord m e  f b e  WbnditionneUem, rfwn les pr&es? Les -es- 

sources qui ideatifient les éîheats da ce qui sera +& plus tud me fdv i t6  

crpo9uiUren sont presque tous â'oriwe eccl&silUfjcp En ce seas, Sr fëte dolUoriquem. 

ou me apmfmew, peut être aonçue en tant qu*inveaticm clCride. Elle se dafiait en vis- 

&-vis d'me fête aliturgique~. Les deux eaWs f d v e s  3wt constnaïtes l'une par l'autre, 

dms un travail continu d'épuration qui débute h la fin du XM. siMe et s'achève drns 

Ir seconde moiti6 du X W  rihcle9. Toutes les formes de ritdités f d v e s  qui, f ~ w n t  

putie inthgrante de J i  me, échappent w amtr6le institutionnel sont systématiquement 

relevh et dénoncées. Dms une logique typiquement rMoimitnce, la singulinrrtion de 

la ritdit4 profae de la fttc passe m premiet Lieu par l'exigence d'rbstentioa imporht 

uix prêtres. Saint-Vdli~~ qui s'est employd i fixer les t@1es d'une discipline 

ecclésiastique pour son diocèse, mppelJe fiéquc)111ment que le curt doit, les jouis de &es 

et les dimanches, manger fiugdmaat, st&s8mit de participer un jeux, dama, cbwcr 

a autres adi~ertimements»~~. Voili qui puticipe & la medisation du @cidiste et de 

sa sphère de ritwlitd. il est désormais des pnsiques non partagées, non approuvées p u  

t'Institution. 

Le processus de cfawment s'&me aussi dias le discoun p u  Ir constitution 

d'une panoplie de stédotypes cl63icua sur la me. h 1790, Hubert lance tane enquête 

auprès de ses cuibr". II veut savoir s'il convient ou non âe supprimer quelques fëtes 



uchbmhw, c'est-Ldim dm jours f6nk II n'est q m s t h  que & q l r i r im,  de 

ad6buicbmw. de adbrdmm et de aadprnntioasm. La @te commulllptljm de village 

d e  le pas i la u f b  liturgigos,, temponlitd mede h t  lqwlle  il n'y a plu8 de 

pl- pour les apémtims extmeelésimtiqws. Cats nouvelle culture c16tide, 

foriemmt iddologide, est si  bien implatds qme tr f& p u o i ~ q  pourtant au cœur de 

la sacirbilitd villageoise, est Ir  plus visde pu las cpt6r 4 a n s .  Les foires puuitmt 

la de l'événement: «Li veille de ces fêtes, Ir place de l'église [est] garnie et 

las câemias [amt] bodh des boutiques de petits m h d s ,  qui sant rutrnt de d i s  

et de cmtibd2n. Cm, la nuit qui prWde le morneut de Ir ddmonie, on boit trnt rquTl 

n'est pas rare de voir, I'rprb-midi, l'église infect& p u  Ies vomissures des geiu qui 

viennent s'y retirer. Un gnnd nombre de personnes ivres sont couchées le long des 

chemins». Les manifestlsions de f&vit& connexes ru rite d*glise ne sont p u  

considérées comme participatives mris ru contraire, pmsitrim. La ucnlisation 

étendue impose h d o r m i t 6  absolue, le du temps, des espaces a des corps- 

La consommation d'alcool f~vorise  ades batailles qui dureat jusqu'ui soir» de sorte que 

«si il y a m e  prucessiam attachée ii la f&e, on la frit ui milieu des blasphtmes a des 

champs de batailles sur un chunin amm8lrntt"». Pour las curés, le geste laïc menace 

l'ophîion religieuse. Un 6quilibre rcbnique fngile, ammcmr du sacré, est mis en 

péril p u  h proximité de rnmifesîdons iïncontrô16es, peut-être désonnais incomprises 

par les gens d'&lise, et &nc iato16nbles. Ces perceptions nouve1lr u m ~ t  des 

conséqumces concrètes: le crlendrier des W du XVW siècle u n  presque entièrement 

dispuu au milieu du XIX' siècle. 

Le non iniîid qu'est l'humain profine, non samiid pu le rite de l'ordre, constitue 

un danger pemmaat pour Ir b o ~ e  exdation du rite d'&lise. La participation extra- 

institutionnelie est intrinsèquemant profmarice. Par ïme mauvaise interprétation, p u  

n é c d m n m t  mdveillrnte, âes rotaaga idbologiqws du principe d'&cacitd le laïc 

peut, p u  exemple, se présenter h plurimm reprises i des rites qu'il ne peut recevoir 
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qu'une fois dans sa vie @ipt&ne et confitmaiion): on doit donc I'avsrtir que, loin de 

bonifier sa situation, il commet ru conniire un grave m~ri16ge'~. Cependant, des rites 

plus fréquents saat susœptiblsr dientraîner de plus or&Yres profm.tions. Le rite de 

la péaitencc asî pumi les mcrsnientr, avec le baptême, celui sur lequel le Rirwl de 

Sœnî-Vdlicr s'çtsnd le plus (voir la fi- 4). J'uini I'occuion de le redire, t'est m e  

grande putic de Ir  ritUrlit6 crtbolique qui t o m e  autour de la pénitence. 

La large place tenue dans ce rite p u  des procédures psychologiques d'aveu peut faire 

croire qu'il s'a& du moins rrituiliste» des rites catholiques. Cependuit, I i  présentation 

qu'en fait Saint-Vallier insére ru contraire pleinement la pbitence durs Ir perspective 

de l'efficace et du rrcr6. Sans Ir contrition (le regret sincère) atout le reste devient 

inutilem. Le sentiment devient principe d'op&mtivit& s'il est absent, ale remède est 

chmg6 en poison, las péch& sont multipliés, & le Serement pmfu16'~n, catégories 

classiques de I'rinôivrlence du divin et du danger d'inversement du rite efficace mai 



exécuté. L'humain est s i c ,  jusque &as l'intimité & sas seatiments. susceptible de f ~ r e  

basculer le rite. Puisque b rite est d b c e s  oa ne peut s'y eagager que totalement, 

l'ropueace w suffit pas. Meatir, o m m S  ae p n  mgteüer en amfèssion, c'rrt use IQsset 

aller i an homîble dI@"m. Saint-Vallier, dont oa d t  le rigorisme, &utc rras 

cesse les d b s i o m  *aulle~w a a d l d g w  et ea suppose la grande fidqwace- La 

-ce &@ve et tmible du sad ,  r proximité &avec le profme, dant l % m a h  non 

initid est le rcsprhatliit b plus éviâent, tout d a  impose me puticipation laïque 

limit&, f6brile et contrblée. La L . i d o n  rriioae du rite pir l'iddologie est telle que 

Ir participation laique n'est pu loin d'-tre comw abmmate. Iî est significatif 

qu'au XMF siècle le discoun clbLcd ucompagne systémaîiquemeat les prescriptions 

onknnmt Ir participation lriqw aux ritudit& d a  jours #cr6r (les adimanches et 

68tes~~) de qdificrtih qui expnneat son pouvoit &@ant, i pmprem~11t pulm 

ptofmatew. Dant les 15 textes que je possède i ct sujet, qui couvrent usez 

mifonnCmcnt une période dlmt de 1685 i 17WS on compte six références directes à 

la aprofamtion~~ ordinaire qui est frite âe ces jours, et, dans tour les cas, d u  

t6crimiortions relatives ua adii.nt&esm, rdi~cftissmmts~~ aimpi&t&m et autres 

aimmoddes~. faut cependmt sodi#nef qu'avec b XfX. s&kS ce type d'i#ochtions 

se ~ l l é f k .  k crois qu'il faut y voir la trace d'une évolution fm&mentde de la 

perception d i r i d e  du tite v m  m e  participation communautaire plus imaiéâiae. 

hhrcd Muisss premier disciple de Durkheim, a pr&i J I'bypothèse de son oncle 

et maître, ne fondmt pas sa vision du suré exclUavment sur l'opposition avec le 

protoe. Il pose que, drar les sociétés dites .lori rpiimitivou, Je mm& envahit tout le 

champ de I'qérieace humaine (tout y est i Ia fois politique, économiques esthWque. 

wrC, etc.)'? aL'évolutiom serait pt6ar6maat caradride par Ir diff&enci.tioa des 

d i v a  champs et prrticulièremmt p u  la sépudioa de ce qui est rrrd a de ce qui ne 

l'est pu. L'institutiomdisation i d e ,  pour le pradra en charge, le sut4 de Ir sociabilité 

a serait par conséquent, 4 long teme, mqmuaûle da sa mripindisdon. Tel est le 



-6mr, qui doit peut-être aop i lg~1ufi01113isme et a mythe & la modarnitb. Cednes 

religieux1'. Et il neest sou bute pu f ~ i x  de voit daas les théories & Durkheim une 

prognmmde dau les f ~ t s  pro les réfiotmes du X W  ri&ld9. Le XVIF siècle voit 

s'6faborer m e  mylbologÏe de la modernité sur faid & d&fhitioa du rocid a de 

nouvelles rqtésentlsjms du mode.  Voili qui conditionne une percepi011 du rite 

puticdière au temps de mon W. La division acaw de &ux mondes, le sacré, b 

profme, semble en être une des prineipdes cu~ctéristiques. 

Depuis Durkheim, donc, et peut-être en f ~ t  depuis I'.vènement de Ir modemit6 

(mais i quelle &te exactement?), b sacs6 se ddf5nit b s  son opposition au profme- 

L'antbropo~08ie comparative a cherch6 des points cornmuos: aune &e@e dangereuse, 

incompiéhanribie, mmiliisdmmt mrniiblq dminetlllllent efficace», tels ront selon Roger 

Caillois Ies piincipua traits communs du -6. Ilr pwmt C ~ O C I I I ~ ~  s'appliquer au 

discours épircopd pt&éâemmemt décrit. l ' ï n c o r n p r & d ~ ~ ~  clrceptée puisque dogme a 
mythe foumissent m sens tcès accessible uir interventions s ~ l l a r  (doitsn penser 

qu'il s'agit d'me crmtéristique des agnn&s relieions univefselles~, ou que 

l'incomprdbension est plut& chaque fois celle du chercheur). Le sacré est toujours 

dmgtteux, comme nous l'avons vu. il impose me double protection: celle du profme 

qui ne peut btrr mis riar diaga ea présence de Ir puissance ambigu6 du f icrC, a celle 

du rirrt menacé p u  la aconmgion dbén&dve* du profme. En somme, du f ~ t  de leur 

bétb8én6itC totdr a de leur pionimité iaévibble, I e s  rapports mutuels du sacd a du 

profme doivent être sévèrmeat -6s. C'est l i  toute Ia fac!Ïom de classifidon des 

rites. Dutùheim encore:  puisq que, en vema d e .  cette extmrâinaire puirrince 



rien n'est possible sins la afbim - Ir croyance au système qui porte et explique 

I'op&8tivitC rituelle est al abt toujoura, putout, rsquim - inu's lm mcrelnents 

demeurent le véritable crad de la r s l h  au suriiaturel: d a  foi dispose I'imt i s'unir 

& Dieu: et c'est p u  les uctc~llentr que s'opère a se consomme cette union sainte. [..-J 

Rien donc de plus saint [sacré], rien de plus gnnd, rien de ptus dutirire que les 

sacrements que ~ésus-ciuist a âans son &lise, comme autant de W>UICCS de g h e  

et de vie, pour le d u t  des hommesw. L'efficacité du rite, son origine divine, la rédité 

du lien qu'il établit, en font un objet éminemment sacrt, dont le profme doit être exclu: 

wLa profmuion de ces sacrumsnts est un O-e füt i Dieu, un sacrilège; ces sources 

de gdee a de vie se changent en uitrnt de sources de mrl6dictim et de mm, pour ceux 

qui les profment». Les rites se pnhnteat comme iuttnt de piéges & penser dont le r61e 

est de concrétiser la prbace du sacré, en créant autour de certaines choses du monde 

une rutr de puissance et d'interâit; c'est le rite comme une mise en acène du wrC. Maïs 

rusri, Ir s é p d o n  du rite qu'impose sa sadisation r pour effét d'entraîner l'adhésion 

au principe d'efficacité. Le rite fut  croire ru sacré et le sacd fù t  croire ru rite. 

2û. bi le  D d h h ,  Les f m e s  & h e n W n s  ..., 457. 
2 1 . B U U u e e o q ~ M i N h m a a t p o ~ r I i ~ & ~ ~ i l c & 1 i p o v i i i c c ~ ~ q u c &  

Quhbacn, 8 d h d m  1855, MEQ, 4.2S3-263. 



Durkheim a nommant puid de culcc positif a âe cuite négaîif. Les uns. rites 

pOatifh, or@-t les mppmïs in-fh entre le mm& du sacd et le mande du 

profane. LAI autres au contmh ant pour fbnction de rQlism et & mlateair la 

-011 mtre las &ux univers, tout mdlrn~e d r n t  un potmitid -hique. Ce 

sont les rites dits négds ,  rites d'interdiciions virait i éviter toute c0lltqiontl et i 

imposer une rite sp&ifique, inîerdite. J'ai d6ji bsrircoup rbordé les premiers en 

évoquant toutes ces activités rituelles qui, en des temps troublés. dcrient propas6cs rux 

Cmrdiens: prières, onirndes, sacrifices; il frllrit se concilier 18 p u i s a n a  du Je 

n'ai pas abord6 les seconds. La définition qu'm doane Durkheim est ambigu&, désignant 

p u  «rites» ou aculteu, ndgrtifj, l'ensemble des interdictions qui cndowent le sacré, a 
non des actions rituelles proprement ditd3.  Cependant, si les rites Crtboliques de 

sacralisation que sont les sacrements, mais russi sammat!am, qui assurent le passage 

sut6 profme, peuvent en ce sens être c l d  pumi les ri- positif$, ils sont aussi 

rites producteurs de sacre. Ils tmdormaat les éléments du monch cammun, profme, en 

dléments d'un monde interdit: on pense au frmeitx tabou polynésiea, iI la fois 18 chose 

interdite et le principe de son interdiciion, défmse sècbe eî non prescription (on échappe 

ici, encore, i l'éthique): une loi définitive. Si je devais reprendre i mon compte cc 

système de classification, j ' w n i s  tendrnce h m8er les rites de sacdisaion du dité du 

ndgatif, de l'interdit, de Ir division. Je me dois de noter que ces rites recoupent, sur le 

plan iddologique, le gtoupe des rites oii il y r intervention efficace de Ir force 

sutnaturelle (ciel terre), plutôt que les fites de demande (tcm + ciel). L'intmention 

du divin est donc essentielle ii Ir production de l'interdit. 

L'avant-dentier film de Luis Bmuel, Le fmrbriie de & l ibcd, s'ouvre sur une 

scène & ptofmrsion. Lm troupus n a p l é m i ~ ~ ~ s s  inwrtiswmt pour s'y reposer m e  église 



d'Espgne. Us y q s s e n t  rrar bard pour le caractère spécifique du lieu, s'dloageat 

indiffkammmt dar la nef ou le saactuaire (espace qui eawure l'autel), foat p a d e  

lmidre et prad m e .  Imrr ehef ouvre le tdmnuIe, empoigne le ciboire et y pioche 

8wuîes. Cette scèae ibtducfive exprime avec uae très -de force ymbolique 

l'essentiel du popor: le pays lui-même est pmfm& par l'intnujon d'emmhissews, 

profo11démeat hétémgènes sur le plan culturel et évidemmeat bubues. La pdaarsioil 

de l'@lire dit mut âes viols et cles meurtres commis. L'utilidon allégorique do la 

Golrtion du tibou ülustre bien la pada forw aqwmive du rrrd  a du rite. Ces trois 

6lbeatr sont indissociables. Le tabou est l'expression 1égdiste du sacrC et assure son 

existence p u  le n6grtil: oa ne peut se comporter n'importe comment diar un lieu sacré, 

on ne peut mmger le pain rituel comme on veut, etc. La sphère du sacrd est donc 

dbfinie, en putie, par la somme des interdits rimels. Le rite loi-rn6me est i la fois 

l'envers du tabou et Ir moyen p u  lequel il est dtnni. Le rite est en effet ce qu'il faut 

füre: c'est la bonne a unique f- d'eawer ea relation avec le sacré. Tout ce qui n'est 

p u  acte rituel est donc un acte intedit dans Je rapport ro wrC. Voili comment le rite 

crée le trbou Continuons d'exp10rer l'exemple du pain rituel. Le Rime1 de Sant-Vdlier, 

définit pour le rite de l'euchinstie un aot&e i obsmmm, comme il le fait du reste pour 

chaque rite ibord6". 

La séquence se ddploie: précision, répdtition. abondince des signes. Ritdisme, 

dinit une liturgie qui se perpit mjourdbi comme relevant du symbolique. La 

comp1exitC et I'inrlthbilité de la chordpaphie rituelle sont pourtant les ressorts de sa 

c8pIcjtd 6 ci8s$er, de pduire avec des choses du monde de l'interdit et du wr6. Ln 

multiplicitl des codes ( g t ,  paroles, d6placmneats. attitudts) ringuluist tidicdement 

Ie rapport au sacd Toute action h6cdsoclite est impossible: Ir manipulation est 

sufnrimmat daborée pour imposer par elle-mbe Ia nature puticuli&e du pain rituel. 

Voici comment le rite est géa6nsw de sacrt- P u  la minutie de ses procédures, il crée 



l'illiuion psycbologiq~t du sacré, & I'ex~*cmnel, du séparé: b plin n'est plus du pain. 

Tout y concourt: 

- intmmtion &un spécialiste, intcrm6diaire oblig& siqdacis6 dmr la 

langue qu'il emploie et Qar Ie wil potte 

- œ I u i 4 p f ~ b ~ 0 1 l t l ~ t r n m 1 a r P b s t i n c a p c r ~ r # i ~ d a r m o f t  

me s&ie ûe diigorr*tifr *ques, qui suggèmat b respect a Ja prémace du suznaauel 

- le pain est rdpsti des hipmrinr par une d i e  de dispositifs: le brlustre, 

les marches, le corps du prêtre, la porte du tabmrcle, Ir clef, le ciboire 

- le rite impose une segmentation du temps pu Ir multiplication & miao- 

- le contact du pain avec le monde du Won est pmtég6 a limitd: une 

&rie de tissus blancs isolent Ir sacd do prof- seul le prêtre mutât le pain (et avec 

q d e s  prbcwiions!), toute dispersion est o o i g n e ~ e n t  6vit6e et tout ce qui est ean6 

en contact avec le pain est 1.4. Cu b sacd se commuaique p u  contact? 

Dms une apparente 001l~etion. d6ji soulignb p u  DurkheÏm, le rite est donc 

tout i la fois le producteur d'interdit a l'unique &min pour le dcfoumer? Le rite est 

toujours, duae certaine frçon, un d l d g e -  Daas le rite eucharistique, une burière est 

fianchie lorsque la substrnct la plus rrcr& qui mit est consommée p u  le profme. Li 

séquence dlrbor6e du rituel se présente don comme une p r @ d o n  (une uc~rilisrtion?) 

graduelle du cornmimirnt et comme une série de précautions visant i garantir la sécurité 

du contact Le rite d&=t a en m k e  temps trrnsgr~~illl le tabou; il fait croire i 

l'interdit pot le cuactère excqtionnel et spcmculrin du dbmsmeat qu'il permet. 

Ainsi. au travers ôes rites pductems du sacrd a des interdits qui y sont 
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singuliers pu l'rpplidon & rites religieux. Tout CG qui est Qand driu Ir nature est 

sumptible d'être mugué symboliquementt Cepeadmt, le trrnrCbrt ne peut se fUre qu'au 

travers de modèles ltchstvpiquas; d'où un mppm puticrilier du rite ur temps a i 
t'originel m e  j ' d  l'oocrrion & le souligaerplus avant. Roger Caillois ci-t 

te territoire vaste a mouvant du d: d e s  cimes (lu inrtnmieats du culte), 

&es (îe toi, le prêtre), csrtriiu apmss (le temple, l'dglire, le haut lieu), 

certains temps (le dimanche, le jour de Plqutr, de Nosl. etc.)? La liste n'est p u  

sxhuwtive. Li rituiiitb catholique permettait qu'elle füt fott diendue. Par les 

bdnddictionq même si Ir puissance oôîaaae est & moiii&e hiensité que dins Ir cas des 

sacrements, c'est I'easemble du quotidien, des biens, âes gens, des choses, qui est 

accessible au sacré, au risque u n s  doute de Ir brnrlimtion. 

Cette division du monde, qui n'a rien & symbolique, a l'imposition des interdits 

qu'elle commande, ordonnent tout aussi sûrement 18 tr~gression: Faire maimis usage, 

usage commun ou usage non conforme (l*glise détient les clefs de la conformité 

rituelle) est éviâeuunent dangereux, non d e m e n t  pour le twisgresseur mais également 

pour I'sasemble de Ir communauté. La cûunitd reste Ir suprême menace. MJiidie, 

- guerre, frmine sont uitrnt de fléaux swecptibles de dhuler  & I'uuge détourné des 

choses du sacrd car l'ordre du monde, qui 6tùt msurC pu b boa maniement du rite, se 

trowe b o u l e v ~ .  

Le sacrilège est donc ru cœur de Ir repdsemÉrtion bipolaire que Ir réforme 

catholique impose. L'extrême importance qu'on y accorde - une vigilance obsessive - 
montre bien comment le système rituel (memble des actes sacdisateun et des interdits 

qui y sont liés) puvient i imposer un respect qui confine i la crainte et penna Ir mise 

hors du wmmun de certains éléments choisis du monde. Llastitutim religieuse se porte 

g m t e  de h bonne gestion du m. Elle mit le minipder, b contrôler et l'utiliser, le 

rendre utile et d b l e .  ~ e g l i r a ,  par son système rituel efficace, s'd5rme Tunique 

mtnipuirtrics du -4. Cette perception détermine l'inteweatim clbride rel8tivtment 



riiot cas de ritue11 extmiastitptiolliiels et les coipiu dont 110- dirposons me semblent 

Deux mots 6 l'rffurea: en 1742. i Montréai, m mnkblljer se frit d h b e r  une 

importuite romme d'aqent. Dans l'espoir 6 mîtouver son voleur, l'homme f ~ t  appel 

aux connaissances diviaatoites d'un jeune soldat, François-Chules Havard de Beadort 

Une dt6monie ritualle a lieu Dès b Iendemrin, le 29 juin, le soldat est rnêté et 

~ p r i s o ~ i .  Le juge de la R&&t6 Moartpos conduit l'enquête, recueille tes 

témoignages. La procédure durera deux mois. Un tribunai conAIfimem, le 30 août, 

B d o t t  i fute rinreaâe honorable, I i  corde au cou. i Ir porte de l'église & Montréal. 

et i cinq amdar de g d h .  Le Conseil S@iew Wuin Ia peine i trois am de ~rlères, 

mais o r h e m  que Ie coupaMe mit a b a u  et Curtig& de veqm par les c r m t o w  a 
lieux rewutumés de 18 Haute et Base-Ville âe ~ontrhl%. Exempluitt des sentences 

qui disent la pnvité des mes. La lecture de Ir pmdâute â'investigrtioa est &lr i r~ te  

sur la nature da ce qui est tqmchi i B d o d ?  Monrepos est guidC dru son enqudta 

par l'édit royal de 1682. Cdui-ci décrimindise Ir suptntition (c'est la ffi des pi& ru 

aiminel popr sorcellerie) mais r&ffitmt la mvitt du &me de ricrilbe: 1. peine de 

mort peut &e retenue? Cette distinction fonduientde. tout i frit d o m e  i cette 



conception p r r t i d i b  du r s u p e d t i w  qui w met an place i I i  fin du XMT riide 

l'intention ne compte pas, a le juge s'emploiera i C013Jjrmer cet avew Les témoignages 

sn~cumulent a concordent. On conndt vite Inaspect de ~ ' o b j f l ,  r provenance (un 

voisin t'a apporté), la mm&e dont il a ét6 utilisé. hdUI le juge ne se contente p u  de 

cet dlhent de preuve. T l  est très si~nificrtif de considérer qu'il recueille avec minutie 

un ensemble bien d6termin6 a spécifique de ûonnées. D'abord, il y eut aquatité de 

personnes 8 t t r 0 ~ ~ 1 ~ .  Le rite 8 donc &t4 exotérique, tandis que lag~ise 8 18 pleine 

charge du cuite public- Puis, la ci&e~: B d o r t  est chez le codonnia &vant une 

uble couvarte d'une nappe blanche. Sur celle-ci. &ux chandelles Jlmnées, m e  fiole 

driuile, tmis petits p4uets de pou&e, un cmcifix rlr fwe renversb plad sur un 

miroir lui-mbmt a r e n v d ~ ' ~  (&té itfléchiuait vers Ir tible). L'rcciu) r on petit livre 

i la main a alternt gestes a paroles (ri chaque verset du lim qu'il lisoit il pnnoit une 

p h d  de chaque pou&$ qunil répandoit sur le dosuer du miroirn). S~rrane Decelle- 

Duclos ptécise m b e  qu'elle l'emmdit i un moment nnumorwi en latin quelques 

paroles quelle ne comprit point% Li symétrie avec les &lémeats du rite eucharistique 

tel que décrit p u  Ie Rinnl dk Sdnt-Vdlier est hrpprmte. il s'agit dune utilisation du 



Le cas rdvble on bfit d'der& pe@tdle, argliiU6, Q t'@rd & Ir déviation du 

rite. k contrble est ici civil rvrnt d'dtts d&iastiqw (le pawair c l & d  re vsrtr 

c d e r  le rôle & abnciliem le criicifix, mrir n'intsrvisat pas dras Ir cause elle= 

même). On comprmd donc que le rite religieux en putie I r  sphère du religieux. 

Le rite a le sacré sont aussi affaire de dgdIji011 rocide. La conception cldricrle du rite 

s'insère d o n  dans un mmmble culturel plus étendu Car c'est contre l'homme que l'on 

pose un geste ucrilè#e, puisque tout acte humain rsbondit toujours au ciel, avec des 

conséqumcso qui peuvent s'avérer &matiquas. On voit co~nmeut l'idéologie assure Ir 

diffusion de la aorme: Je smmilbe d t u e  un 61ém-t qui d6EÉrbilise le d. il esl 

aussi pmturbrteut pue Ir tmnquillité socide; le ciel et Ir terre, Ir et le socid sani 

profondémeat arrimés. 

Mais l'interdit li6 ru rite &passe le tabou Ce n'a# pas trnt 18 r6pUltion du sacrd 

a du profme qui srt un mit du Crsholicisme modsrne qw l'étendue sociale et culturelle 

qu'elle preud i am @que. S d  et profane, ubau a nom, mat les Qéments qui 

foadeat le p h b m h e  religieux, ils Q COIUtitusat les &nues dlémenmiresw. La 

vénéntiw et k rapm dus aux choses sades, Ir phobie du sacrilège, sont dea 

invuirna de l'histoire dar relieions. Le pain rituel -mm4 durant te rituel de la 

masse, le Saint-Sacrement, inrgire depuis le XIIT siècle uae crainte du d l 6 g e  que 

construit progmsivammt une mise en scbe & plus en plus ostentatoire a en corollaire 



~ c b o s c ~ d r i u I ~ m a t r . O n e s t f i l p p é & ~ ~ t I e ~ u n  

eccl6siirtiqw a b d e  sn iaterdittions, mais encore plus sa maîs qui désiment leur 

violation: le non initid est cdui qui brfoue la rble. Le mot de Ir tnnsgression est 

souvent tiré, comme Caillois l'a remarqué, par asimple *onction d'me puticule 

négaiive de celui qui Minit la loi universelle3'~. ûn peut trb frcilsmbnt le v6iitier dias 

les mrndemeuts crnrdiens. La liste qui suit est un reflet exact du vocrbulure très 

fiéqumment, pour ne p u  dire rystimatiqucmaaî, employé p u  les évêques lorsqu'il 

s'agit du rite. Il désigne un easmnbfe de non-conf0111ütés ritiislles dont h population se 

rend coupable. 

Dérèglement 

Déshonneur 

Dbrdre 

Immodestie 

Impudeur 

Impuret6 

Ind&cence 

Indévotion 

Indisnit4 

Midélit6 



comme si la tmsgmsi011 U t  le lot inhct&le du iao inhi& ron seui nppa possible 

w dessine: Ir nta est r f f ù m ,  avant tout, d'lttjtudes et drnr0pusnces. Comme acte visible. 

Ir rite se prii.rinm comme ua rppMl âe mm- & la miigion, de al le sorte que la 



prrticipatioa fMqwate et d o m e  u si16 dsglise m dit o i t  & la reigion~. La 

prédominance du œup1e adéceacdinâéceacem. ainsi que la bonne cepttrcntioa du 

des dhmats qui ~~~pc(.clot le rim efficace: lieux, temps, objets, substances et p-. 

nature fbadameatdemaat dirisetive et c d b d s t e  de la pratique ritwîîe. k fSgwc 6, qui 

Asswbmeat, l'emploi & cm tenues demeure courant durant m m  la pdrioâe. Peut-être 

peutsa (out & même naair l'image d'un W siècle particdi&emeat sensible i 



Roger Chutier indique que le processus d'dpurstian de la f&e ~ ~ d k  de 

toute m e  rbrie de m r n i f d o n s  ddroimrit toaridddus coarme d-t du profme 

rbautit ii m e  unif6imidoll et une brnllis8tion & l'-ment. Li populisiœl n'y 

p8rticipe plus au sens plein du terme. EU8 88 frit -ce de i8 Ibtb. we%t-ce p u  ce 

qui p~ r-ble de i9rct ivi~ rias? c m  qui m pu  ID-^ 

de lriutituiion n ' a  -t-ils pas de plus en plus exclus, d&ud~  au rrng de t6nioinr d'un 

spectacle bien rod6 mais où ils n'ont uicua d e ?  Deux cul- s'rf&oatent-elles, comme 

on 1'1 beuicoup dit? Mais dotr, plutbt que qopul8irew e! dér idem.  il s'rginit dune 

altérit4 placée sous le registre du compastemaut: une eulm du spontané et me culturc 

de Ir discipline? Comme dmr le cas cies asupsntitions~, I'Iiutitution digiaust sa charge 

en tout cas de poser les tennes de la distinction, Jean-Baptiste Thias, l'8uteur du Tmmti 

des rrpentitions d o n  I!&HIYIIC duc. prn, a 1679, sera égûemmt plus tard celui du 
Tnàtd des jeux et des divmtissemrnts (Paris, 16%p. On se donne les outils du partage, 

l i  ami. Cerraines actions ne trouvent plus place dias une temponlitd srcnlisée. C'est 

Ir &se, par exemple, qui est condamnée de façon récurrente, et surtout, l i  encore, entre 

1680 et 1700, et satre 1840 et 1860: les cieux périodes où les discours bmcdrsment du 

rite p u  ITmtitution sont l a  plus cibondintrtr Saint-Vdlim Qmrnde aux curés ûe r d b r  

t'rbsolution - mesure dont il n'est, il est vni, prr avare - ua daasam dia adl&ter l'abus 

qui puait s'être glissé de füre des assemblées no~tunias~r. La danse est donc, i 

propremat parler, une activité concurrente au rite #institution, puisqu'eile antnibe Ir 

sanction d'exclusion. Ne p u  recevoir Ir partie efficace du rite de pbitence interdit ea 

d&t Ir @ci- i presque tous les uma. rites de laglise. h a W h n e  iâentifie 

encore plus dairemant le vécu fesîif comma une ritwlité concwmate au rite d%glire. 

39. Voir R w  Chtiers Lems  et & c m  &u h Arwr &Ancien Rigimr, Rrir, W. 1987,ZS. 
a. S l i w S l i w V ~ , r S t r a i r t p i b i i h r & n s I r ~  k 8 0 c t o k  l700*.8 

û c t o b  lf00. U&Q, 1.3954%. 





pamsmum ponctmb & rbrigmdages et d%ormum. k îmnhlogie est mssi d e  âes 

clercsa. Le discours dgl i se  aussi celui du temps4? En 1793, Alured Clrrck, 

Le Mgislrtif a I'exdcutif partagent le discoun d'l!gliw. il est évidemment port6 par 

I'ogummt mord. De même, c'est le undlange ôes sexes# qui jurrifie 11. condunnation 

des bals. Le rite deglise se confmd don avec la vertu. 1 représente un idéal du 

comportmeat individuel et un attribut essentiel du bonheur dlectif, puisqu'il a la 

crpaeith uâ'attiter Ir bédictionn cdleste et de repousser Ies effm de la wengclllce~ 

divine. Le ri& d'&lise est donc massi. en quelque roste, sacralisé sur le plan socid: c'est 

me institution d'utiliti publique. CI pouquoi elle est pmtégée p u  la loi. 

La diase est condunnée parce qo'dle appdt comme une gesticulation 

dbr&m& du mrps qui amttedit l'esprit r@16 qu'imposent le rite et le sacré. Elle est 

conclunnée rucri. peut4tm. puce qu'elle constitue en fait un mouvemeat 

chor6onphique, rdgl6, rituel ea ce rar. m i s  iacontrpl&. Sans bute peut-on dire 11. 



m b e  &ose do tb(itrq cet rpha adidclam~b, amAImn& mc la plus vive 

v&bam4'. Un lina firaçsis & discipiine ecclésiastique affirme: acomédiblu, 

f- boufhns, Wdhs et autres gmu & cette rotte dont l'emploi est d'exciter ou 
d ' ~ ~  l'amour piofme rt las urnes cntnindes roat i boa dmit privés & 

ma8 prniupatim opx cborrr 88int88'9D. ce qui inclut les demisn ~ ~ t s  et 1. 

sépulture désiaaique. Le Riml dk Q d k c  inclut &as la liste de ceux / qui il fm 
refusec la r6pulmre dbirftique pour cause da .mort drir l'imp(niteace [...] les 

caacubiMi* les anes ou f-us plortitubs, les wwciers, les ~ ~ U I I ,  Ia urUfibnalD. 

L81Ctjvit& &$&de est péchaesse an ellemême. II s'@t peut-être d'me formule figée? 

En 1789 cependrat, le curd d. Monbblil pfévïeat en cbun qu'il dimer8 I'rbralutio~ iI 

ceux qui se nadmat au spedade dors p-té &as la ville. ~*vv(ue ne mnet pas ea 

décourager Ia participation ru tite ât pbiteacem. 

Il s'agit d'un combat mord bien sûr, d'me mdfirace généraiide i l'égud des 

saas. Mais c'm aussi m e  amine virion du monde, selon I4mlle la *le, qui est le 

&maine du iitq doit être prtf&& i 1'exceptionnd et le mm& dm ma& I celui du 

profmem qu'il suffit don d'appeler d e  mondem. La rbfonne tridentine du clerg6 a 

ffidemeat &rd les pr&m au monde. Plus apufrits~~, les clercs met également 

mmgimîisb. Cet Uiljvm i d 6  recoupe pour hucoup celui du sacré dont le cwi est 

le manipulateur quasi acId h ma6 se présuate comme un domaine r k e v d ,  idéal 

mais inaccessible & la mrjoritd. 

Le rituel catholique, .ojod'hui, w veut d'rborâ comm101~m.  A l'époque 

moâwne, I'accaat est mir sur l'efflCICjt& m&ne si l'importrnce du mmmblemeat 
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collectif n'as! pas pour uttrnt tout i fmt dgligée (on insiste toujours pour dite que 

rl'uoi01~ da pnbm augmente l'efficience du rite). En envisagrnt le sujet du point de 

nw&libotion& mer&, j'U -6 driucechrpiîredc dégageroaef011ctïoaduriîe 

peut& hmtdw. L ' o m h i ~ ~ e  d9 llEijl&ge, 61hm eolutitutif du UCt6, impose 

et M e  me d e  îràs &andue de divisions. Ainsi, le rite religieux, plutôt que frcteur 

d'union, de cohésion, & rcommunioaw, peut-il être -vis@ drar une dynamique de 

clussnieat, d'odomanccnieat du corps socid. Le rite, d, divise- 



CONCLUSION DE LA P R E M I ~ E  PARTIE 

cléricale du rite. Elle 8 permis & commet combien, dos le discoiin même, le rite est 

pmfoadhent in- diu le cancmt du monde, notanuncnt au tmvcn de l'id& de 

l'omaipr~ce de lmactioa divine sur tane a du positionnement du rite en tant qu'acte 

ecace .  Dans ce contexte, le rite deglise trowe sa vrliditt daas une forte intdgmtion 

rm représentations cosmologiques. Ainsi, les in Jhemr terrestres justifiant-ils leenttemise 

rituelle pfoposée p u  l'Institution pour r é g d a  les mpports, qui fdonnent sur le mode 

de Ieécut et âe la pimition, eatre las humUru a leur Dieu Le rite est donc posé comme 

lien, institué par Dieu a confit par lui i la sede &lise. Ceest l'idée de lriistitution 

médirtrice oblig& et unique d6t6nmce deun savoir ntpd efficace. Cate reptéseatation 

du rite deglise justifie le b lvu l  ds classement opér6 p u  l'&lise entre un ensemble 

inorganisé de rites religieux invdides, les a s ~ t i o n s ~ ,  a relevant p u  l i  de la pure 

superchetie, et I'û&im v6ritrble ûes rites institutjonndisés. Ce cl~(rr?meat, on l'a vu, 

joue lui-même on &le cmcid diiu la vdidrsioa. prr efbt de contraste, des rites 

dgglise. Puisqu'il neest qu'un seul r wiique corps de pmcéâures qui permette d'&&lit 

un npport h l  avec Ie plrn divin. oon mmibment doit être k fut de spécialistes 

institudr p u  &@&lise, sûrs de Ieur savoir et tcinrat leur pouvoir de médiation â'une 

htitutim rp(cide~~aat établie par Dieu. Enfin, la d i r r t i o n  intensive de tout ce qui 

touche ru rite iartitusjondisd, sacditirion opérée par Ies mises en scèae rituelles elles- 

mêmes a ranfôrde &as b discours par l'emploi systématique da la notion 6 sacrilège, 

vise i rdorcer a h &met une base coacrète i la croyance en une ritdit6 emiclce. 



DEUXIÈME PARTIE 

Stnrctwes de contdle 



promouvoir les fomes les plus e n d d e s  du rite. Ce pouvoir id601ogique a dUMUf 

Depuis Michel Foucault, on sait cepmdrnt que ce pouvoir-l& le pouvoir des 

mots, n'est qu'un aspect du contrôle exerc4 sur les choses p u  les orgmirrtions 

mueturées- Foucault Ume opposer les iddologies ua pt0c6dutes1. D a r  le jeu de sa 

pensée puadoxale, il montre comment me infinité de U l s  finissent p u  détomer 

rrdidement, dmr le concret de W o n ,  b sens prévu par ta &brie. Tandis que 

l'idblogie pule, ua autre pouvoir, monyme et multiple. organise le réel. Cette division 

du Pouvoir en âem eatités (le pouvoir tûiorique et celui dm ploc6dures) art 6vidamment 

stimulaate et invite i porter uae attention put i cd ih  aux dispositifs qui argisstn~ ce 

que 18iâéolo~e q a s e m .  Le rite est nrtpnllemeat propice i l'examen de pmcéûpres, de 

mécaniques qui fonctionnent âe manière plus ou moins autonome par rapport uu 

indications génétdes et au sem proposé p u  I'iâéologie. Le rite étant acte, il se ttouve 

forcCment comproaüs drnr les contingences du del. 01. le site tisse le lien -1t qui 

relie les deux mondes. il est ea ce sau me po- ouverte i tous les d & o r ~ e a t s .  les 

confiuions, les proximités, les appmpriatioos. Sa -de cornpiomission invite donc i 

Ir mise en place d'un g)pusillage & contrble éîrbot&. ûn passera ici du plan universel 

dsr courants de peasée qui &pusunt ma h o h n  géogmphique, le riteacte. qui se joue 

une Mnitd de fois en une infinité & lieux, impose Ja mise m place &me 

dministtation Iode d'mudtement. Dans cette deuxième putie, j'ideatifimi d'rbotd 
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dam stmctures i d m i n i d v e s  qui jwrmeîtent le contrôle du rite jusque drns ron jeu 

puoissial infiniment répété, soit le système des visites putonles et les dispositions 

d'encdmment de la pntique du curé- Puis, je m'intémsemi mec plus d'acuité i un outil 

putidibismaat important du savoir-f~re âes pdtms, ce livre de la ritudit6 l o d e  par 

excellaace qu'est le Rituel. Enfin, je p d  m mme las stmtms qui entendent 

contrôler les modrlit6s du cornmercc qw le lac doit entreteait avec le rite, m'arrêtant 

puticul ihent  i cette autre production litthire sut Ie rite, si diffhnte de celle 

réservde aux prkes: ces &ri* que j'appellemi rpur-fit@ques». 



Je mettrai en lumière &as ce chapitre deux des principaux &maines 

d'intervention qui illustreat l'dort de d i d o n .  DPU b Rituel. livre du Rte en 

piraisse, Ies procédures sont édkt&es. L'instnameat se pose en rH&rence commune. Mais 

bien sût, il nt  suffit pas i murer l'imiformit6 a la doIllut6 kr gestes ritwls. putout. 

puce queexiste forcément ue écut entre la d ' ' c e  a I'bx6cution. Cet écart, tMt de 

exigences W i f i q w s  dsr milieux dmintervenîion (conditions socide, dconomique et 

gdogmphique des puoisses), des mactures institutionne11es visent A en limiter Ieraiplew. 

J'6voquemi en premier lieu un levier de contrdle proprement .dministmîif', un dispositif 

très serré d'endmmeat: les visites pastorrlas, longues twmées onuelles qui portent 

le pouvoir Spiscopd j i u q u g ~  ddtrib & l 'dniioidon puoisside du rite. Puis, je 

préseatmai les ~tiochnr d'eaEuirameat, de plut ea plus poussé - effet majeur & Ir 

rdfome catholique - de Ir muse cléricalem L'existeace des curés, de l'intimit4 du 

tlcbemi & maatm le rôle joué pu b aite dans mtte cdlégilita &Institution, com.mat 

il la rrrt et tommant il s'en tiouve dais& Ikar I i  geaion du matériel Gomme dans 

celle du personnel. 1Ind;tution bmvieat sur dsox plam, a amont a ea avd des 

bonne exécution du ri&: cles lieux uidqmts, le mtdriel sunimat, on psnonnel qdifid. 



La notion d'efficace, au cœur même de Ia concuptiou catholique de rite i l'&poque 

moderne, mgendm la rrnliribion d'une catCgone éteadue d'objets a de l i e d .  Le 

Riinelde Sdnt-Vdlierpr6cise que Ja d i s a t i o n ,  la s@ntioa d"6lbments du quotidien, 

est une des valeun fondamentdes du tite: 

II n'y a r i a  dms Ir Religion qui mérite plus d'honneur & de respect que les 
!hetcawnts. jmirqu'ilr contieaaent tout ce qu'il y 8 &excellcbt, & que ceest pu rapport 
i eux quc tout le reste est riactifib. Les Temples sont mcds. puce qu'on y cél&bre les 
divins Myrttrcs; les vases le sont aussi, puoc qu'ils contiennent 1i autière; les Prêtres, 
puce qu'ils ta wnt ks miaistrer; tes c$r&monies sont saintes & les omemcnts ront 
sacrés puce qu'ils semait J h ~ ~ c e n c e  qui les doit accomprgd. 

D a s  une logique circulaire, typique du discoiin aiihngique~, les choses a les gens qui 

sont impliqués daas le rite s'auto-sacralisent d ~ s  b jeu du rite lui-mhe. La cuise et 

I'effa se confondent: le jeu du rite est rrcnlisé par l'utilisation d"ua matériel sacth et 

le maetid utilisé est sacté p u  le f ' t  même de son implication ritue1Ie. Le rituel 

catholique ajoute cependant me sur-sacsrlisaion uix lieux a au matériel qu'il utilise. 

En effa, il prdvoit une prnoplie de rites spécifiques visant 8 uruher du profma la put 

du réel dont il w sea. Le Ri& de Sànt-Vdiier décrit le rite de 25 bén6dictions qu'il 

faut appliquer aux accessoires, décors a emplacements4. L'impliutioa dras le processus 

rituel ne sunit donc pas absoliunent i séparer une chose & l'usage profme. It y a un rite 



Cmt particulièrement i l'occasion des visites pmstonlcs que s'exerçait Ir 

vigilance extrême du représentant de I'rutoritd. himemis ici fWe une présentation 

densemble d'me source que je VUS fi6quemment exploiter par Ir suite- il s'agit des 

ordonnances rendues p u  Ies évêques au coun des visites de puoissu6. Il faut dire tout 

de suite que Ir piriode de travail est limitée p u  le corpus: les uchives n'ont 

mdhe~feusement plus trace der d i e r s  concernant les visites du RrSgime f i rn~l is ' .  De 

plu, il s'agit essentiellement d'un panorama rural, puisque les deux paroisses des 

gnndes villes du dioctse, Q u b c  et MontrW, ne sont pour ainsi dire p u  meniionnées 

drns les cahiers. C'est qu'elles devaient être visitées i part' et sois doute moins 

frquemment, trnt elles f i e n t  dCji proches de l'autotité contrôlante: Notre-Dame de 

5.Iknrhfüir.poiirdrr~prti~Cvidentar.ccttt~loufniit&mmbrrurcrdCrogrtions. 
~Sv€quc dtl tgd rtr powoin rpocirux ru c d ,  mit -t, mit en eCdnl. 

6.LtsMQconrematdcraorbicn&vùitcr*,guifaatottia&~vcibr~~ct&~~&s 
~ c r r r a d u t s - L e r A C A M a ~ t d u a c p u t d c r Q e r i a n d e m i m t I n ~ v c t b . u x . ~ d r i m e p u t  
& s r r g i ~ n r d ~ , q u i r o n t 8 u r r j ~ 8 r a r e g - n ~ ~ 1 & ~ .  

7 . I l y e u t b i c n r O t , m b m e a c c h i t r i n r Q u t t n i r ~ h w m o i n i ~ q p g ~  lf67.desviritm 
du di* mur k RCgimr fhnçak 00 sait en pitiCuii6r l'uderir pw k jeune Siint-Vder mit dans 
I 'exCcuaioo&~~bc.Lcfuiu\ul incqul i lÇcr i~tJt idt  ~ ~ i i i i h t t r & ~ d a r r i t e i i n p o u r  
k diocdm nad.rmClioria (b dk ft,h'ae et k b cdonicjBm#sn &u h NaivelkJiaice, piu i Puis 
cnf6m) ( i m o * d u f u t ~ v r l v i r i I a i t ~ :  r l o r i c p i s j ' u m ~ & 1 i h ~ r ~ i o c & m n  
f ~ 3 i c s k r , j e ~ 1 i p i m k & ~ c o a f ~ a ~  . . 

I r~t ion; jent i tc Icrbrsbirquc 
Mm'rdibsr,otsnprnic&kormpe~ct-dtQidbsc.1 ...] kvhhurrriMoairtrl,guiert 
le deriutt porte fh@s,  &loi@m (L8vrl. aRe&ro nimi- d ~ l l ' s  lddO nenm oeiobn'd 
S a w m  Se&m M h .  1660,MEQ. 1,21.1660). L'ut royd & 1665 a~ k jmMdictioa aaIkllriique faisait 
Q i ~ ~ i r t v d q u c & v i P - 1 ~ ~ ~ ~ ~ d i o d r .  

8. Li~NomD.me&QuCbaçbuit~bt-ilviriWiidbpodimmeatbgnidcstarirdn 
r P n l e r d e s ~ . C e i e x i i t p u e i r ~ c a ~ b i v p r  l f 4 2 ( p O a i k u a b ~ p o u t i a v U i t e &  
in p u o h  & No-Ikmc & Qwhm. 9 rUaamkr 1741, MEQ, 2, 12-14). 



Québec est aussi la erbibdrrte, Notre-Dame de Mon- est &maint sulpicien. En 1821, 

les dminisîrateum du district de M o n W  commenceront i prendre en charge la visite 

de leur e i r d p t i o n 9 .  A partir de cette date, il fbt E/Wc &pouiller en p d l d e  le 

d6petr d ' d v a  di-- dt a de MODW c ~ a t i a ~  de CO- 

l'mrsmble du temimire d'étude. Enfin, pour dcr misons de masse documentaire, j'ai dG 

procéder par écârntillannage i putir des visites de Plessis- En &a, la somme 

d'informations recueillies pour chaque puoisse augmente considérablement avec le 

temps. Le ddpouillemeat r donc ét& e x h d f  dans le cas des trois premiers visiteurs, 

c'est-i-dire que 1 ' ~ b l c  des or&nnmcedO de toutes les visites de Briand, Hubert et 

Denrut ont 4t& prises en considération. Puis, j'ai p d 4  pu écarts de 10 rns, 

choisissrnt de dépouiller miquement les r n n h  1800, 1820 et 1840. Le cdlca 1 livre 

une présentation synthétique du copus de visites traité. On le constatera, certaines 

années, même lonqu'elles apputienncnt aux Ccuis retenus, manquent: les circonstances 

font qu'il y a des années où les puoisses ne sont p u  visitées- On ne s'étonnera pas non 

plus d'observer quelques chevauchements, plusieurs visiteurs couvrant la même période. 

C'est qu'il y a, rappelons-le, deux circonscriptions ii putir de 1821 avec chacune leur 

propre visiteur. De plus, i la fin de la période, Prince agit comme visiteur commissionné 

p u  Bourget pour la visite de certaines paroisses, sans pour autant que l'évêque de 

Montréal &buidorne tout rl fut  l'exercice. 

Les d i ie t s  de visite constituent, on le sait, une adgorie de source rbond.mment 

exploitée ces dernihs années puce qu'elle offte Ir possibilité de traitement skiel 

(quantitatif et découpage m séquences chronologiques), ce qui donne une bue  plus 

tangible i des considérations qui semblent souvent puticuliérement impalpables. Plutôt 

que des «sentiments» exprimés au hasard de correspondances décowues, ou que des 

«r&~lements» au sujet desquels on se posera toujours. la question de Ir réception, on 

semble disposer d'me source i Ir fois concrète et qui apporte Ir caution de la série et 

9 . ~ . ~ i c r i r r - 0 ~ n d n t - ~ ~ & ~ u t i t t e i p u t ~ & r i a o m i a i ~ a n 1 . v i r i t c & c e  
district. 

10. T o u r ~ r k r ~ ~ p 6 t i o d c s ~ o 0 t b l ) p i ~ ~ ~ t i m , i l ' c x c s p i o n &  
celles qui concenuieat lm canpcr & Irkiqur. 





du côifna. ïî s'agit. v6riCiib1ement. de crbirn de formas très disparates, da petits 

recuds de pages blanches refides dans lesquels sont notées, année par année, paroisse 

p u  puoisse. diverses h é e s  a les otdoiinrices tendues p u  b visiteur. Ua cahier peut 

couvrir p l i P i e u ~ ~  amées de visite, il fuii ir contmite pasfiois plilrieon tecueils pour une 

ronk". 

Ln source exige que I'on prenne bien des précautions dras Ie traitement a 
I'intaprbtrtion. Les premières difficultés sont d@at&e statistique. L'expérience a mon& 

que la nature des infoimatio11s cmtabues b a s  les cahiers &ait extrêmement variable 

selon les époques et les rires g&gmphiqud2. C'est qu'il ne s ' e t  pas d@iafotmrtians 

collectées de mini&re sysîcmrtique mais plutôt de notes prises i la volée, sous 

l'inspiration du visiteur, p u  am secrétaire plus ou moins scrupuleux Se pose don la 

seconde limite du corpus: il s'a@ Cune collection de psrcepioar individuelles qui 

expriment les préoccupations de chaque dvêque ru fil der rns. Contrairement i ce que 

poumit laisser croire de prime abord son aspect systématique, il ne s'agit donc p u  d'une 

source p.rticulitmment aobjective~. Cela ne signifie p u  qu'elle soit uns utilit6. Elle 

exprime une préoccupation réelle et immédiate des évêques. En Hét, ces notes ont W 

ptises dans un but bien spécifique: il s'agissait de ~ u d e t  la trace de certaines 

cuactinstiques des puoisses, des ddfauts tcconnus (ou, plus ruament, des qualités), 

ainsi que des orâres de modification s ipif ik  p u  l'évêque au cur6 a aux muguillien. 

On pouvait ensuite avoir recours i ce document afin de mieux apprécier, lors dune 

prochaine visite, les hluî ions de siturtiod3. Ces cahiers ne disent donc pu ce qu'est 

Ir puoisse, mais plut& ce qu'elle denait Itn, les choses qui, i un moment dom6 a 
selon les int&&!% cb8n8eants des visiteurs, lui mroqueat le plus pour atteintkt la 

confiormit6 rvm les nies des autorit&. C'est que, aussi, les ut ig~~ces du  visite^ 

11- MQ, 69 CDw 1-12 a ACAM, RC, 14- 
12- IToo kr pobllms, -bgiw m t i a a r  mm gniidt rprtio-tcmponUe. 

Vois & ce sujet U m b  MiEzoar et Aagelo Tiirehiai (dk.), Le vtsite m i .  Andisi di umfmre, Botogac, 
s#irti dtntt il ~ul ino ,  1985,270 p. 

13. Ca @c* mwih d'id- f*u*m p u h  des cbrr q a i  devaient, en pim* etm 
~ r u ~ # m ~ d d o a d C ( A A Q w 7 1  CD. 1 ,161 ,~ iP lca i t , 20mur  1806)- 



s'adaptent ua conditions économiques des dpoqum a des régions. S'il aa demande 

 coup, il ne f.ut donc pu conclure automrtiquemeat qu'il manque brntément de 

choses i la puoisse: on peut &re plus exigeant avec les riches a -der peu aux plus 

pauvres. En frit, il ne futt p u  -der i la source uttre chose que ce qu'elle peut 

fournir. Elle est le r d e t  des grands axes des diverses politiques institutionnelles i 

l'@rd des lieux a des objets du rite. VoiM qui jristioe le découpage pu visiteur, plutst 

que strictement chronologique. que j'u adopté pour la ptbntaîion de mes rérultrts. 

A putir de 1765, I'év6siement a lieu régulihsmsnt, presque tous 18s ans. 

Cependant, lorsque Hubert entreprit la visite & 1787, cela faisait plus de t O années que 

Ir &he n'avait été accomplie". N y avait donc urgence de bien fiire, surtout dans Ir 

région montréalaise qui rttebdùt un visiteur depuis plus longtemps eacore. Comme il 

l'indique dans son mandemeut préparatoire, Hubert, au long de ses visites, observera 

beaucoup l'état matériel, financier a moral des paroisses qu'il mersen, mais légiférera 

peu. tout comme son s u c c ~ u r  (vair le 1). Le nombre des orQminces rendues 

peut donc être un indicateur de Ir volont6 eontrôlante, active, des -rith religieuses. 

Trois types de visiteurs se dégagent i cet dgud: ceux qui intaviaanant peu (Hubert, 

Denrut, Panet), les Mques plus c o n ~ l t a t s  (Briand, Plassis. M g u c ,  Bourget, Prince) 

et di, Signay qui surclasse tous ses prédécesseurs avec une moyenne de 6,7 

ordomrnces p u  puoisse: l'idministmtion I o d e  du rite est d o n  mise sous étroite 

t~telle'~. il y r l i  un effet rnauitbste de ceutdisrtion. Pourquoi? On p o d t  être tenté 

d'y voir, Cvidemment, le signe supplCmeacUre d'un «réveil rdigitwtw, les visiteurs du 

X W  siècle h u t ,  sauf une acception, tous plus interventionnistes que leurs 

prédhsmur~ '~ .  C'est en tout cas un phéaoméne qu'rccompagne une bureaucrrtisation 



tour azimuts de l'lidminirtntion des puoisses. Le premier concile provincial (1831) 

rm&lior;iwr saasiblemaat la q d t 6  du centrôle épiroop.1 sur les puoisses pcv 

ltinrtuinÉion de formulaires rcindudisés. Ces anp~oris mmwls», eavayés p u  le curk 

contenaient & nombremm informations rur la puoisse: rctivitbs religieuses, moralité, 

patrimoine. Ils complaaiant et pt6prrrieat le travail des vUifcpnl'. Je note aussi que 

1'19gmeatdm du nombre d'ordoiihrnces pu paroisse inîewieat imméâirtcmeat après 

le &ut du morcellement géognghique du didsc: le visiteur avait donc plus de temps 

i consacrer i chaque unit&. La divisîan du diocèse r eu pour effet de rapprocher 

l'rutoritd centde de la puaisse, de resîreindre i'autonomie de celle-ci, & favoriser 

l'uniformisation du pay;uge religieux. Il s'agit-li dune dynamique que j'mri l'occasion 

de mieux explorer dans le chapitre suivant. 

Sicris que les cahiers de visite - c'est du reste ce qui en füt  une source 

particulièrement pertinente pour mon étude - rcnseigbent davantage sur le phénomène 

rituel proprement dit que sur le paysage religieux en génctrl. De quoi s'@-il 

précisément, quels types d'informations peut-on s'attendre i trouver daas ces procès- 

verbaux et regims d'ordonnances? On dispose de plusieurs textes qui indiquent les 

éléments devant puticulièremeat retenir l'attention d'un visiteur- Le Rinicl de Suint- 

vdkr en donne une liste fort précise et fort longue." Elle s'rrticule ea une vingtaine 

de chapitres: 

1. Profil g h h l  de Ir puoisse: revenu, dîme, fondations, confi&ies, reliques, 

nombre d'autels et de chapelles 

2. gtat géndral de l'église et dm autels 

3. &tat g h h î  des vêtemenîs liturgiques, du linge et des livres 

4. Tabernacle, vases et substances sacrées . 



6. Saintes huiles 

7. Fonts brptirmrux et 88ge-fanfne 

8. C O l l f ~ ~ ~  kmpe, Wtim, cimetière 

9 et 10. Comptes & 1. fdtique 

1 1. Sacristie et fondations (muses) 

12. Registres 

13. École et clt&hisme 

14. midit6 des baptêmes 

15. Respect des dimrncber a f&es, blruphénies, rcradrlu, superstitions, mauvais 

16. Nombre de oommunimts et de p d i s m t s  

17. Obrarvmce des Statuts Synodrurt et des otdonnmces des visites 

18. Résidence et maws du c d  

20. Chapelles domestiques 

Est-ce Ir table des matières encore obsewée 70 l a s  plus tard? En partie 

seulement. D'abord, un procès-vehl de visite n'est jrmaîs aussi exhaustif. II ne retient 

que certaines infornaions comptables et 8haCnles sur la paroisse et la liste des 

ordonnances ddlivrCcr, s'il y en r La p r m i h  catC~oorie de données intiresse moins 

mon analyse que la seconde a je ne ferri que l'évoquer, même si les évêques se 

montrent prrticuli&remmt scrupuleux dias la consigiation des états financiers de Ia 

paroisse: rnte des bacs, rendemetat de Ir dîme par p d u i t  agrioole. tuifs, tenue des 

comptes, trésor (ce qu'il y a au coffte), fondations. Us prennent uuti en note, mais 

btauutoup moins systbatique~nent. la liste der indulgences (Hubert en 1790-1791. 

Plessis en 1806, S i p y )  a des codkCries (Hubert ea 1787 a 1790, Sigary). En frit. les 

huit derni&es atmes L la liste liwb p u  b Rinirl de Sdnr-Vdlier, qui concernent 

la morale et Ir doctrine a non le concret de l'organisation du rite, ne sont pour ainsi dire 

pas tsp~éseatbs dans Ir corps des otdom1~1ces. Si les utiaib sont prises en notes, 



En 1808, Plessis, qui projet& une nouvelle 6dition du Rituel, remmit la liste 

praputie p u  Saint-valJido. il orgraise la liste des choses h inspecter par le visiteur em 

18 cbrrpitrer. Trois d'entre eux seulement, les trois derniers, coaccilleat les conduitej 

humaines. En revanche, Ir prdcision des cbrpitres qui ont trait rux lieux et aux cbow 

du rite est infiniment plus grande que daas le texte de 1703. On compte une csntUnt 

d'iiimsats i vkïfier qui concement le matériel, pour unc quinzaine seulement po-i 

sur les humains. Ce qui iasctit les visites crnadionnes dans Ir I i g h  de celles de France 

visites qui favorisent elles aussi les choses plut& que les &es2'- 

Y U  constitué une b u t  de données d'in de traiter Ir plus efficacement possiblc 

l'information contenue dans les cahiers de visite. Su' consenré une dispositio~ 

chronologique, chaque ligne d'informations radrint campte des ordwnmces rendue! 

dlbs chamme des paroisses visitées lors d'une amCe daan&. Cela reprhnte un totû di 



Suis fmpcter l'ordre imposé pu les trblsr d'hspdo11 bumies dins les Rituel! 

(qui peut sembler ubiçnire mais qui mit on frit pu i pas le visitdur driu l'itinéraire 

ritualisé de wm exunenIf), j'U t6puti I'Morm8tion coflact& (soit 2695 or&nn8accr, 



chaque ordaaniact comspondrnt a me décirion -dut sw un point pr6cis). ea neuf 

grrn&groupsi.don h n r h i r r & c e s u r q w i p r ~ r i t I r d d c i r i o 1 1 ~ . ~ i ~ 7  montre 

le nombre d'ordoanriices rendws Ion des visites pour cbum cies neuf mupes 

û'infocmritioilb. On voit bien comment le plus concret du rite - les objets miaipuli;., les 

lieux du rite (6giiirq cimetière, chapelle, etc.), las élhems ôe d6cM a de anobilier, les 

costumes du rite - priment sur les éidmmîs plus abtmits et nioins ditectemsnt impliqués 

dinr l'acte: les questions fintncières dides au rite, les livres du rite ou ce que j'u 

mgmupd suus l'8ppellrtion rcontrdle du titm (id s'at & prescnptioas prfisrnt les 

circoastmces drns lesqueiles le rite doit se hire: lieu, heure, Mqueace. etc.). L'esstntiel 

des ordonnances cancerne doac ce qui se touche, et c'est tout I'intMt de Ir source que 

d'offiir la possibilité &un reg@ matériel, concret, sur me rctivitC qui, acte joué. ne 

Iùsse aucune trace de son jeu. 

Le blikrr 2*' permet de rrffiner h pdsentrtio~ sectorielle des résultais. L'intérêt 

pour les objets maniés durant le rite pu les spécialistes reste constant (23% des 

ordolll~llces), mais Demut y est plus sensible que tous les rutm (43 96). Les visiteurs 

sont ensuite tr& préoccupés pu la gestion des lieux du culte. Tmis visiteurs, Brirnd, 

Panet et Bourget en font même leur première pdoccuprtioa. Le mobilier représeate en 

moyenne 19 96 des entrées- Les vêtements semblent peu préoccuper les visiteurs du 

xWïïe ùècie, dors qu'ru siècle suivant ce poste ne casera de prendre de l'impoiance, 

jusqu'i devenir te principal chez Si- (23 96). Diffirents profils de visitem se 

dessinent donc, comme l'illwbt Ir flgmm 8 qui ne prend en considérrsion que les 4 

premiers postes da 2. Les orOII1Imces qui 0011~dlllent les objets et les lieux 

forment chez tous Ir buc du l'activité ordonaante (au moins 50% des ordonnances). 

Denwt rtreint le chi* de 77% pour ces seuls deux postes, lui qui donnait fort peu 

d'ordonnrnces: le travail d'iiupsctioa sur les lieux et les objets du culte est donc Ir base 
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f0ilAune~Érle de l'activité de visite. Puis viennent les spécirlitbs & chacun: Briand 

smint6resse. en proportion, plus que les mtms rra lieux du cuite, Hubsrt et Plessis au 

mobilier, Deam bpmte & ptàr les objets rituels, Signy, Bo-et et Rince se 

Ugdmt prr pat PIUS pm& rttatim poiibs rin cortpmm a ~ ~ S S U S  du rite- 

La vigilace da l eg l i c  i l'égard du rite qumelle contr6le ne se limite pas i 

I'uniformidon a i la vérification âm c d o d t é s  exmcb sur les objets manipulés a 
sut les lieux de la pdotmaace, comme pommait Ie laisser croire la prépondérante 

attention que les visiteun accordent i ces questions. Plus fondmentde sans doute pour 

Ia bonne exkution du rite. et n ctédibiliti en tant qu'acte efficace, est la capacité de 

lmrcteau du rite I se posa comme spécidiste de la chose sacrée. Aussi l'Institution 

dispose-t-elle de structures d'encadrement susceptibles d'assurer une cohérence entn 

I@homme qui la teprésunte b a s  la puoisse et Ja ràiglltb de Ir fonction occupée. Car 

tout autant que sur d u  accessoires a dcr mises en scène rituelles, la création du sacré 

repose sur m e  croyance putrgbe en la r a i t h  des pouvoirs et des mvoin de celui qui 

pose le geste. Puce que b cm6 est ~ 1 3  homme inrtitu6 - sa capait6 i manipuler le rite 

efficace provient justement de cette institutiomdisition - son comportement doit le 

positionner comme un être i put au sein de Ja puoisse, son savoir rihiel doit être sûr. 

sa pratique s m s  füllc. Divers dispositifs ont pour fonction d'imposer ce modèle, de 

vérifier rai bon fonctionnement et, le crr échht ,  de combla les d6füllrices. 

De lïsolemenr des pdms 

rai d6ji d&nt p l u  haut commeat le dircoun idéologique ddfinirtrit la position 

hi6ruchique du prêtre p u  Ir mise ea vdwr  de ses fonctions ritueIlm. L i  Rbforme 

catholique plne clairement le prêtre dans pae mate rdicdment @cifique, et 

forcheut siip6tieum, du corps rocid. B6dle biivl i t  i ce sujet: *En l@or&e étatdi de 

Dieu, il y a deux sofles de personnes: Jes unes qui reçoivent et les autm qui 



communiquent l'esprit & lumière a Ir *e de Jésus. Les premiers sont tous les fidèles 

et Ics seconds sont les ptetresn, En 1834, un projet de rituel q d b b i s  demra&*t aux 

curés &enseigner uix rfid&les» foate al'exosllence du Sacmdocew ifiA qu'un respect 

iuaursl soit suscitt. Les pt6ber eux-mêmes dcvrimt &ce conrcieats de 18 de 

l e m  fonctions afin & s'en acquitter avec &ence e! me védmion apour tout ce qui 

concerne le cuite de Dieusm. inspird par 18 cérémonie de la rhovrtion de Ir p r o f ~ o n  

cléricale qui se frisrit chez les sulpiciens de Montréal, Brirnd introduisit 6as  

l'ensemble de son diocèse l'office et la messe du Sacerdoce afin de rendre hommrge 8 

tous ceux aqui se sont i jamais sanctifiés dans les fo11cîioes du saint mini- et de 

.rappeler rux ministres des saints autels toute l'excellence de leur VOCItion et l'&tendue 

de leurs engag~ments~~n. 

Dans le cadre de cette vision binaire de la société, ceest le rite qui trace Ir Iighe 

de partage. Le cud possède la singularité d'un pouvoir extrmrdinrire. D'ou l'extr2me 

vigiluice a l'Cgud des dispensateurs laïques du baptême. D'où, aussi, Ir condamnation 

systématique des mariages i Ir grumine, qui utilisent les pouvoirs du prêtre i son insu. 

En situation de crise. la sptcificitt des comp&ences clcriciles peut être remise an 

question. Durant les troubles de 1775, les habitrnts de Berthier et de SUntlCutbbert 

refusent de s'engager dans la milice pour contrer l'avancée américaine. Montgolfier, 

SupCrieur du séminaire Saint-Sulpice et vicaire général, rétorque en rappelant les curés 

résidants. «Pour füre sentir qu'ils pouvaient se passer de curb, les habitants sonnent les 

cloches et tiennent des assemblées publiques dans I%glisea. Assembldes politiques ou 

rituelles? Quoiqu'il en soit, prétendte remplacer le cm6 driu certaines de ses 

prérogatives rituellm (sonner les cloches, prhider des ruwmblemsnts dms I'&gIiw), 

c'est muiifwcment braver la 16gitirnité d'un ordre. Le p r k e  est dont l'unique 



dispemaeur officiel des &ets de la force surnaturelle: bien des choses &pendent âe sa 

pratique- Le M a w l  &s pi.rius chi3tieas, de l'abbé Alexis Mulloux, indique que les 

powoin qu'un curd r rut les &ne8 rurpurebt même ceux des mges a que son ruforit6 

lui vimt & IbUSICbljst qu'il rspdmnte daus Ir puoisse. ail n'y p u  de milieu: ii doit 

vous muver ou mas perdre%. hiris il est uusi celui qui, pumi tous ceux de la 

puoisse, est le mieux i même de poster les attentes de Ir cammunurtt jusqu'ru divin. 

«Nous croyons tous fmnmnmt que 16siuIChnrt vrai fiis âe Dieu fu t  homme, s'immole 

pour aos péch& drnr le SUat-Sacrmneat de la Messe, qu'il derand tous les joun sur 

nos autels i Ir voix du prêtre pour demeurer mec nous et nous combler & ses gtQccsmm. 

Il dispose pour ce fUre d'un ensemble d'outils rituels puissants a d'un précieux JliC ru 

ciel: le saint titulaire de la puoisse. Le curé l'invoque quotidiennement., que ce soit lors 

de Ir messe quotidienne ou ru long de Ir rkitation du brbviaïre. Il est donc, i Ir fois, 

un religieux dont la prihe est spkifiquemcnt destin& i Ir collectivité dans Irquelle il 

œuvre, et un prêrre manipulateur du sac&, celui qui sait les gestes et les mots, celui qui 

agi?'. Cette double bbution rituelle ddfinit le penonnrge du cwt: être puissant, être 

s6pu6; un religieux ru milieu du monde. 

Le fameux abon prêtrem bérullien est l'incunation de ce personnage construit 

autour de ses prérogatives de médiateur, homme que le rite rend sup6rieur rux autres 

humains: il distribue jour et nuit les sacrements, aide les malades, notamment en leur 

portant le viatique, entretient l'église, réside dans la paroisse, a une vie exemplaire, 

exprime de 1 i  révérence envers le Saint-Sacrement, se comporte avec digaité durant les 

offices, poxte wutrne a tonsure, enseigne t6gulièrement Ir doctrine, dit qwtidiennsment 

sa messe3*. On vOit comment, dans ce modèle, s'iimbriqusnt les exigeaces du rite et 



celles de I'rppuence et des manières d'exister. hrndaat  qu'on lui dlow plus de 

pfêîms, Saint-Vdlier 8 dit combia k rite ucprnit b quotidien d'un cm& fdre tour 

la baptbes et les sépultures, assister tous les d a d a ,  et suctout entendra toutes les 

Frmd3.  Ce sera le leitmotiv & cm& qui se d i m t  doujows *rd& la ~ ~ O E L ,  

SUI~O* semble &tre un f m b u  imposant, peut-être me corv6eW. Aid, les ptlsiquts 

ritueks occupent l'essentiel de la vie pmf~ionneIle du prêtre et fondcat son autorité. 

Elles astreigaent i un destin miwer. La m~ipulrtion des hosties - amguste 

s0cnYices -, substances tabous, justifie i elle d e  I'exig~~~ce d'exce11eace technique du 

geste comme de pdbction mode du mmipuirttwUt C'est pourquoi, i la fin du XMe 

siècle. on se montre si méfiant i l'bard de ces prêtres d6buqu6s de Fmce rrar lettre 

de rCfétence (exeat). qui disent la messe t r n s  permission du Grand-Vicaire, et dont 

t'cxisteace rdérégléen semble #peu conforme i Ia rrinta6 de leur Ctrt"*. Le suré exige 

la dignité clCricale*. celle de l'attitude et du comportement. En ce sens, le rite impose 

au prêtre non seulement i'excellence professionae~le, M i s  en fait la sainteté de vie, car 

il est et demeure le aministre des autels%. 

doit y avoir, ru minimum, r p p ~ a c e  de singduite et de dignité. L'évêque 

Hubert résume la chose dans un nppon i Rome: dls  [les prCbcr du diocèse] portent 

tous I%.bit eccl&iastique et cdlèbrent 1. messe tous les jowsu; deux exigences 

fondraieatdes du vieux concile de Trente. le b.r+i dune existence ecclés~utique. Jean 

Cucaeuve 8 écrit: rL. magie est une technique rituelle permettaat I c d n s  individus 

de se saisir de la puissance surnaturelle. m i s  au prix d'un abandon de la condition 

humaine nonnrle3'~. II faut se mettre rbon du communn p u  une série de muqwurs: 

initSion. vêtements, hrbitation. Comme l'indiquent les cahiers de visites prstordes. si 



atemplem. I l'intérieur & L'espace d. Dès 1700. mat  m b e  l'implaeitioa daun 

de ce Diocb, & ne point loger chez [sas] p8mart. ai dar les musons des Lilqws; 

mais &as le Sbainiire ou mares maisans ecclQiœmtiqum ou RéguJih [...]. Si pour 

des tusons que Nous ne d o n s  prévoir. ils ne pouVUatt point 6tre uûnis dams ces 

du mondt*~. Lorsque les p&m quittemit la vie c o l l ~ v e  du &haire pour rurimer 

Ies aouvelles puoisses d e s  de Nouvelle-France, i1 fludti leur Coaraurt ua ermitage 

au cœur du village. Pas plus @il n'est de puoisse sans église, ou i tout le moias, sans 

chapelle, il ne peut y avoir de curé sans pmôytère. Les collectivités qui ne pounont 

b a r  au spécialiste du rite une demeure distincte devront se contenter #une âessmte: un 

c d  voisin vieah épisodiqwment, une fois par mois b plus souvent, dispenser les 

savices rituels emmtids: messe, d i c o n ,  communion. Pour les bapt&nes, il frudn 

que Ir population se &place a les risques & mourir saas i@extrbe-onction mont 

impomatd. 

Dms le cours des visites épiwopdes de Ia fin du XVlIT siècle et du XIX' siècle. 

on rendit quelques otâonnauces & pmpos des presbytères. Le visiteur se soucie 

principrlemant de Ir quûitd de vie du curé a &mande des répamtions, pufois la 

r b c o ~ o n .  La6difiCItjon & La h e u r e  du c d  représente un investissement lourd 

pour les habitants, sauvent eux-mhes fniichement établis. En effet, ils doiveat foumir 



au minimum les matériaux de eanrtniction, pufois du temps de travail4', a soat 

responmûles de l'entretien. Il y a, comme pour a qui touche Ir -on des &lises, 

de fibqwnts grincements de &ntsu. C'art qu'il futt aussi fournir le temin, une &able. 

m e  écurie, une remise a un panier i foin? Lorsque h cammmanté i d e  m&i@w, 

l'&&que Uit jouer sur son pouvoit de mminltion: i Suint-Pierre-les-Becqwb, Messis 

assure que taut que le prdytèm ne sera pas m g 6  et plus cbiud, le c d  ab donaen 

que Ir moitiC de sa r&idenceu. 

La soutane noire singularise plus encore le c d  au milieu dsr rutms humains de 

Ir communauté (qui sant donc appel& crld~sab)~~. E h  semble m i r  étC de mise 

reluivement tôt ru Cm&*- En 1697, on l'impose aux prêtres hriiçris fiu'chement 

dCbuqu6s dans 1% de Terre-Neuve, prenant Ir peine de rappeler que, pu dabit 

 ecclésiastique^, c'est bien Ir soutaue qu'on ceitead, ce qui laisse supposer la possibilit6 

de quelques fuitaisies''. SUnt-VIJlier fixera cette n o m  d m s  son aRi~lcmcnt pour le 

diocire» en 1700". Au troisiême point de discipline dtricrle. il commande d ' h  mut 

a garder Ir modestie Clinde ,  en portrat l'habit long, les cheveux court, et Ir 

T~nsure'~n. Tous se coaifonneat-ils spontlilément i l*imige austère a unifOrme que doit 

prisanter, selon 1'6v&ue rigoriste, le corps des prhes? Certes non, puisqu'il faut encore 

réglementer le port de Ir perruque, qui ne peut &e ubo* sans m e  rutorisction 

4 ~ . À ~ c p a t i g n y p u ~ e ~ a r  1 7 8 7 , l e ~ ~ h b i r i n r o r d c a i r i d c a t ~ i ~ ~ v t q u e q u e k l ~ c u ~ é  
m i t c ~ & r t p r r r ~ d ~ # a ~ L ' ~ I c r l ~ ~ ~ ~ i e r u d r o i t ~ @ l c u r i m p o a c c a t e  
rrqionrrbilitt(MQ,69CD, 1 . H d m î . ~ & ~ b c r ( R i n f K 1 t i o a - & - I r - B ~ V ~ M i n c -  
de-Rcpcatisny), 1787). 

43. MQ, 69 CD. 3. Plcrry & nritcr (SMa-krckimbibbtdhk), 180s. 
44. MQ, 69 CD, 3, & viritrr (Sh t -P iem-kW) ,  1810. 



@ide. Auquel cas, elle doit être coune, rint hisutes et rd'me manière qui teprbente 

Des) cheveux naturels. et Ir modcme de leur &&@W. ûn soupoo1me ici quelques 

ooquettes individudit&, puisqu'il est eacore q d o n  ctd'babits immodestes~, 

ajwtmcotpsn et autres (tcmates~. Ce maci &I&gmw semble pourtant s'6vaporet i 

mesure qu'a~~llce Ir ri&les' et Si- peut se C61icitar & ce que les membres de son 

clerg6 gardent l'baôit eccltsi*Utique cmbe dans les voywes p6nibles qu'ils sont obligés 

da frirts2r. II semble cependat qu'en 1830 encore. certains pr&es aimaient & se ~ u v r i r  

de crprletots colodm: la lutte der autorités pour l'u1Üfomit6 a I'uu~it itd vestimentaire 

n'&ait &nc jamais Mu'mcat g4nhcS3. En lUO, un dglemeat du séminaire de Montrirl 

invite le stagiaire i se vêtir de la soutane dès le mair du lit #.fin de ne point se voir 

sans cet habit pour lequel il frut avait me tendre affection%. Elle est, comme le note 

le règlement de la première cathédrale de MontrCJ. i l'image de I i  amodestie et de I i  

simplicité de J&us-Christ%. La mutrne est devenue l'miforma qu'il faut ds t8t 

imposer au futur prêtre .fin de i'doigner, ses propres yeux et de m r n i h  dtfinitive, 

du teste du maide, de la masse des profmes. Que ce mit hors de ras fonctions rituelles 

ou, r fortiori, pendmt celles-ci, la personne du curé est rtigmrtis6e p u  les habits qu'il 

porte a qui disent la gtavit6 des fonctions i accomplir a l'austititt de vie? 

rai dCji eu l'occasion de souligner que le cw6 était coupé, en îhéone ru moins, 

du monde des divertissements profanes. rRUllaicrn, apu01es bouffonncru. a i r s  

profmes». uchansons mondrinew, mais encore spectacles, bals, assemblées, compagnies, 

Sû. Saint-Vallier, a m  porp..~, 8 octobre 17ûû, MeQ, 1,415. 
SI. S e l a i i m c O O m p i l l r i ~ ~ d r r ~ & r r ~ p r P h ~ ~ i I y r i i n i t c u u n  

omdamei* am ies pemques ~ I I  Dompt le 24 f- 1735. MQ. 90 CD. 1. 1. pojn & aRécis der 
ordomYaecr du di& & Q p t b m  prt mtrry 1814. 

52. S-. au l'état du ô ioch  & Q 3 b o c m .  f e  1843. MEQ, 3.441. 
53. L o c h  hnhax, Les XFWT ef X r  b)cIn, Wnœ 1. Les rnhr &mikt (1 7601I839). volpme 2 

aHistoin dh cakdieimr qué6dco&, rout Ii dirsotioa & Nive Voisine. MonW. Barbrl, 1989,136. 
54. ANQM f& SSSM, Mb 17. du gmd rbmimrr & Montr&î. 11140. 
55- ACAM. RCCI. 1. Q, chptrr & L CItiiMrilc & S*m-kcqws & Monttkl. 6-t 

pobibkmcat de 1 W .  
%- A u m i B n m d m a m m d c - t - ü r u c ~ ~ & a r r m i r & ~ k l i i i  ~ ~ h b ï t ~ ~ ~ ~ ~ .  

.VOUS - pl= ht-i l .  ~airr dc ~iui mm w h A- ~ o p o b ,  trigii= & CM 
qn3s b C-te. tome 1, Québec, Ldamm, 1916.3S7. 



liste &s lieux r eboccr interdites au pribae r qui assure sa OipUljian du commua. La 

pmnmité qae b euré 4abibtimt .MC le sac& par 1. mmipubioa ritde qu'il fut & 

cm chos8s interdite& eageadre iria riarlisaioh, par osmose dinituB. de ri pemmne. 

tels que #dons, uniformes, et autres fiributsS'r. 

quelque et qu'de puisse h, ce que Nous l m  âéf'eado1u t&s exptcdment, a qui 

-8 && h W i 0 l r b l ~ ~ t  0-6 P U  1- a pU ECCl&idqUOS qui dm8U?mt 

rigoriste, s'ea est inquiété lors de ses visitas pastanles. Piessis, s'iarpimat du modèie 



icrlien, trancha 18 qusrtim: une f-e M t  rvoit W ms tévoliis pour f i d e r  ru 

Il d a  m b l b  qm Qcitm- pl- h& exprimaient WH 

&vmcrgt & force encore l'imlemmt (physique a m d )  6 a s  lequel chacun s'rttcadrit 

maintenant i voir vivre le mmipulatem du rite. La repdseat&on du curé soliîaire a 
upufaia s'était si bien imposée que les archives des Cvecb6s du Qu6btc abondent en 

letires de dénonciation émises pu des lrircs. On n'hésitait pas, Oufois i titre individuel, 

souvent de manière collective, i bcnre i l'évêque lonqp'on jugeait le comportement du 

curé «indigne de son &atm. C'est b cm par exemple i Sainîe-Rose, en I791, lorsque l a  

muguillien et syndics avisent l'évêque Hubert que &puis cinq années, c r i  Ir 

connUurace de toute la puoisse entière#, le curé Gila fkéquaa* uiidQment Ir maison 

d'un des chautres qui réside avec sa sœur, Muie. On r su que, ah la p& surptise de 

toute ladite puoissen, 1s curt d t  récemment mm6 de nuit Muit chez un chirurgien 

de Terrebome aoù depuis quelques joun elle mit accouchée [...]%. Cela dépasse le 

commérage, c'est un vdritrble contr8ie populaire qui s'exerce. Il n'est qu'h lire les lettrw 

de justification, souvent pathétiques, que Ies curés envoimit A l'autorité pour teater de 

rs disculper. Voici W. Keller, curé & Ldhe ,  qui dcnt I sou évêque: aquiat i m m  

assiduité aux repit, je vous assure qw j'ù rdbsd constmmmt d'y uriiter [...] Je n'ai 

encore manqué aucune fbis de dire m a  Brduiaire. Mais je vous jure surtout que je n'ai 
jamais men4 driu ma voiture des personnes du sexe, excepté ma r n h  que j'ai conduite 
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en ville p u  qmîm OU cinq fois. [,,.] Si j 'mis  l'inâdmna de conduire des filles &ns ma 

voiture, a ne serait pas i la chine, encore moins en ville. Je vous urme que je ne l'ai 

point fut6'». Anum de réputrtion, calomnies, *les de dissimutratwu: des carrières 

sont en jeu 

En 1789, I t  curé de S a i n t - J d m  (Pointe-Clain) tdpand i sas ddüacîeurs qui 

l'accusent d'être atoujours en coursen et crtaujoun aa  compagnie^: il ne voyage que p u  

n6ccuitC et, di1 avoue recevoir fMqusmment des p&m, et m8me ades séculiers tous 

houn&tcu), il rffitme: motre mini- ne nous Mead pu d'être honndtc et civils2». 

Cette civilitClli, d e  du notable qu'est uusi le curé, &le du membre d'une corporation 

de métier aussi, s'appose i l'image du prêtre i d 6  dans le sérieux de rr fmction. Voili 

que se révèle une d d i t é  de condition, une double représentaion du curé et findement 

deux manières de considérer ses fonctions rituelles. 11 y a ce cwd modèle, tel qu'un 

discours théologique Pa M l i  et sur lequel la rCforme catholique s'est grandement basée. 

Dcfini p u  des critères de petfection et d'exclusion, c'est le mrnipulrttilf du rite efficace 

et terrible. Et puis il y r le curé ctracillisb, int&md i la sphère des notables et i Ir vie 

communrutrire: c'est le dispensateur d'un mwict public. Voili h c ,  aussi, deux 

minières de vair le rite, car il existe, cancummment i Ir rcprhatation idéalogisée de 

médiation avec un divin rmbivdcnt, une inttgration pragmatique du rituel religieux i 

Ir vie collective. 

On sait le r61e central jout p u  les séminaires drns l'exercice & réhabilitation du 

corps clérical qui cu~ct tr i se  la dforme catholique. On peut donc s'attendte i voir Ir 

formation liturgique y jouer un gnnd rôle. Cependrnt,.psut-8trc I cause %une lacune de 

sources, les ouvrages qui traitent de l%istoire de ces institutions n'abotdent que foa 



Dans quel pourcentage les prMes antlils btd, d'rbotd, des rdaaîs de chœur»? 

L8 mesure est évidemment impossible. II y 8 pomtrnt de fortes p~6rompti0~ qu'il y en 

ait eu beaucoup. Laval sigaale Ir présence d'une douzaine d'd'mts de chœur attachés 

i Ir Basilique dès 1661a. Si l'on aa croit Sunt-Vdtisr, le recours iI des d a n t s  

spkiaiemsnt formés pour wrcnrim les messes 6tut indispenuble, car les e f f d f s  

cldiicrux iitueat d e i  plMt réâuits. En ce début de Xvm* siècle, les prêtres du 

d m h i r e  choisissaient &nc des dmtr  d'un absui naîud», i d'esprit rrisonnable» a 
dont les adispositions de cœur et dc corps, hisuient croire 1 quelque disposition pour 

1'- scclésiutiquq pour les former ru diant a aux cérhonies rfin d'en fure de 

pufrits asavants de messema. D m  Ir pluput âes rites clsboliques en ef'fbt, le prêtre 

bénaficie de l'aide d'un servant dont les deux fbnctions assentidles sont de déplacer (i 

bon escieat las objets sacrés afin de limiter las nunipulitions de l'officiant et de 

63. Far exempic. les v o h  & N d  BdWgom k Sli iUdm & Qrikc, -Foy. PUL. 1972- 
1994.4 9 0 b .  

64. ~uhfado&sau&c&siœNovœAmkradSawcriiSrk~~ rtbsmh21 oc* 1661, 
MP. 1.36. 

b S . S l m t - V ~ , ~ & ~ ~ ~ & Q u d b o r & i l d ~ ~ i i a & ~ r m ~ &  
m a ~ w y ~ r u ~ a & ~ ~ t d i l a ~ ~ r t h ~ .  ~~~SOXIUPQ, 1, MblW. 



pfopt&Od~. Iî s'agit U, bnArimmaat, d'une excellente initidm pour qui vaps faire son 

métier de la mrnipuîrtioa du sacré. En fut, le m d l e  M t  par Saint-Vdlier est i ce 

point coltcorme ria désirs du Concile de Treate & la@ud de ce que devait être un 

séminaire que la v h i t d  du discours a devieat suspect (1. volumineuse 1- qui 

contient ces infonnisi~nr~ puôlih en 1688 par I'av6que. M i t  m a n i f w a n t  pour 

objectif d ' d m  les dons de &&eux lecteurs). Elle &&le cepaidant un type d'itin&Ure 

ou un groupe d@dhnts6' est i n d t  très tbt des nidiment$ du mitier de pt&e officirnt: 

ils y connaissent leur rôle, ils ont &que jour i'occasion d ' o h e r  celui qu'ils 

deviendront peut-&e dras le fuhit. Car le cursus qui mène l'enfant de chœur i Ir 
carrière cJ6ricde est clairement identifib: ade ce nombre [-..] on tire quelques sujets 

qu'on destine au sacer&ct%. La personnage de I'Cllfhnt de chœur apparaît ensuite 

périodiquement dans les dossiers de paroisses et cahiers de visite, ce qui indique que le 

système s'impimte putout, i mesure que se développe le réseau des puoisses. MUS ce 

sont les deux premiers conciles provinciaux (mi-X[X. sikle) qui renforceront le 

caractère d'apprentissage de Ir fonction Bourget insiste pour que, afin ad'ippitem les 

enfuits de bonnes fimilles - doitan d u r e  qu'il s'agit-là du burin de recrutement 

pfiVilégi6.8 ternie. pOüï l ' d a  de pt&bm? - on dome 8iu dmts de chaut d e  hrbitr 

propres a décents a que, apu des exercices suivisrr on les rmde capables de ubien 

semir 1'~utelm~. n devait exister i la cuhWde de Montréal m e  ~cbrpelleniew 

67. ~ a i p p l ç o r ~ u c Y f a u t d # 6 ~ ~ I t r i u t i ~ a o u r r ~ & w & ~ ~ p p i n o p r ~ d c n t ~ u  
c b m t e t 8 m ~ e s c o m m c d c r d ' &  a b c i r e n ~ ~ a e a r ~ i p l i o ,  (ibUL 220). 

6%- IbM 197. 
69. Qu'est-ce qu'uu d m t  de abme hmitkr pom Boamget? Plutôt ini jeme boame issu des &tes 

m r k r & F ~ l a i . r t & r ~ t ~ ~ v ü l . d r r f ü r b u b m r ~ ~ L i ~ t r w d o r ~ ~ ~ ~  
m a y ~ ~ ~ 8 u X I ] C ~ 1 e , ~ f ~ d r p l u r ~ p h i r i o a l k ~ b o ~ * f l v r n t t q u i ~ 3 #  
diatmcesavec l ~ - A c e ~ e t , ~ ~ ~ ~ ~ e t ~ ~ l b ~  a ~ a r n i ü c u b ~ d u c l e r @  
eb6coh 177S-1810 : mytbcr rt t6riitb. RnAF, 37,) (&. 1983). 373-397. 

7û. a- @hc@t 1.ari üeo cf- qwddcr. 23 janvier 1857. MEIV. 3, 
233. 



compMde d'un corps de 24 dmts (a& bonnes f d l s r  et ria-mêmes de bonne 

qditdm, formb uix cbrtmonies et au chant), d'un girad chintrc. d'un cérdmaaiairt, et 

d'un mdhie de chant (mis oli11110ines)". Sagissait-il d'une voie my.le vers la prêtrise? 

Les dhntr des villas disposaisnt m tout cas d'bles du rite plus am%qaaatm que ceux 

de la amp18ne. Cas dernien cependant, f i e n t  mumis Z une procddure & présélection 

ru niveau de la puoisse. Un projet & rdddiîion du ntwl(1834) précise i cet égud la 

mission fondamentde du curt: repdrer les anf'aats qui ont le rtrlcntw et la piété 

suffisante ainsi que aqwlque inclinaison pour I ' h î  ecclésiastiquem, leur enseigner «de 

bonne 18 1-, I # ~ ~ w u ,  IW cbrdmonim dc ~t ch- rcd&ilr<ique, I ~ S  

Cléments de la gninmairem afin de pdpuer l'accession au collège. On &hait aussi de 

leur inculquer des éléments de l e n .  Le curé était mêmc invité I participer 

haacièrement i l'éducation des dmts  doués mais dont les pucats étaient peu 

fortunés". En 1854, les cnfrntr de chœur béndficieront d'outils de formation spécifiques: 

un Petit C&dmonid4, qui est un guide des cérémonies (déplacements, mots i prononcer, 

etc.), un minuel de chant et un deadria litur#ique. Voili le futur curé i Ir première 

muche de son apprentissage. 

Ddbute ensuite le temps des rhumrnitis». que ce soit, au XVme si&le chez les 

jésuites de Québec puis au Séminaire, ou &ns l'un des collèges qui sont créés au début 

du XIX' siècle. ûn n'y apprend pas réellement le métier de rnraipulateur du rite, certes, 

mais on y vit une existence très réglée et très rhdisée. II y a, outre les occasions 

71. ACAM, RCCf, 1, -duobipitre & Ir Cm*& srint-kcqws & Mcmeklw, &tant 
pohblement & 1841. 

n. L'Mquc~dcnuidiruxciir)rd~kIrtinruirdintr.yintdtrdirporitioo1poi~ 
Ir pttrirt (DowCiwt. ahk&mmb, 2û fCnict 1735. MEQ, 1. 543-545)- cridut ruui. ea certaines 
p ~ ~ o i r r r r , d t r t c o h r ~ o u b ~ & ~ , t c a w r p r r i m i i o ~ M t & F c n d r a i t , ~ d ~ t &  
formtr&jcinwrcbiimaroudcr~&~~maiarhrcérdmoaierlitiirgi-qucrlocrkr~d 
PartCr, LOmürutia cdchirtigw a CciiPh &UV sidcks & fanaan irligieuse. 1633-1833,. Mimtdd, Les 
éditioo1 fi.iicircimy 1949, 247-24û). 

73. AAQ, 90 CD, 1.4, pojcî de &diibn & Riawl& Québaç, orbm rur k smuenmt & I'(lkdre, 
pob.Memeat & A Tabeau, 1834 (1). 

74. Petit cddmairid selm k Rit II& d lm ckt d f l r ~ s  k bpwfncr ecciërwln'qaw ck guikc .  
&adth ddmaiidplbwpœJ Bddrschiet airdUt& lftdienprl'obb) Fielu,  MMoiitrtrl. Louis Pmiult. 
1853,281 p. 



execpheonnelles, exigences de COllfbssion a de commuaion bimensuelle a 
quotidiaane i la messe. Inr coUCgiens forment une d o d e  qui mime Ir messe du 

dimandie dins la puoisse tubriin où I'insîitution est implantée'? On y promeut 

coilé@as p u  la rhitation en commue 6 nombteuses formes de ptières invoquant des 

pcnonnages divins: litmies i Ir S P a a  Vieqp, chemin de la croix, petit office i Marie, 

etc.". Au XUC siWe, 40 i 45 96 d u  ~ ~ t s  âe coll&ga devenuent membres du 

corps & clercsn. Ils avaient dû, bien sQ, passer p u  l'étape foaAunentrle du Gmnd 

Séminaire, i Quéôec edusivemcat jurqu'en 1825, puis aussi i ~ontt6d". On y 

enwiguait ales cérCmoniem de f- complète et sous diverses formes- 

Le Concile de Trente avait fix6 Icr grandes lignes du progrmme de formation 

auquel tous les riminuistes Cme crtholicit6 râomde devaient être astreints: ails 

Ctudicront l'ficritute srinte, les livres der sciences ecclésiastiques, les homdlies des 

saints, tout ce qui p u d m  oppomm pour adminimu les sacremmts a surtout entendre 

les ooafmions, l a  règles c o n a m a t  les tites et l a  c6t&noniesnn. C'est en fait la 

tôéologie morde qui dominait I'inmuction des futun prêtres. Certes, m e  1- partie de 

cet enseigaement concernait les rites, mais il ne s'@sait p u  d'une initiation conctbte 

à Ii manipulation rituelle. Iî fdliit d'abord transmettre l a  616ments esseatiels de 

l'idéologie clèiicrle sur le rite, fixer diverses urocirtions entre des gestes et des 

n.Vnrboancdcniprim&~~ail&faPltioo~ItbrpiCtisbnrcb~irtincHudolsE~~CQdCI~~)~ 
cI)ricd et vie uli#eum & & dioch & S d n t ~ y a h f k ,  18204875, Tbtst dr doctont ( i n d c s  
quCWirCr), UoiYCnjtt du Qdbcc: h T&Rivh~ .  1994,179-198. 

78*LtitmniiacSlmt*koewr,krwiu&lYtnmoatrnumemontrtrtii . -  
's est f o d  en Iû2S. En 1840, 
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g h é d  selon trois grnQ orsr d9mmignement= I g a i y  exc~cices pratiques dans le 

séminaire (lu ar@&itions ecclésiastiquerr) et, le dimaache* observation i 1'6gIise 

paroisside voisine de ce qui avüt ét6 appris an semaine. Le séminaire Saint-Sulpice de 

Puis donnait me leçon de t i w e  et une leçon de chrat tous les joun. A Sùnt-Nicolas- 

du-Chardonnets les séminaristes fùfiiient deux fois par maint des e~~ercices de miras 

en situation: le baptême se fiùrit sur une poiip)c. on s'exerçait i Ir confession en jeu 

de rôles, on mimait les gestes âes rites, prenant puticdihrment soin #exécuter les 

signes de croix aux bons moments. 

La pluput des séminaires pinsiens étaient jumelés i une Cglise paroisside qui 

semait, en quelque sorte* de lriboratoin pour les apptantis prêtres. A Quéôec. c'est la 

basilique qui mapiiurit cette fonction, des ori@~es du sémwn jusqu'i la Coaqu&te 

ru moins". En 177l.1'tvêque Brima brouil16 .vat les dirigeants de Ja paroisse Notre- 

Dame, ~ s f 6 1 e r a  pour un temps les fonctions de cathldnle i î'gliw du séminaire. Il 

dira que cette église est devenue al. plus propre i former nos jeunes ecclésiastiques à 

Ir pi&é et aux saintes c & d o n i d 2 ~ .  =s il ne fuit sans doute pas exagérer 

l'importance du grand séminaire &ns la formition liturgique des hiturs CU&. D'abord 

puce que cet établissement était suetout destin6 i donner une fornation de base en 

morde cbrdtiaina, 6vmtuellement en doctrine. Lm autres 616mmb de formation 

passaient au second plm. Un rdgiemeat du sbolPte de QuCk &tb de la moiti6 du 



C'est en fht ru coun de ce stage d'-on pmfessionnelle appel6 vicariat que 

se f~ sa i t  Ie véfitable tnvd d'initiation 8 la pratique des rites. Plusieurs études 

quantitatives récentes p o m t  sur Ir clerg6 cinulien ont r h d é  I'importrnce n~merique 

de cette période trmsitoire qui pr&ad.it la première nomination cauide. Christine 

Hudon a ainsi mesut6 qu'en~re 1820 et 1875, 95 96 des prêtres du diocèse de Saint- 

Hyuindie ont commence leur erniae par une période de vicariatw. A la fin du XMIT 

siècle, la cure ne s'obtenait, en moyenne, que trois i quatre ranées après l'ordinationn. 

Lucien Lemieux i mis au jour des docaunents qui permettent de bien voir combien, au 
début du XIX' siècle tout au moins, cette p6riode transitoire &ait une étape 

fondamentale de la formation. D'abord, il fdlait s ' u s u m  que le jeune prêtre, 

=c-U (&(Mt .rrcnmenteIlc» de Irn~) ,p l imCb8nt ,  -etde ~ s t .  mHbodc & ulichiscr. 
~~ de pochr, mitbodc & désmrm pitique des vcstm cbrttieii3ics (ASQ, Sém, 95.15. S.& portiritur 
i 1742). 

( ~ ~ o u p o f ~ ) d r a I r r c o ~ b y g r d W a t ~ d i r ~ & v * r a r * ~ I t r i u u ' q u c : m e i r  
~ b r ~ , ~ c t o o P b ~ ~ f o b k ~ . I b ~ ~ t a g i l c P n t & l l ~ m k c u n t  
foactions liturgiquer: cimat, dkontioo & i'dgb, eaûetka & la rantiS. L u o k  Lomicm. Les XVfN' et 
XL#? sidclis ..., 1 IO. 

86. Christine Hudw, ~ ~ m e , t  cUrJcd. .-, 243. 
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-chemeat issu du moule des collages a du &mimite, gmhit dans I'iwlement d'un 

pt- la discipline de vie qui dcvrit fire de lui un 6ae s @ d ,  ciprble d'inspirer 

au -les tout le qui pasnettrait de fgre croire i l'efficace du rite. Le 

vicaire était confi6 ii la nirveillrncc d'un c d  cxpkimeat6 (ou du -le du colldae 

duos le cas de vicariat drns l'e8wicpicmant) auquel il M t  aûbsmceCC Mais 

c'est surtout au mayen bim braire fix& ~ltli~t~6 par une umrrmc sede üe pratiques 

rituclles, qu'cm s'rssuru't & Ir confmit4 de cornpartemeskt de Ir r m t .  Voici l'emploi 

du temps quotidien proposé prr Plessis8': 

5 / 6 heures - lever 

- méditation 

- rng4lus. brmiure (pribe) 

- ttude du rituel OU dc 18 îitutgit 

- actions de gr- (prière) 

- lechire & IaAncien Testament 

- bréviaire (prière) 

- thblogie 

- examen particulier (phiwuce) 

- repas, rdcrirtion, promenade 

- btéviaite (pribe) 

- éîude de thdologie morde ou prdpulsim d'un futur sermon 

- adoration du Sint-Sacrement @idte) 

- chapelet (prière) 

- lecture du Nouveau Testirnent 

- bréviaire (prière) 

- lecture spirituclle 

- sp on 

Midi 



r- l ' d o n  de ribwair sur I'imgortrirce du ôréviriire dms b processus de 

singuimidon âu pamanqp du c d ' .  n y i 14 bviâemmœ~t, ritdirition 1 l'extrême 

de I i  vie même du p d m  Le morwiiemmt du temps dm18 une répétitive de 

p r i h  le dit. MaÎs ce! bonire type dhik d, p u  1- nombreuses plwm rbcnrées 

i l'étude, I i  nature du vicuira: il s ' e t  d'une ultime pstiode d'rpprmtismge. Pmet écrira 

qu'un vicaire Qit se coucher et se lever iôt, suivant las horaires du r4minu're (5 heum 

en Cté, six en hiver) ifia qu'on r a m e  dans l'ouvrqp, %mas manquer i ses exercices 

spirituels et qu'on tiauve le temps d'hdid'h. Les trois éléments de ce qu'est un vicariat 

sont am&: une vie détude (6nr le pmlon8ement du séminaire), u t  vie de prière, 

m e  vie d'don Illtti. Car, c'est évident, le règlement de Plessis ne prescrit que CC qui 

doit être fait en & b t s  & l'apprentissage pratique du rite. Un rwemant plus tardif 

indique dairement que le temps laissé par lt&îude a Ir prière r&it être employ4 [...] i 

l'exercice du saint mhisth, qui doit passer rvrnt tour les autres ue&ces9'w. Le cwt 

en place est ici un modèle a un jugc, un maître en somme, un initiuew. il r le devoir 

de surveiller atteativcmmt la conduite du vicaire placé dllls sa paroisse: poite-t-il la 

mutine, Ir tonsure? 11 doit uisU l'inciter i participer utrt offices d o n  ales factions de 

[son] ordre, k prier et iS étuâïer. Lm curés doivent encore entretenir les apprentis des 

devoirs de leur fiinw condition eî alas mmer putout avec e-. Enfin, ils feront un 

rapport i l'bv6qwM. Cm lettrm d'rpptbcirtion témoigneat de reirrioar pufois difficiles 

entre le mrfm et Fdlève. Tel vicaire puse trop de temps an COiIC&siaa, mpeudrat que 

tel uttre est, rsms avoir rien & brillant», de banne volonté, scrupuis\ix et o~ssmtS3. 
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A S r i a t ~ ~ t ,  Ie curé C ~ ~ e  6pmuvt toutes sortes de difficuitds avec le vicaire 

Ducharme: le mil& qui diase de visiter c e m b  mitades a même de QMar I'cnfihe- 

onction, qui doane la communion quand bon lui semble, propose de chmget Ir -et de 

la p d o n  au Saint-Sutaad'. Ce sunt @ois des querelles de g h h t i o n s  qui 

s'eagageat, et les vieux curés mmbleat avoir quelques dinicdt& i m e t t r e  les 

pratiques de Ia tradition I me jemesse so-t impétueuse+ Un vieux prêtre a dit les 

amertumes du rôle de maître quand les &lèves sont *si peu fonds, si indiscrets, si 

impmdcnts [a) Umeat tant être qwlque chose sortant du n b t %  

Les vicaires pounient m i ,  a il semble qu'ils Ie fürUent fMquemment. 6cnn 

i I'év6que afin @obtenir m e  rdponse sûre i propos de cetrins problèmes techiques 

rencontrés lors de teau stage- Il y avait d n ,  sous l'dgide du vicaire généd, contrble 

et examen des connUrsaces une fois par année, qui portait sur les matihes de théologie 

morde non acquise au &minaire, mais aussi sur le concret du rite. Bien plus qu'au 

séminaire mas doute, le rite tmUt en fut m e  -de place dans I'otdre des sujets à 

étudier. Ainsi. im rè8lcment de vie de 1832 précise que le vicaire doit étudier 

principdament la tbéolofit, l a  ~briques, les cérémonies a le chmt? 

Forinatïon continr et contde des pe@ormaces 

L'apprentissage achevé., le prôaa instdlC pleinement wmme responsable du rite 

ru sein d'une communautd &mb, l'institution n'en garde pas moins un droit de r e ~ u d  

sur la qualité du mail ef&ctu6. 

Cela ce fait d'abord pu la formation permanente. Le dispositif est double. 

D'abord, S'ISSW~~ qwe le cur6 possède ckr outils de rdfcbtences qui lui pennemont de 

pdbctionner sa pratique p m f b o ~ e l l e  a surtout. d'éviter des eneus de mlaipulaîion 



dont les conrbqueaces puvent être, on l'a vo. tr& dommagdles. Au XVIIle sikle. les 

matidies du Riîuel de S&tt-Vdlierqui. dinr la tr8dition hra@se, e t  ea fGt bien plus 

qu'une simple descriptioa de la mise ea scèae rituelle âes sacrements, a en difhisrat des 

livres d'aide tachnique h u c o u p  plus précis tels les C&Cinoairls et autres aManwls de 

prçtn*. J'.iini 1'occasion & nwair beaucoup plus an ditiil sur la question très 

épineuse des livres liturgiques et para-liturgiques dans le cadre des deux chapitres qui 

suivent. 

Le second mayen d'usurer la crporftctjon du culten consistait i organiser des 

sessions de formation permettant une mise i niveau des connaismaces litureiques. Saint- 

VaMiet fit tenir i la fin du me et ru d h t  du xvfne sidcle quatre synodes. 

Cependant, le Quéôec ne coanut pas de véitrbles conftrences eccl6siastiques régulières 

avant les initiitives du milieu du XIX* si&len. L'rrbsence de cet outil qui joui un si 

gnnd d l e  en Europe dru I'ria«iontion de la qwlitt de travail clétid. me semble un 

flit historique puticuli&tement important. Saint-Vallier avait bien mis sut pied une 

structure forte pour l'orgrniution de confiraices, mais le projet s'est 6vinouiW. En 1742, 

Pontbiiand, conscient lui aussi de la Ircune a dans l'espoit Wigner son diocèse encore 

jeune sur le modèle fiançais, fit une tentative pour instituer ce syst&me de formation 

permanente des cletcs. A putir du muml  commun qu'était le Rirwl de Soni-Vdlirr, 

il prévoyait un premier -1 de r6fiexion sur tm &&me commun i chacun dans 

I'irolement du presôythe puis deux msemb1cmenîs annuels au SCminUrc de QuCbec, 

ce qui constituait une organisation ôe8ucoup plus I&g&re que ce qu'avait proposé Saint- 

vallier? Cependant, ce projet ne coanut p u  plus &-suite. C h r m  demeurait, selon 

I'expression de Pontbriiad. seul dans r paroisse et on n'avait pu 6tiblir de acocps de 



Le semice ritwl dispend par le curé faisait é@ment l'objet d'un contrôle de 

qu8üté. Cd8 s ' & i  puta i I'occluian des visites, wpsndrnt les rcrhisnn, qui 

sont en fu t  des registres dorQnnrnces, n'en g u h t  pas !race. Comme p&t dans 

tous les «manuels» de visite, l'évêque p W t  saas doute une oreille attentive aux 

&léances, m i s  les rudiences ne Iaiss&ent que peu de tnces. Les registres de 

conespondance, ea revanche, révèlent que Ir population m m t  pufaitement acheminex 

des plrintes formelles lonqu'elle estimait que le sewice rituel dispensé n'était pas i Ir 

bruteut de ce qu'elle était en droit d'attendre. On peut trouver que le curé n'offre pas des 

plages de temps suffisantes pour la COllftSSion de c h m .  comme i Saint-Joachim en 

1789 (ce i quoi le curé ripond qu'il en fait spffismment et qu'il r souvent «cru qu'un 

prêtre des plus courageux pounoient bien s'y frtiguerlW». En 1825. un groupe de 13 

signataires de Sainte-Rose demande un nouveau curé. Le leur agit en dictateur et ne veul 

confbser que le samedi après-midi dou il en résulte que toutes les confessions iunr 

le même jour les deux tiers de la paroisse peutae ne peuvent être satisfaits sur cci 

article de manières qu'il fwt avoir recours i d'autres puoisses ou &e r&i t  i faire 

souvent quatre ou cinq voyages avant de pouvoir trouver son tour1''». Le curé y voit une 

manœuvre diffimitoire de I i  part de gens qui m'aiment guère plus I i  confession qu'ils 

n'aiment les Prêâres r les Év6quu1%. C'est plus arespctuewemmt~ que l a  habitmtr 

de Saint-Joachim demanderont le dépuî de dess i re  Aubry~, leur vieux curé, #que le 

grand Qge et les infimit& (...] rendent incrpdle de remplit les devoirs attachés i son 

miniStéte» et qui se trouve bien mal secondé p u  un vicaire qui «s'occupe de toute autre 

chose que de ses devain"%. 

Le cas à la puaisse des Écureuils est typique de Ir ptoc(dure de plainte: um 



premier groupe d'individus (36 signataires sous la conduite du muguilliw en m e )  

k i t  i l'bv&pel". k curé est selon eux ua abon Monsieur*, mais ses intirmiti5 le 

rendent & plus sa plus lent driu l'~écuiio11 des gestes du rite. Les com&wnces pour 

Ir popdrsion sont fBcheuses: il ne peut asd i re  i conlbsser son très Mt traiipaui ce 

qui füt que ôemmup de geas sont obligés d'aller an prroitrer étmngèms- Les biptbnies 

sont interminrbles- La messe du dimanche ne finit jamais que longtemps tpt& midi et 

bien souvent &s masses recommandées pour la semaine n'ont pas & chantées puce 

qu'il ne pouvait se trouver de cbrntres qui voulussent perdre tint de tuns qu'il en uurit 

fdlu». Bien des pas menacent de ne plus vmcr Ir dime, c'est-&dire de contribuer 

finrncièrcment pour un service qu'ils estiment indsf~srnt, de sorte que le marguillier 

en charge croit qu'il est de son devoir de demrnder i l'uicoritb comp&ente le 

remplacement du curi, Au-del1 des mots, le «fidèle troupeau» s'f irme bien comme 

contribuable reqmsaôle. La seconde étape classique du processus est une lettre 

justificative du c d .  Le brave curé Giboury avoue qu'il r d e s  des amidtesw, mais 

qu'il fait des &orb depuis Ir visite pastorale pour que les rites se frrsent avec une plus 

grande ~e1éri3'~? Ehtin, dernière h p e  classique, l'év&ue mpi t  une lettre pmvmrnt 

d'un groupe de signataires (ici, 44 personnes - Ir plupart signant d'une croix - derrière 

le maire et le capitaine) qui se porte 1 la déf- du curé en place'"- Au début du XIX' 

siècle, d a  résidants de 18 paroisse de Suate-Rose se plai#aent 8mèrement du cud 

Bninel qui, f~zrrnt un riwrge immodéré de boisson», r laissé mourir ctiuins de ses 

paroissiens mas poser sur eux les gestes rituels prdpurtoires, qui n'initie p u  les enfrnts 

ru nte de la communion au temps prescrit p u  wî'iurge»107, qui ne COafc~sc pu autant 

qu'il f a~dr r i t '~ .  La prestation des services ritwls était &nc im des enjeux politiques 

cruciaux ru niveau 104.  Il s'@mit d'me question fondunentale pour Ir communruté 

et ses membres s'impliqurient pleinement drns le dossier. 



Derrière 18 mpdseatiEion du manipulateur mcdisé par u fmction, tcllc que 

saarmite par le d*coum &#lise, se dessine ici par @tes touches m e  image plus 

complexe du prêtre et dm qpoits qu'il eaWent avec le raste de Ir commmautd. 

L'utilité du sewice rituel n'est certes pas contestée, pas plus que Ir clpociîé de 

lriuritutioa teli@me I le dispaaser- Cepeadrnt, Ir popuirsion n'ichiise ni ne v&&e 

l'agent l o d  cbug6 de la p-d". Il jouit uns douîe, ne serait* que par son 

OducrSjon, mais aussi grQce i l'appui d'une prestigieuse organisation Qnt il poste les 

signes (tonsure, sautane, rcc& uu livres saints a uirt déments le plus sacré du rite), 

d'une certaine amïdimtion. Cependant, les habitants savent mcoaaaître l'bomme 

vitillisrtat sous l'habit du prêtre, comme ils osent dénoncer l'rutoriture, le puesseux, 

l'dcoolique. Lorsqueils s'estiment lésés, ils utilisent souvent une argumentation cl4ricrlt. 

Tel curC se montre trop vindicatif, on souligne l'effet néfaste immédiat: mous nous 

apercevons que la Relieion s'éteint de plus en plus, surtout envers les jeunes ~ e n s " ~ r .  

Le &que du discoun d'&lise est évidemment susceptible & flatter l'intdocuteur. 

Cependant, on n'buite p u  i t i r e  jouer l'argument financier: «Nous lui avons dit 

maiatenrnt, il fm que vous putiez de la paroisse, que si vous restez d g r 6  nous, vous 

n'aura point Ir moitié des Dîmes1"». On ut dors bel et bien dans une dynamique de 

prestation de s e ~ c e .  Le prêtre est considéré en tant que profcssi01311d du rite auquel on 

tecornrît une sphére d'expertise et i qui on demande, conséquemment, de remplir 

pleinemat ses fonctions. Des puoissians qui se portent i la d6fense & leut c d ,  accusé 

de diverses fautes pu une autre partie de Ir population, expliquent qu'on ne peut rien 



Cc chapitre 8 pemis & quittef Ir donuhe du d i smm pour b d r  b th toire  

plus immddiaî de l'action contrblaute. Puce que Ie rite Urtitutionndirb est me ,  poce 

qu'il se joue ii 9n niveau 1 4 ,  paroissial, et que de ce fait il se trouve entidrement 

investi dans der contextes muitiples et mraipulh par de nombreux acteurs, il court le 

risque de l'h6t6rogLnéité. Il est C v i h t  qu'il s'agit l i  d'ua problhe aigu, parce que 

lDi&logie cléiicde. qui cherche les f011dements du rite efficace daas un hhitage 

pr6serv6 qui remonte jusqu'i Dieu inumi, ne peut s'accommoder d'une dispuit6 trop 

visible d a s  l a  pratiques. En â'8utres termes, il ne peut y avoir qu'une mrnière de jouer 

le rite efficace. Aussi n'est-il p u  surprenant de découvrir des struchites d'encadrement 

du nte qui visent I assurer I'unifotmitt des dispsitifs ituels. partout oh il y en a. Les 

visites putodes  illustrent cette volont6 ceatmlisante de manidm puticuli&ement 

parlante, puce que c'est le chef de Ir st~cture institutioune1le qui, directement, s'assute 

de la conformit6 âe chaque dispositif a dche de niveler les éventuelles disparités. Le 

personnase du eut6 joue un rôle décisif quant ui bon fonctioanement du dispositif rituel 

a compte pour beaucoup dinr Ir production du srcr6 a du rite Il ne munit 

donc agir en toute autonomie a se d&fhir, en quelque sorte, comme le propriétaire de 

sa propre pratique. Il doit ui contraire cipprnitre comme l'héritier du savoir 

institutionnel normé a .nicher dat sa mise, d a s  roa comportement, d m s  son mode 

de vie, l a  signer de son apputcnanct et de I i  puissance des pouvoirs dont il se trouve 

hvesti. Contrairement i ce qui w prue drns l'histoire du système c u c h l  étudiée p u  

F o u d t ,  dans laquelle Iw procédures d'emqriromnement jouent contre les &&ries de 

Ia pimition, les r o m p  administratifs semblent ici relayer Icr canceptions idblogiqws 

du rite iastitutionndisé. Cependant, ils r6vdeat ea même temps que le rite deglise, que 

Iqiddolo@e entend abriter de Ir tamponlit&, se trouve en fait, inévitaôlemeat, inséré &ns 

dm rhîités contrastées et mouvantes. Lm listes d'ordo~mces a les procécîutes de 





L'rctiviîé r i M e  joue un dle déterminant dras I'dlrbotuion du personnage socid 

du cwt. EU@ i d e  le m a a i p u l ~ ,  le singuluise et le magnifie. Ce ptocmsus de 

vaiorisuion doit q i r  sur lm puoissiens bien sûr, mus sur les prêtres eux-mêmes. 

Cepeadrnt, paur que le rite fohcti01111e ainsi, il lui frut offiir le moins & ptbe possible 

uut assauts du &W. Las marques extérimuas de Ir trenlité, qui fant croire i l'efficace 

du jeu rituel, ne doivent donc j d s  Wmôer. Le rite doit s'imposert iadiscut&Iq 

6vident. Le contc6Ie institutioîmd sur l'initiation du prêtre ùrui que sur sa pratique, les 

choses et les lie- du rite, ne suffit pas i i u r e r  Ir rdussite & l'illusion: il entretient 

tout au plus las canditioiu du succès. Lm livras qui dbcrivont l'otdoontllceamt du rite 

- livres liturgiques - sont au cœur d'un niveau supérieur de contrôle institutionnel, c'est 

pourquoi l'&lise leur accorde tant d'imposimce. i la bis Oilinirtntive (d'où la 

multiplicité des techniques de contrôle du livre) et symbolique (d'où une sorte de 

vénération du livre qui fbbe les velléitb novatrices). nt amtribuent non seulement i 

assurer Ir dormia6 & liac!e, mais eacore et bim drvrntaget ils sont le principal 

inttrpmant par laquel est assude Ir hdrrion idhlogiqw du rite. Cs sont pu Ias livres 

qua sont exprimés et véhiculés deux concepts es8eatids i I r  umstruction âe l'efficace: 

unifonnit6 a Tradition. 



vilidilion du jeu rituel, jusqu'i m&e son aniCICjt6 incontestaôle. Le livte liturgique 

intèpe les Mifices du rite au damaine p m d  de la culture. 

k me piopore de mi- ici la mmihe dont les deux principes fomdameatua 

d'uniformit6 et de Tradition guident la politique institutionnelle ii l'6gud des livres du 

rite. Je s u i m i  pour ce fUre le déroulement chmnologique des Mitions et des 

intemntions. En conclusion, je proposerai une interprMon visant i montter comment 

les concepts de rite, d'unifonnit6 a de Ttrdition sont intemeliés a constituent un 

appareil puissmt de promotion de l'Institution religieuse. 

II existe trois types fond.mentrux de livres qui règlent la pratique rituelle 

prof-ionnelle du c d :  le Bréviaire, Ie Missel a le Rituel. Le premier est le livte des 

prières quotidiennes (uofficem) que doit récitet le responsaôle du rite. C'est Ie l i m  du 

ptêtre-moine. Le second est Cgdemeat on livre de prihs, selon une séquence rnnuellc, 

maïs conceme uiiiquement c m  invoutio~~ spécifique. qu'on nomme Ir messe, eatowmt 

le plus souvent le rite efficace de l'eucbuistie. C'est le livre du p r h  surificr~eur. Le 

Rituel d n  renfmt dms sa dffinition la plus stricte ce qui conceme les sacrements, 

ces &es efficaces p u  excellence du tituel crtboliqwl. Quels bt&viUres, quels missels 



C'est au Rituel (et i ses &v&) que je m'attacherai prrticdi&ement drns les 

lignes qui vont suivre. D'rknd p r m  que. Ime der sacrements, il est le lim du rite 

efficace p u  e~~cellsnce. Ensuite puce qu'il y a eu une birtoin spécifiquement 

crnulienne du Rituel, qui comwnce avec la parution du Ri& de Saut-Vdlirr (1703) 

2 T ~ ~ L a m p i l o a k p o o r I r ~ t i o ~ d e s ~ & ~ ~ i l c p o v i i i e i r l , ,  1852, 
MEQ, 4,79. 

3. Le Concile de Tmte (XXU' amion, 1562) M L M i  des L i ~ ~ b l  ütuqiqum. ûa fit 
d'abord piblicr un htniirr ( B m m  R 1 a u m  rx &cm& -ri Cinuiiïi Tntàrntr'ni mr#luniin..., 
p o m u l g u h p r t P i e V w B i i l l c g r # d a ~ , 9 j P i l k t 1 ~ ) ~ ~ ~ 1 l d ( ~ R ~ ~ ~ d r ~ ~ o  
-CH Collcilii T m  mafininni... pmœd@ prr Pie V, BUnt Qmd -un 1570). AW. Ir 
Co@ga!ian&sRi<4.iirairpicdr 1S8û.3rppliqm&cmiprIrPaiiBul.k~~hRitue1. 

1.~crA&ndamcasordoaPiat&riiimb~~AiinL~itition&~~,lœ 
m& 1767, MEQ, 2,5062û9. 

5. 11 mriatirriir. 



Ramain ou non romain? Conforme ou b&i#odoxe? Jint6nUte ou grllicin? Depuis 

sa puution jusqu'mx plus récentes 6tudes". lm qumtio~ements sur le Riml de Sœnt- 

Vdlicr s'or-t atour de problèmes de clusifidon. Dès sa puution, le siip6neur 

jbuite & Ir mirsion de Ir Nowelle-Ftlllce mit ea cause l'orthodoxie du texte, y 
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b~uvlh t  des dents ât  jmuhirme1*- La Sorbaane trineb. en faveur de Saint-Vdli m... 

qui n'en modifia pu moins son Rituel". Épisode d'Mc gwrre Qcainile qui est iurn 

une lutîe pdirique; I'umissemeat du pouvoir des séculiers, iacubt par la paire de 

contrôle & plus en plor marqué de l'évâqut sur k &&se, se heurtrnt utx rbi3trnces 

des religieux. 

Au MX' sikh, Dom Guérrnger. champion de la liturgie romaine et fer de lmcr 

de I'ultnmontrnisme, inventera une expression pour ibtifier les r i d i t é s  issues de ces 

livres fimçüs des XVIT et s e u t  XVfF riècies: l u  di-es ndo~grllicrnesd~. Elles 

naisscat selon lui avec Ie Rituel d'Alet (1667) qui, suspecté de jansénisme, set. mis i 

l'index p u  Clément IX. Il s'agit d'ailleurs de l'ua des textes i putir desquels, selon Guy 

Plante, Sunt-Vallier a bQti son propre Riniel. Il semble s'êîre inspiré égaiement des 

Rituels diocésains de Reims (1673). de Puis (1698), de C h e s  a de ChOlons-sw- 

Marne1'. ~%v6que de Quebec espérait ainsi avoir recueilli ce qu'il avait *aowé de 

12. ASQ, Poly, 2.68, entique du WC Bawui, reii- de h Campenit & Jhur, cpr le Rmwl 
c t I r C a t é c h i ~ ~ & ~ P É ~ & g u ~ b s ~ r t ~ - & W t t c n * t i ~ f ü t ~ k r ~ i n i r r &  
S d o n m c w ,  l?û4,52 p. 

13. il n V d  pu ici dcesmh & revenir SUR k dhkt eatoiirmt i'avenaicl jlarCni3mc & Siiiit-ViIliaCT 
n = r ~ m M ~ p r ~ & C h i y P l i n t c ~ f ü t ~ u t c I r ~ ~ n i r I i e w f t i ~ n ( G ~ y P l r a i s , t t  
n'gmbme.... 185 p). pub &onmais & a-*, on p d t  dire avec km Iklmnaau (Le cddiciai,t 
enbit Lu* et VdWm. Puir, PUT. 1992 (1971). 197) qu'il r'@t dinr * p n - j m & ü a m m :  un wutmt 
domiiunt1i~~lc~&dMutQixvIII.~ksqpir'tcurctoutifmtdcrporitioa, 
~logi~&j~&~k~miirqui.iwrcowcrtUaueuffmÙmt.rQpckfisne~ 
& p o p o r d e I r c o d c m i a ~ a & I i w a n n i i n i o n ( o n m C p r i r r ~  - * k rl.rimu d* de, j6riatcr). 
Ai*. j'aunU plutth teadriiec i &vit Alnod Pnabiud lomy"i1 d i e  i 'h ipw drr éüitionr & Rituel i 
l*épbode&ia ~ t i q u c & W B o u v r r S ~ t t . ~ ~ & I r m i r r j o a &  k NoutrcUeFiraee(rLa 
Croix & Ckvr iàm de Saint-Vallier. krn-Ikpcirte &m diar DBC, 2,346). Il cxirtc 80 effa deux édithm 
fort Mdmüu & Riiurl dr SdM-Vdliw toutcr deux ditbsr dt 17û3 (Ri-1 dm diocèse & W k c  publit 
pir l*& & hfaami@ww& S a l r , t - V d k  &v&qw d. Qdk. Pack Simon ïa@ois, 1703.601 p. a Riml 
& d i d m  & Qribrc pubhé p l * d  k Ill0iu1i.w l~v4qu+ k Qudkc* Pirir, Simon Lmgh, l7û3. 
6'1Ip.h Selon Trrpliortioh la p i u r ~ r d m i i e ( c l r g r i a i a é w t r m m c n s p r A u g u s t e ~ Ü n .  d e  
Rilucl& & Sliat-Vrllia, dint Mhioirrs & b SocW iqrdr & Cm&, 8 (1914). 2484, k 
pemitrrWitioQ.eek&604pgesiuiitdirpriiea 1 7 0 4 l a r & F ~ q u e r u b i t ) c ~ v i r e q u i r r a r a i i t  
~ & ~ ~ 1 i ~ F e e . E a f u t , b Q o i r R i t u o I t r o i # ~ d i t r ; ; a e n t r ~ ~ o o p i i r w  
~ ~ r ~ d c 6 7 1 ~ ~ a ~ u i ~ r a r i o n ~ . ~ i i 0 i i i p ~ r i i a p k ~ r i o n , d u l i v r r d r 6 0 1  
p r % a r , C o m m e k i w ü ~ i I r f o i s A l d r c d R i m h d a O u y P l m e c ~ k ~ ~ a ~ ~  
p u t ï c u l i è c e a m t b s ~ ~ i t i a n k v d r p r B o w r r i -  

14. L~IC d ec sujet ümgh dror DACL, 9,16964729. 
15. Ciry Plriims. Le m e  .... 48. 
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meilleut drar tous les Ritueis [...] jusqu'icy les plus IEbew~'~r. Le Ri& de S e  

VdIier, livre du rite pour un espace neuf. est dane ru f a d  le fhit d'me compilaîion de 

divers Rituels diochins h n ç a b  a du Ibm4iii & Plul V. Que doitsa ea conclure 

qurit i son originalid? Do point de vue du rite, j'ai noté une tidr grmide proximité avec 

le Romain. il d t  &nc plus queexagbr& de parler d'me ritudité spécifique au diocèse 

L Québc, comme on peut évoquer une liturgie lyomise OU même, au XWP siècle, 

puisieane'! En f ~ t ,  l i  où le Riiwl de Sànt-Vdlkr s'&wte du Ritwl de Paul V, c'est 

drns tout a qui enmure les fatmulcs et les rites, a non drar la litw& ebm6me. Cest 

ca cd. que le Riml  de Sdnt-VdIier peut &e q d f i C  de rg.llicrom. disms plus 

simplement rfilmçaisn. Dans un style typique du commmctment du XVllle siècle, le 

livre f ~ t  une luge pl- aux commentaires qui intavent le rite dans l'idblogie 

institutionnelle (ce que Saint-Vdier appelle ses winsbuctionu), mais aussi i une 

importante qumtite de documents i poctée rriminisbrtiveB8. 

La classification bibliographique du Rituel comme simple alivre des sacremento)~ 

est en effet p a  trop limitative lonqu'il s'agit de décrire les Mtions diocCIUnes 

françaises de l'époque moderne. Le Uka 3 p e t  de comparer îa disposition 

th6mrtique de cinq riâuels prbnts dias des dSpets d'archives qu6b&0is'~. Le Rime1 

19. A n q w l r a t a ~ h d a c i i p c i o i i d P r R i n i s I r ~ p i r B e u w I t t w  1659.Larrixhront:  - M8rbiC9 mbt, W I S o i ,  #r & nAwl &.j pur mwh b l'aiftiiii-Q) dcr sœumguts, 
Avienoo, 1659 (%m. - Rtmïcli &a)r & Qu/&cpIMidplbiidn & ~ ~ i @ k w &  S d n t - ~ d l i e ~  kvdp d. QJkr. 
Rr*. Simon Laagbis, 1703,604 p (MQ) 

-Rirudr-mnm Parli YPoirt.Mm.&sswe&~ d M q p r 2 l i r  cairc@-M,terat, 
1627.445 p. (MQ, ex b'kir: Frkiqœ dc Slint-Aniomc) - Rthidr l ~ l l l ~  P d  V Paiit, Mot. et U W  Ya ncgiiugiiuain 
lloyirrùriq rrn d h ,  b*wir eiaoriim o=ii acckà.riici, 1635,108+24 p. 
(MQ. ex lihU Hdrcl Ditu & Qdbee, i d b d c ,  181 1) - R i n ~ l d u  & B . U . y p u b U & p r r M ~ A ~  R4ymOndbk.  Lyoa, M-PJtusd, 1834 
(- &Won), 3 vohms, SSSl57SlSt p (MQ, ex h i  PSI. T-) 





mm& de P d  V (1614, ici biu une édition vdiiitimae de 1627) est le plus simple & 

tous. Eatibremant en Ilsin, il coartiîue me version abrégée &s tnvutrt & Smhtori, 

cudinrl ciurgé de préparer un nommm Biawi main dérr 1578. La description des rites 

aux-mâmas y tient une grade place, dom que 16s uhtndons  pastadem. les 

cmmwmim inosrpréhtiti et de prescriptions, roat foa ryntbétiqwr. C'est un Rinia 

c r P n i d » ,  qui vise rvrnt tout i fixer me d e  h è r e  d'exécuter le rite, qui pose 

un déaomirrtsu+ cornman; d'où me c e d n e  sécheresse, un côt6 presque abtrait- 

L'édition parisienne de ce même Ritwl(1635) tkûe de mtdr6 le m r n d  un peu plus 

pratique et un peu plus l o c j  ea ajoutmat ru tex& latin un aosemble de fornulrires 

tdminidfs types de bapîhe, mrti-8, publicaiions de bancs, sépultures, 

divers sermmts a autres ~ o m ,  formules & testaments, etc.) a un guide pour le 

pri)ne2". Ces ajouts sont rddigés en firnpis. k présentdion que Bada füt des 

Ritueh frtnçais diocésains âe la mi-XVW siMe clémontre leur C U I C ~ ~  hybride: pour 

les rites, ils suivent l'ordre du Rituel de Par1 Y, mais ils y rdjoigneat un ensemble plus 

ou moins impomat de textes i curctht idéolo&m ou idministratif dans la langue 

nationde. Le Rime1 rk Sam-Vrdler mutient i ce type d'ouw~es. il s'orgrnise en 

q w e  p8rtias2': 



tu 

- Un mmâement et un crlen&iu d i o c b h  ouwunt Je Rituel. Est U a s i  muqui 

d'emblée le amct&e Lod a 6pi1copil du lim. Le Rituel se présente comme l'outil et 

le symbole du powoir reJieieux d'ua homme a d'une administration sur un territaire 

donnb* 

- Le cteut du livre tnitt biea dt des saaments- Comme dat le RomUn, il 

débute par une inboducfion do~atiqw. II s'agit cepeadiat d'un texîe original. fortment 

orient6 p u  le pessimisme existentiel et îâéologique de w n  auteor. et beaucoup plus 

cons6qwat que drar le cas du Rituel & Pwl V. De Ia même f w n .  l'ordre dins lequel 

sont abordés les uctments suit celoi du Romain, mais chaque descriptkm du rite est 

précédée de longues ainstnactioas~. cb sorte que le 8-1 de S d n r - V d k  ressemble 

pirfois hvrntage i un mmuel de tb&10gie m o d e  qu'A un livre qui renferme les gestes 

et les mots sactés du tite. 

- La troisidme purie est plus hybride encore. Son conteau Cduppe cette fois tout 

i fait au moddc romun, et elle rppudt a m m e  un nwoupement d'adjonctions typiques 

du modèle frraçus. 11 s'rgit d'abord de considérations génbi.lcs sur la ri@fiution du 

tite de la messe dominicale Unsi que des t e c o m m r n ~ o n s  praîiques sur son 

orgmisrtion. Puis vieaneat le recueil de textes prédicatifs et didactiques desiinés i 

nouni-r l'ctrpe du prdae et =fin une description minutieuse der riter Ji6s i la visite 

épiscopaie et dcs conseils pour son organisation. Cette aoisième p d e  mCJe donc. drns 

une synthèse thématique, des lignes idéologiques, des lignes rituales a des lignes 

administratives. 

- La qumième et d m i h  partie du Rirvcl de Saint-YdIier reprend lm 

dispositions du Ritua Romain sur les bénéâictions a les exorcismes en y idjoignant 

cependrnt, ce qui wmble assez logique. w court fwueil de pnètes pour les d6votions 

ooutrntar et une liste de modbles de formuirires administratifs, ce qui pdt moins 





La vocation du R i m l  de Soini-Y&r dépasse donc celle de recueil de rites, c'est 

un véritable manuel du curé cuirdien. L'auteur &rit: 

Deux motib Nous ont enpgds i vous donner bus ce rituel [des maximes sûres et  
uniformes]. que Nous désirons ttre dans les uuims & tous ceux qui sont ohrrgCs du 
u lu t  des Fidtles de notre Dioctse. Le premier est que ces règles Ctrnt dispersées en 
düïdrents endroits de l'lhriture k des Conciles. il acroildiCCicile i cbcun de les trouver 
i moins qu'elles ne f ~ t  trmissées drns un corps & livre. Le second est Ir crainte 
qumentre tint d'opinions nouvelles et relichécs. ceux que Dieu r confiCs i nos soins. ne 
pouent frire un juste discernement &s bonnes d'rvco les mruvriscsu. 

Nul besoin pour le cur6 cuirdien d'alourdir ses malles et son esprit: mieux vaut un livre 

qui convient i chacun et répond ri tout. L'unifomiution des pratiques signifie &gaiement 

une ceruine forme d'appauvrissement intellectuela. 

L'autorité suprame de l'évêque s'affkme p u  le biais du livre du rite: le Rituel 

26. kra Quhim, se bmnt sur i'inV13)LjlC dm livras de eoibr français. 8 mon&& que les rulorilés 
accldriutiqucs du XViW *le. mmpnt rvw kr rudaces cldob&ws & Ftpoqut de Louis Xnr. avaient 
p 6 f W  pour les curés un arrvou 6ootrb16 i travers dm o m q m  uoifo~l~t et sûrs aux risques thme recherche 
individuclle OU d'ma dflexioo panwumilen (Jwn Qdnbl, Les hammes. 1&lise et Dieu àmu b F- du 
x I W '  silcl., Puis, liachette* 1978.75). 



La lcttre de l'auteur qui introduit le Rituel de Qubbec indique Ics &ux objectifs 

poufsuivis: amfonnité et intelligence du geste. Alon que l'apparition de ritudités 

concurnntes, multiples, &van- orieatées vers le symblique que vns L'efficace (des 

aopinians nouvellem) risque de brouiller les cutes, il est urg4nt de présenter on système 

rituel indubitibb. La quête de légitimité se frit p u  l'rdoptian du scôéma romain, 

collection «d'usages reçus et uitatirir par  li lis en* Cependant, le contexte de M i t é  

religieuse exige aussi que les manipulateurs (et aussi, dins une moindre mesure, Ics 

citboliques ordinaires), commissent les f011dememts icblogiques du jeu rituel qu'ils 

pratiquent. Pour le défendre au besoin. pour continuer i y croire aussi. C'ut que 

l'efficace et Ir complexitd du rituel catholique, promu par le Concile de Tmîe en 

r6rctiou aux simplifidons protestmtes, en fut un ddifice fiagile tandis que aiompbe 

l'esprit de Raim. Saint-Vallier, comme ses succesmm etrint plus que tout les 



Le Ràrwl de Sant-VdIier est un impnmd volumineux (mm 604 et 750 pages 

selon les éôifions) mUI de petit foimat (in-octavo. 20 r 13cm). Une matérialit6 qui rend 

compte d'une foaction double: i 1. fois lim du rite, c'estMite livre de t d n ,  a 
romme de tout ce qui est nécessaire I Sr profhion de c d .  Sliat-Vdlier est ua 

fondateur: on comptait huit puoisses sedement en 1678, la pluput unr prêtre résidant, 

tradis qug& la fin & l'dpircop.1, le d i o c b  était rtruaPi6 par un réseau & 82 districts 

puoissiaux pournu en miyrit6 de curés rbidrntsSC il fdlrit un maiuel pour ~~r 

a définir Ir portique de ce nouveau panonnel. Une vo1oatd &@se qui est uiui  une 

volont6 ddt8t. Le f i t d  doit donc &e cornri-4 comme un hrtnrment de 18 

centralisation uiminittrrisive a de la structuration du territoire qui crnctbrise l'bistoin 

de Ia NouvelbFnace d'après 1660. k paroisse est aussi m e  cellule civile et le curé 

un officier du Roi, d'ou les formulaires a presc6ptionr .an i in idves qui cldtweat le 

Rituel. M n ,  Saint-Vallier se doit d'assurer la fornation accélérée d'un clerg6 vite 

fom6 a de ptoveamce dispuate. Chose me, b Rituel o f h  un coa&ns$ de théologie 

pratique ea fimçais, ce qui gcinntissût I'intelligence des plus mddiocres, mus wui un 
code de loi qui vise I%omogljisation cte ce clerg6 neuf et âe ces puoisses 8 peine 

fondées. 



Au cours & Ir première période de son utilidon, tout au long du XVfF CiMe, 

le R a d  & S&t-Vdlicr est utilid et m.nib unr remises m cuue f9ndrmaatrtes. Il 
est appréheaâé 8 - t  mut comme un outil de contrble et de d o c m j î é  Qctriarle. ûn 

l'utilise et le considbn conune an d l  firble et praîique des -es a des collceptions 
officielles de l*glise i l'bard do site. Ainsi. am 1742, lorsque Pontbriuid pmjette Ir 

mise en plue de d h a s  ecclésirstiques, il propose le Rituel de 1703 comme 

manuel de bue. il ut utilid comme dbomin.teur &&que commun. Comme l'écrit 

l'évêque, &est le livre que tout le mande a en mainn. Précis &gmrtiquc donc. 

instrument de formation permrneate pour les curés mais aussi recueil binstructions i 

destination de Ir population. 

Les troubles des années de Conquête o f f b t  I'opporhinit6 de suiw le Rituel de 

Q&k dans une fonction plus proprement liturgique. Alors que Ir d i t  fait rage, 

l'dvêque PontbtWid prçcOnise des procesiont au cours desquelles doit se fùte une 

amende hononblex il est indiqué au curé que le texte de ce rite se trouve en pyle 429 

du rituel". Le livre est ici recueil exhaustif de textes rituels jusqu'rux plus 

exceptionnels. II acquiert donc une valeur encyclopédique. Il est l i  encore un outil qui 

permet i l'&hue de diffüser ses prescriptions rituelles. 

C'est avec la Conquête que pour Ir première fois, les sources révdlent un 

vieillissement, imc indapution du texte du Rime1 de SQirtt-Vdlicr. il ne s'agit encore 

pour le moment que d'un point de détail, puisque cela concerne Ir formule du prône 

relative i Ir perronne du roi (aNous primons encore pour Notre Roi trk càrdtien, pour 

Monsieur le Daupbin, at pour toute Ir funille royale, pour les princes et seigneurs 

catholiques, etc.» b i t  6trs remplacée p u  «Nous prierons pour Notre Très gracieux 



Les signes de perte dutudité du tbxtt se mulîiplient. Quelqws exmplu; en 

1767, les modificrsiom du calendrier des mes limques obligent ii ne plus suivre le 

Ri& dc Sra'nt-Vdlirr en cette matière que pour ce qui conceme las f'ëtes particulières 

ni diodss. Pour ce qui est cks féîes communes L toute l'&ise, on dnm d6soimiis se 

réf6rar ru B f i U r e  romainw, Le Rituel & 1703 est de moins ea moins le livre i suivre 

eu toute occasion, et & plus en plus un d l  de puîiculrtirmer. C'est eacore la 

formuie du cwrsntemeat du mariage qui est amdr6sw et l'on invite de nommu les 

curés 3 ubbnnm leur exemplaire sut ce ebrpitd5. Da plus, lm indices de likrtds 

prises p u  les curés Q l'@rd des foimes rituelles prescrites se multipfient. L'évêque b i t  

rappeler spondiquemmt que lm curés doivsnt suivre am tom le ritucl du diocèse, y 

compris &as l'rdminirtnrion des sacrements. 

~ . B i i r a b ~ p o r p f r i r c ~ ~ r e D w r i a i i r a t i o i i & ~ d p ~ d p r o i c ) s w s c s  
Rb. 14 r;itrriss 17452, M&Q. 2,161; Maü@k, a A h d m m t  pour faim ehmr m Te lkrn dinr toutes 
~ ~ d P ~ & ~ ~ ~ d ~ ~ o t d u ~ & n n m ~ k r o i  

Rb. 1- îkbt 1762. . MBQ, 2.19-1s. 
~ - p l r a i i 1 # ~ d f i W r p i l ~ ~ I # M Q . i l ~ ~ r i p I c r p l a r 2 0 9 i 2 1 0 . U n c  

~~:~m#œ~~iOip0y~11~.~livrrpiir*tiCporr~bo~brStsrHuikr*. 
A b h b i r n ~ ~ , r n a ~ m ~ b b ~ ~ ~ p l m ~ ~ t ~ ~ ~ t ~ q l l i  
~ k ~ p r r o u i t b . ~ b s d r i i * ~ m ~ u r i l d o r ~ ~ d a s ~ d o r f e u i l l t r  
juilms. 

Mi Briiab a- ad0mmnL.a. F nwiarhc 1767, MEQ. 2.206s209. 
3s. W., m. 



La rCtirence constaute i ce qui se pratique en France constitue le premier 

principe d'argumentation utilisé. Un rite &rit par le Rituel dr Sœnt-Vallier est ainsi 

systématiqucmmt valid6 pu unt iitilisision contempotrine dans les dioc- fiançais. 

Le dhractcuf souligne qu'en page 32 du Rituel", la mention qui interdit i tout lac de 

porter les saintes huiles est abusive. «En Europe, c'est toujours le vicaire qui les va 

chercher» rhrque l'évêque. En page 208, le Rituel propose une confeuion des malades 

dont le cas n'est pas apressantw en deux Ctrpcr: Ion d'une première visite le curé doit 

préparer le mourant p u  un discoun éâifirnt et d e  hisser un temps pour examiner sa 

 conscience^, convenant arvmt de le quitter du jour & de l'heure qu'il reviendra pour le 

conftsscm. C'est trop de peine pour le détracteur. Pourtant, selon Briand «c'est bien 

ainsi que j'ay vu rgir pendant que j'étois an Ewope. Deux voywes sont durs mais c'est 

pour obéir i l%glire et c'est dans notre propre m6tisn. Lon des semices mnivariires. 

le cm6 estœil réellement astreint ri certaines récitrtions? Les nocturnes le matin, les 

vespres le soir: *C'est ce qui se praîique en Fnncsm. La procession de I'offrrnde et du 

pain h i î ,  marquée ru Rituel pqe 378, n'a p u  lieu drns les frits, Briand note: d e  n'ay 

jamais su pourquoi on ne fUsait pu en Cui& cm pmcessions en usage dans toute 

l'&lise a observhs m h e  dms les ampapes en Fr(oc81~. Et la liste ôes r6f6rences i 

I'ex-métmpole se poumit Unsi au long de la  réplique de l'évêque, stratégie de défense 
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des 27 points du Rituel de Québec mis en cause- 

m~ cg- lie t h  CU--t f i m h  d~ i.p--ict m e t .  ~e d ~ t r r c t ~ ~  

anonyme a mis a &idsace la sinduit6 des formes ritudes d'onctioiu des mo\~tlllts 

telles que p m p b s  par le Riml <k Sànt-Vdtier (elles ne comqxmdeat pas i ce que 

p d t  le Rituel romin. Cm- iae question sur laquelle j8rPni l'occasion de m e n i t  cu 

elle cristallisera A plusieurs reprises le ddbat sur la domit&). La réplique de Briand 

est sans équivoque: aN'impotte que b rituel mauh sait contraire [au Rituel & Qudbcc]. 

C'est notre rituel, c'art l i  toute Ir réponsem. ûn w rai plus wrri cat6gonque par I i  

suite. Cet 6ebmge i lieu peu de temps rpds Ia Conquête, probrblament en 1767 ou en 

1'168. Cette première remise en ause du Riml de Sdnt-Vdlier est sti la contestation 

d'un système de réfërmce qui ne va plus aussi f.cilcmeat de roi. Briand, dernier évêque 

d'origine fru~çciise, s u ~ v a n t  de I'ulministration d o n i d e  fmçaïse, a b u  difcmdre les 

logiques h r ~ q u e s  de 1*~1lise 8dlicrne, 18 rédit6 candiesme 8 bien cbrng4. Aussi. le 

vieux Rituel de 1703, avec ses prrticuiuit& riniehs qui disaient la d o n t 6  de faire du 

diocèse de Quéôec un véritable diocèse &siçais, comwace-t-il i devenir un h6ri-e 

plutôt gbarnt. 

Puce que Ir met& dar exemplaires du Rituel cornmance i constituer un 

incon~énient sensible pour la bonne Idmiairtntion du  di^^^', peut-être aussi parce 

que les volumineuses instructions & Saint-Vallier danennent de plus en plus 

mcombrmtes, ru propre comme au figoré, Briand commande en 1777 un aRitue1 

portatif* ru sulpicien ~ontgolfie?? il s'agirait d'un linet contenant I'cuc~~tid du Rituel 

de Sdat -Vdl ie~  les rites et les foimules et quelques succinctes directions. Mont~olfier 

pdvot m&ne y ajouter un W f n  a quelques uticles des mandements de Bnaad. On 



entend fiin exécuter un premier tirage de 600 exemplriicr chez rl'imprinrew de 

Mmtrbrln, -11 i n'en pu Qum, vvct de bons espoîm d'en avoir b u i d  Ir moiti6 

rdam &un ou trois m m .  Cepeadrnt b livre ne pmî t  pas et le projet st&anouit. Voili 

qui iiiiapiin une assez h g u e  série d'intentions & dédition qui d e n i m t  sans suite. 

Ceztu, on ne w)il8en jamais ri une réédition d o r m e  du Ri& dc S&t-Vdlier, 

signe évident de disqualification. On @versera plut& p d a n t  un dsmi~*&le entre 

deux options: mit en fournir une v h m  remrai&, soit abandomer bute idée de Rituel 

diocCrrin pour se tourner vstr I'idoptim du Rituel romain. C'est la ptemiérc solution qui 

est d''.bord mist de I'avmt p u  les évâquas de Quéôec, et les projets inrboutis se 

succéderont, tandis que le R i m l  dc Saint-Voblier perdurera encore, toujours ta force 

officiellement et cepudint en sursis, findement 1 que pu &faut- Les travaux de 

rééâitions erut-mhes conduisent du reste i identifier de plus en plus précisément tout 

ce qui en lui ne convient plus au vécu religieux du XIXe si&le. Ce# encore la pdnurie 

qui pousse i i'iction. Alors que le nombre dct puoissa ne cesse & croître, les 

txemplures d'un livre vieux maintenant d'un siMe sont trop mes, il frut ré&üter. 

Plessis sl rtt.cbt dès 1806, mais les tmrua n'rvirncant pas. Lartigue, qui fait putic de 

l'équipe de r6drction. se montre le plus réaliste sur le sujet: clt. COllfdoa d'un Rituel 

ou tout fut prévu selon les rdgles est un ouvrage beaucoup plus difficile qu'on pensem». 

Le Montrédais propose sa solution, qui préfigure cdle qui triomphera findement un 

demi-siècle plus tud: adopter simplement le Rituel Romrini, quitte i y Idjoindre en 

un volume séparé les régla rituelles puÉiculiéres au diocèse, ou mieux encore, Idopttr 

un muruel uniforme, comme celui de Saint-Lazare4'. C'est Ir première fois que 

I'rdoption du Romain est su88ér&, mais l'esprit grllicm règne trop aacore pour que l'on 

donne suite i cette recammuidation. 

Piessis s'emploie plutôt & préparer de nouvelles inanictions diocésaines pour un 



Rituel de Québec M t & ?  pmjette dgdemant la dddition d i d e  des ordonuances 

de Smint-Vdlicr (qui formaient la demière putic du Ritucl de 1703). rugmeatée dm 

p ~ i c i p ~ m  & MS ~ l l i l r l ( ~~~ .  ~t t n v d  SUC ~ ~ n s  d6b~tb 1812'~. 11 

compte publier cet ouvrage ~ ~ t ,  sous f m e  d'un *pt6àsnu ifin d'u~wbl 

Ir rrdgtilririté d'un coqs mpatable et l 'dormit t  de conduite bnr Ir d i d o n  des 

&es4s». Le *le du xVme siècle a vieilli, Plessis pdcise qu'il lui r fdlu expliquer les 

ordonarmces moins claires et surtout ~ c b e r  tous les préunbules et ne garder que 

las dispositions (..-1. Nous rwrn, dégagd 18 substance des choses d'une foule & mots ou 

elles licrient noyées surtout b s  les OrdOllllltlcu du temps âe Mgr de Saint-Vdlim. 

Voici la rôétorique pastonle, qui était au cœur des stratCgies de discours de 

Monseigpmw Saint-Vallier, c l a d e  du côté du superflu et présentée comme un habillage 

âénaodd et inutile. 

Conscient de I'inIchi.lité du Rituel de 1703 mais incapable d'en proposer 

rapidement une édition remaniée, Plessis projeîîe de publier son «Pr&is des 

ordonnancesr i piri a rvrnt tout. N'est-ce pas, toujours, le plus urgent pour un Cvêque 

que d'assurer I i  difkion d'un règlement, m e  adiscipline communen qui sera Ir marque 

de l'institutionndiutio du religieux et de I'iutorit6 du chef I d ' ?  Son projet est u s t z  

42. Ltr MQ pwiidaia &s haCr & ces tnwux, nnr qu'il mit twjows possible & kr ditet avec 
ocrUadtpoiirInn~IIsl~tolpojar&~tioo.~icmMe~&uxdwlimgitrrumoinr(coic90 
CD, 1.38: cimi &tipIMui ilwu& Q u e k c r ~ ~ ~ i  &IY& a ~Visitcs des paris neiim « 
~~~~~fIIviriIt~)~btrt~~i~période.L'iirfl~~i~~~&RihirldcSoiiit-Vdliri 
y ~ c a e a c l d s g i n d a *  

43. AAQ, 210 A, 10, WI&309, Pbirir i -, 15 nowmbe 1821. 
44. AAQ,9ûCD, l , l , p o j a & a R 6 e u d e s ~ d u ~ & Q d k t w  prPletris. 1814. 

L t m m u i a i t r c p c a d k r d i r p o r i t i o a i d c 1 0 ~ ~ ~ h u n ~ ~ ~ q u e . ~ ~ n i  
&Lavil, 18&Si int -VJüasdoatbta~rgabdr1~~, ,~deDoarpia ,darn&PootkUad.guia& 
B r u s i d , u a c & H ~ q ~ ~ m d c D a r u t a - d r P k t i i r ~ ~ ~ t e m h ~ a I r  
-&todsrhr-iibrinwrdar-&QPtbecdcpiiUkmjiiwyi*iwuo,ct&i~ 
f-abcorp&dticjpliacQi~&Qiiéibsem.nfioinatak~~dndocirim 
dtrévêqmwaiaabrroXVITObek! 

45.MQ,9ûCD. 1 . 1 , ~ & r R d G u d r r o r d o a a r i i c c r d u ~ & ~ ~ p t P k r r u ,  1814. 
16.L.~9n&~B-Ikindarm~takpravrntto~smPl~crldminirtnteiirw 

d c v r n t I c r o o É i l r & ~ i i a a d P G b C f W ~ ~ l i W C . & p ~ i ~ , p n c a c r i c r l I I m r w i & b o p t ,  
~ i i a ~ l o m c i ~ ~ , c o i m a ~ ~ p i r r a t i i l c 6 n r ~ f l o t d c ~ ~ t i r i t d r . ~ ~  
~ w n 1 ~ , ~ v r m & ~ B . L k a i d ~ d , A d P a u r C r r d c t ~ & Q u b b s e .  



simple: coupé du cadre MCrmtiel ~ Ç U * S ' ~ ,  cepadrat Mité d'une tnditiou grllicrne 

Cattwhemeat aux puticuluismes IOCIUX~, P î d  eavirrge I'.cnulirrtion, par 

- m p i l d ~  ordanamc~ 1- plut E o n d i m d e ~  de ses prdcidamun, a 
priacipolsmaat de Laval et & Saint-Vallier, La ridintroduction de ces codes plus que 

centenrices OOlUtitur un choc pour les principaux cotl.bonaeun de I'&v&qw qui, 

consultés, se mmîrèreat presque unrnimemeat r6àcaats. La pluput der dispositions a 
des formuiations leur semblent désu4tes. Quelques exemplas, pumi bien d'autres: 

- ta peine d'interdiction de pénétrer dms I'tglise r disparu, al. rcwowehr pourrait 

~mbm- a 1- OUUII~*B 

- le nfus d'ibJoluiion pour audit4 de la têtei6 esï rbcuicoup trop s é v h ,  Il serait 

d.sgcfcux de la &mer aujourd'hui aux coafs#surr comme r6gle de disciplineMn 

- les horaires de messe proposés en 1694 sont trop d a a u x ,  maintenant que les 

puoisscs sont plus Ctenduess' 

- aon n'admettra p u  les ebfrntr habill& en anges dans les Saluts ou aux 

processions du Saint-Sacrement». Le Vicaire #hérai ne sait mame pas ce que cela 

signifies2 

- ne pounrit-on p u  remplacer l'expression use sont rpprochér des sacrementsm 

p u  use sont présentés i confws3»? 

- esî-il réellement si pave de quitter sa puoisse les joun de fête et les 

dimanches? Le correspondant ne le croit pas et ne vait pas I i  nécessité d'une permission 

47. i i tkutb b r 6 c i t & v o y ~ & P l c r r u m E P r o p ( ~ ~ P l c r r ù , k u n i d d i r n v q r q * e n  
E- - 181911810. Quhùec. Ruamu 1: KimPic, 1903,469 p.). P b b  y note avec bmwmmt oub rinr 

i o e ~ . d m i n t i o a k r m u h i p l c r d i n ~ q u i ~ ~ c c q u i r  f u t e u F ~ ~ ~ , a a I ~ e e l 8 u C I 1 U d l .  
Plarrirn*apliukw~qri1anitB~pr~,&~COILf~iœ~rfutdriuIcrdiootrcr& 
l't~-m)tmpok,mii,iliit~~rlrpraoaplprF~dpii~tpouLn~itrlieanc. 

~ a ~ C O Q G O i t ~ c p * ~ ~ ~ ) ~ & d i i e i p i m t ~ i t a u l c ~ i w c r t b o l i q u c , i t c n  
f i i r i & ~ h c b i ~ ~ , ~ ~ p r k r ~ p r r r i c u l i l i c s d c r ~ a &  
lieiPu, MQ, 90 CD, 1, 1, pojc( & zdgbea diripÜiiiirr p r  Phsis, 1814- 

49. AAQ,9ûCD,2, l ,npport&Rnetsurbpjet&~dirfp l i i i i i rrprPlcrar .  1814 
Sû. M Q 9 û C D , 2 , 2 . n p p o i t & D o u w t n r I s p o j c r & ~ ~ i p l i n i i r r p r P l e r i U .  14 mi 

1814. 
51- **m. 
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La plus détaillée a la plus videate des idpoawr provient - s'en étonnera-t-on? - 
du sulpicien R a d 8 .  Sur un ton suffisant, la lettre conduit me atique lime par ligne 

du texte de Plessis. Le style est jug6 mujours impr6cis a trop directif (or on an'oôéit 

jamais mieux [i l'autorit&] que lomqu'etle se ache avec le plus paad soin*) et bien des 

décisions trop sévères: l'ncumulation des obli8atiom uin pour &et de multiplier les 

*péchés mostels~ a de perdre aime infinit6 d'ûnes~~. Tout cela se joue évidemment sur 

fond de ridit6 fttoce entre les sulpiciens et I'autorit6 épiscopale. La cunclusion de la 

lettre. qui insinue que lus évêques & Q u b c  nt possèdait plus une Mgitimitd suffisante 

pour préteadn désotmus ordonner quai que ce soit, est l i  pour Ie ngpslet. C'art un peu 

I'oppositioa du pére Bouvut au Ri& de Sant-Vdîier qui se rqjoue; cette iivditd entn 

le pouvoir épiscopal et les religieux n'a rien de bien on&d. Maïs Ir réaction de Roux, 

partagée p u  tous les autres vicaires génarUa, dit plus. Elle confirme premièrement 

I'inacûptition presque complète di, Ritacl & Qudbc: las modifidoar p o n d l e s  

rppottées p u  Ies évêques durrat un sikh ont tendu caduque l'~utotit6 du livra dors que 

prrillblement, une panoplie plus ou moins dendue d'usages est venue se substituer i la 

dgIe 6ciite. L'opinion &un vicaire gdir6nl. ale Rituel de Diocèse ne poum être suivi 



Alon qu'en Fmce on continue rmr Ctitr d'&ne i publier des Rituels 

dio~CsUns~, Plessis, sans doute inspird par Ies oppositions qu'il r-it de Montréal a 

peut-être sous l'influence de Lartigue, r la f~blesse et la navet6 d'rdtesser cette requête 

à Rome: aComment faite une édition du rituel p u  priviltgc épircopd qui se confonne 

en tout ru fituel romlin,. Li réponse est Ja suivrnte: art wrvir du Rituel romun du 

Pape Paul V'%. Cela suffit pour matie pcovisairemeat un tetme i tout projet de 



Cependant, le b i n  qu'an a du livre s'accmtm mcwe. ciOn ne mit plus sur quoi 

se guidem amst8te Plessis an 1821. ritilisteM. UN- mmms dmw une &eîW axSdme 

de Rituels de Qu&. Surtout pour las paroisses 1IOWCIUes. Qwad fm-vous imprimer 

le vôtre?» s'inquiète Lartigue, nouvellemmt ea cbmge do dirsrict & Mont&. Ne peut- 

on frire au moins imprimer le tmif, e! le pdcis dm ordoanrnces6'? Le R i t 4  de Sànt- 

Vdlier est donc ddsomùs un livre rue, on commence déjl1 l'appeler d'ancien ritueln. 

Puiet entreprend i putit de 1826 une comrultra'an auprès & Rome daus l'espoir 

de powoir fournir, enfin, au di& an Rituel, toujours dioc&& mu's actualisé et 

quelque peu «romanisé». En 1828, il charge égilement Lutigue & tr.vUI1er de nouveau 

i une réédition. Celui-ci accepte saus eatbouriisme daus un p d e t  temps, puis 

renonce6'. Panet décide donc de parer au plus pressé. II publie a qu'il 8 de prêt: les 

réponses qu'il a obtenues de Rome sur les nibriques et Ir discipline, avec des précisions 

sur les puticuluismes issus de Ir jurisprudence diochineop et im recueil rn anglais des 

mmoaces i faire aux prônes aovec les chra8bments issus des mandemen(s âes dinërents 

Cvêquesmn. C'est que *I'uniforxnit&~ de 1. pratique r i t d e  diocCsrine, d6ji mise an péril 

p u  le vieillissement du Rinicl da Srint-Vdlitr et la multiplication incohîrôlable des 

ausages», est également menade pu i'rccroiiscmasat d'un clerg6 mthoolique anglopboae 

qui possède ses propres livras a sa propre tndition. Ob ressent donc l'urgence de 



proposer u, plus vite me Wuction o@in du Rituel & Qudb7'. 

Cesî peut- m e  COIUidémiion qui pousse Si- & munit le dossiers en 

1834. confiant cette fois la dirisction dsr tmrruit i Aiidoine T- don vicaire 8én6nl 

et pressenti pour rudüm i Lueigue i la tête du district de MOIIW? Celui-ci entend 

disposition des mrtières do Ri& de Sdnr-Vdlier. Le texte de 1703 d m  cepeadrnt 

&e arbdgt~ a JIdigd de mut ce qui w ~onvieat plus rua temps actuelm. afin de 

laisser Ir place a i  plusieurs choses &nt Ir d r r i a c e  manque gh6nlemtllt au 

clergb: un précis der ordonnances du diocèse, un trait6 dsr frbtiqws, im tarif, un précis 

des r&lm pour la c61ébnsion des offices, m e  instruction suc la vie ecclésiastique, utt 

uitrcs objets sur Iesquels l'mifomitt est si n6cauriten~. On le voit, c'est encon la 

perspective fiuiçaise qui luide les tnvaux, la teprésentation du aRitwl 

encydopddiquem, Tabeau indique du reste ses sources: le Rituel de Quibec a le Rituel 

de Toulon". Signe O m i t  rusi le Rituel de Belley. Une rmbiriicc gdlicrne qui ne 

convient p u  i Lutipe dont l'ulrnmontuùsme sWe@me ici avec vivait& En appelant 

du Concile de Ttentt, il qpdle  qu'un évêque ne peut rien changer i *la partie 

cérémonielle du Rituel R o m a b  sans la -ssioa de Romc. Chque fois qu'il est 

consuitC sur tel ou tel point du rite, Lutiye renvoie infrtigrblemant au Romain, ou 

demande que l'on consultc les autorités vrticrne~'~. Il M t  par exemple i Signty: .Pour 

l'oraison sut les enfmts, rjouîé par le Rituel de Toulon et du Belley. Unsi que tous les 

71- P I # , ~ m m m t m t i p 1 b ~ u c i l b ~ a & f 0 1 1 1 1 u k s c o ~ ~ * c ~ .  14 
janvier 1830, MEQ, 3,237-239. 

n . t c r ~ ~ ~ t ~ ~ t r d t ~ ~ v . p 0 [ , ~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ 1 n r i ~ d c  
r-wdii-.dcI-~buwm- 

* 
(UQ, 90 CD, 1,4.1834?) 8î ait kr rites & Ir 

fit. $Ucopk rt dc L -th dias d'1otc1 (MQm 90 CD. 1.3 & 1833?)- II mMe q~ 
Lutigue ait mpemb6 188 biv110x (Ma 1 CB, 5,132, T8bu 4 -, 19 mÙ 1834). Tabeau m6\iros le 
18 mai 183% 

73- MQ8 1 m. 5,124. 'hh~ d Sm8 7 juWk 18= MQ, 1 CB. s,lf2. f.bcru S-y, 19 
mri 1834. 

74. MQ, 1 CB, 5, 132, ' h h u  l S m ,  19 ri 1834- 
B.Crii=Crrrmbrw--uto(n-ctSipiy~rrkiiqaduRiaieh 

8U &ktt dc r e  1836. 



Sur le rite de 1'd~tl"me-onction: 

L'iintetptdtation des décisions du Concile de Trente relatives .ox ri- et ua l imr 

liturgiques en particulier, s'était toujours f ~ t e  dans un sens üWnl qui permettait ui 

~dlicauisme hrnçais & justifier le maintien & dïff6tences locales, et même m e  

du centralisme ntwl qui, & fiit, était pmgmmm6 p u  le Coacib. La sttat@e 

mlevec du chef I d .  L'intmvention apolitiquem & kirigue (dtnmonfiinr contre 



vers l'essentiel: le texte du rite proprement dit. p l d t  que les commentaires idhlogiques 

ou or@~oonds u q u e l s  il peut prêter. 

unique!neat i lrndrnmia.aiOn dm ~ements '?  Le Cm& npousse donc mcore 

l'adoption du Romria, sime & Ir présence toujours pr@mte de la filiation Itrnçrise. 

La lettre introductive de I'ounige est i cet bard si@fidve. L'Entnit est &fini 

comme la pdèm liwUson d'une nouvelle bdition du Rime1 de SanMdIier, et non 

comme une adaptation l o d e  du Rown, ou comme une dation contemporaine: on 

f ime &nt s'inscrire diiu imt tradition rituelle locale, positionnement typiquement 

gallican. Sigariy indique &gdcaicmt que c'est i regret qu'il a dû. tmpotrirameat, retuder 

la publication des instructions sur la mode r le dom: il entend donc fourair i ion 

d i o c b  un Rituel de type encyclo~que, drns la lipk du modéle français8*. En ah, 
Cm point de vue aunivctscl~. rw livre ne constitw par un uextnitw. mus bien un 

Rituel complet, puisqu'il contient tout ce qu'il fuit pour jouer les rites-sacrements. 

L'ouvrage de 1836 n'est incomplet quem tant que Ritaael gallican. Pouquoi don se 

contenter d'un extrait? d'impression du Ritwl entier n'aurait p u  pounm assez tôt au 

besoin pressant que t'on a d'un livre qui d e r m e  les rites et les usages propres i ce 

diocèse8'~. Est ici rffinaée Ia volont6 de combattre 18 divemification der pratiques 

rituelles au niveau local, favorisée p u  la met6 des axemphires de lm6âition de 1703, 

l ins i  que par la concutrence du Romain a der Rituels anglophones. Elle est roulignb 

par la puution simultanée d'une édition maplair de l'Extraitn. Pour Signry. !'urgence 

n'est pas 18 conformit6 p u  rapport i Rome, mùs l'unifidon du rite dlnstitutioa ru 

Cm&. Il oc vise p u  l ' m i v d i r m e  mais 1'uniformitC. 



Signay n'abandonne p u  pour autaut wa projet de aouveaa~ Rituel de Québec 

complet et c'est le futiir évêque Bourpt qui mi dmg6 cette fois d'accomplir las mvwx 
jwélimidtcs. Le rite de la visite épiseopde lttire d'ibord sm atîantion. Étonnimment, 

Bour~et ne se montre pro puticuli4rsmcnt enclin i idopter les formes romaines. Il 

cherche d'abord, non rins peine, i accorder antre eux tous les -es dt ce rite, se 

d f h t  aussi bien uix livisr rommias (Rituel, Pontifid et Cbr6monid des évêques) 

qu'aux Rituels h ç a i s  (toujours Belley et Toulon)- MUS il se montre puticuliéttirrent 

attentif i maintenir las dispositions du Rime1 de Sdmt-Vdkr qui demeure sa base de 



Cmtmimmeat i de nombreux dioc&es hrnçaisw, le dioci#e de Québec n'a jamais 

po* me liturgie lm tint roit p6u ItriiGnub et tdsllemeat qdcifiqoe. Le a i t  

r o m u l l w ,  ru travers du M i d  et du Bréviaire, &ait la h m  d'une pratique uns bute  

assez peu unifiée, rwc de multiples usages locaux, don les districts et même les 

puoisses, encore rStdndus par les habitutcies de chaque @cien, traasmises plus ou 

moins fiddlemaat de curt ri vicaire. Le sdmhire d t  pu jouer un rôle unificateur, 

mais la formation ritwlle y émit trop courre et s u p d c i d e .  Les visites constituaient un 

tltment de contrôle spstadrire,  mais sprrdique. Restait donc le Riml de Sont- 

VdJicr, unique outil véritablement diodsain et efficacement centrdisrtew, deux vertus 

chères ru cœur des évêques successifs en place i Qudôec, qui s'inscriront tous, mûne 

après la Conquête, m2me une fois canadiens, d ins  la liga& des prélats fiuiçais: 

centralisme épiscopal post-tridentin, mais indépendance diocdsiine gdlicrne. Au MX' 
siècle cependant, le vieux Rituel & 1703 m'est plus A même de remplir son office. ïi est 

trop me pour imposer l'unifotmité. trap d @ a d  pour W e r  fixer 1 norme d'une 

pratique diochine. L'Extrait de 1836 lui orne une seconde jeunesse, mais l'effort est 

incomplet. La réédition intégrale d'un Rituel gallican ru Canada semble impossible: les 

ressources intellectuelles que nécessite un tel ouvrage fmt ddfrut, les rtfirences 

françaises sont loin et les outils & tmrU1 ruts. 

S. Letbts & A Soenry. AAQ, 26 CP, 7. drmmmts 34 (18 .liaemôm 1837). 51 (21 janvier 
1838). 58 (10 f m  1838) et 62 (8 a m  1838). 
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Augmiu Flic& et Viatat ICQiciii, Pini, B b d  & ûiy, 1935.295-296. 



Dein f- vont contribuer h d&laq\wf la ritution. D'abord, Ir pensée 

ultnmontiwie -te ea puissance. Chez elle était rvrat taut doc(narle, 

Ihhlogique et politique; elle devient avec Bourget m pmjet diNetac global*. L'&Que 

& Montréal pm~oron une religion plus dii6monmrtive, plus romantique, plus positive. 

La litwgît constituem naturuIlment un ore dateminrat de cette apptoche tout i fut 
n o d e  du religieux. Non plus tellemeut me ritpllit6 ceatde rin le tercible, sur 

Ultramontanisme et liturgie, cela voulait dire titurliti romaine bieu stir. Bourget, qu'un 

romantisme naissant avait am temps bu6 d o s  la voie d'une rdintroduction du formes 

r8ntiquerm du Rituel de 1703, va &nc & v d r  au milieu du XIX' siècle le promoteau 

infitigable des livres romains"? La mise sur pied d'me Province ecclésiastique, instinct 

fadctative der divers diocèses cradieas nowelement créés, constituera Ic second 

facteur déteminrnt d m s  l'impolifion du Rituel romain*. 

Le Concile de Trente avait rb.nirm&, lors de n 2 F  session. le vieux principe 

selon lequel toutes les 6glires d'une même province ecclésiastique devaient se servir des 

marnes livres, des mêmes chants a des mêmes c6rémonies que lgCglist m&ropolitune9'. 

La création â'une Province, &ns la lolique bi&rwclziunte de Treate, impose donc un 



niveau supérieur de centrilisme. Les évêques nirisat cspsndrnt m autre in- i 

rdapter des -les communes de titurlitt: il frlhit que la catholicité @anne fure  

montre de Ir plus grau& force, a p u  U de la plus gmde imité possible, Kea dt plus 

wtat donc que d'unûotmiser 11 litittgiq p u a  qye le rite est Ir fatme la plus 

d e m e ,  c'ast4-dire la plus visible du fihomène d i d e u x  C'est aimi dans le respect 

âe Treate et parce qu'il s ' M t  & la première aunion» i frire, celle dont I r  valeur 

symbolique est Ir plus lourde, que les réunions prépurtaires font de la q1MIa*oa des 

livres liturgiques 1'6lé1meat majeur du f h u  premier concile de I. Province ecclésiastique 

de QuCbecPt. L'mmmblde des Cvéques qui se tient le IO mri 1850 répmit les ticbes: le 

diocèse de Québec hérite des questions liturgiques, p u  égard i si q d i t d  de métnymle, 

même si I'on sait que les experts sont, depuis loagîemps, i MOIM~~@. I1 s'o~cupcn du 

Rituel, du Cdendrier et du Bréviaire. Ceux ûe Moadrl  se voient confier le dossier du 

CMmonial du concileH, mis sumut celui du ~értmcki J. Il s'agit plus d'un m~ue l  pue 

d'un livre liturgique, renfermant une importante collection de rubriques (gestes à 

accomplir), rdglrnt ainsi Ir mise en scène @un nombre îrès étendu des c6r6monies de 

l'institution religieuse, reliées ou non aux rites de base contenus dins le Rituel. Le fù t  

qu'on cherche un manuel de liturgie commun est nouveau e! remarquable. Bréviaire et 

Calendrier ne poseront aucun probléme puticulier, puisque I'on suivait ddji les modèles 

romains dans les deux cas. Tous les débirs s'orienteront plutôt vers le projet de Rituel 

de Qudttec et le nouveau projet de Cbémonid de Montréal- 

L'évêque Twgsan, dint Ir tndition aquébécoisw soumet une énième ébauche 

pour la rWtion du Rirvcl de Sa'mt-Vdlirr. Ne f e a i t - i l  pas pourtant madifier Ir liste 

des cas réservés, selon le modèle du Rituel de Belley, fixer une fois pour toutes les 

PT. Pourniivre h ~ & 0 ~ 1 l ~ i k ~ k c e i # O l i d , ~ r C ~ 8 ~ ~ i w i a r r & ~ k e r t  
&''lise cadiel l lw (1851-1886). kh i fdd ,  Fidcr. 1979, 41-142. 

93. ~C~M,272.101.850.%, *~acdr-duîdoi  Ira 16.hmr&r- dd-. IO 
mri ~sm. 

W . L i m q u i f i x t k r ~ c i n s P r i n a t P ~ h ~ & p o t o o d P ~ d ~ ~ o n d c r  
dbktr- ûi -lui de Toms, qu'on fm iaipriaia i Québec rprdr -1- mdühtioar mimures. cf. 
ACAM, 272.101.8S1.3. rNoter rpr k &dm&d & cane* pvhciil*. admok aimiiwnt de BorPacf 
l8SI. Cerem& tf T k  hwdmid C-I afQwk, QPsaoc, l8Sl. Cnki idd l r  Cd&prwhcùû& 
puikc. Qubbec, Aps. Coab et Cb. 1851.50 p. 



conditions d'be a de qualité des servantes de cm& am se k t  sur la jurisprudeace du 

dioc&c de Québec, fixer l'rire de juridiction des ew6r pour les d i f f h m  rites an 

s'inspirant dm Rituels de Lampes, du I i h t ,  de L-'? Vieille mtihadalogie @litrnc 

i l 4 d l r  Ir tdrjstince as eatc fois f m .  L'dvdque de Bytom affirme: aUn Rituel 

comme celui de Québec ne peut être le livre habituel que tout prëtre ast obligt de porter 

avec lui», et se prononce pour b Romain apur et simple%. Bouqet répond de mûme 

êîre en fmur du Romain atout pum, en latin, avec teulement quelques aexhortations» 

eo fimçais et an anglais''. Deux blocs se dessinent: i t'ouest floronto, Montréai, Saint- 

HyIcinbae), on d m e  qu'un Riîueï d i o c h b  est ai-, i l'a (Québec, Trois- 

Rivibes) oa est eacore attacb4 i cette formula Le partage est nattement idéologique. 

Turgeon réplique i tout cela qu'il faut que le nouveau Rituel soit aconforme A celui qui 

a ét4 en usage jusqu'i présent dans nos diocèses du C m b ,  avec les aobsewancesm 

tirées de l'ancien Rituel surtout. Le reste «n'est vnirncnt autre que le Rituel romriam». 

C'est le dGbut d'un comptomiq basé sur le démant&lement de Ir structure du Riml de 

Sainr-~dliep. L','usemblCe prépuaîoire du 19 mai 1851 établit le cinevas suivant: on 

prépuera trois volumes distincts, le premier sera le Rituel romain, le second un recueil 

des p&es et annonces ea anglais et en htnçais, avec des modèles de formulaires 

administntifs, le troisiéme r4unin ace qui regarde le prêtre seulw (discipline 

ecclbirstique) et l'administration des puoisses, du diocèse et des uctcments'"''. Un 

découpage «rationnel», sur le modéle du Rituel de Belley, si ce n'est que la partie 

95. ACAM. 272.101. (151.4, a k k t i h  aux quesiions qui popnont Crrr mitter dior un concile & Ir 
R o v m C e & Q u c b e c d v r n t ~ b r ~ ~ t r i y ~ p i t k ~ ~ , M t m o i r r &  
T u r p q  26 janvier 18s 1. 

%. M Q ,  321 CN, 1.38.6vtq~c âe Bytom i 'ïi~gaoq 31 misr 1851. 
97. MQ, 26 CP, 9, 166, BorP$et i T q e m ,  8 f m  1851. 
98. MQ 210 A, 23,636, Tuqpe 1 Boiirgat, 16 fhier 1851. 
99.ldltdmire~~CvCQuedtg.torva:kRociiiinplorini~o~~prti~&ip&Riawl 

& Bciley iatiwlc r- sur k Ritueh (MQ. 321 CN, 1.38, Ihqw & Bytom i Turgwn, 3 1 mur 
l8Sl). Id& & Bouqct: k Rommin plus dm aInicrPctioos mm k Riimeb, rvuc règhaüs  & vie pour k s  
~arithhfrbriqpcr,mairlamaii.=kd;rC**-i~b*d(oumgc&~ 
publitiplnren l83O),~tivmrprrdminirtntioadtrrieraincnsr,~&k S l c i e c C ~ t i o n d e s  
R i t c r , ~ p o r i r b r a m p b y b r d c r  ~ e t d r r h ~ u p o a c a r d u ~  (MQ, 26 CP, 9,166 
eoUrga Tqpaa, 8 fëwk 1851). 

100. ACM. m.101,  8s1.10, -vabrl Q r m  pdpntoirr au WQ COOC* Q ~r 
Rovince ~ ~ q w  & Q u 6 b c m .  19 ami 1851. 



3trictmmmt ritwlle est ruui stcicmnmlt romiine. Calte -ce & COllformit6 qurot 

A la plitie qui indique paroles et gestes du rite semble mu smtirfiit 1- exigmces des 

ultnmaariinr. Püur I r  eOmpOUti011 &s deux volumes ianexm, on autorise m eff&t 

l ' u t i l i d ~ ~ R i ~ & Q i d b s t , d 4 ~ l r y r s t ~ , ~ o r d o a a a r ç r # d s , ~  

adu e, &s dkisiont romrinus, &s lois civiles et des divon usmgdo'. Le texte ûes 

rites d'une part, les commmciims pnriqwr de l1.tttrs, la cobéruna du Rihwl de 1703 

est bride. Le ne possède plus un livre qui lui montre, dmu 8on orgmis8tion m&tq 

cornmat las rites s'intègrent A la t d s s i o n  de messages iâéologiques a i une 

co~lduite de vie, mais plusieurs livres inâépeabts qui semblent compartimenter 

l'exercice du mdtier de curé. Doit- y voir un df'ublissement de la rapthaciaion du 

cw6 comme p m f ~ o a n e l  du rite, un homme dont Ir pertinence socide venait du savoir- 

fure rituel a &nt I'uitDrit6 était gurntie p u  un contact pcrmriicbllt avec le monde du 

sacré? Je le pense. 

Au concile, le mail  sur JC - OU plutôt les - Ritwl(s) sera d p d  sur deux 

commissions. Une congrégrsion & la discipline éîudim les puries Iiam;mmrSives et 

rdglementiires du fiitru ensemble, Cindis qu'une congrégation & Ir liturgie se chargera 

de ce qui conceme les sacrements et la pddicl~ion'~. Le 20 mût l8S 1, les d&rets sur 

le Rituel sont adoptés. Le a G m d  Rituel de Québecn sera formd de trois ouvrages: le 

Rituel romain, im premier crappandicem constitué ad'exhortrtjom m lingue vulgaire» i 

dsstinrrion des fidèles a adm, un second appendice crd'explidonsw L l'usage exclusif 

des @tras'O3. Ce dernier livre, d'un fmat ditrérent, dari. être soigneursmaat tenu hors 

b YOUX lues. Il - la lynthh du lourd de d g l s m a m i m  qui glcrdts pl= 

que jamais la pntique du c d .  abglements qui cancernent les nt- mais aussi Ir vie 

quotidienne âos p d t m  ou I'uIminittnSion dm fahiqua. Ce d d e r  ouvmge ast le plus 

I d ,  c'eat uiui celui qui donnera Ir plus de tnviill@'. Le tout rsn soumis h 



les opporitions. Les autarit& m d l l ~ ~  câugées du ôossier, voat rapidement 

m011bsnint très réticents. C'est Priaces fuM évûque du diocèse de Saint-Hyricntbe, qui 

@lement en circulation ma CID&. Baideschi ut naturellement trouvt plus api~asn'? 

L'assemblée ptépudoin du concile ne manche pu. Elle reco~itt iu Cérémonirl des 

Év4ques, livre liturgique qui dgîe 1. ritdit6 propre au pmomuge de I'Gvêque, valeur 

de base commune pour atout b culte mbrieuf». Mais dle conçoit que I'oa puisse 

s'inspirer du CCr3monid de Sont-Lœme, du Mmud de# ciriCrnonies de Qrdbac =mg6 

selon Baldeschi et du Cddmonid de ~ d h ' m o d ~ .  ûn prévoit en outre Ir création daun 

acoutumiem provincial. recueil de tour les -es, qui petmettrait & Ir n o d i s e r  et 

de ne p u  heurter les cdubituâes ou les iâées des fidtles'?~. L'imbroglio est parfirit, les 

opinions on ne peut plus divergentes. Alors que certains veuleat I@timer les 

dans les 6glises de Rome- Au conciles Ia congrégation âe la liturgie, présidée p u  Prince 

airis mqjoritritement aquéôécoim~~, ne put offrir d'issue & I'imprue"*. Certes, le mrnwl 

la. C-Qllid dh k a ~ d i i  & B&wlCf-.- 8t #@s le- & k 
V4yamm~. piii 1ûS1 (pa exmaphh b la B3Q). 

la- MQ, 30 CP, 1, Maw i ?- 25 jpillrt 1851. 
lot. MQ. 210 A, 24,161. T w  d hiam, 28jpülrt 18S1. 
la. PIokUamaiit A M d  M k  C m w m O l l f e ~ m  103). 
109. ACAM, 272.101,1;51.10, aPm&-vwîd...a, 19 Paii 1851. 
r 10. W. t.r C ~ I ~ S  ~l i ic l io ia- . . .  m. M 
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a n h  introduites, constituent un moyen privildgi6 pour la dinusion des wiwulles 

hrbitudes"'. Les S~ormsr tymboliques se mulîiplient, toujours inÉroduites d'abord i 

Mmttdrl: -011 du uirpüs rom& a de 18 burette qiirdricorat 1857, du col 

romain ea 1858, etc. Cbrque petite modificsim ne semble péa6trer que I ~ m t  drns 

les mœun et toujours .WC des pincemaatr de dentsn9. 

Tableau 4, - Le remplacement du Riîwl en 1851 

I Extnit pour ce qui se füt hors de I ' i g l i ~ e ' ~ ~  

Rituel de Saint-Vallier 

rd6nrkrdinaFma#~&trdtmpokdaotero~Isrrfimtr*.cm~~&kswgcr 
qui différent dc Ir rCÎCreitcc toiauar. qu'il abwnc dinr î'ex&ai~ du rite (ACAM, 901.064.8S4.1 i 5). Sm 
rêve: quebiantbti'mpiiric dheaquc&as~bicpiw&nor~onfütoar i imri  R a m e : S k / i i ~ w œ r  
(ûoqpt, aûdoinuocc d p h q m b ,  23-kr 18S7, MEM. 3. i n ) .  

i i a c - n d i q u t d i i l r B o u e p L , a ~ ~ ~ b u ~ y r i o d i l c * , ~  
jm* 1857. Mlw, 3.235. 

119.Quclqucriodicufiarir&~cacmirt~plicc,QntFbirco~~icoaitrpirr.duuLoPir 
ROUI~CIU. trip#&& d M o n d d  dr 1eOO é 1830, i.li#tab#tqmt. MomhI, Fidcr, 1976.22& 
229, Chnaiat Hudaa, &?IKpdt.mmclidcd. .. 22S230, et kcqrrr Md, Les Cmcikspmvimch ..., 79.1% 
155,213-219. 

120- Ritndi8 Ramai d u#i Dr#~riun h l i w r p r  qwekc~luli, jwau eollcllii 
pwiucidü qurkceiufs 1 rWnn. -. Co@ & Cie., 1853.33û p. 

121. A m  aw hi Ri#ml-dri d 1- & # d i d a  & bpwi i rcr  eeclisimtiqur 
de Qdk, r * d  pamfr. W. Coté & CY.. 1853.359 p. 

122. EXCI* ex d&di ripnmw~rio &- -eirdonn, Qutbct, M. Coté eî Cie, 1853, 
105 p. 

123. C é d m d  alai & m.., 532 p. 

C o m p e n d i ~ m ~ ~  - Rituel romain 

- Appendice lt" partie (ptédicrtion) 

Appendice Ze partie1" (r&~lemeats diocémbs) 
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La &ummfrrSim du Ri- & 1703 ((iYcri 4) illustre bien Ir  nature du 

glirrameat- Le Rituel 6 1703 6EP1 un livre ph-. Unique, eacyclopMque, il exprimait 

la coh&eace der divers champs â"rtvit4s du cuti luttour dame fmctim cmtnle: celle 

de spbirliste du rite. Dioc&min, le livre disait aussi le pouvoir a dimet du chef 

local. L e & l ~ e a t  thématique tév&l& par la parution &s livres du concile L 1851 

suggère une modification de cette rédité. La difbion d'me m o d e  limcmnq plus 

optimiste, conduit i me modifiai011 pfofade du sens du rite. Si l'bueuin n'est plus 

l'dtemef pécheur, si la repr&mtrtio11 divine se fdt plus d&oaaiire, les cites perdent en 

dcasité. ïmr terrible efficacité cède la place i un didom plus aimable. Aussi, Ir 

ritdit6 devient-elle plus extérieun, puisque plus l&gète, moins exceptionnelle, puisque 

plus accessible. Ltunalgrme du tite avec l'idéolo~que, le ptWcrtif, t'dministnsif perd 

en pertinence comme le rite perd en profondeur. Le rite, selon Bourget, est un moyen 

de toucher le cœur des hommes, non plor de se concilier les faveurs divines, et nul 

spectacle n'aurait pu supplrnter drns l'esprit ultramontain celui dg14 p u  Ir chotCgtrphie 

t~mriae'~'. Les évêques de Qu- peweat encore un temps asseoir leut autorité p u  le 

contrôle d'use ritucilit6 l d e ,  ceux de Montréal vont la chercher dans Ir reproduction 

d'une scdnogmphie prestigieuse, spéeirlement mmtmite dar l'optique de glorifier 

l'ordre hiérarchique et, avmt tout, la pmcme du chef de lriistitution. 

Lliistoire du Rituel 8 mis en évidence I'importmce cruci J e  de Ir rCf6rence. Il nl 
a qu'une version possible pour les rites efficaces, le livre qui les recueille se doit donc 

d'.nicher toutes les marques de la v & d t & .  L'un âes principaux 6ICments de preuve est 



tn 

m e n b  par la rdfdrance explicite i un modile. A gros trait. il semble que trois &tapes 

scandunt l'histoire du Rituel candien h cet égard: le moddle français tout au long du 

XVIIF s i k l q  I'auto-r&fdrence canadienne dans la  premitte moitid du XiX' sidcle, puis 

le passage au modèle romun. La l ig~l t  10, qui exprime la mesure de Ir d€érmce 

explicite aux moddles Ctruigers illustre cette chronologie. L'appel ru modèle fmça is  

austificrtion dmune forme rituelle par son application dam un d i o h  de France) est 

exclusif dunnt tout le XVIIr siècle, puis chute brutalement au dtbut du XIX' siècle. La 

rCfCrence romaine devient alon tout (i f u t  prépondCrante, malgrt une remontée sensible 

des occwisnces françaises i partir des années 1820. 

Je crois cependant qu'il faut nuancer ce sch6mr: en un sens, Ir aromanisation~ 

men& par Bourget constitue peut-&tre, paradoxalement, davantage un retour vers la 

rbfdrence française qu'un vdritable changement d'allégeance. La ConquCte de 1760 avait 



certes ccmdtué une brèche dans I'intimit6 des lisnt amiurat 1. ri tdité 

cmdisant & la ritudité tirn@e, Le fut que le diocèse de Qu&bec ut amsem6 

appad liairgiqwe mi-tonmin, m i - I d ,  au moment où plus de 50 96 dm diaches 

bra#~ i~ptrimt 1- ~im dt 18 t610m~ @ri-8, rn p w m  UB rympbbme dt at 

6loignment. Le C d  commaaçaït i se figer dans un particriluisme ntwl, WU vivre 

l'étape &&ive de I'dormité gd~icme'~.  Cependant, tous les pwtt n'étaient pas 

CO- l'&&ut de Québec b i t  firnçciir, les sulpiciens jouissaient d'une brie influence, 

les eammuii~*oas avec Rome se frisairnt mcom via le nonce @rien et, surtout, 

iiaiv- albal h m - t  L rbar da h cd& 6 ~'~t lmt iqut .  A ca (~d, 18 

véritable mptm avec la Fnnce, c'est la Révolution, puis l'emprisonnement dm pape Pie 

W (1809). Tadis que leglise firnçaira s'engage dar l'expérience de la CoblsÉitutiou 

civile du ch@, le Cmrd. accueille les exclus du processus, cinquante prêtres fiurçais 

contre-révolutionnaires encore tout empreints de L'rustéritC m o d e  du siècle qui s'rchdve. 

En France, les cahiers de doléances du cierge de 1789 avaient exigé 1 ' ~ n i f i ~ o n  

lih~giquC'~. Le Missel de Pari4 édition de 1795. est impori aux 90 nouveua diocks  

fiançais et l'article 39 du Concordat nipolbnien fut  de I'unifotmitd ea matière de ritt 

une obligtti~a'~'. Le Cm& reste dmnt ce tamps figé dans un systhe rituel d'Ancien 

Rd-, replon-t même avec Plessis aux sources vieillies du rigorisme de Saint- 

Vdlier. En ce sens, l'inertie et le repli sur soi qui CUICtdtisent l'histoire du Rituel durant 

la première moitié du XIX' siècle ne constituent pas un abandon du modde français. ils 

sont au contraire les sigaas d'une volonté fuouche de maintenir au Cm& l'esprit 

d'Ancien Régime. Le maintien dune ritudité gailicrne remplit donc une fondam 

symbolique a politique fmdrmentrle bas la lutte contre un vent de noweawé qui 

souffle uusi sur las rives du Saint-Lwent. La puution h&ve d'une réédition partielle 

du Rituel dk Saint- VdIier en 1836 prend aimi m e  nouvelle dimension ... 

Le virage tomria du concile de 185 1 ne constitue p u  davantage un éloignement 



de la M6risace fiançaise. Tout au coeîmim, il doit &ce hîaprdte comme un Clément 

puticuli&emmt si@trtif d'un t6,Jignsmcnt âes deux t n j d r e s  iarritptionnelles. 

L'ultnmontaiilme COiUtitue m a&t un temin où se retrouvent les attitudes 

rhctioabursr dune partie du clergé ttrnçUs et 1. tradition COlUCNIbice du cl-& 

crnrdiea. Le compammt d'un Bourget en livre un exemple saisissant- U existe dm 

relations privilé#ées avec c e m b  des f s n  de h c e  de I'uîtrraiontiairme firaçris. Cest 

pu exemple a surtout Pie, curt de Chmm et fiitur Mqw de Poitiers, dont 18 pende 

politique a idéologique est fort diniide. Les deux hommes se rencontrant i Chutres 

en 1841, une mnitiC solide se ww. ils eatcetimdtoat une comspm6nce soutenue, 

échange de propos réactionnaires et de menus Pie est un mi de Prosper 

GuCrringer, abbé de Solesmes, fmeux porte-drapeau de I'ultnmoaCinismc lituqique, 

pourfendeur des traditions néo-gdlicrnes, de leurs diversitk et de leun exubérances, 

ddfenseut mhmd des fastes de la r i tdi té  prplle. C h u  Guéranger, le rite devient 

assurément le médium i privildgier pour Ir diffusion des idées ultr8montiinm- Bourget 

rencontra-t-il Guhnger? On retrace quelques lettres, assez modines, en 1841 la. Il est 

en revanche ce& que les idoes litur8iqwr du Français influenceront raâicdcment 

l'ev4que de Monîréai. Bourget devient en &et un militant mctif de Ir cause liturgique 

romaine* De 1854 h l8S6, il se rend i Rome ifin &observer awc une minutie i&me les 

moindres détails de «ce qui se fait i Rome». Il en fiit un livre, publié i Puis, un 

CdrrCmonid des ivgques - livre de Ir liturgie tomaine a&ibrrrctrique~,pu excelleace - 
comment& avec berucoup d'bmdition et de sens pratique". L'objectif est assez 

clurement prosélyte, l'inttoduction militante de l'ownge ne lusse aucun doute: il s'agit 

de convertir la France, diocèse p u  diocèse, aux formss liturgiques romaines. Geste 

éclairant, un exemplaire du livre est mvoyC gratuitement i chaque tvêque de Frtnce13'. 

L'action missionnaire de Bourget en France est aussi faite de support financier, des 

intentions de messes crnldieanes sont envoyées musivement pour soutenir des fbyen 



En dt-t le tableau cbioiolo~que âes principaux f ~ î s  qui muquhnt I'histoin 

du R i i d  de S<int-VdJier, qui wmut tout de mûne une 1onsCvitC txceptio~elle i 

dCfrpt d'un tdme incontesté, j'ai constat6 une dupmportion entre l'p.i-ut des 

dosriers, I'intensitC des énergies déployées, le ton vidant  des d&bats a Ia mînceur des 

a(v6nementu. C8r enfin, le *Rit romun* 8 toujoun &t6 o b m d  au C8a8d8. Mieux, 

d o n  que bien der diocbes fnnçais sensés le sWvm égdment se dotaient d'une 

panoplie complate de lines locaux, b diocèse 6 Q u 6 k  semble avoir toujours employé 

Bréviaire a Missel romains. r b m t  au d Rituel âe 1703 la W e  d'murer un fond 

minimum de puriculuismes. Assudment, c d a s  mes étaient venus Jlonpt la liste 

des diff6reaces. mais ils ne semblaient être ni très 6x6s ni très nombreux. Plusiem 

listes de ce qui diff6rencirit la titurlitb criidenne de celle pratiquée i Rome ont du 

reste étC dmssées i l'occasion des ~ V U I X  du premier concile provincial1". Rien i voit 





Depuis I r  R6fotme eaîholiqw, le mot clef est uniformit& gui& esmatid de toute 

intervention &g1k ea miriQ. de rite. C'est I'unifomit4 inter-paroisside sous Saint- 

Vdl ia  et ses  suc^ l'uniformité inter-diocésaine ru Concile & 185 1, l'uniformité 

de tour selon le moâèle mmiin et don  le m d l t  dtnmontun. Les csrcles de Ir 

régularit6 sont de plus en plus larges. Pour les prsmiers 6vbQws. il est avant tout 

essentiel & créer me synergie immédiate: les avis donnés de puoisse en puoisse ne 

suffiront pu, il fuit des «règlements généraux» qui gurntiroat d'union qui doit être 

entre l u  Pasteun et les peuples, le Clergé a les diffürenîs corps & Religieux durs un 

pays aussi éloignC que alui-cil*n. La dispersion est une menace direcîe pour la colonie. 

L'unité du rite est un précieux moyen de f ~ n n e r  un corps socid, le médium d'une prise 

de contr8le centrdiwtnce aussi"', C'est ensuite un leitmotiv des politiques dl?glise: le 

rite doit &re uniforme car l'rmiforanité est une chose toujours arouhaitable». Durrnt 

toute Ir période, la question du rite sera toujours et automitiquement d i &  i celle de 

l'uniformité, les interventions justifiées p u  cette exigence pimotdiaie et incontestée. Le 

rite agit comme Ir fice rppuente et pratique d'une Vérité idéologique tout russi 

ind térable. 

Comme je I'ai unplemeat montré, I'unrnimité sur le principe ne signifie p u  Ir 

similitude des procédés. Il y r plusieurs uniformités, a plusieurs voies pour l'atteindre. 

Le Concile de Trente avait mis sur pied des stnictures pour une normdisaîïon 



intcrrn8tionde der pratiquas. Ramc émit pl& au came de cette smtégie unific8tfice. 

Lt Vatican Wt désornuis seul i pouvoir approuver des chmgcmmtt Il 

n o d i s a  le texte de Ir messe'4', dirigea rm oqmisme ceatnliré de contrôle et 

d'imposition & Ir norme'". L'btmmeat du ceatmürmt romain fut Ir rubrique, tourte 

mtroduction pmpaaive qui œmdre l ' d a t i o n  du rite. Toute l'attention se porte donc 

sur cas cowo articles, la Con@gation des rites émet un nombre important de &rets 

p u r  en préciser l'emploi, qui sont vite d i &  pour constituer de lowds trait& de 

jurispdonce Iinirgiqw. L'essentiel der publidcms sur Iu rites consisic en de savants 

cornmentiires sur le smu i donner ua rubriques. La ritdit4 est dors vérit.blernmt 

institutionndisée: c'est une rffrire de spkirlistes bcüts et tatillons- C'est que la 

rubrique est suivie d Ir lettre. trrtigut a découvert que certains curés du district de 

Montréal commettaient chaque rnnk  une rmeur m.ar grave». Suite i une frute 

typographique sous une rubrique du Ritwlck Srin1-Vdlier, ils font de 1'- baptismde 

avec de lliuilt bénie l'année «précédente» trnQs qu'if firut la faire avec de l'huile de 

l'année apr&ented4~ L'importance extrême de l'atlctiîudc dans le maniement âes rites - 
il ne peut y m i r  qu'me frçoa efficace de füre les choses - impose une rttentitm 

puticdière ui détail- Bourget pfopose que chaque diocèse aconsacre deux ou trois 

prêtres i l'&aide des rites sacrés», car ces sujets, relevant du adroit positifm, sont 

d61icadM. a faut d'rilleun noter que les ultrrmontrins semblent puticuliirminit 

soucieux ud'exrctitude». C'est que la réfffence est assez précise: il n'est qu'un rite, il est 

romain"'. 

142. Scriioo Ma. 
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L'mdyse du concept d'uniformité conduit i deux types de conclwirns. D'rbord, 

elle permet d'6trbIir oncorn plus nemmaat b liea très étroit tissé entre le rite a lu 



rad6gies politiques de 17mtitution. Lanormalisation f i teque m e t  d9&biir Ibtotit6 

de I'dminiMon diocésaine en contexte srllican, puis, en contexte dtnmonpin. de 

propulser la vision pynmidde du monde, e ë e  & l'auto& suprême du Pape, 

infri1Iiblemiat w u y 6  dar volontés divines'". IR rite pemet de mettre ri, jour de 

dgdement illustrer concrètemat la puissance de l*glise universelle. 

Autre conclwion, le concept dmmifomit4 joue m rôle auciil dios le processus 

d'accrUi#ioa du rite. il vise i &&lit le &eux du rite, la tédit6 de ce qu'il prétend 

produire. Llaumoaie dans les démonstrations des divers mrnipulihun est en effet -une 

condition essentielle pour I'dtdissement d'une croyance commune. A une @que où 

l'acceat est mis sut I'unicit6 âes VCtitb en matière religieuse, où le rite est encote 

efficace, oi, iQiise rnirmc en la m a t i b  la s~pCiioritC absolue de son savoir et de son 

rinroir-rrire, Ir dispersion des pratiques ne peut être taléde. Qw le fidèle se livre i de 

ficheux exercices de cornpurisan, et se dessine rapidement l'ombre du scepticisme ou, 

plus grne, de I'imnie, cette emtmite .bsolw du rite. Or, les individus dupissent leur 

périrnètte d'investigation, comme l'exige ia mise en plue de r l rcwx  d'écârnges 

économiques plus vastes et l'autonw le pdbctionnment des inf t l~t~ctutes  de 

transport. Les exigeaces de I'imifomiti se font donc toujours plus luges: de paroisse 

i puoisse, puis &me région i I'autre, i I'écâelle du monde enfin. La croissance 

incessante de Ir mobilitt des personnes commanda donc en putir l'uniformisation du 



Li, coamoa i n ~ t u t i ~ e l l e  eê juridique du rite ne repose pu seulcmeat sur 

l'imposiîïoa toujours plus bume rinibclitien @Je. Elle se fOnQ d, âe 

nueike tout .ntr; fondmentde, sur le mythe & la continuité temporelle. Sri remarqué 

que ntss m-inrtiaai~lltla 1- m~usr -ti-, f i - t  fidq~mmmt 

qualifiés & nnowsuau, par le discours idblogique d o l i q w .  Les rites de gdrison 

pratiqués par une f w e  de et-Jean-Port-Joli sn 1793 constituent ainsi une 

wsuperstiîion très dangereuse drns sa nommut@". Ea 1854, l'appdtion des 

expériences de spiritisme est conUdMe comme un anouveau moyan de séduction que 

l'esprit des ténèbres wut inttoduirdSsm, Lt rite hors l'&lise est toujours spontd, 

ihcontrôlé. nouveau, il ne peut 8trs qu'mie astuce passa&re. il est lC8tr. apparaît 

subitement en un lieu et s'év~bbuit, invention rpondique de l'rnti-Dieu. C'est encore en 

ce sens qu'il sgopp<wc au ria d*&se, taut i n v d  du poids & l'institution. Tbiers a 

Ccrit: a P o r n i  que les ficides se conbennent dans lu bornes que l'&dise leur prescn't 

i l'égard des cCr6motlies et qu'ils al ajoutent riea du leur, rien de fuur, rien de superflu, 

tien de nouveau, rien d'Ctrin8tq ils n'ont pas sujet de cnindre de tomber dans Ir 

superstition en pratiquant les chhonies  de l*glist156». La validation du rite d*glise 

se frit p u  un Quble recours i l'imrge divine, Les introductions du R i t 4  de Saint- 

Vollier sur chaque sacrement preaamt ainsi bien soin d'm rappeler la création divine: 

c'est Dieu lui-mtme, incanid histwiqwmmt p u  le personnrge & Notre-Seipeur-Jésus- 

Christ, qui r créé l u  et les paroles dm &es efficaces"'. Cette brève intemention 

directe du Dieu sur terre 8 donc l a i d  UOL humains un @cieux trbom's', un corpus 

de rites forchant d e n t i q u a  Cependant, seconde intervention s u r n r ~ e l l t  et 

1s. MQ, 210 A, 2, II. 53. Hubert ra a d  Fiaeliar, 9 joia 1793. 
1SS. T- deüm pri#rb Oaaesnrw kr tr&s aourPiattr*, 18%. MEQ. 4,136. 
1%. kn-B@= Tbian, &s qpaaaiu m h  l b t f n w  Saiirtr, lm diemu &s eaeiiès et 

kt trn#n*RfS d b  8- -8 I &8 wdgi.~~, h i S .  1679.89. 
lS7. ~ p l u r ~ & ~ l l f ~ ~ ~ ~ k & a ~ u c b u i r i i s ~ , n ~ b u a o R ~  

& M l o n & L a ~ * & ~ ~ ~ p c ~ . b a ~ m & h ~ U n r i i i o a  
~ r s j o d . a u i s v i i i t i b b p i a a t ~ ( ~ X m ~ C o o e ~ & T ~ ) .  

158- Riirrl h &# de Québec..., 159. 



contiademeat par 1'Espsit-Saint, est Oari a possdon d'me rituaiif6 piiaitemmt 

touche i l'eucharistie r crDieu pour seui rntantl'b. Un cimement est cepenthnt introduit 

drnr Ie COQPI des rites. Lorsque le brpthe est &au& d'qence dias r forme &dg& 

il fiut, en cas de sumie, usuppléer les c&honiesm omises. k prêtre demande don 

#Que âemrnâez-vous?r. Répaw: #Ce qui manque I'int@it6 de mon baptême a que 

legiise Cltbolique. Apostolique a Romrine, qui art la sede myc eglise de Dieu, 8 

accoutumé de donner i ceux qui sont brpti%s dios sa commPnionl%. AiDti se divirent 

les rites dsgîise: des rites institués i un moment pdas & I'bistoire et d& un 

arpbtrem. premiers mmbrm & l'Institutions a des &&nonies moins fo~~Almmtrles, 

instituées p a  laglise au fil du temps, mais validées par Ir fondrsion divine et 

l'inspiration constante de ~I'Espia de ~ i e u ' ~ .  C'est p u  cette brèche que s'immiscent 

les us8ges. 

Le recours i uae didition divine est dooc i la fois mythologique a historique. 

Plus les formar d'une cérémonie sont réputées rnciames, plus elles sgapptOCbent du 

moment de 1"mcun.tion a plus elles puUment &entiqu#. vdides, eonfomes aux 



volontCs divines'? C'est pourquoi toute tdfotmt en m o t i b  da rite est p h *  conune 

un retour: elle chttche la didrtioo des temps du Dieu sur terre. La chose est 

systéma!iqw. Elle se joua au concile de Vaiwn II, où la liturgie ht OOIUidCt6e comme 

le amode dkxpressîon très s& de la Tradition qmsto1ique toujoun vivante 6ar l'&Jise~ 

a m e  institution qui ucaid prdrrnt et agissant dar 1%- le mystère du Salut1%. Cela 

se disait ruui, en duha termes, au concile de I m a ~ ,  qui voulait une u-on, 

a non une cr6itioa1? Oa dl@ea les offices, ruoprima les m m  votives, simplifia les 

dc~~dr iers  a les compositions les plus réceam. C' f i t  un retour i la Tradition, concept 

clef en matière de rite d'&lise, qui dit 1. trriumission rras rlthtion depuis les temps 

ap~stoliquer'~? Les j~~~cbaistes mstreï-aient 1 ' d  aux rites & Ir communion a de 

la conftssion en 6voqu1llt un retour aux hlitudes de alegliw primitivedq pempdve 

sigaificativernent disde p u  Saint-Vallier (h acoafome i l'mciea usage de leslise*) 

pour inciter i la rigueur en mrtiaie d'absolution1*. Ii ne fuit pas perdre l'usage de fGre 

des processions, dit encore Saint-iMier, puce que c'est rm q e  très ancien dans 

~'Ésîise qui a des sipifications très mys16riecrt'%. 11 est des antiquit~s plus 

imméâiltrs, la teprCsenution est 6lastique, mais la vrlidraioa fonctionne sur le même 

principe: dite les litanies de la Siinte-Vietge rpr& la iww est une alouable couhime~b, 

un amcien usrge* du diocèse de QuCôec qui doit donc &e testawén'. Cela se dit en 

1740. le diocèse n'a pas un siècle. Ceux qui trmilleront i Ir r66dition du Rituel de 



L'action de 17nstitution envers le ria ne praad que t d s  peu an compte, an l'a vu, 

les préoccupations de Ir popdath. Le rite est plu* considéré comme un outil au 

semice de l'Institution. Outil de caatdle administratif, & centdisuian, mais aussi 

matériel privilégié de Iir construction i b t i i i r e  de l'lÉglise. k rite comme vecteur 

d'insbtutionnrlisation. In relation étroite qui existe eatre rite et Tradition dams 

l'idéologie crtholique est placée au cœur de cette construction identitiire. L'appel aux 

fondateurs mythologiques, csp4ndiint h é d s  i un moment précis de ta trime historique. 
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vdide bvidamment la ritdité comme Iriuatution qui en a Ir m. Plus un rite mî 

réputé ancien, plus ce rite est proche des temps du Dieu histatique. D'od le prestige de 

celui qui occupe Ir fanctian de gardien, qui r b pawoir de ôkirbr de l 'u i thdcid  ou 

de Ir n o n d o r m i t é  a tient le fi1 de Ir filiation vars le divia. D'où aussi lm sîmt@es 

de positi01111emmt qui se jowat, les gestes de umîrôle, Is, riv3iîés abs niinif-: 

manipulaîeur non institutionndisé, curés, religieux, Mquas, m- L'utilirrtion du 

concept de Trrdition indique aussi I'expérisnce de llnrtiturion en a è r e  rituelle. Elle 

est donc l'héritière d'un corpus non seulement auitbentiquem mais uuri épmuvt et par 

l i  manifasment dkace. ~*glise Mame Jon. p a  la pstmrasnce aythiquc de ses 

rites, l'imrge m6me de Ir subifité socide. Le recours toujours plus au mytbc 

de Ir Tradition se fait en effa au moment ou une amonle cmonique du cbrngenientl"» 

monte en puissance, un nouveau mythe, celui de Ir Modemité. La fixation du rite, 

unor& au Concile de Trente, temin& avec Ir r o ~ i ~ o a  du XIX'  siècle constitue 

l'un des tlémeats les plus manifostes d'une prise de position résolument iati-moderne. 

Au nuutdisme est opposé le surnaturel du rite efficrce, au rationalisme qui confisque 

i l'@lise le contrôle du savoir est opposée l'6rudition l imque ,  ru progressisme est 

opposée l'a~tempotdité des rites. Les rites j o u h t  un rôle déteminant pour le 

positionnement politique et social de l'@ise aux XVIII' et XIX' sikles, ils €mat l u  

symboles et les aliments du conservatisme clicid. Tous les rmrlbeurs~ qui découlèrent 

des événements, éminemment modemes, des années 1837-1838 iumicnt pu êîre Mt& 

si, selon Lariigue, on avait &out6 les clercs qui aavaieat su lire et comprendre l'histoire 

de &us las siècles et en tirur lus leçons salutaires pour l'avenir"%. C'est Unsi que le 

conservatisme politique s'appuie sur une constntcîion idcntitaire profondément rnti- 

moderne de l'Institution elle-même fondée sur l'omniprésence a l'omnitempodité de Ir 

Tradition, point de r6fCreace incontournable de toutes les Uitemsnlions & 1'lÉglise i 

l't#ard des rites. 



U existe, en sus des livres liturgiques officieis du diocèse, un ensemble beaucoup 

plus étendu a multiforme d'ouvrages qui, s'ils ne sont pu, a m m e  &as le cm du Rituel, 

directement impliqds dans la définition de la culture rituelle instituîi~l~lelle, participent 

néanmoins indiscutablement i 1. diBimion des noms, du rite. Au cous de mes 

recherches, j'U an &bt accumuiC un a o m b  wmdquant de dfikarices d'imprimés ryrnt 

circulé au Qu&ôec, a qui tnitiimî, plus ou moins directemeat, du rite dm1ique. Je me 

suis rapidement rendu compte que je (re)bWmis ce frisaut, en sélectionarnt des 

ouvrages sur Ir brue d'me rçfërence au rite religieux, un coipus, ou plus des corpus 

importants. h i a t  mises au jour, d'me pr f  l'anvsfgme de la pmduction a de la 

circulation du livre religieux i l'intérieur de î'cspace qU6b6EOis pré-iadustrid a, #autre 

put, Ir prédominance des dlhsats titwls dans ces Ce comtat i m h r a  i poser 

la question du rôle tenu p u  cette littdntun riîuelle, dmt les limites vont biea ru-dcli 

de la cai6~risation chsique du livre liturgique, dams l'exercice de Ir riturlitd elle- 

même. Certains ouvmges, livras i i ~ q u m  pro- d'autres diocèses, minwls de 

litwgie ou livres érudits, viaanont d o m r  las basas d'une cuiîure cl6ncrle du rite. 

Dt8uttes. & difhuion plus large, visent 4 la popdrsim laque. Quelques-uns 

entendant rdgir un certain niveau de participation papdiirs au rite officiel, mais Ir 

pluput ont pour objet de di- chez ceux qui ruistmt ui rite un m o d h  

d@inteqwéWon nonmiid. En &eî, lriurituiian n'a pas sedement voulu amcdrcz Ir 



La première b p e  consistera en me rdpurition fonctioanelle~ 011 montrem qu'il 

existe non pas un, mais des corpus rituels, dont las sphères de circulation sont nettement 

d i f f h d e s .  Puis, c'est en portmat mon attention sut les modes de production, de 

diffusion et de rkeption de ces livres que je t k h d  de mieux caner comment ils 

f;anctionnaïmt comme outils coatrôlanîs, et quelle a pu être leur importance dms le 

&e du jeu rituel propremeat dit'. 

Des pr6cisions d'ordre méthodologique s'imposent d'emblb. Les imprimés qui 

constituent mon corpus se présentent en une liste de titres. Le critère de sélection a été 

l'identification d'me r M ' c e ,  dans le cotps du texte, aux 61éments de la scbo-hie 

du rite religieux catholique. La circdrsion cûns l'espace qudbécois durant la péride 

envisagée r été -lie soit pu Ir mention de la ville d'impression (Québec ou 

l . P O l P ~ ~ d p r p r i p c o t i ~ & ~ ~ h i i t o n c & ü ~ , ~ m p u t i o ~ &  
r ~ ~ a p o ~ i o ~ . i n i i r d m l i t m o ~ o b j a c p o d i a t a i i p t ~  . . . . & 
~ a t t f ~ ~ b s t n v r i n ~ I r & ~ k i n ~ b i ~ ~ b l e s  
~ p r t R a p r ~ ( ~ & c m ~ r t k ~ d p i u b C ; i k K I ~ A i K k i , R i ~ r . P i i U , S s o i i ,  
1987,369 p.; w s  & b kcm (mm t dir. & Roger CbitiorX kmiüe, Rivigsr. 1S8S. 241 p. ; Les 
U m s  & l b p f d  (sous t dir. & Rogar CâmimrX hrb, Fry& 1987.446 p.) a br ~~ vohmm 
&19Htraoln& l W t ï ~ l l ~ , ~ n a m o d U ,  1 9 8 2 - , 4 ~ L . U n + ~ t i o a ~ & c o t t s i p p o a b c  
m b  m q&bÙ: (dk). k a  Cd-88 ar Wkc, 1702-1%3, hbte- 
FoylRry PlWCNRS. 19% 4% p. 



Montréal), soit par la présence d'im ex-libris locrlisé et daté, mit plus rarement par Ir 

mention dans on document d'époque. La collucte a 6t6 efEsctu& ii putir d'instrunimîs 

bibliographiques2, M i s  wri p u  repérage dans car&= biblioth&ques< a dépôîs 

d'cfebjves4. 

Ainsi, la prdssntdon devra-t4le rendre compte de Ir diversité des proveninces, 

les titres ribcouvrtllt aussi bien des livres produits, que des livras vendus ou poss6dés. 

On trouvera en annexe (-se B) Ir liste complèie dm titres clusés p u  thème et 

dmmologiqwment; Ir  ce maationae la pnrven8nce de l'inf'onnuion. Diiu Ir 

mesure du possible, j'U oomplét6 p u  mupemmts les d i c e s  incompl&es. Afin 

d'éviter les eoafiuions de t h e  et pour le plus fidtlement possible las 

mouvements d'kütion, Ir liste cansidhe gbhlexnent les volumes plutbt que seulement 

les titres, aussi chaque tome d'un m b e  ouvrage et chaque rééûition possèdent leur 

entrée propre. Puis-je prétendre i I'axbaurtivit6? Cerisr non. Un tel projet constituerrit 

un beau défi pour me équipe, dans le cadre d'un programme de recherche i long terme. 

Il est impossible d'extraire de cetre collecte, p u  exemple, des &M& fiables quant aux 

paris reirtives du liwe religieux et du liwe rituel par rapport i l'ensemble dm imprimés 

circulant au Québec, que ce soit en tame de production ou en terme de possession. 

Wune manière générale, en faison & l'investissement bsui«,up plus poussé de la 

2. Rkipux oiirilr u#iWc Jtin-Bapîbk Moiin et Aniik A-t-ffivisUc, Rd-n des HtueLt 
etpwsf 'air ipur impda&t~41~11wi~enFkice, Pirù. CNRS* 1 W ,  917 p.; Mildm Vlich et Yolindr Buoao. 
Caddrgiru des Snpmstims I w / M ~ s .  J7&48Hs Qu6bso, BNQ, 1984,446 p.; k q u w  et Eluikth 
DPEbunw (dkhhm~nidnr &S ~ s ~ ~ ~ l w & e s a r r  wiu~skr01:Aiilvet J 7 7 i - 1 % 7 , M ,  Service 
&s AfiEhiVCs dt FUQAiü, 1978, 431 p.; klD Hinclin, AndrC Bciuihu et Gilles ûdüc&n, B m h s  
qdb/càr*a. 17W1972, Q&w. Dimetion #&nie dea p t h b t h ~  1981, 598 p.; 
C- &s inpfais k b cdkcakii B e ,   mon^&& üaivmitd & Momldd- Semice des biMoWqucr, 
1989,i,418 p;Caprolur&shpdm/a& b c d l r c a f a i B ~ , ~  UaniarriDbdr W. Scrviccder 
ôi'büouiaqms, 19û9.3,476 p.; M i m d â i t i ~ i ~  k b bibiiddqw, .ed&gwe 1994, MaaWs BiMiotbtgue 
mmiioiiilr & Qiihbac. 1W, Rabort mp Le Qudkc l83OII939. Bi- &II)&Q~, &roite et 
liaiJndrrr, Villt-bSdh, HPibrbu. 1990,173 p. 

3 . ~ & W ~ L . r r i , B 1 ~ &  FUaivenirCMcûill,B~'Miorbtquc&î'Uaivaritd 
&Qps~iTroU-~B~~&Iivitb&Mwtrdrl,B~'bliotlaquc~tioark&~i 
Mœmw 

4.ColbctioaQImipimtr~MQ,w~diwmiqCiiHb.dCICLQQ@SQX~0~tian&simpimCs 
d s r A N Q - Q . f C i r ~ ~ ~ ~ a t Q I ~ & ~ , ü Q 1 1 L ~ t u t i o n d c r  
corpir &lm l b y m d  Bdmw. Les crdclciares"., CS. 



recherche drns le &maine du livre produit plutôt que drat d u i  du livre poss&d&, mm 
corpus surbvrlue la part d a  livres locaux, a donc @lement d e  de la période 1761- 

1860, au détriment des livras import& a yriit cucP16 avant la Conqu8te. C'est l i  le 

résulta d'une Iuaoe historiogmpbi~~ qw c e r h k  trrvrPrt tr& récents cornmenmat i 
combld. I1 reste irw âeraidm mise en garde, la plus canridhble rrnr doute. Nos 

bibliothèques et dépôts ne cmmment qu'une pmtie des livres qui ont circrilb aux 

a XIX' JiUes. Lm ~ e a t s  bibliographiques d'époque ne sont i wt égard que d'un 

secours relatif, puisqu'ils taisent aussi tout un corpus. Dam las deux cu, c'est le même 

type ~ ' O ~ C J  qui a UaU a d i ~ :  livres eontdiritr, livres de mauvaise qdité,  

livras i bas prix mùs i grande diffusion. Qwit put  des livres du rite sst-elle riasi 

madue inaccessible? Impossible de le détenniner, mais tout indique qu'elle est 

condquente puisque, on le verra, les livres du rite smt souvent d'humbles; volumes 

-nés A d'humbles personnes. Des livres qu'an inventorie pu lob, lonqu'on prend la 

peine d'inventorid. Et puis il y a encore les livres non autorisés p u  les censures, vite 

lus, circulant mus le manteru. Que disaient-ils du cite? 

Trois cent soixante-cinq réf&renws ont étd rcte~ues. Le fdkr S permet de 

cemer le profil chronologique a gb~apbique  du coq~us. On constate que celui-ci 

privildgie nettement le XIX' siècle (6M des livres ont dt6 irnprimb entre 1800 et 1859) 

au détriment des XViïIe (28%) et XVIT riècJes (8%). il est probable que le nombre 

global des imprimés circulant sur le territoire québécois n'ait cessé d'augmenter. 
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1760) me m b l e n t  être dus f w  explicrtih p l u  d&mknts. Du point 6 vue & 

nonobrtiat les ôoulevememeatr ghpolitiques. Il fm wpeadaat btn atteatif ici aux 

contiagmms dictées par les b& visit&s: le c o ~ u s  ne privilégie pas les collectioils 

instituti01~1elles montt&lises et ü est p u  COIU6Queat difficile d'rppr6bender le poids 

des impoiritions dtnniontrines. Du reste, ce coipus étant une collection de titres, il ne 

saurait encore une fois être question d'ea âéduire des statistiques fiables ru niveau des 

imporktiotu7. On peut en manche, avec une marge d'emeur minime, établir une courbe 

pour !a production cmdienae d'imprimés mlrtifs au rite (iigme 11). Celle-ci débute en 

1772: O& qui ouvre une mode d'assez forte pductiob (17 titres en 10 r a s )  

&min& par les tirages montrédris. Les prenhs imprimeurs, tel Hewy Mesplet, 

reprennent don les ornes de dévotion A succès pour f ~ r e  vivre leur emtrepiise. 

Suivent dix aimées & récession mu~uée. A partir & 1795. Ia production augmente 

rapidement, mais elle est cette fois essentielleawnt issue de Qu6bcc. Dix riu plus t u c i ,  

le nombre de titres relatifs se rtibilise (six i dur par pttioâe de cinq ru). Li production 

augmente sensiblement entre 1850 a 1854 (19 titres), d a  des initiatives litmgiques 

du ptemier concile provinciai, mais cet dlrn semble de courte dude puisque la 

production diminue considdrrblemmt i la toute fin de Ir péride. Dumat tout le XIXe 



des titres), i la BiblioWque de l'üniversé Lnnl, hhritièm dmme luae putic des fonds 

du Séminaire de Qu- (13%). aux &chives du Séminaire âe Qu& (43%). Les 

Rituels, &nt on r ni I'iimpomnce technique et symbolique, dominent nettement la 

crtigorie (76%)- Livres rmmrinsn (38%) mais presque toujours drns des &litions 

puisiennes ou lyomuses, livres romrias imprimés .o QuLbec 4 la fin de Ir période, 

livres litur8iques a&-gallicans (39%)', livres diocésains quéôéwir: cette bibliographie 

porte la trace de l'histoire complexe, précédsmment décrite, de Ir circulation de ces 

livres ma Cm&. 

Tbhatique connexe i Ia première que celle dm livres d'érudition a manuels de 

liturgie. Les textes ne d e v e n t  plus ici I @ o i & n n ~ ~ e n t  des rites, ils en proposent un 

commentrire. La peqmctive peut être historique, thblogique, uti*stique ou technique. 

D6ji d n s  RitueIs, ab-gallicans surtout, mbluant tates du rite a gloses 

rontempiunes, mus on âécouvre ici i: quel point le MUt UD usuja*, propice aux 



travaux d'intarprdtrsiom. rai pu identifier 123 titres de ce type, Ih mcom quasi 

wtelurivemeat conservés dans tes -des tollectioiw ecclésiutiques. L'importuice de 

La liste, la conmtntion des volumes daas les -tics du pouvoir institutionnel (bvdchd, 

séminaire) indiquent le souci p a a r a t  qu'a eu l'Église cmrdieane di'.ccuiliser son 

savoir lituqique. Li fi- 12 montre, ea &'et, une bonne dpartition ~ o f o g i q u e  des 

titres et, puticulièmment, un bon suivi du renouveau des Ctudes liturgiques qui k16t en 

France dans les années ISIO. Cest que ce savoir import6 - b QuCbec ne produira que 

sept ouvrages de ce type, auxquels on poumit peutdtre idjoindre le Compendinm 

Ritadis et l'Appendice au Compcndi~m publi& en 1853 - est avant tout, au long de la 

période, un savoir français (60% des titres). Nous manmes donc en présence d'une 

littérature spécidide, qui fait du rite la rnrtihe premihe d'une science exclusivement 

cléricale, i Ia fois technique et th&1ogiqud0. Ces textes intellectuels, transmis p u  le 

réseau prestigieux des premières Wtions parisiennes (4%) et destinés i un public de 

spécialistes cltricrux, dimentent une technicdisation exclusive du rite. 

1 0 . a i p s u r o i t a r 1 i i ~ 8 ~ ~ ' r m p k i m r r a i i t p r k ~ & Q u d b & F o u m ~ &  
Miibicu &uvek insllvrdan nr k r m w f  1.J pawrmbi l'a9- &a -en& pdrral en & 
multiples dditioan IR diOOaw & Q u d b  mt au fait &s trmvmux bien coiinur de Pimc Le Bnia, pr exempie 
EkpIiMion & b messe CQ)I~I#I ks dmemirmoms hisfa@ws r i  W d q w e s  nr b ffhw@e d lovtes Irr 
iglims du n d  chdffin (1'116). @& Rorpr - hs AAQ pon&&a11i jneaù&c Miion cks 
h-nin-w & W ~ i i . s .  



Qlpliates. Ainsi ces deetions dtMts liturgiques (fivnr et mrnualr) thoignent d'une 

Fdlut-il placer dans m e  même catégorie les recueils officiels des puties 

chratées du texte rituel, a les livres qui collectent âes wl religieux du moment? Les 

premiers sont ordinairement clurdt avec les livres liturgiques: Graduels, Vespéraux, 

Processionnua tandis que les recueils de cantiques rant nagés du cdtC des livres de 

dévotion. Cqmdaat, pritint de Ir fonction des textes &as le d e  de l'exarcice rituel, 

le p w e  est moins évident. Certes, b cantique, et phas gén&rlement al'ur wlgrire.. 

d6borde cowent le cube de la pratique rituelle. ï J  peut, p u  exemple, être utilisé comme 

instrument Mopique Ion des leçons de ut&hisme- Cependant, il tient 6grlement uae 

grande place lors des cérémonies liturgiques, comme I'iadiquriat les débats mouvementés 

qui eatowbnt cette question lors du conciIe pmviacid & ln 1''. Lm chant officiel du 

rite, le ugr4goric11~. &nt les paroles IQines sont modulées pu des 1- @cidis& (lar 

cbratrar) n'est donc pas l'unique m&lodïe qui wuide I'a&ution du rite. Il est en ce seas 

justifid de mgmirpar ea une m h e  citigorie taus les lin# qui compostent les cbints 

rituels. U s  I'iatsnogation sur la cladiation in- biaa que nous rommes ici en 

préseace d'une âémUCItjon. Une autre répastition ta superpose I celb des fonctions du 



jeu rituel: ceNe gai partage les ouvrages selan la puôicwjbles. &s livres JitprOques 

muthmient uae catégorie strictemeat cldride: il s'agbait deoumges pour iaitiés, 

membres i pmt entièm du pmmmel ùUcituti01111e1. Les textes y Meat  une deur 

p p t ~ ~ ~ i t  r#ds. donc infsldim, r Iœ îi- qoi l a  mient prr coardqwnt 

une di&uion tiiai*. IRI livm &dits qui O O m r n d -  011 tmm UClQ amient 

égdmcnt un public bien Qiooarait: ils ne pouvaient in- que les praf~011lleIs 

du rite, ceux-li m h e  qui Mirnt I la culture liturgique &s livres mcds. Le k t  

conaitue un des rares espaces oib w a ien t ,  et même se m(lrt, lm pratiques ritpalles 

ecclésimtiqwr et une cairn8 forme & participrsion Idque. Ceat par U même une 

&vit6 rowent suspecte ua yeux. & 1 ~ t u t i o n .  puce que jmteatie1lemeat 

trrasgressive. Elb introduit un m&lange diagemmc, incompatible avec la conception 

cléride du rite. C'est pourquoi, j'y reviendrai plus loin drnr l'dtude, cette activité fot 

l'objet d'use vigilance particulière de la part des autorités. 

Ce sont an f i t  quatre types de livrw qui w côtoieait sous I'apjdhtion dinw ûe 

musiques et chants ritucism. Les Antiphdres, livres du chant âe l'office, connurent 

vnisemblrblemeat me dinprion limitée. ils n'intbssaiaat ditsctwient que les religieux 

et, puticulièrement. Ie chapitre de I i  cabédde. hi pu ea ideatifier cinq, tous 

d'importation eumpbme. LSlntipkoll~n*~m Rormur jmxlo Bmvmum es Decmto 

Sm-Sacti Comcifli Tridenrf mstituhini et Cîmentis VIll mctond~~e rrcognitum, 

publie i Puis en 1660 suidrit le chrnt cles chanoines de  QU^'^, aoir autres owryes 

rppmenrient au séminaire. On peut rriu bute djoiadre i cette dgorie  limitée le 

Pcaciones -or in naon's kô&madb cmluri mh'tot eun lectionibus mIiidwi m e  

p ~ p ~  ea mis volumes publiés i Paris atm 1665 e! 1667, qui lpputeaut bplilemeat au 

Chapitre de Q d b c .  Les autres livras liturgiques & cbiat une difbion 

barucoup plus 4lmgie prisqueils U m t  OSilirQ durant Ir messe (Graduel), les vêpres 

(Vespéral) a les p d o m  (PiocasriO1UU1). C m  double attribution - livres liturgiques 

officids a livres i desbaion âes laïques - est i l'origine & Ieiir pdsenœ driu tous les 



mcîmm du corpus: l i m  importds (12 titres) ou p d u h  au Q u m  (10 titres), l ivm 

&nt les textes introductifis sont en lrtin (neuf) ou aa firnçais (13 titres), livres 1y8t 

rpputbau 1 des bibliotû&pes eccldsiastiqws wmme i dm frbriqiwr ou i des individus- 

La périodiciad des aditions québbises de as livres (bou dans las am& 1800, deux 

drnr les muées 1820, dwn dat les muéas 1W, mis dint lm mm& 1850) indique 

un b i n  -1, une diniiaion élmgir a cobtr61ée. Dr fbnt partie intégraute du m&el 

de la ritUrlit& l d e .  Aussi las Mques visiteurs y =rdeat-ils me cerimine attention 

(36 mentions diiu les crhim dépouillir). On ordonne 18 r é p d o n  de certains volumes, 

ou encore l'rchit de nouvellos éâitions. Les visiteucs font ruui Ir  promotion de livres 

frrichemmt imprim& I Québec r pmmivmt le nombre d'exemplaires 1 ac~u6rir". 

Panet indique que les livres arestemnt dans l'armoire de la srcrisîie après l'office et non 

drins l u  maisons des chrntres1'», précisrnt b i ~ b  qu'il faut en f i r e  Ir disîribution juste 

avant l'office, pour les reprendre immédiatement rgr&J1 fuit contrôler la circulation, 

puce qu'il s'agit d'ouvrages sacrés, puce que cc sont, a m i ,  dm livres de prix. 

Les manuels de musique constituent le troisième type de livres de la crje8orie 

«livres de musiques et chmts rituels». Fait curct~rt ique,  comme c'émit le cas des 

livres qui commentent les textes du rite, les livres qui expliquent le chant viennent de 

France. Les «jeunes gens» sont le plus souvent l u  destinataires désignés". 

Le dernier groupe d'oumes se rapportaet i Ir cdgorie est constitué des 

recueils de ch- en firnçair, donc U n  d g i r e s » ,  destinés i l'ensemble de la 

population catholique. Nous nous trouvons ici au cœur d'un partage essentiel dans la 



Cependant, sont-ils dm livrer de chants liturgiques? Certes non. ils s'en 

diff&encient p u  Ir luigue, par l'emploi a p u  le texte. Lm livras liturgiques emprunta1 

une langue autre qui &happe Q l'usage ordinaire, ils appartiennent donc proprement ui 

domune du mcd. Ils sont employés p u  une catégorie bien circonscrite d'individus, 

eccI&cut iq~  cbrnttm, ou d '  de cbaw, ceux-li même qui sont autorisés d 

circuler i proximité de l'autel, qui portant âes vêtements distinciifk et subïsseat le 

contr8le uttentif des cadres de l'institution. Les livres de chrnt liturgique, enfin, 

renferment des prières que l'on dit issues de la Tradition et p u  dle sacralisées. Lu 

cantiques s'opposent en tout i cela ils se chantent en fiançais et sut des airs profmes 

tirés du répertoire populaire. Et pourtant, las deux expressions se manifestent 

concwrcmment ru cours d'une sede et même performmce- Il y r lri i la fois dichotomie 

a symbiose, comme ri se jouaient, au cours de Ir pdormance, ûeux ritdit& 

sirnuicinées qui se répondent t r n s  se confondre. 

16. Rmymod B d w u  (dir-), Les &&Ln,es., 257-258 
17-Wji~rourPoasbriiodwlooF~~,L'PnrtlruiSaii&lCiriJgwai~Lkri 

à d c k  k f i d i o n  di@-- 16334833, Mon- IRI 6 d i t i ~ ~  briie- 1949, 1%. Troir d d i h  
NMcoim (1776, lm, 1819). 

18. ~ r i ~ ~ Q v l i t ~ r v r i d t o p t r 9 x o u i c b i i t w , i l ~ 6 0 ~ ~ k ~ e  
h commoaiaa. &Miam -: 1795.17%. lm, 1804,18û9 (h fois), 1816,1819.1820,1821 
1829, 1833, lW, lû42. 
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une triple crt&gorirrtion: dteligioa et mode cbrétienner. uM61rngem (en fit, tout ce 

qui n'a pas m cu~ctère teli#eux) a enfin me rquintit6 Cluttes livres de dévotion a 
de petits livres ea -loir prapres pour la jeunesse impods pMemmmt»,  autrement 

22. F r 8 n Ç o i r ~ a F ~ e t  rrrcüla. . r , fS.  kriQp(oiiit&p-#dlloiioq MQ 

i u ~ & X M I . * ) c & , i i k ~ d # a i a a r q i a i p . i i b r n ~ I M & ~ ~  
~ d s r ~ b L ~ ~ a t b ~ ( k r o Q u b n i r r t , L h I i f n ~ e r i b U k r r - t f e o  
R o w i i m X V A W & ~ & ~ P i i U , C . ~ 1 % 9 , 1 3 S 1 4 2 ) .  - 

23~hi;tiiriMosr~6ai~amaws~prnisr&a8&ciUvod~rnai~rSaiiirr 
Alp.8 Wi, LQoo(ol. Fbwy bî@et,l783, 7'7 p.; du A b d  euOy. et W#l: cmmmw b 
~ & ~ ~ b . r & m ~ ~ l u ~ t k C l u l . ; & ~ & s m O l l O h a - s , & ~  

& Re-$, & AICdddl8.f-4 C d d H 8  ~nrh... F. & C-. 177 8.60 p.; 
. t d r r r ~ r * v ~ l ' V a P M k r r n n * ~ # ~ ( l r ~ e ~ r n A ~ ~ e i e n ~ r a r r & ~ k &  
G a r r a r & d l ~ * ~ k d c r p k S ~  

M . c . t i k p w p b l Y d a r ~ . ~ e ~ & Y a r W . # U I f U . 4 .  
25. C a l q w  & dlhu #mIkrirr iJ yrr... (1a22). 



exemplaires h v m h ;  primi eux, une Virite m Sant-S~cnement (50 exemplak~)~ une 

DCvotion du Sm&Gzw (1 75 exempliuar), un Po110iss1'ctt (2 I l  exempIUresj), bAwrn&e 

du Chdtiem (233 cxemp1&es), des Fon~~Ia'ms de p n h s  (2s 5 exemplaires), la fmeuse 

NCYV&C ck Sœnt Fmçois Xopier et enfin l'Office de 1&glises impoit6 A quelque 400 

exemplaires. IS s'agit de petits ou de tds petits formats, toujom en un sed volume. Ce 

type d'ouvrages consiitpsn encore le foadr de commerce (entre 25 et 55% du E.t.to8ue 

selon les rinées) du libraire Édouard Fabre eatm 1830 et 1854~'. 

Cette domination évidmte du much6 par k livre, non seulemeat religieux, mais 

rituel, est un phénomène d h d s  bien identifii ~ M S  l'Europe pr&indUStfje11e28. ûn 

avait d'abord cru i un déclin muqut. au long du XVra8 siècle, de la put des livres 

religieux ru profit des belles-lettress et de la u!68ocie sciences et uts. C'émît donner 

trop de poib .un nouveautés et ria éditions puisiennes. D'autres études ont ru 

contr~re ddmontid la persistance d'une domination nette de Ir littdrrture dévote p u  le 

tnicbaaient der rééditions et des éditions p1oViacidesa. C'est qu'un partage s'était 



~~q~ qui rlimaatsnt 188 eccl6riutiquas crnrdiens), L Ir plovince 1'6dition des 

Iî s'agira donc de réimpressions de livret firriçair, souvent incieiu, to jours en 

demande. Les imprimeurs-libraires de Montrd a de Québac n'imprimant qu'i coup sûr; 

sans doute, ils préfèraat importer. Selon Wdlot a Hm, entre 1801 et 1820, Ir littdntute 

religieuse représentait près de 2û% des titres imprimés au Cm& dont le tiers rvùent 

un culct&re proprement rituel, mais le câiftke est peu significatif car il mZle véritable 

livre et simples feuilles volrntm3', et ne dit rien, bicn évidemment, de 1. question des 

tirages qui est pourtant ~entnte'~. En conhontm les données issues de mon corpus et 
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les courbar de production des imprimés de plus de 20 pwes proposées p u  H u e  et 

~d lo? ' .  il est cependant possible de montrer que la put des livres du dte connaît un 

net mu1 constant depuis les déôuts de i'impiimetie au Qu6bee (fisme 13). Eatre 1771 

et 1780, les livres rituels ont constitué pc& de 32% de la production totale. ce qui est 

&idemment conridhble, puis le pourcentage se stabilise entre 10 a 15%. mais dans 

la p6riode 18 1 1-1 820. ils ne foiment plus que 4.2% de l'ensemble des livres de plus de 



fi- 11). C w  on impiime biea peu de üvms du rite dar les lanées 1780-1795, 

mais le re~ain dm a d e s  1793-1804 amorce une dbiliritiaa (UQ i &a livres p u  an). 

se développe l'industrie de I'éditim, mais il demeure ea 001~t151te &mm&. La chose 

est confirmée par l'étub amhite par Réjean LamibeM. Se bsrrat sur un coipor & 255 

 ilon onces de libnim, pmaes dans la Gœe8te de Qdbec a le C d e ~  eatm 1764 a 
1839. il a pu établir une réputibn tbhatiqw & quelques 13 187 livres distribués au 

C m u k  L'rvwye de la méthoda est biea sik & coariâéter l'easemble de I r  circdriion, 

a non seulsrnent les livres produits sur place. II en ressort &ux 614ments fondrmentlux. 

La rubrique uReligiom ne forme que 16,696 du total, loin demère les *Belles-Lattresm 

(36.2%). Cqendrnt, panni les livres religieux. 75% des titres (soit 1 OS2 tities sur un 

total de 1 534) sont des livres de dht ion  ou de litw@e. Mais l'étude m€le livres ea 

lmgue mghise a en lrngue fhaçuCse, importrtims de Ftmce, dtAaglame a du 

Canada. ûn est en b i t  de penses qu'un comptage privildgimt Ie mrrcb6 catholique 

aurait lin6 d a  résultats donarit une place plis -de encore aux textes rituels3? 

Assurément, ce sont l i  des bases e n c m  bien floues. Les difficultk 

métbodologipues associées au domine sont v u i h  et l'histoire du liwe au Québec reste 

encore, i bien des bards, i construite? put pourtant tracer ua tableau d'atsembie 

de la place tenue p u  le livre rituel de dévotion. Tout ru long du XVW siècle, y 

compris dins ses demières i n a h  et, donc, avec le concours d'une production locde, 

le petit liwe pu r l iwque  domine le march6 de l'impiimd. Au XLX. siècle, sans pour 





Jepropaseaa~exe(pagm101 i4O3) unclrirsnimt~liwes&~tio11 

selon trais caîégories. Les mriid & cdkéries (18 titras) COlUtin#nt bvi&mmaat un 

genre & part, tant par le public visé que pu le mnteau rituel. il s'agit 1 i  @un dispositif 

qui Mmppe & I r  pratique conmune. La divirion dm livres qui d m t  éîd d e  

ddvotial~, drat le d'un S u r i I l d m  dllU des cMmonie8 amexas dmit plus 

prob1dai.siqoc. D'.bord p8me que, cmcwstïque d'une litthmm populrirs, 18s 

livres portmt ~waat  d a  textes & d i f f h t t  umcths. Ensuite parce que, je l'ai dit, 

Ir séparation mas le commun et l'extraordinaire ne se frit pu forcément uidour des 
cbsemœ~ts qui met, m ddfhitivu, déi~llllt. Une vbritlble msiduiîd individude, c'est- 

idire me assiduité quotidienne & Ir  masse nbe8t-dle prr un phhomàne plus di&&, 

plus rdévot,, que Ir participation, mûme d v e ,  i une n e d e  i mint François- 

Xavier? D'autres découproes btriaat possibles. Un critère immédiat d t  éîé Ir qiulitd 

du persoanqe invoquC: Diey Notre Seigneur Jésus, Sljnte V i q e ,  saints, anges. Une 

telle réputition permettait d'établir m e  règle qui muSns peu d'exwoas: las livres qui 

conment un pammage de ndut4 non divine, portent cles ridités acciuaonndIesU, 

tandis que las rites concentrés vers un personnage divin suivent le cours du culte 

institutionnel. On peut y vair une dvideace, puisqw cette sépmtion correspond au 

fondement même du culte institué. Je pem qu'il est tout de même significatif de 

recanndtro. drns le concret der o r p n i d 0 1 ~  du m i r  rituel, cette répurrion 

fond~~~entr le .  D'une put, les personnages et attributs divins (Dieu, Notre Seigneur Jésus 

Christ, le Saint-Sacrement, le Sad-Caur  de Jésus, le Saint-Esprit, Ir Croix, etc.) dont 

le culte est entièrement conîrô16 p u  lriutitution, parce qu'il est forabnent efficace a 
terrible. Aussi. los livres qui y sont liés onisnt-ils peu de manœuvre i ceux qui les 

suivent: il ne peut saagit que de ruivre le temps a le jeu de la pdormrnce du prêtre. 

D'me put b uints, interceseun spéciilubr, donc suswptiblus de réponbe & des 

b i n s  ponctuels et individu&, mais qui ne sont pas des pem- divins. La 

ritudité qui leur mi d b  est plus diffuse, les pratiques, bien que misa  m place et 

supervisées par l*glise, sant muiiiples et peuwat bac entreprises indi~idwl1mant. Le 



être éj@tmeat heôhmdrite (livres b.rir sur la messe dominide) ou quotidienne 

(livres bu& sur l'office de chaque jour). Enfin, de nombreux o m q p  sont portés pu 

des fites ias&&s daam Ir trime du qootidiea, tempanlisb certes, puisque dbupint 

infiaimcnt le temps par mie mdtip1icrtiaa des rites, .p-&li même du rythme dm 

of&es, mais presque iatempomls pu le fait même d'me dpétition constante- Sowent, 

plurieon de ces cycles se mtmuvmt daas les mêmes ouvmgu, en foirant les parties- 

Le aYIIii 6 présente me répartition du contenu des livres selon les &= crit&tes 

de clruifidon propos& plus haut? ûn constate qu'il y r dam fois plus d'ouvrages se 

rapportant i un personnage de nature divine que & livres $vaquant ua saint ou se 

npporhnt i la Sainte Vierge'! Pumi cm h i m ,  Ir tempordité des rites proposés est 

presque bxclpriwmcat ocusi01111eiJe ou annueîle, c'est-&-dite sur PQiodicité lmpe ou 

aléatoire. Les livres se M i t  i un pemonnage dmn comamadent ua tiers de cm livres 

;i tempodit4 longue ou d i m m  mais Ia quasi-totjit6 des üvnr i ritdit6 fréquente a 
tr& fkdquente. C'est riari âwx types assez d i f f h t s  & livres de ddvotion qui w 

dessinaat, rris pour .urrat que Ir dinQm soit nette, un livre pouvant, encore me fois. 

s'mueater i plwiem types. il y aumit der liwsr propouot âm pratiques ritwiles a& 



et se rédise sous une supervision institutionnelle liicbe. Le livre de dévotion est ici um 

atout, un outil qu'il est bon de posséder pour réaliser u propre exj&isace rituelle 

L'autonomie du profrae commande donc que la performance, qui ne saurait être an elle 

même efficace, mais simple expression d'un appel ru surnaturel, concerne des saint! 

plutôt que âes personnages divins. On trouvera en annexe Ir liste d u  titres de mom 

corpus comspondmt géndnlement & cette ddfinition sous I'ippellrtion diwm dr 
dévotion fonctionnant sur une base rnnelle ou occuionneller~ (34 titres). 

II est rwsi des livres qui s'insèrent directement dans Ir liturgie institutionaelle 

et offrant donc en ce sens une authentique purliturgie, construite en pudldle de Ir 

riturlité ordinaire et officielle, culte rendu h Dieu: une. r i tdit4 basée sur une courte, e 

muvent triw courte ftdquence, trk exigeante &nc, proche de I'iddrt -que ptopom 

comme modde de vie p u  lriutitution. il semgira &ne de m i n d  de vie, de guide pou 

une tiaulimtion plus ou moins extensive de t'existence. ûn an trouvera plusieur! 

exemples en rnnaxe sous I'appellition aliwe de dévotion fonctioanriit sur uns bw 



hdxbmdùre, quotidienne ou permrnmtem (29 titres). Pour I i  plupart, il ne s'agit pas 

i proprement parler de umissalu,, de rpw~imieasm~~, lm contenu déborde le cadre de 

la ïlïm 8t 10rSqu'il sa t&ë, c'W pOlK ptüpûS8f iin8 pulphnstr Me SUf-lsctWC, 

non la trductioo sa h ç a i s  dsr p r i h  murmutdss pit Ir ptstre4*. Livras au ca~teau 

mixte, livres @air, puiunt 6ar lm textes mm9, proporint dm d o n s  

mythologiques, des chants rituels, des mstruca'ons pour conduire une pntique, des tenta 

de prihes driutihttion ou des etkti01u; une confiuim typique du genre et de Ir 

littérature apopulairen en g&&d3- Cet aspect muitifi,me, It 7, qui livre la table 

des matières des six principaux livres qudbdcois de ce type, en daane un bon aperçuu. 

il rM1e aussi une certaine unit6 de disposition qui laisse percevoir, ru-del8 des 

orientations de chaque ouvrage, la rédit6 d'un genre litthire. Quels que soient l u  titres 

utilisés, qui cherchent i spCcifier le contenu, ces livres tpprrtienneat (i cette catégorie 

deouvrages puticdièrement en vogue ru Xvm* siicle, 6 s  qui perdure au siècle 

suivant et que l'on âésigne ordinsimmmt mus le ?enne générique d'uexercices pour Ir 

sainte il seagit, i la fois, d'expliquer la messe (on reconnaît ici l'effort 

41. L V + C (  & iaglirr. m/iiya's. &S t g p i t p ~ s a r i .  l ' d e ,  e t p k u i . ~ n p i h ~ .  ..; ~.r 
hymnes hduites en ven f i i  Avec me -Moi, pur &rj?&&s, pubiié i Quéàec en 1820 ut un 
véritable misael pibiirirl. Ch tmuw aussi le îexîe brduit& kmtt+ dans h Neuvoiiw en l % o ~ ~ ~ m r d e  Saut 

Xaviw, avec I ' d d i w  & b mer#. m s  povr & eamuuia, &s v ê p s  dn &acàe & les 
camplies hgximk 8 MonrrQl en 1828. Un livre & fomwiOn dtr d h î s  de chocur (le W d @ h d e t  divui 
pœ r y l h s  p a ~  iwmi*i avec m / i i H â &  iès M i  b d p e i è ~  et chter ci lgglüe. Carlenat ce qui se 
c h t e  à & Sdrite-Meur, b Y i p u  et & C~llpfier, Qilabcc, NoiivcIlc bmpimcrir, 1800.65 p.) et le hoytier  
de David mec iès cmtiqws (I l iuqr  &r &der. pm & Qdboc pour 1. p m n h  fou en 1774, livrent aussi 
I c r t e x t e , & k ~ . n u U c n I i t i n . C c r o n t k r d s c x ~ d ~ & c e t y p q u i ù t W , i ~  
camuirtracc,ppb1iCIiuQuéba~ 1 8 6 0 . O n r i i ~ q d i l a e h i r i t d c r i m p o r m t i o n r m r # i v c s &  
*puoùiiena, fiu@s. 

42. Liaœldt Tboisy, Hi- & b rie= & W&ufm Ir M O  mjdum, nrU. PeiM. 1994.263. 
43. &an Quhht. Les h n e s -  ... 122. 
44. AmiMe & Baiiasfb. Le pfit Civm & vie, qiririd b bien v h m  et bien prier Dieu A ltsqgr 

du D ~ O C ~ M  & ~ u / k c . .  -1, F. L C. -, l m ,  454 p.; w* & pih~, c) 1- dm 
pmri-ns &s nl@i.rs~s d r ,  d., ru, 1777; T k  Sarrir CriPkdici C--O)) ArblùIkd with 
prrnidœ~ ..., -bec, W. Bmwn, lm, 60 p; m e r &  -id mec k s  cmfïgrvs O 1- des / d e s .  
Monab& Fleury hkqh, lm. 304 p.; mri- m pw ~ ~ ~ ~ r ) n ~ : ~ ~ ~ l i l d l l t  &s W I J  & h Sdwe 
vie* ..., Quabac, kbn Nsilioa. 1795,375 p.; A M  & Ir m, & j a d e  du C k J a e ~  sœwi pœ & 
pnln et h r i d r l f m b t .  C0rg-e d IYW- & Flarùu.. Qdboc, Louis Oermiin, 1797,276 p. 

4S.Lcr~liiiipis&~IittQrrrntiootT~&btoirirneur&Fngoir&~ss 
Vndr n m i h  & bien e- bnersr & pmdue & H i r k y . E x # m  des c&dmoiius k logiiad-nessc 
a ~ ~ l a , ~ i o r i o i r , & ~ ~ r u n i w t b t l k r s K a E a u e t ~ ~ ~ p i a & # r i i r r ~ e ~ & b  
~ ~ & L m S i U e . q u i  ~ L * h i l l W s ~ Q , ~ . t h r ~ i a o & q u c l c p c r ~ &  



I 

E !  1 
pi I 

y I ] &i~~~i I~~t~ i  
1 'L L r f  

11i Ii 1: 3 II; iii~iitiiMr il 



pédqpgique cmd&ique & l ' p i t  contm-r6fiC) et d@m faim la promotion ea tint 

que @que de davotioa p u  excellaace, me pratique qootidiciime. Les gestas ritueh du 

prêtre y acquièrent am seas ymboliqw pd& sdndnlmeat ntkcb6 i I'dpbde de ia 

P&- cwte. n w ~ ' ~ t  PO-t prr &'(rpdtim. ~a plvr vbnwit 

pmgmme d'iartniction, mais plutôt d'instituer iiw exp&ieace ritw1Ie prnllèie i celle 

du p-. En effet, la lecture du livre w fut paadant I i  pdormmce mbe, ea 

simultinéit6 putaite mais rrar qo'ü y ait, b i a  sQ, de vbntible intesdon. t e  pcrit tivm 

de vie", p u  exempIq fonctionne & Ia sorte: 

Choix de six phrases num6rotées: 

al. Prostemi au p i d  de I'Autel, je 



Enseigner par le rite 

La dynamique est double. En premier lieu, il s'agit bien évidemment de frire 

entrer le lecteur-spectateur dans urne intelligence du geste, de réaliser une tuociritim 

entre la pcrformrnce et tout un contenu mythologique et, surtout, doctrinal. Tout y 

concourt. L'efficacité immédiate de l'imac (qui es! aussi mn semurs pou les semi- 

alphabétisés) associe le geste A une sdquence du mythe. C'est ainsi toute Ir messe qui, 

de pdormrnce purement rituelle, devient It support d'une mise m d m e  de Ir a d o n  

fondatrice. Une ldgcnde précise la tcférence et appelle i une ~ o r i s l s i o a  du conteau. 

Puis, une série de prières rappellent le m m e  dacaiaj. développé par 17nstitution: ici. 

le concept de présence réelle (on indique bien, 6 n s  la sentence cinq, «Puisances de 

mon ime humiliez-vous. & venez dorer J&us-Christ c d 6  dcuous l'Hostie»). Il y a 

l i  le souci évident de te  que Ir messe useme», qu'elle soit utile, instructive. Le Rituel 

de Saint-Vallier l'exprime bien; les cérémonies qui eutoursnt les sacrements ont p u r  

fonction de areprésenter et expliquer sensiblement les &ets de chaque Srcremsnt & les 

obligations que contracte celui qui les reç0it4'~. La messe devra donc non sadunent 

toucher les cœurs, mais encore remplir les usptits. ûr, le rite n'est pas tnaspment. 

CcrtUncment, il possède un sens biea d&erminC, puisqu'il est d'institurion divine et mus 

la bonne gude de la Tradition, mus ce seas 6cbiippe.i l%umiin ordinaire. Le XVm' 

sikle développe donc une sciace, la sciena litur@que, qui entend reâécouvrir Ir 

vériuble signification des rites et la âiffbser. Un pionnier, Pierre le Brun, qui rencontra 



de vives opporjtions de Ir put des tanmm du a m y s t & e m *  justifiait Uaii son approche 

ratiotuliste a divulgatrice du rite? 1, le Concile de Tmte e n c o w e  les corCs i 

expliquer quelques-uns des mystères de Ir messe h I r  population 1- dimarelies et jours 

de fb. D'dleun, d'&lise n'a j d s  prsaSndu cuber 8bsolumeat les mystèms aux 

fid&S. Elle 8 Cf8bt 8dm-t qiw PûU & P&~&?~oLL nC IUW fit doan- im 

sens uat paroles qui les expriment%. 2. L'imprsssicm & Rituds a!, plus rbmment de 

Missels en langue vulgaire met de toute fm le texte des rites antre les mains de tout 

le mondem. 3. il fuit donc, au moins, d i f b m  sn mûme temps da version exacte» du 

sens des rites, non seulement der paroles, w s  aussi ades actions et des cérémonies». 

4. Mieux même, on peut espérer tiire de cas explidoas le vbbicule idéal d'un 

enseignement iddologique puisque les rites amnt rutint de signes qui peuva~t exprimer 

les pendes plus vivement mdme que les puolesx En somme, puisque le texte du rite 

ne pouvait désonnais 6chapper i l'investigation, forcément âévirate, du probe,  uitrnt 

aller au devant des profmations en livrant égdembat i tous las ma!hiiux de l'idéologie 

clcricde du rite. Le livre de messe ccmsîitut I ' r b o u t î ~ a n t  concret & cette démuChe, 

l'expression vuîsarirCe des rocb~cbes hcliîes des premiers fiturgistes. Le si&k suivrat 

verri se multiplier dm d i m m  didactiques du titc, de plus an plus explicites. Le 

courant romantique et ultnmontrin autorise une plus gmde proximité encore dcs nun 

initiés avec le saCr& Même si la relation au cite se veut plus hotive et plus directe, on 

ne sacrifie rien ru désir «d'intellig«icem5'. Le sens des signes u t  plw que jamais cxposé 



Le petit livre rituel a p p d t  don sous un jour ne&, non p u  support pour une 

*participationn, même individuelle, ru rite, mais plut& outil p6dagogique supplémentaire 

dllW le grmd p m w e  #&ducation religieuse. Les Catéchismes, petits a gran&, font 

Les gestes sont décodés. 



Les c é r h d e s  sont reliées au mythe de référence. 

Les pratiques sont normies 

1. Ri&e] D: En combien & menières peut-on prier? R: En &ux 
mdzes, de cœur & & ùoofbc. D: Comment nomme-tsn ces &w 
sortes de pntres? R: Li hik du cœur s*appciie miron mentale. 
celle de boiicitc i'appt11e P r i b  vomie. D: Dans 1. @ère vocale. 
rufiit-il& pi= & la bouche? R: Non, il fiiu y joindre les s e d a m s  
ûu cœur. f ...] D: Colirnicat faut-il prier? R: Avec bumilit&, confiance 
1 ptd-. [...] D. Dms quel tems doitsa prier? R: Nous 
devrions piar suas cesse, s'il &oit possible: ru ami- fm-il le frire. 
le miin & le sou. & loque nous allons i la Messe. & aux autres 
~ l c e s "  

Le Rituel fournit aussi le matériel pbdigogique qui devra inciter Ir curé i füre 

pricider l'extcution du rite (saxement) d'une brhe inttoduction didactique visant i en 



Suggérer Iïmpiicdiron & wips 

La seconde âyxumique qui se dégage de Ir rtrpchris des livres & masse vient 

tempérer la séchemse de l'insiruction. Le est impliqd, et c'est rinU une véritable 

émotion rituelle qui est suggérée. D'rbord pu l'usoCi8îion rpx gestes et rua mm, au 

corps du prttre m8nipulaeur  VOUS &es mtre lm mains du prêtrem, p l u  lain: d e  

confbe mec le Prêtre, qu'il n'appartient qu'h vous d'br tous las péchés du mmdem a 
(i Ir communion, &fille & mille fois heureuse est l i  poitrine du Prêtre, qui sert de 

reposoir au Corps du Fils de Dieu»)- Ensuite, p u  mi choix de vocrbuliire qui rpprnient, 

nous le vmons plus loin, au langage sur le corpr impliqué dmu le rite: pmltemlsion, 

humiliation, adoration. etc. Cest ùnU me ritutlie padoxaie, parce qu'immobile, qui 

est propos&, la fora dm mots tilSebmt de subjuguer I'ibssace $OS gestes. Le non initie 

ne pouvant en rien participer au rite efficace qui ndsiilise Ir  diviaité - sinan en 

drpptochrnt de Ir Table», mis c'est l i  me pmédm roighmeneat eau&& - las 

livres proposent une ritudit& Jtmiisive, toute immobile et silencieuse (le p m h e  doit 

s'effacer dins le lieu du sa&), toute intérieure dose, souvent trds M e .  

Si ctrtrins puoissicus ne peuvent, pour des raisons Meuses, i Ir messe 

dominide, ils pounont ay suppléer 6iu leun misons pu des prières et autres 

exercices de pidté comme d t  de réciter le chapelet, lire quelques bons livm a autres 

choses pueilles qui les portent au culte et ut h c a  de ~ieu%. Loin d'en fivorissr une 

vision communruclire, ces ouvrages font de Ia messe l'acte de dévotion individuelle p u  
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e x d a m .  IRI tables des rmt ibs  &s ouvrages q y d ô b i s  Irismat peu & doutes. Tous 

Traiter du livre, c'est uirn devoir ibotdet la  question des téseaux de pratiques, 

de 1 i  lecture comme geste culîwel et socid. Le mode de lecture & cet livres - a  1' est 

fuib idétaminer, Ics texîes dictent leur p d u m  damppr6hensïon propre: livres secrets 

mais dont 1. lecture pr6ude i un me public (livres l i~giqws) .  livres lm en cabinet de 

lecture (mrnuels d'hdition), livres lus collectivement durant une cérémonie (lines de 

chmt), lines lus dans i'accomplirsemeat de pratiques privées (livres de dévotions 

individuelles) ou en syncbioaisation avec une ritudit& publique (livres de messe). De 

même, les pPMics-cibles sont c i i i ~ ~ t  d&emuiQ. La initi& w d ~ ~ ~ ~ e n t  pour les 

livres litirrpiques et les manuels, même si cmtahs profmes investis d'ma dlle participatif 

ont le loisir de lire, m i i s  durant I i  cérémonie sedement, certains textes du rite officiel. 

Les profaes, eux, disposeat 6 livres prnlihogiques qui supcrrposmt leur contenu au 

rite, mais rriu livrer ua accès direct rpn dgies de mraipdation du mcr6. Assurément, 

il s'et-ü du ptbgmnme ddfini pu le% texîes epl-mêmes, et l'on ne dit nen avec cd8 

de l'usage concret qui pouvait a être fut: rppmptirsioh, ddtou111e1nent3 L'épisode 

rsupmtitietm du raucihx outmg&#. iite durrit Iequel le mllljpulirteur non 

institutionnel r recours i un pait livre de prières, ea &me un exemple ui*sisunt, mais 



les témoignages uirn mripulllts sont mes'? La modestie des murces incite i l'bumilitt 

i Robert hdrndtou pu clil0 Ginzbwg, l'beil qui roariamit i assimiler liahhne 

adsstinée au peuple, i littkatum apopulrirem, a Ia ritdité progor6t par ces livres i 

ceIb ctrdvement vécue par 18 mqjoti&? ïî y a U qdqw chose âe majeur, mus de 

difficile I cerner. Qwlques I i J p o t b h  quant au mode de d i W m  peuvent cependant 

éclairer la question. 

Iî art hident que les livres lihirgques (i l'exception toutefois des lines de 

chant). et Ies commentrires &dits Ment efbdvement poss&î& et mmipulés p u  le 

public auquel i ls  &aient naa seulement des!in&, mais encore thrvés, soit Ies membtes 

de l'ïnstitutioît. 6vrluer ia qdité du lectorit &=tif de la li#Crrtwe de dcvotion est 

plus probllmatique. Ch doit être attentif, d'rbotd, au nombre âes dphrb6tisés. En effét, 

même si l'image vient pufois ru secours de I'iilettr6, même si me lecture collective, i 

haute voix, est toujours possible, le type de lecture i m p é  p u  ces ouvrages - i voix 

bases individwllemeat et pendmt que les rites ont lieu - f ~ t  du savoir lire un critète 

essentiel d'rpptopriiaion. Plilrieun études qu6b6coises ont W conduites sur le sujet, 

dlm livteat certaines orientations? L. pluput des chercbews se burat sut les tua de 



jusqu'i cinq his plus JphrWtisée qye la population d e .  Des regroupements de 

viennent au premier m g ,  suivant les o o m m t r ,  les artkm et les ouvriers. A la 

campagne, l'ordre ddmiulllt des dpbû&is& est lis su imt :  pdawioes libéraies, 

1730 et 1849, savent signer leur nom, seul tm peu plus du tiers dm crsboliqwr en est 

capablea. J a  explidom, adnement, sont plurielles. On jmse iuun~aîememt i des 

segment.tions socio-6conomiqwt. Cqmdrnt, idnuanca p u  la thématique de cette 

recherche, j'y vois aussi la conséquence d'une d i f f h c e  de rapport au religieux. Si les 

protestantismes sont des religions du Texte (la lecture de la Bible est une pratique), le 

uîbolicisme demeure, encore, une religion du geste. 

Las jeunes @uses signaient moins souvent les actes âe muilge que leurs 

nouveaux muis. m i s  le recensement Qs années 1838439  permet une coastmrtion 

signifiante: si les femmes possèdent un peu moins souvent l'écriture que les bommes, 

elles savent en revmcbe beaucoup mieux lire. C'est que le peu d'écoles qu'il y y souvent 

sous la direction de l'&glise, favorise, pour les filles surtout, me hi-alph.bCtisation"'. 



Le livre rituel pour lecteur profane commît &nc une diffusion tout & m b e  

circonscrite. il m t e  rue i Ir campagne, et m h e  am ville où les possesseurs de livre 

sont minoritaires. Cqmdaat. l a  dvvr populaires y d t  plus facilement qu'aux 

autres types de productions litthiras. Yvrn MOM r conduit une étude du contenu des 

bibliothèques privées & Ir ville de Québec antre 1800 et 1819. La livres religieux 

forment 13% des ouvmgm posdés dans l'emmnbb de Ir populrjion, m u s  pr& de 30H 

chez les citboliqws". Il s'agit pour l'essentiel, on n'en mm p u  supris, de livres du rite: 

Cmtiques, Heures de vie, Q#ices, Nemanes. C'est chez les owrisn que Ir put du livre 

rituel est Ir plus fortc. Elle est plus füble chez lm marchands, et quasi inexistrnte chez 

les membres des piof&ons libérales. Le livre ritwl est 4. certainement, un objet 

plutôt fdmininn. A l'église, il ordonne un ppn(. atm celles qui savant lin. et qui bien 



- Lorsqu'tm s'aVsille: siens de croix et prière: don du cœur i Dieu 

- D & q u e l 8 v & r i g n e d e c f o k 8 v ~ ~ w n i b b , p n ~  

- En se peipalat: prière 

- En se coiffmt: p t i h  an psnsrnt i Ir couronne d'bpintt & Jhus-Christ, 

aspiration i Ir modsaie 

- En s'brbillrnt: prih.  La robe d'innocence 

- En se lavant les mains: prière, Penser &l'cm s ' b u i i a t  du côté de J&w Cbrist 

sur Ir croix 

- Onice: Exercices pour Ir messe de &que jour 

- P r i h  rviat de manger 

- Prière rvmt de d6buter la classe: offhir ron arvril i Dieu 

- Eximea du wir Icollectif) Oniwinr, Hymnes 

Et ces autres mivit& rituelles: 

- Exercice complet pour Ir messe &minide 

- Auîre exercice pour Ir messe 
- tit8aias 
- Prières pour 18 coaf~on 

- E d c e s  ritwlr pour ler trois jours p d d m t  une cmf&on 

- Visiîe du Saint-Sicrsmant 





et cifconrcnt- Aussi la méthoâe dappcentiss8ge elle-mhe, matde nrr l'@dliiàiiàou et la 

1- i haute voix, nt fmrise-t-elle an rien une comptdaidm W o r ï s d e  et 

individuelle dii isnr, Le sens est tano pour univoque, poftd pu Ie ttx# et non i 

coartnùre". La lecture ne peut donc être ketmw.  dSe est toujoun m, pu l u  uns 

ou les wacs, an fmction d'uu type de coipus W. Elb est p e d e  eomme me def qui 

n'ouvre qu'une d e  porte. ûn l'a W. c'est bien dlld ceîte inîe~Oll que 1IÉglir 

privilégia lon@emps la lecture, conridéde comme une &@on non cl6raice, se M r n t  

de I'écriauc, productrice de sens. il s'agissait simplement de pouvoir d6ciyptet le texte 

iinprïmb, le texte uniforme et vétifi6, le texte public. Selon Michsl de Ceriau, l'illusion 

de Ir p.Uivit6 daas l'acte de coxmmrmdion, qui fait du lecîeur popdaire un 2tte i 

aéduqu~),, incapabIr de toute d h u c h e  créative, est aa der rouages p u  lesquels l'élite 

seauta-dCfinitn. En matière religieuse, les textes dtvots, produits par l'l?glise paur le 

erpeuplcm, sont le symbole mZme de ce travail de diffc5rrncirtim socide: b clerc crée 

les modiks culturels, le fiddle les reçoit. hidanment, le postuiaî est mQ, puisque 

la lecture, m b e  de textes nonnés, demeure une activité cr&trice. Cependant, Ir coupure 

sociograpbipti. s'opère mut de mQK a lSglise se pose eomw m(dimice du sens. 

D'me minière gén&rde, on peut donc relier le ~ t r 6 l e  du systdme d'6ducation p u  

l'institution i une meilleure cliffiion du livre rituelm. il fwt pourtm~t souligner que ce 

toritr8le, dias le cadre d'une école qui rejoignait une sphèm tlugie de la population 

enfantine, fut cn r&W urdif, impufüt et certainement p u  univoque. II y m i t  peut- 

être une quu~u~tline d'écoles de puoisses i Ir fin du XVme siècle, 32 seulement en 

1820 uucquelles 68 furent ajoutées i la suite du vote de la loi-udn des b l e s  de 

fabriques (1824). Un instant menacé par l'ét8bliuement des écoles de syndics (1829). 

le qsîème mis ea place drns les muées 1840 allait rnforcer Ir COllfCSSionndité du 

SySthJle 6 d h f ,  Mûs pOW 8ü-t SOUm-e dhl l lcb t  8 U  contrble d h k t i q u e .  

n.krn~ctDidicti~&LkmraropPririioaa~rssrr.NocriptFbirtoirrQIpedisoei-~ 
& Ir h c t m m ,  Lm mus dli Cemm A w d  BUYP l'k&im er lYcnt, 3 (1983). 15-30. 

t a ~ ô t C œ i e a u , L 9 n v e d ~ & ~ , t o m c  1,Antrk f d r r , h i s . û d h d ,  1990(1980), 
240-249 (Edlcotwg f-). 

7 9 . J m n ~ r ~ # m F n m a , h r ~ & C ~  
. * A&kpoduoicioaioc8iedu 

linc raiieicprC ic (km Qddak Les Ikirmrs.., 120.121). 



De plus. cette école diSimm non rsulamem les données & sa propre culture 

instihiticmaelle mais uuri tout un savoir profune? 

Les livres du rite sont proposés i1 toute ocasion. A l'école donc, nuis d'autres 

soutiennent Ir difhuion du livre rituel: il circule dans les confiéries, 1- curés 

sont appelés ii en fure Ir promdon en &aire, rti OOllfsssionnrl, lors âes visitas de 

pvoisse A la fia du XVW siècle, Saint-ViUiar invitait ses curés i amcommmder d'une 

&ère douce et forte [aux paroissiens] d'avoir dans leur maison quelque bon livre &nt 

an fure tour les jours qwlqw lecture ea commun dais Ir e l l e  et principdement les 

jours de f'êtes et dimanches qui mat Ica jours consacrés au service de Notre-Seïgnew"m. 

En 1817 encore, Plessis énumère les qualités d'm bon cur6, qui font une puoisse bien 

tenue- Les fonctions classiques du penonnrge s'y retrouvent: instructeur, manipulateur 

du rite, rigulateur de moditt. Pumi les moyens coacrets cités: «répandre dans la 

paroisse des livres de pi&6%. En 1818, la Société pour I'avrncment des sciences est 

mise en pl-; en y rdhérmt, on s'eagrge i fiin l'acquisition de livres religieux. Enfin, 

le rberu des bibliothùques puoissides, mis ea place pmgtcssivernent i partir des 

mutées 1830, offie une vitrine privildgiée i cette l i t t&r t~re~~.  

Contnsler le sens 

L'enjeu véritable de la question du livre rinid pour profme est donc bien celui 

de Ir production du sens. Il faut enseigner sans relQche un contenu fondamentai. il faut 

occuper le plus totalement possible le champ dm c01utnrCtions culturelles. Le rite, m6me 

joué i l'intérieur de limites sîrictemant ~0lltr616ss (an texte, un lieu, un ddcor, un 

minipulrteur valid6 et uniformisé p u  las stnictutes hiérarchiques de l'institution), offie 

mdgrt tout de -des possibilités d'appropriation, de cr&îims plurielles de sens. Trop 

80. Seqc Olspon, d ' b k  &kmatah.-r, 1UCIIO. 
81. Siiat-V-, Cipntiquar de @t6 c d  &it l ms prouiiesm, 1691. MEQ. 1,333. 
82. MQ, 210 A, 9,275. Lam & PlarPi I Airiaine kirnrsiq cwé & hdaqps. 24 11ovcmkt 1817. 
# . ~ d r n r k ~ & ~ b t i W p a c ~ m l i d c d c d i n u i i o n d p l i n r & & ~ c i m  

dinrIcr8mbs 1 8 4 0 ( 1 a 4 4 : ~ & s ~ ü v i a r ;  184s: aEuvns&sbiiqoarpsoi#i.kr). 







L'rnrlyse du corpw QI livres titpsls muligne mie bi&r8rchie d ' d b i l i t é  ru 

rite. Eatre le pr&m, qui mahipule Ie d a connrtt le aeas des rites (il p d d e  donc 

le texte des ri- et des auawls qui en hmî la rignificrriah), et le simple didéle» 

recul& au die  de spwmmir passifet plus ou moins ignorant, rc profile l'image du petit 

groupe dm &vots- Pour une put, le livre de davarion fut Ie d h t .  Il règle dsr attitudes, 

il cammueique un m i t ,  il fixe un statut: & n e  pieusam, d i t s  de chœur, cbanîre, 

consmr ou confMe. Ces gens grmitent wtour do prêtre. P l d t  que de g & h r  une 

conrmunurté, le rite trace ici dm lignes de -6, qui sont \dhiculéas notamment p u  

le livre, 11 y 8 ceux de la crmpape, moins bien pomv~s de livres, et ceux de la ville. 

11 y a ceux qui savent lire a ceux, majothires, qui ne s a v t  pu. Et puis, pumi les 

lecteurs, une division s'opère encore entre mie &te, laïque a ecclésiastique, qui rccèûe 

aux nouveautés parisiennes et aux livm de dévotions les plus éllboris, et une caîégorie 

plus humble de lecteurs, mucbrnds, irtiunt, habitants, pumi laquelle circulent des 

textes vieux pirtois de deux si&ler, sous Ir forme de petits livres populùrcs, 

essentiellement des Livres d'Heuresw. 

Le livre est hnfin le véhicule privilwb d'un arvril d'imposition du sens, qui 

muque le contr6le sur le rite. En limitant las intqrhtions spontanées, l*#lise se pose 

en ré~isstut du vnisemblrble. Elle impose son système de représcn#sion, devient la 

référeace, usurne et assure mu rôle institutionnel. Chercbant i positionner le 

prychrnrlyste en tant que spécialiste du traitement des névroses, Freud ri conduit une 

rndo@e signifiante antre rite compulsif et rite religiad'. Le malade, qui ne peut 

commîtte pu lui-même la signification pmfmde de ses activités oôsessives, est cornpu6 

i un dbva i d 6  de toute gglise. La t9nctim du prdaa est de  ana un sens au rite 





CONCLUSION DE LA D € U X I ~ ~ E  PARSIE 

La seam& putie a rbardé la qwstim des rriuapnr d'anAIAiemat des 

dirpositifis rituels et de cdiltrble du sens pdui t .  Le système âes visites pastorales 

demeure la forme de coatt8le administratif qui met le plus en évidence un effort 

centralisant de normrlisation des ptocédwts rituelles, puisque b chef de leglise l o d e  

se trouve directement investi dans m -1 constrnt d'unifotmisaion des conditions 

d'exercice du culte. Le rite* que I'idéobgic citnde insbut pourtant dams 1Fmmuabilité 

de ses fondements, s'inscrit ici singuli~temeat dans des contextes puticuliers. qu'il s'agit 

baiIIetus & niveler. Ce nivellement teste cepeadrat t r ibhre  du dynamisme de chaque 

visiteur a de ses upintians puticdières Tout uidint que les disparités â m s  la nature 

des dispositifs matérids paroissiaux, les capacités prof&onaelles a les quriités 

personnelles des mmipdateun du rite sont s~uccptiblu de remettre ai cuue I'unifoniité 

des peiformraces. Pour téduire u, mieux las risques d%6t&rogtnCitC. les cwés font 

l'objet d'un endrement institutionnel sen& auis  pas toujours suffisant, qui touche en 

particulier la formation i Ir pratique rituelle, b mUntiea des marques ext&ieutes 

Clpputenmce institutionnelle r la qdi té  âes prestations. Cependrat, le Ritwl ressort 

comme l'outil unifoamirrnt p u  excellence. Aussi f ~ t - i l  l'objet #une r a d o n  soutenue. 

tant i l'&sud du conteau que des modes d'uti1imtion. Wsqu'il est I'instniment de 

r6fCrmcev puisque a fonction est d'6ÉlbIit les règles -fondimentilo et minutieuses de 

I ' o t â o n n ~ ~ e a t  du rite, las questions qui towbeat i riiproduction susciteat des d&ats 

puticdiètement significatifs. Ces âemiers mettent en effa bien ea lumiLie les 

difficultés qui surgissent lorsque b rite, qui tire son essence d'me fondation divine a 
de 18 présemation d'un hdntage, est codhmt6 i ck dynamiques âe changement. D'autres 





TROISIÈME PARTIE 

Les pbles du contrble rituel 



C'srt, encore une fois, ôe direours et de prddursr de contrble &nt il 

question. Cepmdrnt, don que 1. --dm purie s*dt&mit i meme sa lusni&e me 

idéalope Eondrmeatrle a cldncrle & la ritwlitc, indépeaA.mmmt ûu ses cœbdi8icnu 

d'exercice, et que Ir seconâe pMie  ceabr ab rit ron aîteatioa d'lvllltagje sur les swuctms 

d ' ~ ~ e n t  que sur b ritc joué proprement dit, je t$chsni ici de cemer Ir namière 

&nt foilctionnent c sademea t  les disposiîifi âe pouvoirs riîuels. II s'ryin de montrer 

comment le  système ritwî mstimtiollllJjsé (Isit an tant que diffiUCUtûe reprCIsnCiniotl~, 

et ce dms l u  bois g r r a b  e n e s  culturelles mises le plus direaemaat i 

contribution par le rite: le temps, l'espace et le corps. Une id& Eom conduka a t t e  

analyse. Plutôt que de considérer le rite dilu son acception classique d'outil de 

construction des identités commuauttrires, de d i l i t 6  et de cohésion socide, je 

privilcgimi \me piste mise en évidence p u  Pieme Bourdieu, qui fworise la fanction de 

diffbrcacirtion socide. Critiquant l'interptdtrtion classique des riîes & passage, tells qw 

défmie p u  Arnold Van Gennep, Boutdieu wlilce que I r  véritrble fonction rocide du 

rite n'm p u  dabord d'wger, mais de %puer1, Le riîe ôe m e  institue une 

diffbence entre l u  groupes sociaux, il 16gifimise de manière denuelle (c'ut-&-dite de 

manière licite et extnordmute) dm limites qui sont, fodment, arbitraires. Ces rites de 

passage sont h c ,  sa frit, cles arctes d'institutionm. Retouraement de W v e  

fnicnicux: wEn q u m t  solennellement le passage d'une ligne qui inscime me division 

fmdrmentile de l@or&e social, le rite attire I'rttention de l'obsurviteur wn le passage 

d o n  [...] que l'imporiant est la lignef». Les prédicateurs montrbrlriq drns Ir premibre 

moitiO du Xar siècle, rappelaient bien qu'être catholique signifiait partager l r  «Foi de 

l'Églireib, se soumeîlre au Ctputeur l@time» a puticiper iux m b e s  asac~ements». On 

établissait de lm sorte me liste des exclus: héréîiqws, juifs, non b@&, excommuniés 

a schiqmtiques3. il est bien bident qu'en créant des le rite cr6t des limites. 

La chose était entendue. Mus il s'rgit ici de ddplrctr le tcgud du wupe vers la limite, 
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& ne pas qua le &le p d e r  du rite est d'intégrer pour d i m a  qu'il es# 

aussi producteur de divisiohs. Le rite est &ne plic6 au cœur & mécaniques amtrbIrntes 

a clrrPfimtes, qui sont des mwges de Pouvoir. 

Iî rn une U h  d i t 6  qoi M a i t  ici fom a fidente: le rite est a c r c a  a m  

seulemat &ns Ir «)ilcep!ion que Ilnstitution en (iciblogie du rite) m i s  roui 

réellement, puce qu'il instaure âes divisions effectives dms les catdgories socides, 

c u i ~ l l e s ,  humaines tout riinplment. Cembs, ea Nouvelle-France eoreat une 

inquiMe dvéîatrice. ils rcfiwuent pour 1- piocLes I'dminictntioa du viatique de 

peur que le rite aépowrnte le maladen a le fm mourir'. ~*vdque recommmdera Qnc 

de &mer l'extche-onction aviat le viatique: v6ritrble &c&tt symbolique des rites, 

ac'est-&-dire Ir pouvoir qui Ieur appartient d'agir sur b del en agissant sur la 

représentation du r6els~. ils trrarforment Ia perception des u n e s  p u  rapport i celui qui 

reçoit Ir rite et la pcrccptioa que celui-ci se fkit de Iuiaibme: rn homme qui puiicipe 

au rite du minage devient un homme marié, ua homme qui reçoit le viaîique est deji 

un homme mort. EfficritC s m ~ e l l e ,  eBcacit6 mentaie, d i c r c i t d  sociologique. 

4. saint-Vdk, d d e m e n t  au aajet du saint Vutique et & r-tion,, 13 mai 1724, MEQ, 
1.512. 

S. Pkm BowdiW, ULes ri!e8.*JD, 39. 



Les rites, c ' a  une 6vidence h rappeler, intmduisent une rupture dmr le temps 

du quotidien, le temps & la vie ordinaire. ïîs daat une temponlit6 autre. aQP'est-ce 

qu'ua rite?#, demande le Petit Prince. uCwest ce qui f ~ t  qu'am jour est diffëmt des 

autres joon, une heure, des autres heumm t6poad le h a r d  de Saint-Exupéry. Le rite 

religieux y djoint le poids du rornatad: il *&e b c ,  pour *ter Ia tciminologie 

dprkheïmiaone, un atemps sacré* par OpPorition i un -ps pmfmem. Ce partage, & 

frit, est bien celd prdni par les clercs. hi eu l * d o n  de dire combien les discours 

visant i imposer la umctinclitjonm des dimanches et des fëtes par la participation aux 

rites officiels a pw un asaint npou, ont ét& nombreux a persistants6. Il est manifme 

que cette division iddologique du temps n'a jamais été partagée p u  la mqjotitd, pour qui 

temps de loisin, dc c01uommation a & sociilidom La liturgie s0iatbpUt don comme 

spectacle (plus ou moins dussi) ru pmgmmme des activités de divettissement. On 

sortait au prône. Tout cela est bien connu7. 
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M m ,  le füt M m  E1i.Q po emm@en, temps profmm a temps 

ordiniire, temps -6 et temps d'exception, c'art damepiet tributaire de cat6gories 

ColutNites par les institutions pour s'assurer la mrîtn'se cies cr lders .  Combiea de 

temps d'exception vivons-nous aujourd'hui, et qui ne iont évidement prs rrcnlids. i 

moins #étdm indûment les limitas définithmeUes du #cd? Trop muwat, me 

semble-+il, l'iathropologie celigieuse ne pdmate qu'un ré-invSrasrasmment, certes 

séduismt, des idblogies et des repr&eatrtioiu religieuses inrtitii6er, perçues comme des 

damées fmdrmencltes âe d'exister humrin». il s'agit bien an frit, p u  le biais de rites 

cmhblb, de f~re amor un temps ia bistorique, le uapr du mythe qui foadc leglist, 

dtns le cours des existences: di antre éviüemment dms le cuire de rslrÉions de 

powoit. Lt Cadchi~llle desfltes rCpond clairement i l'objectif d'imposition de normes 

i&ologiques dans le cours du temps, le calendrier des pradications dominicdes et 

festives hrlemenf. 

Pourtant, i l'époque moderne, ce temps-li, le temps des cycles, est remis en cuue 

de manière tr& pmfmde. Plutôt que I r  continuité tranquille d'une mainmise cléricale sur 

k temps, abondamment vantée p u  les liturgisîes, m i s  aussi, plus tud. p u  les 

folkloristes, c'est i une profonde m d o n  que l'on &ste aux XVIII' a XIX" siècles. 

Le véritable événement f d f ,  qui allie rites et cérémonies profmes et rinuiit6s sacrées, 

taad i dispmitrc. Comme le montre 18 fi- 14 le nombre dm fêtes d'obligation 

dilllhU8 gruihmt 8iB COWS & 18 p6node. A 18 h dU d&, il y U I ~ V U ~  10. 

il n'en d t  plus que 19 dans la sr#onde moitid du XVIW si&le. neuf & la fin du XIX' 

sible. On lit I l'occasion que cette diminution, pbbiwmèae commun i toute la 

catholicité occidmtrlq constitue un louable effet de l'-prit portltridsntin qui désire Ir 

~ o r i r r a i o a  du Tempomi, c'est-&-dire des cycles d'acmdisrtion du mythe (cycle de 

Noel sr cycie & Phu-) trop longtemps eagotg6r p u  les festivités muchiques et 



40 - 
3s- 

1:: O 

sa- 
s 15 . 
S 
E l 0 -  

5 .  



Bien plus que des considémtions apMonlesw, ce sont des impératifs 

Cconomiques qui ont ptésidt i Ia disparition du dendriar des fëtes d'obligation. La 

réforme de 1'6vêque Pontbnmd, qui ~ m n m t  I I  &es du calendrier de Nouvelle-Fnnce, 

est commandée p u  llatendrnt Hocquart a le MhÏstre & la Marine1'. Celle cunduite 45 

ans plus tard p u  l'&&que Hubert, qui M i t  buit jours b mes, 8 été exigde p u  la 

Société d'Agriculture, orlpaisme mis en place p u  le Goaniwut Dotchester pour 

favoriser la modeniisation de I'agzicuihire1*- Les temps modernes, qui sont temps de 

progrès p u  I'rcmissement du temps de trrvul, w pwmt to16rer que Ir qwrt de 

I'ranée (40 jours de mes a 52 dimaaches) soit rendu impIOductii. En 1900,8S% des 

jours seront disponibles p u t  le tnvul. Pourtant, le c e d e  f i &  du calendrier liturgique, 

IO. Cest un b u  oommun de Mmgîqm. R arraph NobbMiitn'ce IhabBoulct, 
Le d & e r  cMt in2  Pub, F m  1959.102 Siir br oy&s wqms: Looir Htbcrt, Le- & titwgit 

1- drr s d d ~ u s .  t. 1, Le Bnhridm et k Rimi ,  Rrir, BarPbc et Pb@, 1935,419 p.; kssf-Andrtu 
hqpmm, La L T m e  & l & , k  Remdu.  hQILOOI. s.lvrtorw 1957.234 p. 

. * 1 1. ANQ, drio C'"' (iPioroblm, & F-), ml. 7S fol J l M  17. Beauhanmis et Hoccpiit au 
minurrr. 2 oclobic 1741; ANQ, dn C1"(miadilr ck Fosieipil),'vol. 125 fol 44646Pv. &Unmise du mb 
&hubu#,iraHocqmrt,3O~vrii 1742;MQ,91CM. 1 , 7 û , J a e F r 4 d b s i c ~ ~ ~ & h ~  
et dsr CO- & Louii XV i PaibOd 14 .ni117Uœ. ANQ, CLU(aiiCn,fibiu de F œ i g b l ) ,  vol. 81 
foi 12037% mubiiaob rt ES- u *p 12 oocobr 1744; MQw %3 1. 7, PO- 
~ l i r f ( M ~ & ~ & s ~ i ~ & ~ J D .  1 7 9 0 ( . 1 . ~ ~ ~ k d t r  
~fbi~i~Po.rbrirdiFinitigÉioo&Oitlo~pi.k~&mbl.ANQ 
dsic ClU ( m i e d h  & P-), vol. 86 fol 14û-151. RPabiodai ninim. 10 mwmbe 1746. 

12- Onma Hubeft, de h h s  pou@aps T(** hwupi.  en 1791. une rétorrnt do 
crlQdricr ch fëîes riua0 la prioa daas &ruks 1nUok n & m .  60 (1994). loi-126- 



medmteur du moude par le tstour cyclique du mytbt biu le temps présent, continue 

de fôecîhner- ~eglise pocurilt la rQchulisation périodique de l'histoire & Jésus. Elle 

ne délaisse pas non plus las riibtr, & plur en plus nombreux, de plut en plus fWs. Le 

caleadtiar des fesw CM, que l'Institution célèbre pour elle-même, sais que 18 

pmticiprtioa cles Idqm ne roit beaucoup privilégiée (ils arvrillmî, db-s) s'de 

mdme OOlltiddttMemm 176 fatsr i Ir Eih du XVW siècle, 275 ri 18 fin du XIX' ~ i k i e ' ~ .  

pmgmmés par Rome. Deux exemples, entre beaucoup, & mesqps dminiSbdifj qui 

istutent l'dignement: 



En 1822, Plessis importe huit f b s  du crleadtier romria, Panet en joute sept en 

183 1, Bourget 27 a 1841''- Le p d e c  umde & la Province Ecdiriastique de Québec 

&ma au orl~cûiu des stmcmm plus dormes, c'est-&dire plus romUnes- Le nombre 

des festa chon - le terme est évocateur - pandissait encore1? A peine Ir Saint-Siège a-t- 

il pfomul8u6 18 création d'une nouvelle fête qu'elle est immédi~temeat inscrite w 

uiendiier cardiea. C'est le cu pour les fêtes des Saints-Mutyrs-du-Jqon, du S a d -  

Cœur-de-Jésus, des sept foadrteurs de l'or&e des &tes, de Saint-Pd-de-la-Croix ou 

encore celle de la Saint-Boaif~cc'~. Chaque rnnée, I'Odo, crlendrier liturgique destiné 

aux prêtres imprimt p u  I'GvêchC, est m d i f i i  Il fm rCgler les roccun~~~cem et les 

aconcunibllccsm. pour que cbrun sache. jour après jour. la aitwe et la q d i t 6  de l'onice 

i c61dbrrr1? De fait, la multiplication des festo dori engendra me extrême 



seulemmt que le deadriœ da diocèse soit mictemeat absesd, maïs encon qu'il b soit 

mahrmbmt .wç ce qui se huiit i Rome. ûn vit rlon w d6veIoppm une daadrate 

sujets pu~emant liturgiques. L'infotmrtion, .inri authentifiée, était easuite retransmise 

i Canumble du clergé p u  I'intmnédiUr~ de 1- QmûUm. Elle pottait soit sur Ir 

tombaient le même jour. ce qui était soowat le crr. La fête du saint patron. qui pannit 

tomkt n'importe quel jour de I'am&e, et se trouver Unsi  en concmenct avec d'mes 

offices, fit l'obja dime mention toute puticuli&e? Se développe minsi, w MX' siècle 

surtout, une teclmique du rite, qui a ses règles compls*es, sa codification rpbarlisk. 

Tout cela produit un langage puticuliar, me discipline litw&o-administrative, qui 

constitue pour les prêtres une v6ritrble culture corpodve: âes centunes da circdrirar 

a d'ordonnm~ces~', des Iiwes, me condspondrnct abondante avec la Congr6gPion dm 
Rites i Romett. Une fois mises an place, les codhnces ecclésiutiques f-t aussi une 

luse place 6 ce geare de préuccupations. 

Une réduction de la participation du plus grand nombre au temps cyclique de Ir 
lihir@e, mCme si elle est incitk p u  des cdlltingences économiques, n'est dane pas mal 



vécue p u  l'Institution. Le laïque, par I't ltpdon de la ritdit6 inconîr816t qui est la 

des joon de tepos, des jours de socidid- des joun & loisin. des Ocupons de 

des fhtes que reiioieux & les obsemd%. La proxïmit6 des deon cultures est inddhbk;  

si on ne peut sanctifier les vieilles fëtes, on les mplrcem donc. Du teste, l'opposition 

est difhwt, l'opinion populaire ne put s'oqpaher, mcwe moins porter une contte 

d o n .  ~eglise, cemine de son autacité, se contente da surveiller les réactions Wqua. 

Deux ans après sa ttfotme, Pootbrirnd Morne le ministte Mawepm: al'hrbitant 

commence i bbe tranquille sur Ia rnnslation que j'ri fhte de plwieun mes ru 

dimrnche2'm. En 1790, i l'rnnoncr &une réforme, la population s'inquiète de nouveau: 

uÀ la p r e m i h  nowelle du retranchement de me, le peuple parut surpris, peind et 

conme scad.liséu». En mai 1790. ua crnC avertit l'évêque Hubert qw drbmgation des 

fêtes semble tevolter nos peuples%. certains clercs pensent que avec le temps, les 

peupla se conderont de la suppression des &es#. D'ailleurs rdwat-ils même s'en 

dfiiger longtempss c'est leur rendre service que ds leur 6tcr 1 ' 0 ~ ~ ~ i o n  de p & h d 7 ~ .  

D'autres au contnin s'inquiètent: di art difficile d'imaginer tour les murmures a les 

raisonnements que feront les peuples rbriaôonnés h leur propre  sens^. II est mame 

patrondes, i n'en p u  &uters aleur suppression gén6rde effcchlh tout i coup pommit 

produire G..] des murmures qui ne s'apaiseront p u  facilment%. Dans les faits, la 

popdition opposeta un temps une cemine i n d e  aux d&isions de Iriistitution. On 

23- Brkad, dhdumnt  admmî-..~. lœ mowmh 1767, MEQ, 2.2M-207. 
24. AAQ. Lettms, 2,521. Lettre de Pbarhiind i hm=Fdd&b ~~, 10 #mmRc 1746. 
t5- AAQ,%3CDW 1 , 6 , r R u r o a r p o r ~ ~ h r ~ t i r d s r & s ~ & ~ ~ i  

h k m a e i ~  de Québec*. 1790. 
XMQ, 1CB.S,99,Leüm&M.hpetih@t.Hub1t, ISMi l t90 .  
27- AAQ.%3 CD. I , 7 , ~ p o i r ~ k f ( ( r r r i i é c r d c r ~ & s u c ~ i  

MnmQmu & Qubcr, 179û. 
28. MQ, %3 CD, 1.6, rRUIoar pour eommm.*a, I7W. 



continue & se rmembler aux mcisas jours câômés, et il fuidn supprimer jusqu'i Ir 

messe du saint pour éradiquer pour & bon l'racicm demdri#- Mus le chragemmt & 

rtnicnut réussit toujours, w boat du compte i modifier les comportements. 

Du biit & latu llomôre plus mstreink 18s dhées qui demeurant seroet plus 

ftcilemsnt codtrôlb. Les fëtes patrondes fiaaac pIIticuli&emeat difficiles i cobttbler. 

Elles ne seront plus d'obligation i putir de 1791, mu's les maemblemsntt perdmat, 

surtaut aa été. Elles donneat lieu i d'impor~iaîs rttroupements, &mat 6gdmsnt Ir 

populIsion des puoisses anvirouwms. Ce sunt â'impoistnts mamaatr de rocirlisatian 

pour toute une région. Plcsriq p U a c u i i ~ e n t ,  se &solrit de cette cancurmace de 

rignifititions festives; le calendrier des ntcs esî désotmais ctriremeut perçu p u  les 

autorités ecclésirstiqum comme dtrnt un cilendria litur~que, -4, c'est-Mire une 

t q r a i i t é  devant être rd@ par l?&glise. La participation populaire habituelle est 

maintenant envimg& comme une €0- envJUss~llte d'appropriation, une tendince i 

Ir apmf~~rtion» qui menace le véritable tssnps rituel. Au cours de ses visitas, Plessis 

supprime fréquemment Ir fdte de telle ou telle puoissem. puis, eu 1810. il nmène Ir 

cQCbraiion de toutes les mes prtroarles au premier dimanche après Ir Tousmin?'. Cela 

brise les habitudes festives, évite les gros msemblsments d'été, impose l'austérité. Quant 

uut autres jours, leur sanctification est plus efficace, puisque entièrement prise en charge 

par les membres de l'institution, épaulés du petit groupe des dévots qui e s t e ,  en 

d e .  I la messe. 

~ 9 8 1 i s e  puvient donc i un meilleur contrôle sus Ir temporalité rituelle, mais on 

peut se demander si ce n'est p u  au prix d'une perte d'iaflusnce sur le temps socid- Le 

nouveau crlendrier linugique fonctionne au tircuit f-6, il n'est plus uiunt en phase 
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avec l a  travaux âas cbrlnps et les péri& de repos biwrnd- En f 776, Briand, en visite 

dans Ir puoisse de Berthier, chriige la fhe puoisside de l'Assomption de la minte 

Vierge- Celle-ci, îombrnt m mût, est l'occasion de râéhchus et de d&ordresm; les huit 

prroiss# snvi101111111tes y p8rtîcipaat Le muvaru r t i t fe~ de 1. puaiut mm donc 

lrmmir!ul& Concepiion, &nt la 6he se célèbre le 8 décembre, arriroh oir les mêmes 

ck~rdres  a saediles ne pourront rvair lieuS2n. Certes, driu Ir  vie quotidienne, on 

continue de se fier i l'association âes jom avec des figures mythiques, comme le 

montrent l a  dsidrian imprimh et les a lmucha .  M i s  ces rqèrus ne concordent 

plus urtomatiquement avec une exp&isnce ritwlle. De pl- d'autres systèmes cycliques 

voisinent l t  temps de l%glirs. L a  dsadriecs profmes présentent ensemble le alendrisr 

des signes astrologiques, des phases de Ir lime, dcs f b s  mobiles, des quatre temps, des 

quatre misons, d a  sept planètes, des klipses, des joun et des Sund4. Les rlmrnlcbs, 

souvent, sont bilingues et présentent r u  catholique, en vis-&-vis de wn propre denclriet, 

le calendrier protestant, qui fonctionne srns srnctificrtion autre que Ir commémorrtiion 

de Ir ariurace de quelques persmudités politiques, pbilosopbiques et scientifiques3'. 

Le dévot cherche i &happer i ce temps noovem, moderne, qui se fie de plus en plus 

sur l'arithmétique des dues, et trouve tefiige &ns les cilendriers lituqiques des livres 

de dévotion. 

A I'exub6rrncc et i Ir mixité du temps f d f ,  I*alise substitue une série 

d'événements fortsrnent contrôlés, cl6ncilisés et uaiformisés. Ces formes de ritwliti 

sont bien connues, elles apputienneat i l'histotiogmpbie du a r e a o u v ~  de Ir seconde 

moitié du XM' siècle. Le temps rituel, dors, se complexifie; il se divise en de multiples 

32. h g ~ ~ &  Oornh L?&- & C d  cln)~ b Cm@&, hem 1, Quhbsc, rrfi.mma. 1916.333- 
354. 

33.~as~&aambiaRorwipplriroi~tr~lor~Ciliirr&1ieollectiooTrcrmi#. 
34. Dciu mt o m h  dinr Cdriiilhfer pow h m &  )IrJlxti& 1 787 pou Q d k c ,  Q u c k .  W. Brown, 

1787, 1. 
35. k r  axamplc: T k  Qw&c Alinmmkfœ th Y- 1792. Ah& & Qaékc parr l ' d e  1792, 

Qiicbm, %mwl Nail*w, 1792.16û p. 
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tsmpoditbr, il éclate bnr ri rtnictufe et drnr ses rpproprirtiom. Deux évéaemenîs, i 

la ritdit& très riche, mrnifatemmt d'essence festive* prennent une importuice accrue. 

Les jubilir 

Las jubil& universels. bien pc&enîs i Ir fin du XVII* sikle, mais occasionnels 

au XVII18 sible, et totalement &sen& du piysap rituel candens sntre 1771 et 1826. 

reviennent ri I'avrnt-scène dans les mnbs 1830 (figrnc 16). 

Leur périodicité, bien sûr, est incertaine. Décrétées p u  le Pape, les drdmanies du 

jubilé doivent demeurer des temps forîs, temps d'exception et de conversion, répondant 

à un contexte bien défini. La structure d'ensemble demeure inchangée au fil du temps. 

mais quelques variantes significatives sont i relever? 

36. L e s i i u N h m a i i t s ~ t . V l j . a ~ t p o l ~ l e j i i b i K d u  11 1 6 8 1 . ~ p r  
hnoceaî Xf,. 29jrrwYr 1683,MEQ. 1.lû9-111; Viamima CMidnux, aMa&amt & messieun k s  Vicaires 
Oddnux porp Im pubkstioa du jPbild de Noüe Sliiil Pan & Pape C m  Xb, 20 ddœmkc 1707, MEQ. 
l,lo2~.Brirnd~poorkjualbdpfNotnSuiit~bhpCldinarit~.26 



-1iiCt : d e s  (1683, 1707, 1761). mis semaines (1833). biais mois 
(1 8S2) 

lemue d'un mandement) 

- micc : la veille, les c i d e s  6 mutes les 6Qlises du 6,- solllleat eatre 18h 

@ 18hlS. 

: Veni Cmworetmuse solenneile UA Saint-Esprit i la Cnh&ale de 

Quibec et drns les ru- 6glises où if y uur. station 

- rtrliama : QuCbec: toutes les CIglism (1683). CltbCdnle, Hdtel-Dieu, H8pitrl- 

Géa6ral. Colldge, RCcollets, Umdines (1707). Séminaire, Buw-Ville, Jésuites. 

RLcollets, Uiwlines (1767). Crthddde, toutes les @lises de Ia Haute et Basse-Ville, 

Saint-Rocb et Hbpitrl-WCrd (1833) 

: Trois-Rivières: Wise puoisside. Récollets, Ursulines (1707,1767) 

: Montréai: &lise paroissiale, Jbuites. Mcolleîs. Hatel-Dieu, Sanar de 

la Congrégation de Notre-Dame (1 76'1). Cltb6dnle, Notre-Dame, $Mt-Patrice (1 852) 

: ailleun: 6giises puoissides 

- ddLh ddmdka 

: exposition de Ir vraie mix et mes reliques 

: dutt ,  ml s8int-s1cte!neat 

: prédications sur b jubilé &sr dimachw a fëtes (1833. 1852) 

: h6dictioa du Saint-Sacrement câ4w jour (1 852) 



: pratsuiaas mec stations en commun (1852) 

- ~ ~ ( i f ~ c m u n e e t m ~ e d e )  

: C O l l f w  88s pdchb (tour les pdtces ont powoir drn8bs0udte tous las Cu 

r b c v 6 s )  

: communier le dimanche qui suit le j h e  ou autre jour de la -ne 

: visiter une (1683, 1707, 1767). deux (1833), trois (1852) des églises 

& g o b  a y prier devant le gnnd autel pour lm intentions conteaues driu Ir bulle 

a pour les chefs civils et religieux (cinq P m ,  cinq Ave au moins) 

: jeûner le mercredi, vendredi et urnedi 

: faire quelques uull6nes 

: faire une offtande i Ir PIoprsation de la Foi (1852) 

- Ce--: bhéâiction et salut du Saint-Sacrement et Te Deum. Les cloches sonnent 

entre 18h et 18h15. 

Le jubilé se présente bien comme un temps i put, un tcmps exceptionnel, en 

muge du temps ordinaire (les cloches sonnent pour bien borner I'év6nement). II s'y 

puse quelque chose, le wrC opéie: l'Esprit Sainr est appelC, il @t dwrnt Ir période 

circonscrite, le Te Deum d n  ouvre sur un temps neuf et dit bien qu'il s'est pusé 

quelque chose. Mais quoi? te sens du jubilC est très clair et entièrement maîtrisé p u  

l'fglise. Plutôt qu'un temps de joie festive, de ddbrrtion, il s'agit d'me période 

d'expiation, de conversion et de régénération. Le jubild s'ouvre conune des temps 

sombres s'achèvent: époques de pbcb& puticuiidremeat nombreux (1683), de guerre 

(1707,1767). d'épidbies (1833). a o h  l'occasion de se laver du p&hC qui a attiré Ia 

c o l h  divine et provoqd son ch&imaat. C'est une purge qui f m e  des temps 

Quloureux et autorise l'espoir de temps nouveua WNous exhortons tous les fid6Im de 

notre diocèse d'entrer dms les dispositions &une sahie horreur, et d'me détestation 

siacère de I w n  pkh&, de leurs inctinrisonr dorbglh et de laurs mauvaises hrbitudes, 

a de pren&e une bonne a constmte dsolution de fürs des œuvres dignes d'une 
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péni-ct v m b m t  chrbtiennew, écrit trd en 1683"- Briund sa 1767: aCsrt doac i 

vous, p6cheucs âbbitu&s, péchewr endurcis ou découragés qui a'- peut& restés 

d m s  vi6trs état qw purce qua vous avez w d  d'eqém,, que j'dtsut spécirlment Ir 

parole. Revdas+, Mm Frérsr. au -sur. mmw, c ' a  lui-m&ne qui vous y invita%. 

Car ce qiii frit et peut* surtout, du jubilé un temps prïvil~6, c'mt que les 

*las h b h d l e s  de Ir confimion tombent: on peut wnconîrer le prbac de con choix 

a celui4 8 le pouvoir d'mbmucûe les acrs résenrésw, les mes consid&& par 

1'Iiutitution comme prrticulibment graves. Même si la pénitence suit taujoun une 

cdbssio11 sinc&c, Ir alribunalm se fmt donc p&iûdiqwmaabt moins redoutable. Temps 

d'exception où le pécheur retrouve le chemin & l'autel via un p m q e  p u  le 

co&#sionnd. Le jubilé est une cour& puen thh  durant laquelle l'&lise aouvre l a  

trésors de la GrQce~; &&ta-vous, Nos Très Chers Frères, +user le Seigneur et 

p o n t a  des plw. qu'il va répandre avec *ion sur son Église, p e a u  le temps du 

jubilt, pour vaus s01)vehr i lui daas la sinc&ritC de voire cœd9~. A prnir de la 

seconde moitié du MXe siècle cepehdrnî, le jubilé, devenant annuel, cbrnge de sens. 

Daas le cadre du nouveau calendrier rituel, il devient une occasion de plus pour 

fiéquater les @lises, une occasion de conversion pumi d'autres. Du points de vue du 

sens imposé, il muque moins le passage des ténèbres du péché a du malheur vers 

l'espoir des beaux jours de l'unrnimitt vertueuse qu'un culte rendu i Ir personne du 

pipe- 

En 1767, le curé Degsry vit, daas sa puoisse de l'Assomption, le temps fort du 

jubilé: la foule, les conversions spect~culrires, un chrngemeat palpable dias les 

attitude!#- 



Cet heureux chpigemeat, produit de I'dvité rituelle, est celui & Ir paix et de 

l'harmonie collective que le rite cherche toujours & &&lit. Selon Jobn Bouy, cette unith 

rocide est pourtant wtifiaelr. parce que I e s  rites poct-tridentins qui prétendent la 

Le jubil6 ut uuri un temps torS puce qu'il intemifie les pratiques ritwllsr. Il 

se présente comme une compression b I'ranée liturgique: en une semaine, celui qui veut 

gagner l'indulgence i n  au moins cinq fois i I'é@se (trois stations, me conf-ion, une 

commuaion), il jeûnera et fm lQrombae comme w c u b e ,  il se verra rappeler les 

ptincipes fondunentaux du dogme. Pour  coup, c'est plus que la puticipuion de 

toute une am&. 





fournirrsat des diib doq-ts (cf. PYcrr 8). Les évêques, dans le dernîer quut du 

XVIIIe &le et la pmnihe moitid du siècle suivant, d m e n t  environ 200 personnes, 

Duis sa b u d e  de l'année 1800, maut tépète 10 098 fois le rite. Il confirme 1 550 

personnes i Saint-Eusîache, 1 860 i l'Assomption, 2 020 1 Y i m u h  Un temps fort de 

Ir ritudité puoisside, oui, saas l'ombre d'un doute. 



a ParfUtanmt cantrblée. Trois Qémuats fbadmnmtrur la umct&isaat En pnmier lieu, 

hi6tuchiques: Bulles. ~ d ~ e n t s ,  lectures au prbnc. Les missions, il n'est qu'i 

consulter les traces histotico-bigiognphiquer laissées pu le passage de Forbin-Jliison, 

mettent de l'rvmt la pdnonae du préâicaeaw, les neuvaines i saint Fnaçois-Xavier 

commémorent une figure muqurite de l'Institution. Enfin, Ir nouvelle st~cture a pour 

principd aét, a rtos bute comme principd objet, de &ria- la population vers le 

confbssiolllllJ, et hdmeat, de conduire i une maimuaion. On b lit bien dans le 

témoimrge du curd D e y ,  le villige w se rassemble pas, il forme une ligne, une file 

â'attente. C'est bien Pute individuel qui constitue b principe de fonc!iomement de cette 

nouvelle ritdit6 fdve.  depuis les rites de prSpU1Uion (cf. la flnicture rinielle d'un 

jubilé) jusquV& J'idexnent du confd011brl. instnment p u  atcelleacc d'une expérience 

religieuse contdlée. 

Le temps clérical est de plus ro plus court. LvensembIe rituel centrd 

(dessidcouunulljon) fonctionne lui-même, i Ir fin de la période, sur le mode de J i  

W t i o n .  Bien sûr, le tite est dmr son principe même dp&itif, il est une aséquence 

temporelb d'actions'%. La répétition se joue du reste h plusieurs nivrua; celle du geste 



Le Concile de Treate avait r e e o m l ~ d é  l'assistance fkdquente i Ir messe, comme 

une chose ads utile» pour tousu, Le Rirvcl cli Saint-Ycdler recommande & dire taus 

les jours la messe i la m b e  heure, une heure qui soit aeommude pouf tous [...] d'autant 

quc les désordres qui rnligeat présentement legliw; viennmt de I*.bindon des Messes 

de Puoisse & des instructions qu'on y frit'%. La messe est i Ir fois un temps rituel (le 

mytbe ré.cautid refmde psrp6twSlemeat l'Institution) a un temps d'enseignement 

Comme une trop grande rfnwncc i Ir séance de d b s s i o a  du dimmche mrtin risque 

de retarder la messe, il est recommandé d'aacowiger la popul.ti01~ i venir se d b s s e r  

le s ~ b e c l i ~ ~ .  Saint-Vdlier &mandait ~ l l t  QrZbu du dioc-, en 1700, de lire une fois par 

an im texte de saint Cbules Bommk qui frisait de l*usistrnce i Ir messe puoisside 

du dimanche une obligation pour toussL. Les Mques dénoncent avec me remarquable 



délinquance adhique ... ou une extrême esigeace. Briand écrit: 

Ainsi, la rreliligion~ se mesure, depuis le Concile de Trente, i l'aune des tiia 

d'&duit& En piivil6pirnt Ia communion fi6quentt. les dirigeants du Xllr ù&lc f m t  

passer Ir ciittre de compubilirrtion 6 t'assistance i la participation. On le sait, au 

XMITe siècle, legliw n'était p u  en fweur de Ir commiiaion fkéqumtt. Le Saint- 

de Suint-Vdlier prçcise que, si b curé doit favorirat me COllfbssion fMquente, i toutes 

les grandes fëtes w moins et même davantage. il ne doit apas psimettre de s'lpp~ochet 

si souvent de Ir Sainte ~ u c h u i s t i e ~ ~ ~ .  La communion Mquente ne peut être le hit que 

d'une dite, pr6sentUIt un piofil exceptionnel. tant w niveau de adispositions int&ieures~ 

que des rdispositions extérieutesm. Il faut de plus w e r  dras pa 6loignmmt pufüt  

du monde, tnvailler sans nlQehe, prier en abondance. Ii fuit enfin fürr pmwe d'une 

daim  spirituelle^ authentique. La communion fihumte est al. récompease d'une vertu 



L'intlOdPction de Ir m o d e  liguorisans et Ir man& de l'dtnmoatauisme vont 

renverser cette ~ v e .  II ne s ' e t  pu d'une fh1ution mus d'me 6vduthn laate, 

qui b i t  combattre les vieilles îubiîuâes de Ir papuliaon, pour hqueile les amintes 

e s p b w ,  si lamgtemps &ides au point den devenir interdites, inspimat un mblmge 

de tespuct et de eninte, comme les -es de curés formds i I'dcote de Ii Edl l fbo i l  

n g o ~ r e ~ d -  Dès le mut du X W  siècle, thoigarges indiquent que Ir 
ftéquence devient un indice de bon EonctÏomemeat pour les représentants locaux de 

Iriwtiîution. En 1815, le curé de 18 puoisse Saints-Angede-Wne veut attirer 

l'attention de l'évêque sur l'&ut de d&labmment daas lequel il r trow4 les lieux Q sa 

nomination: « m e  Grmdeut] m'a cbargd d'011e cure où il n'y m i t  eu ni Pbiques, ni 

prunihe tommimion depuis deux ms. J'en ni r8acmb6 mm certain nombre qui n'rvoit 

pas &té i confesse depuis trois, cinq, 10 eî méme 36 r n s H w ,  Le mu€ de Budu-Febvre, 

ru contraire, vante lu mérites de sa puoisse:  quelque temps qu'il fasse, j'u toujours 

du monde ea confts~c. Depuis Ir fin & etai jusqu'ui mois de juillet où j*U eu l%onneur 

de VOUS écrire9 j'ai communid b n s  les messes de la semaine jusquY 30 et 35 pctsonnes9 

de sorte que je suis oblig6 de me trouver bous las jours ru dessionnal i Sb ou 

5b30~'». Le C&bonid de 1853 indique que f i  communion fnpueate est une atrh 



louable ptrSiqueUw. Eile bit cepanbnt bas rptrsim avec d i d o m ,  puisque, 

i n c l i d c e  de hbquentc absolutim a ôouc & bonne momiitd, elle peut doanet lieu i cles 

mrnifdoms orteatatoird9. Le cmcile provinciai & 1854 indique que la ferveur 
religieuse implique une communion quotidimme. Ii s'agit d'm ulimmt spirituels qui 

doit &tre livd même si toutes les conditions, modes  et coipotelies, ne roat pas 
rempli&'. En 1855, BUilrtgaon, dministmteut du di-, peut s'insurger de 

al'indiff~cen de la population envers les mcmumts, appeler 4 Ir purification dans 

alas eaux rrlutùres de la pimitencen et inviter la commanion q u i &  de vie éteme1le» 

et «banquer c6lesteo1». Ce virrge théologique, bien dayd pu i'un6liorition des 

techniques rdmiaisÉrrtives & contr8le. compta 68dement pour bcuicoup drms 

I'uigmsntation du taux: de pucrlislhts i partir d u  années 1840~'. 

La liturgique se cléridise, l'événement rituel se centrrlise, le contrôle des 

participations se bureaucratise. Ainsi eût ceîte id&, bien modenie, reprise p u  la 

~kwph~~C~on~#la,Lritiia*~RrocrMbcraiq~er&LopirPcmdt. 
1853,6. 
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pratique. D'me part, lsglise orgaise ame pditique participative, bas& sur la m~dllce 

du geste- D'autre part, eh iarttunimts & memm sont mis ea place; ce sont eux qui 

~ O U S  b mmptw @od%aOi ce qPi m*t ddjh 6t4 compté hia. Ils iivitmt 

i ptower, p u  der mayens de maamm451t, Iea&&on collective irn *les les plus 

Pourtant, si l'Institution entre riari techniquement dans le temps linéaire, qui est 

cehi de Ia modemit6 (le tua de pratique a p m ~ ~ m ) .  elk continue de véhiculer des 

tep~éseniool du temps pd-mochme. II y r d'abord cette constinte réfctence, d e i  

mulignées i la Tradition et .O temps & Dieu SUI terreo. Ainsi se construit, mais toutes 

les institutions procMent de la suite, une IdgitimitC socide. U s  il y a uuri cette idée 

que le progrès, sur b plm mord et rdigieux, w peut 4tre en füt qu'un retour en arrière, 

que le meilleur est demère soi. Dès 1694. Saint-Vrllier déplore Ir précoce décrépitude 

traits de la simplicit6 da> premiers cbrdtieasn. Ce puadis si t é c ~ e n t  perdu, ce sont 

uusi des p&és plus graves pnce que uow~uul~.  Se met en place ici une théotie du 

pays neuf i jamais g M &  pu l'indignité de sas babitints qui planera sur le discoun 

ecclésiutique jusqw tard dins b lUXe riMe. Beprriikanmtibit tsrrib1e et résolument mti- 

modeme d'me mi&& prifbite ea son origine, mus que chacune der géaCntions l l o ipe  

ua peu plus & l'idéal da &put. La mytâologie du gindis perdu joue pleinemeat en ce 



monde. Les calamités, natumilsr ou militrites, qui s'&ment sur le sol ne roat que les 

signes visibles d'une irrésistible dépurdition. L'épidhie de c h o l h  des amdes 1830 

n'&-elle pu une juste vengeam de Dieu i l'@rd d'une contdc qjdis ri religieuse et 

ri modem- Car rlr  foi vive de nos p&es s'rniiblit. [...J aas mœurs riiiciaines 

s ' e f f ~ ~ a n t  peu i peu devant de nowdes couïumœ que le n m &  accepte maïs qui sont 

contre l'Cvrn@led"». C u  la chute as toujours neuve, l'bmueux passé toujaun renouvelC- 

Signay peut encore déplorer que r l 'pi i t  d'idli#on se glisse dans cet heureux pays de 

tout temps si âistingué pu sa foin. Le pioja de &é!é est perpétueilmmt derrière soi. 

Le message est dominant, il peut s'appliquer aussi ua micm-sociétés puoissides. Le 

vicaire général Bruriet rdmouette, m 1793, les habitants de Siiaî-Joachim qui, aux 

dites du curC, ne viennent plus ir Ir messe a rompent Ir prix cornmunuitrire p u  de 

gtrves «disputes»: «Ah! vous étiez autrefois si zélés pour le culte du Seigneur, si 

édifiants i l'église, si soigneux de consemer 1. prix, si soumis ii votre pasteur! Qu'a 

donc devenu cet esprit de religion, de piété, de charité que j'ri tant de fois eu l'occasion 

de remarquer pumi vous? Rappmchez votre conduite de celle de vos mc&es et vous 

verrez quelle différcnce!"~. aL'ige d'on, de Ir sociétd firnçaise d'Amérique fbnctionne 

comme un nouveau mythe, ou plutôt une tnnspositioa locale du grand myîhe fondateur. 

Le rite d'institution se présente donc comme un moym de comblttre l'usure du temps, 

de revenir, p u  me stricte observmce, au temps de d'union» et du abonhaun, d'une plu 

-de soumission I 1%~1ise. Car 1*~1ise du Cm& ar  été^ et adavn encore êtrt 

l'image de Ir primitive Égliseam. La référence est lourde, elle usombrirr toute 11 

représentaîion cléticde de la socid& durant le XMIIe siècle et ka première moitit du 

XIX' si&&. 

A cet égard, il est imporknt âe noter uat csruine évolution dans le ditcourr 
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durint 1- i a n b  1840. Le ptsmier Concile provinciai est perçu comme un Mmment 

de t e - f~~~draon~  Il d'onde me apetiîe 6- du C d  [...] toute jeune acoreH~.,. C'est 

mmme si le mytbe de le&e d'or, to~ours en force, dtiit cenouvel& &'est le même esprit 

qui g o o ~ . .  maintmant l~glise quemm temps apostoüq114~)''@, écrit Bo-* Partout (en 

Europe* i Rome surtout), on lui cpule de Ir foi vive et de 1. tendre du Canrdi"n. 

La société aîih semble remuer ovuc ses origines pdiIitsr. il est m h e  possible de 

réhabiliter les f&cs prtrondes, puisque les SociCtCs de T a n p h n a  foiit espérer le retour 

ru temps de Ir â o i  a & Ir piét4 qui rnim nos pères rvrnt que Ir boismm ne vienne 

jeter le désordre 6nr ces touchrntes r6unims c h ~ e s * ~ .  ~ ' & h e  8 dom dussi h 

reconstniction d'un temps rituel qu'elle contrôle parhitement, mais qui se ddnnit en 

dehors des cadres de Ir m o d « n i t ~ ~ .  

Moiicellement et individudisaion âm temps ritwl 

Jubilés et visites donnent lieu 4 des nrowements de foule importants, des 

processions s ~ o ~ t ~ ~ .  On sait que le MX' siècle voit l'accroissement de muüfcstrtions 

religieuses démonstratives. il reste las quelques rassemblements rampés de l'épurition 

du calendrier liturgique: Notl, P&ques, la Fate-Dieu. il existe aussi de nombreuses 

devotions collectives qui possèdent leur propre crlendrier: txercices du mois de Muie, 

pèlerinages, activités de conhéries, quarante-heures- Cejmbnt, le lyrisme du discours 

ultramontain a pour ef'fét de goder l'impression d"extbnorisrtion du religieux et de 

puticiprtion de muse. Se pense qu'il faut s ' a  rndfier. Lcs testes de Bowgct, p u  

6 9 . T ~ r ~ ~ ~ I r c C M b n t i o a & p c n i i r r d & i i p o ~  
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exemple, ont m r r i t i e n t  pour objet d'imposer m e  nouvelle q w h a t d o n  âe la 

roat fonAuamtrlement individwlr. Dwrbord, bien plus quhe ~enCIiSi011 du fm âe 

i ses curés avant une visite: 

L'6vhemeat n'est Y que pour favoriser la pratique individuelle; le 

mmmblemeat, parce qu'il mgendm me pionimitd dm corn @unte, nuit plut& au bon 

dCmdemant du rite. En dehors dus cérhonies dwun cycle ûes mas de plus en plus 



éternelles questions de tua d'dbési011, qui ne p0-t jamais tmuve~ de réponses 

ritisfrisintes, fmte de rources, les phCnomènes du morcellement du quotidien par Ie rite 

a de la répétitivitd du 8-e doivent Mn consid&& comme véhicules de conceptions 

fondrinr~~~trlement a-modemes du temps. 

L'brbitude des gestes rituels füt du jour uae séquence qui se &pite 

quotidiennement. Le seul hitur i attendre est I i  mon qoi. imprévisible lonqu'elle frappe 

tqtésentation cbt6tienne du temps du monde. Toute chose est abrision divine a en 
mente de la tblisation d'am projet qui ne peut êtte modifib. Le temps est donc 



suspendu: &que jour est le mcommen-ant du prédent, il fiirt se tenir toujours 

prêt- C'est biea ce que dit et d e  Ir ritdiusion: me idmtit& des jours. 

L'UIOCirsion âes rites quotidiens i une d s e  dm puhesporr r o m  participe 

pleinement de cette concepu'on du tamm arrêté. Le ma~m inrtitptionnsl au ryrdme des 

indulgeaces ne cesse & m d i f  w long de la pSriodem. Au XWü' siècle üéji, il y nWt 

cestaines pratiques induigenciées. L. plupart des gmn& évéoemsatl rituels 

iiutitutio~els l'étaient, comme les visites a les jubilés". S ' d l e r  drns me coafMe 

donnait WC& & une grande colleclion de tiîuds indiilgencibsu et qudques puoisses 

possé&ient leur propre système de d s  de peine dit i des morneab defh de Ir vie 

liturgique lode, telle Ir fdtc pr~r~nrle'l. Au XIX. siacle. les possibilitk #alléger le 

temps passé ru purgatoire sont encote plus grandes, surtout 6ns le diocèse de MontréJ, 

sous l'impulsion & Bourget", il faut mûme publier un adendriet dm indulgencesw pour 
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Ce calendrier des petits rites personnels participe d'une otratégie de pouvoir 

institutionnel. Il eacrdrc le pratiquant b n s  une s&ie &activités dhbitude extrêmement 

élargie et sophistiquée. Se définit ainsi, en muge d'une culture liturgique cléride, une 

culture rituelle dévote. Un groupe socid trouve dans leution r&pétitive et mordante 

proposée par l'Institution des moyens de plus en plus concrets pour se définir, ea muge 

de Ir religiositt commune et dans l'alignemaat sut le modèle clérical. Cette culture 

dévote. cspendraî, ne podde plus, ru XIX' siècle, le culbctdre élitiste qu'elle avait au 

X W 8  sièclem, La multiplicrtioh des filets, l'rbriswmmt des exigences mordes, 

prouvent que l'on compte &sonnais plus sur l'rccounimrnce i l'acte que sur 

l'implidon intériorisée. C'est pourquoi, selm Bourg@ il est si important que les 

4" ritualisent dit a en ibondrnce: 



rituel canf~OII/wmmUIY~il~ Du point de vue du positionnement iiutitptionnel, 

l'utilisation de ce dispositif est tout i fut essentid. La déss ion  ringduise a ritdise 

le amtrôle roQd exercé par l ~ g b e ,  Ia coarmtlliion légitimise Ie powoir cl&icrl ea 

daetdimat pbnodiquemœït le mythe du slciifice follAItautAItaut 

En &et, le déclin du cdcaQier cyclique cies mes d'obligation ne signifie 

rbsolument p u  l'dignement de lriistitutioa sur le temps linéaire. Le phénomène *duit 

plutdt une d i r q d i f i d o n  fonAunentde d'une culture d'&lise qui pudtm, pour 

beaucoup, de plus en plus ~ ~ i q u e -  L. rqwésentaîion cltholique du temps demeure 

donc tdicdement non progressiste. il y va du fondement même de IInstitution: un 

temps fini (tout est insait drar un projet divin), un temps egclique p u  Ieqd l?É~lir 

justifie petphellement ri pertinence. La tempodit6 rituelle cléride soustrait donc 

celui qui y participe au temps linéaire. La prwiotioa d'une ritudith bu6e sur la 

r6pdtition quotidiame (dont la diminution du rituel exceptionnel de la @te est le 

corollaire) a Ia rCfCrence de plus en plus mmqu& i un investissement dans rine 

tempodit6 fiitwe Mis supra-terrestre, en sont les deux wact6tistiques esseatie1lar. 

Bouqet: dl est bon [..J de nppeler souvent [les fiâdles] h l'excellente pratique de se 

proposer, chaque m e  de gagner .utint d'indirleences que possible. Nous en avens tint 

besoin, eadettés comme nous le souunes envers la justice divinea*. Racheter p u  la 

pratique de micro-itwls dm m a b  6 purgatoire ria d&bts, c'est aussi invaair pouf 

Sûn 8~8Bir diar 1'8U-ddk ~PVOIIS 18- m, pUhq& nOü8 le pOUVOIIS ri f ~ h ! l a t ;  

a nous wonr [ces ui-ntes ha] pour ~VOCI~CII auprès du juste ~ u g e ~ ~ n -  L'action rituelle 





L'espace 

Le rite, acte religieux, s'inscrit duis l'espace. Lrilstitution qui le contrde exercera 

donc une vigilance puticulièrement attentive sur les lieux daus lesquels il se joue. 

Comme il est des temps riîuels qui structurent une représentation globale du temps, les 

zonas ritwllm permettent I*éllboration d'une politique de l'espace. Le ntt  fournit ainsi 

à l%glise deux puiss~llts outils. D'lbord, il con&se I'rction institutiomelle; il permet 

l'&lise une inscription dhfiaitive dans le réel et Pexercice imméôiat d'un véritable 

Pouvoir. Puce qu'il fuit bien gérer I'eqmce rituel, il faut biea, aussi, organiser des 

structures, de plus en plus sopûistiqu&es, pour contrdler, planifier, unifier les lieux de 

Me. Surveiller un endroit, c'est uusi en g h r  Ir bordure et, de proche en proche, exercer 

une influence sur l'ensemble de l*espace occupé. Le rite spatialisé permet russi à 

llnstitution & promouvoir une représeuîaîion spécifique de l'espace qui véhicule 

cerrrins twts Qminaats de ron id&Iogie cléride. L'orgrnimtion du rite dans l'espace 

définit et impose la place & l'Institution drnr b socid. Elle dit sa puissance et diffbse 

ses d e u n ,  alle vdide sa stmttw et impose sas relos. Cette double utilitd du rite 

@dis& collcrétirrtion du pouvoir ecclésiastique et promotion & 1riutiMion p u  Ir 

constmction d'me représeacrsion colltrôléo de l'espace, peut se lire au mvers de deux 

propriétés toadrmmÉiles, ou plutôt deux forces, puisque le rite est utiao. La première 

force est morcelrntu. Le rite ddfinit l'espace en le âélimitant. il y wn donc construction 

d'aspues multiples (espace sacré / espace profane) et d d'odls de cloisonnement, 
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concrets et m l i q u s s -  Et puis, la puissance sacra est concentrée en un centre 

irradiant. Le ri& fixe un centre vers lequel doit converger le bien et qui repousse loin 

les agents corrupteurs. Se d&6t d;, I r  rocte une gradation dtas le  SIC^&, qui s'exprime 

sn faction de Ir proximité des choses a des gens p u  rapport au centre. C'est linsi que 

s'inscrivent dras l'espace non seulement les structures de l'institution, m i s  encore 

certains fmdements de son idéologie : hiérarchisation des compétences a centnlidon 

des pouvoirs. 

L'rnthmpologie religieuse enseigne que l'une des principales curctéristiques de 

l'expirience religieuse est qu'elle met fin L l'bomogbn6itC de l'espace- Elle introduit une 

rupture signifiante entm un espace sacré, qui M e n t  le r&l en d e r ,  et un espace 

profme informe'. Ce& ritsr sphirlisés sont dm techniques de consIniction de 

l'espace -6. ïis aconsacreno, des lieux, orginisrnt ainsi tout le territoire. La 

prédication des sulpiciens montréalais, durant Ir premih moitid du XIX' siècle. précise 

qu'aux origines mythiques & Ii aCr&tioa», Ir totrlit6 de l'espace b i t  sa&: Ir terre 

entière duit un aTcmp1e»- Cepatdrnt, tes humains ont profané de leur impureté 

fondamentale ce temple ad'un encens uctilé~e». fl r donc fallu ménager certlins 

espaces, les prot6gar de l ' e n v ~ i ~ e a t  profane, frire des réserves âe ~ 6 ,  afin que 

puisse tout de même exister Ir rmcuntm satre l'humain et Dieu2. fl frut noter tout de 

suite sur quels d l h a n b  joue la vrloriraion da l'église, lieu rituel p u  exceUrna. 

D'abord, l'espace sacré est un iloî -6 pu le territoire profane vaste, envabissint et 

déchu. ï i  est aussi une o w ~  sur le divin, un lieu où Ir terre et le ciel se touchent. 

fl est enfin une conmatrition du mon& tout entier, a u i s  d'un monde passé, qui n'existe 



presque plus: d u i  dar ori@es mythiques du tout--6. Ainsi, comme tom chose 

sacrée, comme 1lnstitutitoa dlwnême, les Iina religieux sont-ils fondés mythiquement 

a titudlement. 

Une raie étendue üe rites préside i la conskation d'une tme profme, qui n'est 

pur dation Mis re-aéation d'espace sac16 (le temps historique est aboli). On sait que 

cela débute par la plantaiion chme crwt Un membre & l'administration centrale, 

l'évêque en principe M i s  plus géaWement un d616@, &me ainsi le repère a un 

dabut de rrarlirrtion tout i 1. fois3. Le Rinirl L Sd't-VdIier r d e t m e  toutes les 

aôénédictionu qui viendront pro~fessivement renforcer et inscrire la ucnlit6 du lieu4. 

Une aouvelle croix, ad'uae grandeur coasidhblem, doit btnr plant& la veille de la 

bénédiction de la ptemih pime mu lieu où doit Ctn le grrnd Autel,. L'espace ucré 

est d e i  cru rymôoliqwmeat. La place de l'autel. c'est-Mite le centre absolu de Ir 
future 6gJise. support du tabernacle, bru du SlCrif~ce, endroit ou Dieu urésidcru. est 

d'ores et déji souadte i l'emprise du profme. Le Imdamrin. le clerg6 se présente 

ptocessiomellemeat (un porte-croix, deux c6rof6rrims. tout le clef86 en surplis, le prêtre 

r e v h  de I'unict, de l'aube, de la csianite, de I'bJe a de la chape blanche). Tous les 

spectatem doivent être debout et â&owerts- ï i  y a ensuite aspersion des lieux (eau 

baaite), les chrntres atonaeat ua psaume. Après quelques oriiroas. le prêtce jette de 

l'au M t e  sot Ir p m i h  pierre, *qui doit être soli&, curée & m@rire». et grave 

me croix sur les six fwes i l'aide d'un poinçon. Suivent litmies et chants. puis le prêtre 

cctouche la piem & la met bar Im fondrmaïtm avant qu'un maçon ne la stabilise. On 

asperge de nouveau la première piam, puis tour les dondememm, 0 l'4gliw. Ainsi sont 

conme& uae portion ch temitain (les *Cmkneats W î s n  ddimiteat a séparent) les 

matéciaux & la -on et m-cieli 1s cbatier tout eatier (la pierre). Le centre qui 

3 . . ~ o ~ ~ r p r ~ & b A t i c ~ ~ 0 0 c b i 9 s ~ r i r l 8 p a i i r i a & r É ~ *  
r ~ r r p p n * l r ~ r ~ I r I * r ( R a * l & d i l f o t r ) ~ i ~ k ~ p b ü l p ~ ~ ~ & ~ ~ t ~ l r  
Sdn-Vdlk+, dv) lw & Qdkt. hb, S P u  Lrgkir 17û3.466). 

4 , 4û24û7. Voit rrioi ~'IW Ac 



L'=ce W, me seconde bdnbdiction vient confirmer la smdiî6 non plus du 

lieu, mais de if ce et du vo~uae  qu'il rküe. n nb a que les smmms: 4d8Iise 

qu'on doit bénir, rat. srnr tapisserie & srns Ornement; il n'y i u n  pas mame de nappes 

sur les Autels, & pemonne n l  entrera qu'rprk Ir bénédictionn. En effet, le lieu doit k e  

&couvert par le prstts. Le math, une procession (mute cléride) se dirige vers la porte 

principale. W, chicun prend place. Les clercs a asistrnts de clique côté, b prCtre €.ce 

i l'entde, a d e  peupie durrière le clerg& plus QoignC ck la potte». Tous se découvrent. 

oni~m a L. p - c ~ i ~ n  = ~sfome M frit tour de ridifice PU 18 

droite. Le ptêtre jetta & l 'au bénite sur les murs, de haut GD bas. De retour 8 h porte, 

tout8 l'assemblée, sauf le prêtre et ses assistants, se met i genoux Oraison. Le clergC 

pénè!re d o n  daas l'église en chantant las alitanies des srinm. Lus chrn&lim sont 

posés sur le mucbspied de l'autel, on se réputit de chaque CM, le prêtre est ru milieu- 

Il attribue rlon au lieu un nom, il le place sous le patronage d'un arsrint titulaire». Le 

prêtre baiit de la main droite PCglise a i'autel, On s'qpnouille. on chaute. Le prètre fùt  

don le tour & l'&lise, updcgomt d ' a  bénite les m m  intérieuta Puis, il revêt des 

Ornements de Ir couleur convanablem a dit la p d h  messe- L'église est bien le lieu 

du clerg4 b lieu du Sacrifice. Le Ritu01 n'évoque pas, p u  exemple, b possibilité d'une 

communion. Miris surtout, ce qui compte, on le voit, ce sont les murs, aspergés &ux fois 

puce quo la surface extérieure, en contact imm6diat avec le profma, est une tout autre 

enth6 que la SUrfue intérieute qui abrite le Saint-Sacrement et empêche sa dispersion. 

On colutmit deux mondes bien disîincts. 

il existu un uate rite, plus simple, pour les cb8pelles et las oratoires ou on ne dit 

pas la messe. Les cimati&as saet Wais lors d'une cérémonie identique dtiu sa fome i 

celle de Ir  premiàm pi- Une &rrnâo croix & bois, qui portera cles ciergos en ses trois 

ex&biobr, reçoit les premières psikas, puis le lieu est béai (signe de croix de la m i n  

du p-) a on sa frit b rour pu Ir droite. Le pdtm pu mub. 

La consdedon & l'édifice ne signifie pas que tout ce qu'il rezûenae se trouve 

samlisé. II n l  r pu ici d'&a & coata@~ Uae série de tites spécifiques, vi-t 1- 



objets du culte puriculibnent, et tout ce qui est relié aux sacrements, vient donc 

compléter la sacrdisrtion des lieux: le métail de Ir cloche, Ir cloche, la chrire, le 

COllfbsioniul, le mbum.cle, lus chasses, les fonts baptismaux. Les bancs, füt  

significatif, ne sont p u  béais. 

Le travail de s@udon d p r o f m e  ne saurait être plus minutieusement 

conduit. Tous las rites de medisraion des lieux cultuels ne cessent de confirmer 

symboliquement et de créer réellement deux espaces absolument distincts. ï i  en ressort 

deux principes. Premièrement, Dieu ne se rencontre pas putout. La force émotionnelle 

produite p u  les lieux du rite est bien sûr favorisée p u  le contingentement de la force 

smrturelle ii une portion de l'espace. Le lieu cultuel as& forcément, le lieu de l'extra- 

ordinaire. Sa gestion délicate exige l'intc~ention de spécialistes. Deuxièmement, il y a 

une promotion de t'int6rieur; le cercle dessiné p u  les processions trace une limite - de 

Ir future égiisc, du cimetiire - mais ie signe de croix du prêtre et l'aspersion d'eau benite 

indique toujoun que c'est Ir swface intérieure de la forme qui est privilégitt. On !race 

une limite symbolique (la procession) qui rsnforce a danne un sens particulier i une 

limite physique (le mur de l'église, Ir cl6twe du cimetière). Outre la pauvret4 commune 

des moyens, c'est peut-être une des rairons pour laquelle les 6glises rutdes du XWiIe 

et mame sauvent du XIX' si&le présentent ua aspect extérieur si dépouill6, qui contraste 

souvent avec un intérieut beaucoup plus chu&. Cela dit bien une religion de 

l'intériorisation, dc 1'Lmotion contenue, de la doctrine appris@. Les nombreuses formes 

Iinugiqws - rites iaainitionndis& - minutiememant réglementées et définies p u  toutes 

som & p d u r a 8 ,  ne procMent4lm pu, en cldinitive, d'un vaste effort de 

crnilidon de Ir m i n i f d o n  extériori& du religieux: l'émotion? 



Les rites fondent des espaces sacrés et illltitucnt, i un moment damé, une 

dpantion ontte deux mondes. Powtmt, la puissance dnmuique du geste, si forte soit- 

dlt, ne suffit pas i garantir âéfinîtivment I'atiachijt6 Q la démucation. L s  autorités 

clMciles redoutent les m6lrngas, les m p i é t ~ e n t s ,  les dabordements. En fGt, c'est 

taujours le profme qui, plus que le SIC~C, est potentie11ement sujet i de dnmatiques 

épanchements. C'est que le rite fondateur s'oublie- Ii faut donc mettre en place des 

stnactrues qui viendmnt nppsler et &&lit drns la quotidien la division des domaines. 

Les ordonnances de visites épircoprles prouveat i quel point cette préoccupation était 

vivante chez les rarponrrbles de Lriwtitution. Partout, dinr I'Cglise a aux aieatows. on 

demande d'driger des buridres, de bitir des mm, de poser des semes, de condamner 

des passages. Les visiteurs, évêques ou commissionnés, de la seconde moitié du XVIIIe 

siècle a de 18 première moitié du WLe &&le conmbuhnt pour beaucoup au 

cloisonnement des eqaca, intérieur et extérieur, &as les puoissa nardes* 

A l'intdrieut des m m  de l'église, la division fondunentaie, abdustn~, ou 

~balusttden, sépare le uractwites, aire sacde p u  excellence, qui abrite le Saint- 

Snrement a où w joue le sacrifice rituel, de la nef qui abrite les bancs mais aussi 

divers mobiliers rituels: confi ionnua et fontr baptismaux pnncipdement, quand il y 

en r. Cette barridm coastitue ua axe n6wrldque. une limita qui marque 1. distance 

minimale qui doit %parer le lak du mbmnacle. Aussi, les meilleun bancs, notamment 

ceux quBoa réseme ua noables du lieu, sont les bacs de devant, ru plus près du 

brilustre, et bac du sacré Ir plus intérieur: le trbarnuie dmr le  chœur, le ciboire b s  

le tabmuIe, b Saint-Slcremaat dans k ciboire'. A l'inverse, celui qui fUt péniteace, 

I'bumrin pdcaeut non mcon t6coadi6, le pmfme des profmes, pteaân p l u e  au abru 

& Mglise, prir & la porte qui o w n  sur l'extérieur. 



Le balustre, muni dune nnrppc de communion», est aussi une &le» où s'opère 

le p q e  d6licat du Saint-Sacrement vers le corps des Iatcs. Ceîte burière visible entre 

les deux mondes présente beaucoup le WC, mais elle ne suffit pas; les la ie  sont 

malgré tout susceptibles de fhire intnuion drns le chaur. Pour que I'itrnchéit6 soit 

améliorée, les visiteurs de Ir premidre moitié du XIX' siècle prendront deux types de 

dispositions (bbkr 9). D'brâ, ils ex-t un contrôle accru sur la qualité des 

personnes qui y pénètrent. ûutre le curb, d s  les cbrntres, les dmts de chaur et le 

bedeau ont accb au s a n a .  Ce privilage est gurnti et ucrédit6 p u  le port 

obligrtoire du surplis et de Ir robe'. Pl&s est prrticulihement rttentif au respect de 

cette prescription: UQW l'on ne souffie 6ns le sacnirire pendrnt l'office public que 

ceux qui sont en surplis9». il @outesa qu'il convient aussi d'avoir les cheveux courtdo. 

Les «habits de Chœm sont aux f ir is de la fabrique, ce sont des attributs essentiels au 

rite. Ils permettent de soustraire tempmuremeat las Irircs qui participent au rite i leur 

condition profine comptrice. Poiirtorit, il faut plus pour être autorisé A circuicr ûans 

le ~1llctu8ire. P u  de fmmes, jamais, c'est Ir discrimination essentielb. Mais encore pas 

de sens mariés, sauf s'ils sant chantres". pas d'huissied2, pu d'ivrognes. Il y a l i  une 

nouvelle division opérée par le rite ru sein du corps socid entre ceux qui sont «au 

C h a m  et ceux qui n'y sont pu, mais plus encore entre ceux qui peuvent y 4tre. et ceux 

auxquels tout WC& est dénié. Le second type de dispositions prises par les visiteurs 

pour limiter au mieux les incursions profmes dans le domrine le plus srcr6 de 

a F & c n t r c r b r ~ m C b Q U ~ ~ w ~ W . B r i r i d p c r C n v i i t ~ I c r  
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l'dglise vise i détourner le passage p u  le saactuaire pour se rendre de Ir nef 4 Ir 

-aie, ce qui constituera i putir du XIX' si&b une grave C'est que 

l'biver, une grande partie de 1'retivitC rituelle, confession et baptbme en puticulier, ri 

lieu daus Ir sacristie qui seule est dotée d'un système de chuiffhge drns Ir pluput des 

églises turdes. Certes, il est recommandé de percer une porte reliant directement I r  

d t i e  i l'ext6rieur1', maïs comme cet extérieur est souvent le cimetière, autre 

surface sacrée, on privilégie la construction d'un achemin couvert» qui contourne le 

chœur p u  l'ext&rieur, en g i n h l  du a&& de l'évmgilem, c'est-Mire p u  Ir gauche1'. 

Le rite du &fice et de Ir communion Unsi que la conservation rigoureusement 

protCgée du Saint-Sacrement opèrent donc Ir césure majeure driw l'esprce intérieur de 

l'église. Le rite de la confession exige également tout un système de démucaîions. Le 

Rirwcl de Sœnt-Voilier fournit les prescriptions suivantes: 

(Le lieu datir16 pour entendre bs codessionsl doit toujours &&a l'kglise, 1 non pu Ir 
Sactirtic. si ce n'est pour les EccldUutiqws. Que si on y c o d i  quelquefois drut~es 
penonnes i cause du gMd froid, ou ruab raison & &errit&, on ne doit rutint que 
f r k  se peut ne point y wntesser & f w  mùs cbr hommes, & jrmUs les fcmmcs 
q d  elles sont seules. [Le prêtre) s*ruoim dans un Coofessionail. qui doit Cm duu 
h Nef, ru lieu le plus en vue, guni & fcdtres treillissks. p u r  entendre les 
Confcssionr. qui doivent sa frire pendant la jour rutiiit que possible'? 

Celui qui vient i la confassion n'&tant pas wréconcili6», on comprend que le rite soit 

exclu de Ir scène du s8actriUre, p 6 r i m h  sacrd prot6gunt le Saint-Sacrement. 

Cspcndrat, il doit avoir lieu dias l'espace intérieut de I'bglise pour deux raisons. LI 

première est qu'il faut créer et entretenir une aura & dannit6 mûour du rite pur ea 

présurver l'efficience: les pd&& sont réellement remis, au ciel et par Dieu. La seconde 

13. AAQ, 69 CD. 1 1. S m ,  & viPrr ( S & t - ~ b k b d ~ F h ) ,  1841. 
1 4 . ~ & P l r r a i , r & p d t h & t r o U m @ ~ ~ .  
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qu'au XVIF siècle, Ir coafdon  i Ir sacristie était la norme. On peut aussi penser que 

les visiteun frwNUent Ir préseam de plus d'un conCkssio~d p u  é8lise dam cemines 

puoisses populeuses- 

Au reste, secoade d h a r d o n  p u  rapport aux indications du Rituel, le 

COllfe01111.l «fixer, OP dosm. n'était pas Punique outil capable de créer Ir séparation 

physique des corps. ïî existait des structures plus Idgères, dauteuils grillésn portrtifs, 

particulièrement remmmrnffi pour les sacristies puce que peu eucombrauts, ou encore 

simples u@esm, f i x b  aux extrémités du brlustre ou totalement amovibles. Les grilles 

ont été le moyen préconisé p u  Plessis puticdièrement (48% des structures ordonnées) 

pour augmenter rapidement et i moindrt fnis le nombre d u  dispositifs de séparation 

entre le corps sacré du prêtre, revêtu de ses vêtements rituels bénits, et le corps profme 

du pécheur. Il pouvait s'agir d'me disposition temporaire, pour les puoisses nouvelles 

peu formées ou pour les anciennes dont la nef et Ies chapeiles, remplies de bancs, ne 

laissaient aucune place i l'qjout de meubles vo lumind l .  Les grilles sont w u i  un 

moyen ample âe limiter les files d'mentes: lorsqu'il y r gnnd uconcoursn de pénitenîs, 

p u  exemple durant les visitas épiscapdes, des @les supplémentaires sont disposées 

upour 1 a commoditd des tonÎeuwn &angem~». Le cur6 de Ir paroisse de Saint-Sulpice 

se plaint de ses instrllrtions de coaf6ucur; il n'y r de confiionad ni drns Ir nef, ni 

même i Ir srcristic, qui es! trop petite- II confesse &nc A l'église, utilisant un c<treillis 

clou6 ru bilusmm. La chose est incommode cu on ne peut c o n f ~ r  que d'un c6té ( l u  

lacs ne pouvrnt pbétrar drru le C d n s  visiteurs «commandano, plus 

de dbssiollilurx. qw d'autres. PiSuu rend 73 or- sur ce thème an 236 visites, 

suivi de Si- (22 en 123) et L8rtim (18 an 109). Un cias fmem expliquant ces 

hauts niveaux & -ptims peut 8tru d'@en âes psroisws visitées plus un visiteur 

reaconawrit de jeaem pumiam qui soat encore ddpaurvws de coafbsionnuu, plus les 

ordonamces sur cet d d e  seraient rbondaates. Cerisr, h tiYsrr 12 indique qw dwrnt 



18 p r e d r e  firiocle des visites de Plessis (1807-1810). les puoisses où on ordonne un 

meuble de confcuion ou des grilles sont en moyenne plus récentes que l'ensemble des 

puoisses visitées ces lilllics-li. Cependrat. la tendance s'inverse presque dans la 
seconde @riode de visite (182 1-1825). De plus. les visiteurs monttédais de la fin de la 

période (Bourget et Prince) rencontnient un foct taux de paroisses toutes récentes et leur 

taux de demande en conf~ioanaux sont p m i  les plus fiibler. Le fictaur est donc 

vdaôlt sras 6tfe exclusif. II est don possible de dite que certains évêques, 

puticdièrement duu le premier tiers du XUC siècle (Plessis et Lutigue), ont planifid 

une augmentation du nombre de confssionnciux et autres appueils de confession p u  

paroisse. Ce phénomène es8 peut-dtre d i 6  i un cetmin usouplissement des règles 

â'absolution et une promotioa, dès ceîte époque, d'une communion plus fréquente. 

-8 de visite A B &an 

L'espace intécieut & 1'6glise et & 61. sacristie abrite aussi plusieuif cofhrr et 

annoires femrat i clef, destinés i pmtéget les biens âe 1. frbiique du vol a des 

mdvenitionr. Les visiteurs imposmt putout un coffre-fort de m&!d ou de bois. solide 

en tout cas, de pt6fd1mce in&& rdun Ir murUllem. peut-être marne -hi au sol p u  



un &mu a& manière i ne pouvoir être enlevé rrnr être O U V ~ ~ I D .  On y d i e f a  

l'argent de la frbtique, l'invcatrire des biens cultuels, la, livres de comptes, tour l a  

papiers l&uat Ces buffbts doivent dat muais de deux semares la clef de L'une 

appdeadra au c d  et c d e  de l'autre ru marguillier en ch- de sorte que la 

cogestioa des &fiUres de la puoisse soit la plus efftctive possible. Les vêtements et les 

livres liturgiques mat aussi des biens précieux qu'il faut pchrver du vol a der 

*inmodestiem. On ptoconist donc prriois une rimoire i tiroir dans la sacristie. S'il n l  

pas de brptistdra. ce qui est tiès fréquent, Ies *fonts brptismam~~ (le terme désigne 

tout le airtériel rituel nécessaire i lm~écution du baptême) doivent enfin être d e m i s  

dans une armoise fermant i clet que 1'011 dispose au banc dmauwe l'ét6 et &ns Ir 

sacristie l'hiver? L a  clefs comme celles du tabernacle, doivent être cachées drns un 

lieu s& a connu seulement du curé et du bedeau? Si1 y r un baptistère, il doit être si 

possible entour6 dune balustrade et tenu sous clef. Enfin, les *saintes huiles.. utilisées 

&ns plusieurs rites de conskration et lors du baptême a de l'rardma-onction, doivent 

tgdemeat k e  enf~éeS2'. 

Le bY# 13 parmet de constater que b tmd de division de l'espace, imposé 

par lrirstitution, se poursuit i lmexttrieur de I'éâifice cultuel. dans ses abords imméâiats. 

D'abord, l'espace mct6 intérieur doit &ce accessible p u  une seule issue, la porte 

ceatrde. Toute porte latérale doit donc dbc condamnée ou fermée i clef. Cela limitera, 

entre autres choses, les sotties discrêtes durmt la messe, avmt le prône. MUS la grande 

inYm des visiteurs, c'art Ir segmentation du atmmin de l'églisem, c'est-Mire la 

superficie de sol pori6dée par la fdrique. il f.ut pour cela ériger et entretenir de 

nombreuses updissdmn, murs et aut~es aclbtum~. Le premier wuci est de dégaget 





autbur de l'église m p6iimètre pmt&gd de Ir trivirlitd profine. Le cimeiib, lui-même 

temin coasrcré, puut f ~ r e  office de surface de Qrottttion, mit qu'il encercle 

complètcmeat I'ddïficea, soit qu'il en protège une puiie, ce qui est le cas le plus 

fiéquant, L'église prête dors un de sas aras aux ytressi01~ de la u p k e  publique». Une 

c l b  shpme donc rfin de mettre le lieu sacré w i  l'abri de toute indécence%. Il peut 

s'agit &un ouvrage assez considirrble, comme i Saint-Régis, mission drindieane, où 

I'Cvûque prescrit une cldture de pierre, i dix pieds de l'&lise, «usez Qevée pour que 

les hommes et les mimaux nl puissent e n t d " ~ .  A Saint-Joseph-&La- il fau&a 

égdement ériger un mur pour prother une partie de l'église des «indécences et 

m d p r o p ~ ~  occuio~ulées p u  la praximitd du Chemin du Roi3'. Mais sa général, une 

structure & bais est suffisante. Ce sont surtout les animaux qu'il s'agit de tenir i 

distance. On craint le dépôt corrupteur crd'iminoadi~, dont Ir présence dévaloriserait 

la rcspcctibilité d'un lieu qui doit donner une imyts de petfecîioa et de pureté, ainsi que 

des actes libidineux incontrôl.bles. Le curé Giroux, de Saint-François-de-Sales, se 

tamante & ce q w  dw animaux, bœufs, vrcbm a chevaux, sdjournent an permanence 

devrnt son &lise. US ws1lcc0tentm sur Ir porte, il y 8 même eu quu~ques iattu~ions~~. on 
rtconiirit detrièm tout cela un complot des «Rouges de Terrebonnes: la foi, usurément, 

s'éteint, conclut Girowc La p r h c e  8eimde est incompatible avec le sacre, elle a une 

&an âégndrate, fondrmcnulemeat irrespechmsa, comique pour les uns, outragernte 

pour les autres. Les «rouges» en font l'outil de leur dérision, d'un empiétement sur le 

territoire du curé, et d'un début de d6srcrrlisuion redoutable. 

Wâer les rnimua i l'kart des lieux uer6s est l'une da ptiotit6s des visiteun 

en m r t i h  & wgmeatisioa. Cas hommes de Ir ville sembfsat tolém difficilement les 

#TIoir--qmb-r- b m u v e l b ~ : M Q . 6 9 C D ,  1, 
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proximités du monde d. Lutigue p~culiérsmant s'indigne du passage dm bêtes dans 

les mnas sades & la puoisse. Le cimetih surtout doit Çtre pmtég6 der aintnuionsm 

inides. II doit être impérativement cl6tw6, soit dune p a l i d  de bois dont les pieux 

mont suffisamment npproch& et les plaacùes rbondantu pour garantir 

l ' i ~ & b i l i t é ,  soit d'un mpr assez 61~6- A Saint-Anîoine-de-Portneuf, en 1806, on 

pmjette un mur de cinq pi& de huit. Il faudra, comma ua peu putout, couvrir le 

sommet de plauches pour en augmenter la laargévitb. Un crnd draine les eaux du 

cimetike rfin qw les corps ne reposmt pas das Ir bouc; cela crée une o u v ~ e  qu'il 

f&a combler i l'ri& d'une grille, mnima i Saint-Ide en 1828. Lcs puoissiens 

doivsnt gbnhlemmt f o d r  la mrSi&e premih et la msinld'œuvre, d'où le curctke 

dpdtitif des ordommaces: la c o d e  n'est pas motivante. Si les travaux traînent en 

longueur9 Btiind suggère que I'oa ait recours aux rribuaad3. Parfois, Ir frbrique est 

a u t o f i  pu I'évâqw i acquitter la €en. A Li-Nrrivit~Notr~Drmc~de-B-COUT, 

on est autorisé, en 1810, rl se d r  des pierres de i'urcisnne église. 

Mùs la cldtu?e ne vise pas seulement A tm-r les animaux loin de l'espace sacré, 

elle limite &galemant l'acds dm humains. Ainsi les portes du c imeî ih  doivent-elles b e  

fmées, le plus souvent i clef, cu le champ dus morts n'est p u  w u n  lieu de passagew». 

Pour se mdfs h l'église ou i la sacristie, contrUrtmmt i ce que prescrit le Rirvrl de 

Sain~-Ydlie~*, rédigi en un temps où 1s concept rd'enclos~ p o d  sncore une certaine 

force d'évocation, il futt passer p u  Ir place publique et l'entrée ptincipde. Les évêques 

ne pansent p u  que l'an puisse simplement am verser^^ un cimetière sans autre 

caiwid6rirtion qu'utilitaire. ils antaaâmt fUre de cet me, non seulement un lieu sacré, 

mais un lieu & culte. B4utget p d c h  que las cimeîibs doivent Btrs tunus sous clef en 

parmrnmcu us& pour 1ea p r i h  envers Ias morts et jamais pour h usqps 

33. M Q , 2 1 O A . 4 , B i i r b i ~ d & ~ 2 6 j 9 i n l ~ 2 . a A t t o o u < n d o a a r i i w q u i  
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profme#%. Le Rinul & S&t-Vdlier, publi& en 1703. draruit une liste des ausagesm 

i proscrire: traiter des f i t e s ,  teeh âes assemblées, des foires & muchds, des jeux, âes 

daases, lrbourer, planter & la vigne ou des ribm. f&re paître âes mimua. éten&e des 

toiles, âes linses pour blanchir a sécher, vmmu le bl6 ou le b d 7 .  Même s i  l'inteation 

était d6ji de prosuire de tdles rttituâes, 1'6num&&n t6vèIe uae pioxîmit6 i l'égard 

des mortr inim@rbIe un siècle et demi plus tard Le cimetière est encore au cœur de 

la paroisse mais la mort est mise i distance p u  l'imposition systématique9 sustout dans 

la première moiti4 du XIX' siècle, & la cl6twe putritement hmn6tiq~e'~. L'espace 

swr6 doit &sonnais &e eavisag6 avec mspect, crainte a p v M  Le cloisonnement des 

lieux engendre one srcdimtion pro~essive des corpr morts et, a-del& de 11 mort dl* 

peur. Ils sont i la fois plus loin qu'ils ne l'hieat de la vie quotidienne, et placés au 

centre âe la ritdit6 des vivants p u  le développement d'un rculte des mortm b i a  d h i t  

par Philippe Ces rinulit& nouvelles, qui sont en fait les inst~uments d'une 

limitatim a d'une dormisath âes teluions vivats-morb, sont elles-mêmes le f i t  

d'un trmil noinutif d6Iib6t6 a plaaifid. Les cl6mes sont les objets immGdiats bune 

institutionndisation de 1. mort. 

A Fintérieur même du périmètre du cimetière, les visitem dictent d'autres 

divisions. De= 6vdques, Hubm (visita & 1767 1 1775) a s-ut Sigary (visites de 

1840 i 1844) exigeairnt que l'on dpue les corpr d'eafanîs des corps d'adultes, au moins 

dmr l'espace, sinon par me M è r e -  Signry suggùre un aespace distingué* par une 

ligne de piquets ou uae petite pdisde'? il s'rgit en ffüt #me sdgdgrtion vrloririate. 



La apetits brptibrptii6r,, mom m t  ritgs ds s4pt mt clpun,. r t i t l l t ~ ~ ~ ~ ~ t u , :  

ils n'ont pas eu Ir temps d'être cortdmpus par le -6. Aussi vont-ils directement w 

apmâism slou passer par une @ode d'expktion. Les rites hméraïres &nt l'objet de 

mises an &e rp6cifiqw qui visent i instituer cette croymcb: ornements blmcs pl- 

que noirs, couronnes & fleurs âéptmh sut le corn uou quelques herbes odor i fhtes  

pour muqw de 1'intCgnté da sa ch& et de u vbghîtdm. Si on sonne les cloches, aon 

ne doit point sonner d'un son lugubre, mais plutôt d'un son qui ressente Ir joye4'*. 

Les eafants morts saas baptême, au coninire, sont entenés sans cu&monie et 

dans une terre non consicr&, puce qu'ils sont demmrés prisamiers du poids du p&câé 

originel- il fuit donc pratiquer ua auire enclos, ujouxttnt le cimetière des ftdtlcs mais 

séparé de celui-ci4*». Et ce n'est pas l'interdiction d'enterrer en t m e  co~u.c~ée qui posa 

problème, mais l'érection d'une barridm entre les deux espaces* ce qui prouve la force 

symbolique du dispositif. Les visiteurs revieanent fi8qutnimsnt sur 18 question, siwe 

qu'ils ont du nui i se frire entendre. La rétjceace de h popJItion i sipater 

physiquement les apetits corps mortt sans baptême# cies autres dégouiilsr dit que pour 

ccrtùns Ir r&ûit& des enclos prime 18 quilité de Ir tsns. Si l'entant ne pouvait être 

enterr& en sol consacré, u, moins il demeurait drns le m b e  enclos que tous l u  mam. 

A Saint-Nicolas (LUIZD~L), Si- ordoaae m 1U1 & f i n  un cimetière 8 pm pour 

l'inhumation dm wcorps noyés ine0llllus4'». La terre fiit-elle c o n s ~ c t ~ ?  Lm corps 

d'adultes qui ne peuvent êîm entarés en terre sacda sont généralemant ensevelis rwc 

les dmts morts saau baptême. On iscammtnde rwr paroissiens de Saint-Simon de faire 

un espace pour meure les petits non baptisés et 10s arduites morts ea cctuintr 

circonstances puÉiculihm%. 



Ydlicr &crimit bien les cimetières comme des ctliera saints & m d s  pu la banédiction 

de l*glisem devmt &e uséparés par de bonnes cl&tums cies Yeux pmbmess d a s  

lesquels devaient M e  mis tous ceux qui w pouviient k e  ensevelis en terre sax6ds. 

hiris ces uiieux pmfmew n'&aient p u  marqués 6ns l'espace. Cela signifiait que Ir 

proximité der dépouilles chr6tiennos tanut par Ir  d6limitrtiob physique &un lieu =té, 

hrc6ment &mit, exc~tionnel et contrô16. La c16ture donnrit un sens i la mort p u  le 

regroupement des crdrvres daas ua espace de d o t m i t 4  et de s1ctdit6, tandis que les 

mortt Mddles étaient caaA.mnds i I'dpwpiUsmsnt d h l'iacahétsnce profane. Au XIX' 

sikle cependrnt, on couunam i se ptéaceiipst de la gestion d'une terre 

d'ensevelissement profme. Le Recueil &s m ~ c s  à ï v e s  swr le gouvememmt d%ne 

pcaaisse (1830) prbcise que la ulowble mutumm cl8 résemer un petit enclos contigu ru 

cimetière p o u  enterrer «les pmtestmts et les drnts  morts rrns baptême* ne se retrouve 

encore que «dans quelques paroisses%. En 1844, Signay s'extcuie devant Ir q d i t 6  du 

cimetière de Saint-Iréak dl y a même un petit cimetière pour les sépultures 

sxtrmdinairem ptçciset-il". Ainsi s'impose l'ici& du regtoupmeat géographique des 

corps mwelis, qui sans bu te  participe d'une plus grande sensibilité ii l'égard de la 

mort de l'autre. L ' d m t  mort unr @&ne uur &sonnais une mort sacide, même si 

tlle n'est pas chrétienne. Cependant, Ir ctdrtion de lieux #ensevelissement contigus 

aupente notablement les risques & wutamination du lieu ucr6. D'où l'importrnce de 

Ir p r l i d e ,  du mur, de Ir burière, de la porte close. 

Le morcellement des espmm met & fixer drns la dude ce que les activités 

rituelles avaient âéj1 dit avant la mort. Les pdomancea j60iég8tives nuis  fiigitives du 

ôaptbe, & I 'Extrdm~crion et dsr tim6rrille~ sont fi* dans les dispositions du sol: 

ceux qui ont été baptirQ ici, ceux qui sont morts cbt6aaanemant lil, les autres ailleursu. 

45. R W &  & d m  & Québec..., 243-246. 
46. ciri drr atgB OilepaMamP*.., 81. 
47- AAQ, 69 CD. 12. Sm. ûdoaiiorr 6 riiiOir (5.ipr-m)I 1844. 
4 k P l r r s i r r I R I I Y L J i Y d l o m ~  - .  p&ab~,tnaiporrh*-tphduhit4yaitpsd 

i i a n # i a r a b , a n ~ d m n t l r i a t b i a d r r c 3 # r , ~ l i o r ~ d r 1 i p m u p a n ü @ a w a ~  
l a p e u B h g a i p i 6 i ~ I c r i i a o i . d n i r a p a O I d h ~ , r t & w ~ 6 r ~  
iiitoIbiblis:riUwrr~Iipiikb&P~iawjpt~riiiiriioia.9iwviapchroc#Pwrr~ 



Enfin, tout comme Mglise est me imrge du ciel a une porte ouveste sur lui, les 

cimatidces constituent urtrat & repdwntations de ce que sont les lieux qui atîendent 

les humains aprh lem mort. Une conespondrince s'établit eatm d'une paft le cimetière 

dar d i t s ,  b Qmet ih  des ficldes et celui des infidales et d'autre put car lieux 

mythiques que wat p d s ,  purgatoire et enfier- Les rites produisent un partage effectif 

entre les choses et las via; les cldtunr mr16ridismt et entretiennent ces divisions. 

La col~tftlction &une tepr6smtrtion dichotomique de l'espace (sacrHprofrae), 

ranfotcb p u  Ia ~#lmrnm~ des buii&e~. bdurtm, grilles a ~@rtiotw de toutes 

sones, constitue Ir base d'ua système ciniel qui fonctionne comme un systdrne pénal. 

Tandis que le systhe judiciaire civil punit par l'dennement (d6limitation d'un espace 

de r4claasion), le système punitif eccl6siastique agit p u  l'axclusion de l'espace sacré 

circonscrit mais vaiorisé, et le eonfmmnent dams l'espace profae insensé. C'est un 

purdoxe assez superficiel do teste, puisque dans les &WC cas, le dispositif fonctionne 

sur le moâe de Ia privation. L'essentiel est de bien voir commeat le contrôle d'un espace 

sacré reconnu rocidement pour v6ritrble et d'un corpus rituel perçu comme efficace, frit 

de l'&lise une Institution détenant un powoir réel de juger et & chfier. k ae pulemi 

p u  ici directement du jugemeat et âm ddes de I"insmaciion qui conduisent i la 

sanction, mais p l d t  de la peine elle-mbme, puce qu'elle est, essentidlement, rituelld9. 

Sms le consensus socid qui valorise l'accessibilité ua rites d$glise, qui fonctionnent 

comme rites d'int-011, la sanction ecclbilutique n'aurait aucune podem. Le refis 

d'eatdtter &as la t r  Mte est une rraction gmm qui pouvait s'appliquer, selon le 

Rituel, I m e  -tic mlrtivemeat -due de psnonnes: les Juifk les infidéles, les 



hbtéîïques, las qmsms, les schismatiques tn g é n M  et tour ceux qui ne sont pas 

Catholiques, las d i t s  morts srns baptênie, les excommuniés, les interdits, les suicidis, 

les victimes de dwl, les non pasdisauts, ceux qui ont te- les derniers sacrements 

a tous ceux qui sont morts coupables de pbcb& mortel, les aconcubinrim~, les 

prostitués, les sorciers, les fmcews et Ics usurierss1. Se dessine rimi me sphère de 

l'exclusion sociale, portée pu unt exclusion rituelle a spuide. Elle est religieuse et 

mode ,  mais uuri disciplinaire. Ceux qui n'ont p u  puticipé de leur vivant uut rites de 

l%8~ir. semat exctus âe la terre régir p8r i*3ise .près leur mod2. Le syst8me punitif 

prévoit les &happamires a r développé des moyens idéologiques et rituels pour une 

application rigomeuse de Ir sentence. En effot, lorsque les barrières physiques et 

rituelles ont été t r r i u ~ ~  l'espace sacrd est considér6 comme profrné, runené 

temporairement du côté du profrne. Alors que Ir sacralisation est un Cvéaement heureux, 

solennel et fmd.t«u, la prohnrtion constitue un accident homfirnt, une véritable 

aberrrtion, un acte désintégrateur- Cest pourquoi il est tellement important de tenir 

certains corps hon de l'enceinte sacrée: leur présence polluerait le cimetière, offaserait 

Dieu et €&ait perdre erdre tous les enter& le bénéfice d'une sépulture chrétienne. Le Riml 

de Sant-Vdlin pdcise: a[..,] si quelqu'un ùe ceux i qui [...] on doit refbser Ir Sépulture 

Ecclésiastique vsnoit p u  faveur, force ou ignorance & être eaten6 en un Lieu Saint, & 

qu'on pit  encore disCsnier ou raconnoitre son corps, il fauâroit le déterrer & le mettre 

dans on lieu profine, & réconcilier l'Église ou le Cimetière dans lequel il a m i t  été 

ente~6~'». Une intowention en deux temps, &nc- ï i  fuit en premier lieu soustraire 

l'agent corrupteur .fin que cesse Ir cotltuuination, puis répuer rapidement et 

solenaellemant l'accroc frit drns la trrme de l'espace sacré i l'ride de rites spécifiques, 

dits de dcoacili.tioiu. Lorsqw Lutigue anstate que dans plusieurs puoisses du 

district de Montréai, on aiterre les d r n t s  morts sans baptême drnr une zone du 

cimetih acommunn, il ordonne I'éraction d'une clbîure et Ir aréconciliuioa du 

cimetih dm Chr6tieass~. La clôture fait casser la prof- Ir rite rétablit l'intégrit6 



du sacré- Lors du rite & dconciliaticm d'un cimetière, le prêtre an frit le tour en 

aspergeant âe l'eau bénite crpu tout & particulihmant aux endroits où Ir pmfmuian 

alira 6td friteSSIb. 

Il frut s'luutdt que Ir division des espaces soit huche afin que les condunnés 

subisssnt I'eatihté de I s m  peine. Le dispositif autorise m2me les révisions. Bourgci 

réhabilite âe Ir sorte un âéfimt âe Saint-Philippe: damme il r été prouvé que feu Jean- 

Baptiste Liactot, tué pendriat les troublss & 1837, n'avait pris tes armes que sous 

l'impression d'une crunte n& grande et mdp6 lui, Nous pennettom que II cldtwe du 

cimetiére soit reculée p u r  enfermer sa fosse &us l'enceinte de la Tmc Sainte et que 

des p r i h s  publiques et services puissent 6trc célébrés pour le repos de sua &meM». 

Le refus de sépulture ecclésiastique n'est que t'un d u  articles d'me codification 

beaucoup plus étendue dt peinas rituelles. Il est cependant puticulihemcn~ 

symptomatique de toute une juridiction qui fonctionne sur le mode de Ir dynamique 

inclusion/exclwion~ Le Rituel & Saint-Vdlier frit le recensement du dispositii 

complexe cies censures eccîésiistiques: excommunicuion, interdit, suspense a 
irriguluit6*. La peine ecclésiastique s'applique au m e u r  scandrtewr», c'est-bdirt 

ii celui dont Ir f m  est connue publiquement. Elle consiste en une uprivation des biew 

rpnndr que Dieu a laissés i b disposition de 190im: ticoit de pmticiper an priera 

publiques, au système âes sacrements, droit d'assister aux offices, de communiquer avec 

les fidèles, d ' b  esten6 dans une teme sacrée. La peine est donc ostrlcisrnte. Ellc 

mainticnt celui qui Ir subit aa &on dm lieux mm&, des rites et de Ir fréquclltrtiom 

de sm semblables. Se dessine un lien subtil entre l'exclusion sprtide (jusîifih p u  Ir 

pureté qu'exige 1. h6qwntation du ucrb) et I 'exc~~~ioa socide. On ne peut donner Ir 



communion ni l'exîrhmonction i un excommunié, on ne peut le laisser entendre la 

messe, mris il ne f a  pas non plus cattetenir & arelrtionsib avec lui: «Nous d6fmdoas 

SOUS peine d'Excommunicirtion I toutes per~omes de le srluct, de luy pula, de 

converser avec luy en quelque manière & en quelque lieu que ce soit hors les cas de 

câuitd & âe nhessitt marqués &os le Droit, jusqu'i ce qu'il soit pénitent de sa furtt, 

& qdiJ en rit reçu l'rbrolutioas8»- il ne fuit non plus prier avec lui, lui  donner un 

cadeau, -861 ou dormit en sa compagnie. Selon Lucien Lemieux, Brirnd est le dernier 

évêque &avoir utilisé l'excommuaicrtion avec une certaine ampleur: entre 1766 et 1784, 

il en rurrit prononcé une dizaines. 

La sentence n'était p u  ddhitive et on pouvait recevoir une remise de peint en 

se d o r m i n t  b un processus de réhabilitation. L I  encore, l'espace sactlé jouait irn rôle 

fondimeatrl. Jean-Baptiste Cinianne, de Sainte-Croix, engis6 drns une relation 

incestmue ptrduraete et publique, peut unsi se rdhrbili= mi dimanche il se tient, tète 

nue a mains jointes, i la porte & l'église, mais i i'exâérieur, fo~cCmat,  et récite cinq 

Paer et cinq A ve M e  La populritiom est dlrns lg6g1ise agemouiltk. Le curé pmaoace 

don l'rbsolutioa de II censure et enjoint l'homme, eaîm mbes pénjteaces, i se teair 

durant un m, tous tes dimanches tt @tes, i 18 gwi& messe comme aux vêpres, tout i 

f.it ri l'urike & l'bglissa. La réâabilitation est l'objet d'une mise en scène dont I'églire 

est te &or. Elle procbdc par étapes, de l'exclusion totale au seuil, puis du seuil i 

l'intérieur de l'église et du bas de 1'6glise ru banc. C'est russi un processus public qui 

est une ré-intégration socide: & l'extérieur du lieu sacré I Ir nef, de Ir mugindisrtioa 

i l'incorpontim. Li, pdnitance peut être aussi exigée srns qu'il y rit aacore interdit ou 

ex~0mmPnid011 psononc& comme une sanction moindre i intealion préveative. C'est 

une choae plus fkéqucllte que l'excommunidoa effective. Lucien Lemieux sn a recsirsé 

une -trine mm 1760 et 1810. Le rituel puoiîif vuis drnr les dbuib, mais fü t  



toujours appel i un schéma similüte, avec une réhabilitation ptogressive et sprtirlib6'. 

Ces expiations publiques, cependan& &vinrent de moins en moins utilisées et de 

plus en plus discrètes. Au XMT si&le, Lavai tecommaudrit d'interdise 1'6glise pendant 

am mois aux puena qui tubient i fPre baptiser leun enf"tsa. Lorsque Plessis tateca 

de tevrlonser cette pratique un sikle a domi plus tard, il s'attirera ce commentaire de 

l'un de ses dptdtres :  la ciprine d'interdiction es8 tombée ea dtsuhde, la renouveler 

poumit emb- ôeumup l u  puteus  et les ouaillasam. Vers 1820. la péniteace 

publique se mue ea simple mconnUsmnce des -4s: le prêtre lit publiquement un 

texte de pudon au aom des pécheurs qui se tiennent durant ce temps i genoux i leur 

banc. Plus tud encore, il s d n  pour s'acquitter de r punition d'assister i une gnnd- 

messe i genoux i l'arrière de l'église, sans qu'aucune publicitd ne soit fute p u  le c d .  

Vers 1840, les pénitences publiques wront d i s p d .  Cet effacement peut mevoir 

diverses intmprctrtioas. Ii correspond en premier lieu P une ptivrtihtion géntnlisée d u  

chiitiments, ies peines qui rourtnieat le coupable i Ia vue du pPblic (emprisonnement) 

remplaçant progressivement b spectacle des supplices6? Dans lu villes plutôt que dans 

les campagnes, la pdnitcmce publique est de moins en moins biea acceptée a le curé qui 

I'impose risque des poursuites en diffmatiod6. Elle signifie uwi, cetrinement, une 

ceztaîne d6vrlorimtion & la puissance sacrée, interdite, âes lieux rituels- Au début du 

XVIW siècle, Slint-Villiar citait, corne un exempie de @ectioa, ces indiens 

convertis & la aMissioa de la Mont;iypiem (LrdesDeux-Montqaes) qui s'interdisaient 

&entrer &as Ir chapelle *pour des fautes fofl Ibères, dont ils se punissent 



volonmirament eux-mêmes en se tsnat par eaprit d'humilitd et de pénitence i Ir 

pone6'm. En 1742. PontbZimd prbente encore. comme un idéal r h l y  ces phitemes 

pubtiques d'.uttef9ïs qui exigeaient de ceux qui avaîcnt commis «un seul péchd public 

d'être dutrnt plusieurs années adpar& âes autels, priv& de la société des chrétians, 

prostanés 1 la porte du templeam. Les mues du MX siècle uuont plutôt tendance 

i ficilitsr I ' rccb des p&heurs i l'intérieur de L'église. Comme le Saint-S1ctcment 

devient une substance plus accassi'ble, les lieux qui t'abritent se font plus rccueillrats. 

Un texte & Bourget, qui frit Ir promotion de l'association de d'adoration petpétuelle 

du Saint-Slcrementm, est partidièrement si@ficatif i cet égard: 

(~isw-CIbist] rat Nom Roi. Les P a s  de son huaibfe Palais sont ouvertes & tous du 
matin au sou. Auis sur l'Autel. il attend piticmumat et avec un air plein de bonté, les 
visites de ses nijeti. IL 8 b s  auins plebœs & @ces cherchant & les distribuer & 
quiconque vient les lui deauder- [...] 
C'rst Nom P h -  Le bonheur de ce bon p h  est &avoir a+s de lui tous ses mfmts. 
Ses yeux sont toujours ouverts et ses oreilles toujours attentives au cri & leur mi&=. 
[--1 
C'.rt Nom VOfSSn. #& 8U d k u  &S dm. Nous n'8v0~ SouVent 
qu'un c m  i tri- pomr llOUI mndm Cbbt lui. [...] 
C b t  Nom Hôte. il mut bien habiter sous k &me toit que les personnes qui vivcat 
en c o r n n i d  et y avoir ri chrnike comme un autre & la auhoa. Il ne faut, pour 
se trouver chez lui, que monter un d i e r  et gnvir w porte. [...] 
=st Nom Ani. L'oo mit que c'ma le pro- & hmiti6 & w point se rCpucf & 
l'objet iind. [...] Ce bon ami nous voit p.= et repasser saas cesse &vmt sa pocîe. 
Oh! p l  serait son chrgnii, si mus ne nous donnions pu la pehe d l  entrer, du moins 
pour k saluer. et lui dira un mot". 

Cela représente une évolution &amininte 6iw les rapports de l'humain ru sacré, la 

conversion étant & la fkdquentation Uudw des rites institués et des lieux & 

culte plut& qw coaridhb comme lm pddable i la puticipation. 



te principe inclusion/exclusion, r@ p u  une ri tdité qui se joue dans un espace 

binaire., s'applique d'une manière étendue, pu seuîement comme micrnisme &&.tif 

drnr le cadre d'une sociologie puoisside, mais encore comme système générateur de 

collectivités tenitorides. Comme le Srint-Sacrunent i d e  une puissance divine qui 

génhe autour d'elle un espace sacre, correspondant A peu pr& ru terrain de la frbrique, 

cet espace uct6 est A son tour producteur d'un tenitaire priviligi6, nommé, doté d'un 

sens, et que l'on appelle puoisse. tout daas les sources consultées révèle l'irnpomnce 

&terminrate que r d  cette cireonscription liturgi~01ic6ninistntive pour les autorités 

ecclbiutiques. La puoisse est l'unit& & bue sur I.quelle repose tout le système 

contrôlant. Les pratiques rituelles constituent le moyen le plus efficace pour générer cet 

espace, pour en circonscrire les bornes, pour y fixer une population. Dès le début du 

XWH' siècle, d o n  que Saint-Vdlier ma en place un premier réseau puoissial, encore 

très IlChe, on s'attache à lier les ritdités I d e s  uirt lieux cont&és par Iriistitution 

csatnlisée. Le Rituel indique bien que la messe dominicale doit être Ia messe 

puoisside, a& que les pupl- d'une même Puoisse guticipeat cn commun ru m h c  
Sacrifice, toutes les p r i h s  & i toutes les instructicms qui s'y font, comme les enfanm 

d'une même famille habitent dans une mémt mrisan. & -gent i une méme taùlc70». 

Les bglises des communautés religieuses, en ville, et les chapelles seigneuriales i Ir 

cunprsne, mat particuli~emsat survsillées et diverses masures sont prises r t n  qu'ella 

ne détourasnt pas les p u o i s r i a  de Ir r i tdité Ir mieux mktrisée7'. Let premim 

uticles du synoâe tenu i Québec en 1690 ont pour objet d'établir Ir primauté rituelle 

ûe l'église puoisside sur tout autre lieu: 



Ces mesures de bue, Mquemment réitérées pu Ir suite, utilisent d a  force sociologique 

de Ir sacrrmenulisuionm pour river les personnes aux lieux défmis p u  l'Institutionn. 

Les principes centripètes du baptême a les exi8~11cer de l'état civil obligent les parents 

i apporter l e m  enfrnts i l'église de leur paroisse, relirnt les €&milles i un clocher 

tut6lsire. Saint-Vallier s'extasiait devant ces femmes amCnndicanes converties qui 

bravaient les lois du nomrdisme pour se cO11former b l'idéal sddmîah chrétiea: *Étant 

accouchées durant le cours de quelques voyages, [cllu] sont revenues qr&s de plus de 

cent lieues pour fure baptiser ces petites créaîms par les chrritrbles missio1111Ures7'». 

C'ut &ns le domaine du lieu administratif & collf-ion, et surtout de c o n f i o n  

p d e ,  que les règlements sont les plus stria et les plus .bOnbts .  Les fiontihes des 

ajwidictions eccl6siutiqwsr vuimmt i ~ h s m e a t  rvsc is temps, dies uuont toujours 

pour objactif de circonscrire pour chacun un espace de eonfeSSi011 bien âéîeminC, tt  

donc bien contrôlé. Un cur6 peut confbwer tous ceux qui se prbmtemt i lui, même s'ils 

sont âe passage, m m  p u  diar le temps de P4um7? Une conÎbsian entendue p u  un 



prêtre qui n'a pas juridiction sur le phitent est ndle ~ U C C  que b R&e en qualité de 

Juge dau le Sacrmant de Pinitence, ne b i t  pas exercer âe jusment sur ceux qui ne 

lui sont pas somisw*. Hubert, en 1793. réduisit eacore les possibilités d'échapper ui 

confinetnent géo-qm: les cutb, sdpowoirs axtnordinrites, nt  powrient pl- 

contbser que leun propres paroissiens et ceux des puoisses limitrophes k t  las 

premières haûitrtioos n'étaient p u  i plus de trois lieues des flrontihes de leur propre 

piroissen. Les iv&pes témis au premier concile provincial de la Province 

ecclésiastique de Québec (18s 1) projettetant deadauch ce r@me en permettant uut cw& 

d'inviter de leur propre chef un autre c d  de leur diocèse i coalbsset dans leur 

puoissen. En fi-t dmr un u&e spatial limit6 confheur et wdbsds, on vise bien 

I'applicnion Ir plus ripumuse possible &un qsttme judiciaire. Il s ' M t  &empêcher 

i'monymat d u  rrpportr fi d'obtenir I'aveu complet et circonstrncib der fautes. La 

paroisse organise un microcosme dms lequel l'exercice des rites nomdise les manières 

d'être. 

Pour dcs trisons similaires, a aussi pour favoriser Ia pratique du culte des morts, 

les curés doivent encourager la popdation i eatmer un mort drns la puoisse qui uui 

&nn& i l'individu rla ariaunce spirituelle, l'éducaion Chr6tie~e & les autres 

avrntages [...] r e ç u  en ~ é s u s - ~ h r ï s t ~ ~ ~ .  Telles sont les entraves, ritueIles et idéologiques. 

ponb p u  l'Institution i Ir mobilit6 des pemmes- Elles fixent les apuoissiensm 



comme le curé, qui se doit d'atre toujours aru milieu de son troupsuiw, surtout puce que 

II mort et les naissances doivent être ritwli&es sans délai- il faut que I'Iosîitution 

canarisse tout le monde et que tout le monde se connrisse. Les curés tkheront &nc & 

ne pas al.ibb4t courir & côtés et d'autres les p8uvres qui n'ont pas d'autres ressources 

pour vivre que la charitd publiqwm en refiuint de leur a&mcr des billets de 

rscommdaîionm afin & les rempécher de sortin, dm puoissesW. Dans le temps de 

Plqum surtout, un curé d m  se montrer circonspect i I'bgud des nouvclux venus: 

I ' w d  des Vagrbonds & des Étrangers, pour peu qu*ils soient suspects, on l a  obligera 

de montrer un Catificat, pour cognoitre de qud lieu ils viennent, & s'ils daivent 

demeurer dans lesdites P u o i d w .  L'itinbnnce, Ir mobilité en général, ce trait 

€ondimental de la soci&& eu modernisation, de plus en plus d a i n e ,  menace les 

hrbitudsr cultuelles et I i  mécanique du contrôle moral exercé p u  I*idministration 

spatialisée des rites. C'est le point de &ut d'une exaltation de Ir puoisse nuale bercée 

de utraditionsm, immwble et immobile, cette idédisation du «sol natal» qui seci le 

terreau de tout un discours ra.Caounute et patriotique. Les évêques de la Province 

ecclésiastique, évoquant au milieu du XIX' siècle l'image des Canadiens fiuiçais 

h i g r &  rcn États-unis: aH&s! l a  joies de nos @tes reli@euur ne lem rwt pas 

connues! Ils ne voient plus briller le clocâer de l*gliw de leur puoisse, qui rdjouissait 

si fort leurs yeux dam l a  buux jours de leur enfance! Ils n'entendent plus le son béni 

de ses cloches humoniewes qui füsait vibrer daas leon jeunas caun  le délicieux 

sentiment de Ir piété! Nos touchantes c6rhonies ne déploient plus i leurs yeux 

utendris leur pompe majestueuse! [...] Oh! qu'ils s'annuient sur cette terre étr~tlgère, où 

ils ne peuvent plus répéter les doux matiquas qu'ils chmtaieat si joyeusement, qwnd 

ils étaient prdr & vousm!n 

m. Bacnsrt, .Ciredaim ~I I  cl@@ & diwlkr & MaarrQb. 23 aqtamh 1841. MQd, 1 , W .  
II. Rituel & & Q&kc ..., 173. 
82~-piroril,drr~&LptwiDw~~qw&~,riaPiiÙen~& 

Mmüddm, 11 mri 18% MEQ. 3.5%. 



Le SO'I)Z-SQCI~CI)~~Z au cmtm de toute chose 

La concaatrilsion de Ir  puissance sacrée est le second principe structurant de 

l'espace rituel. Le d danne un sens au monde p u  la détermination du centre: depuis 

la croix plantée Ion âe la visita d'me autorit4 cl6ritJe. jusqueau clocher b&i qui, dt 

loin, signais l'am autour duquel peut exister un tsnitoim. Cet u e  relie Ir tene a les 

lieux cosmiques où r&de Dieu: rL'mtu1 & J&us mi pour nous, infortun& enfaats 

d'Adam qui g h i u a a s  sur cette tene d'exil, ce qu'est pour un ange le Tdae de Dieu- 

~ 9 g l i w  est nom pmdis comme le Ciel est celui des &as béatifiées. Nous f~sons ici 

pour le Saint-Sacrernent ce qu'ils font li-haut pour Ir divine Essence qu'il leur est permis 

de voir fice-&-fwm». Le principe d'une force srcrée =trie est fondamental. D'rbord 

parce qu'il permet d'aller ru-deli d'une rqrésentatioa strictement binaire de l'espace. La 

dichotomie mcdpmfane n'épuise pas Ir teprésencision ritualisée dm lieux; l'idée d'une 

p u i ~ c e  essmtielle contractée en un ccntte auîorise celle d'une gradation en intensité 

du SICI& chas l'espace, pu succession de cercles concentriques. Ensuite puce qu'il 

complète la rephtrtiw déride de l'espace impmb p u  l'exercice des rites: le 

territoire n'est pas reuIemaat morctl&, il es! wssi orienté vers un centre: te Saint- 

Sacrement. 

Le rite de consécrrsion d'une pierre d'autel est quelque chose de très éIrboréu. 

il faut dix usietses coatsnrnt de Ir mie de piin, h u c o u p  d'ouate, une v i n m e  & 

purificatoires et rutrsr linges pour essuyer les picmas, & 1'- tiède pour que l'évêque 

SV lave les big& une @îe table où les reliques, rdivish en petitr morcerwt», setont 



disposées et deux chrndelien aux cier~es Jlumés jusqu'i Pdermtment des reliques 

driu Ir pierre, une autre table avec deux bénitim (un pour l'encens, un pour les 

cendres), un vase contenant des grains d'encens, un vase contenant du vin, m e  cuillère 

pom mdlmger la cendre et le sel qui seront dilués avec l'eau bénite aspergée, urr 

aspenoir, des peâites bougies sa forme de croix dont les quatre bouts doivent 2tre frciler 

i allumer, des mèches, 12 s p d e s  & bois fitnc pour nettoyer la pierre, un vue d'étun 

pour mecevoir les rrclurem, un autre vue pour le lavement des mains, un fauteuil pour 

l'évêque, un pupitre, un Pontifical, deux ou trois chevilles pour pousser la relique drns 

un trou praîiqub dans la pierre, un réchrud h braise pour le feu de l'encensoir, deux 

vases pour les mintes huiles, deux autres vase pour l'onction de Ir sdirce entière de 

la pierre, l'encensoir et la navette. Les reliques sont enfermées dans des roulerux sur 

lesquels sont inscrits la date, le lieu et le nom de 1'6vêque, où l'on place égaiement trois 

grains d'encens et que l'on cachette- L'évêque sera assisté de plusieurs prêtres &nt 

certains poliront la pierre, -dis que d'autres s'occuperont d'&ter et de mettre Ir mitre 

selon les étapes prescrites, et que d'autres encore chuitemnt les psaumes. La p i m  

cansacrds, sur Iquelle auront b d &  I'mcens et les bougies, sera port& a l'autel, couvert 

de trois nappes et sur l q u d  on dira une messe. 

La pime d'autel est le centre de l'espace rituel. C'est sur cette surface restreinte 

que s'opère 1'- rituel efficace p u  excellence, le Sacrifice, ce moment où le pain et te 

vin se transforment en COQS et sang de la divinitC. Rien n'est plus sacré que ce bloc car 

il reçoit le Christ rbllement p r h t  a est une condition essentielle de Ir dussite de 

l'op4rrsi611 & métamorphose. C'est pourquoi sa consémtion est une œuvre complexe, 

qui laisse m e  source sacdisante pemrnmte et uithentifiée (les reliques). C'est aussi 

pourquoi les visiteurs sont attentifs h l'état âes pierres et dm autels driw les puoisses 

qu'ils tmversaat (bbkr 14). Hubeft interdit de dire Ir messe sur une pierre non- 

coaforme, ot, plus gms encore, sur un -1 qui n'a pu de piema. Mais ce sont les 

6vbques Plessis et Signay qui se montreront las plus mtih h Ir question des autels. 
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Ils mesurent soignemement lu mucâes, la pierre, Ir custode du bbemacleK. En gimhd. 

pour les évêques du XIXY si&le, les Wullrtions du siklt pr&édeat SC révdleut trop 

mi- et mettent en péril lkxdcution fluide du rite, qui est une garantie essentielle de 

sa crédibilité. Les mrrcbes, souvent, sont trop étroites pour qu'on puisse dm desce~drt 

avec sûret&"» don qw le r i t w l  de Ir masse impose au cura de gravir a de descendre 

fi4qucmment l u  degds; on imagine 1'- désastreux d'une chute sur Ir reconnaisunce 

p-& d'un sacré et d'me f icre i tC rituella Plessis recommrnde des muches de six 

pouces de hroteut a de 16 pouces de profondeur. Pour Signry, 13 pouces (mesures 

h ç r i s e s )  sont suffisants. La pisrie, bien souvent, est uusi trop petite de sorte qu'on 

ne peut y poser ensemble le d i c e ,  le ciboire et un rutte v u e  i Ir fois, exigence 

formelle du Missel. C'est encore la utable de communion» (Ir surfrice supérieure du 

meuble) qu'il faut rgrrndir, puce que les pienes sont plus grandes, puce que le 

tabernacle lui-mhe prend plus de place que p u  le passé, réduisant du même coup Ir 

surface utile ru rite8'. A travers le syst&me indulgencié des uautels privilCgi&~ (le rite 

de Ir messe octroie dss indulgences), Plessis frit la promotion des urutels massihm, 

ttltièrement ea pierre, rates en milieu ruralm. Enfin, il convient d'agrandir en hauteur Ir 

custode ch tabernacle pour t6pon&e i l'dlongement des vases sacrés, puticuliérement 

des ciboires, et i leur plus grand nombre (il y 8 souvent mintenant ru moins deux 

ciboires et ua calice par puoisse, cf. Wtu 1599. 

8 6 . û i ~ d p ~ . p a n i h ~ W d r r a ~ & ~ a u o o r i n ~ v i r i t c , d W  
en IWû, h wiir;m biai a- & msruin. (AAQ, 69 CD, 9.1830E 

87. M Q 6 9  CD. 12, m.-& v i i i ~ ~ ~ ( . e n i t - F ~ W ~ I . - N a w c b B a r w e ,  
-), 1842. 

AAQ. 69 CD. 12, SiSpiI, OiiQiProo# & v i n b  ( L ' - I r - W V ' i  
-A 1MI; MQ, 69 CD, 12, S m ,  & tiUitrr (-0-h- M 
ihty), ~ # 2 . A ~ ~ ~ ~ , o n ~ q w  1. ~ m b w a œ b a  dtmki r1-1 
& W ~ ~ n ' a p l O l & ~ ~ ~ a A k r i n i i u i n r k ~ & L a i o w : i 1 b u t & ~  
l * d 6  qmm poriolr(MQ, 69 CD, 12, S i .  ûdoaiuaorr b visites ~~~~ 
k d l i u x  1II2). 

89. plOirii. & iÉvbr(ur b rU rOa ~ y w  -. XEQ. 3.176477- 
90. titn. 302. 



La secon& grade p-uprtion des visiteurs concerne, je l'ai déjh indiqué, la 

dessionuuix: il en faut plut, aon seulmneat 6 n s  les ucrjsties pour les rim 
bivbzllua, mùs surtout cians les @lises. La question âes fonts baptismaux obéit i la 

même logique9'. Las évêques rappellent périodiquement qu'il ne fwt p u  baptiser i li 

sacristie entre le premier mai et le premier novembre, mais i l'église. ïI fuit donc rvoii 

daus la nef un lieu qui d m e m  les objets et substances essentielles i l'exécution du 

rite. Plessis se montre putidièremant exigeant dans ce domrine. Des baptistère 

doivent Ctrc b a s  près & la porte des églises, du «côté de I'évmgilc» (à gauche er 

entrant), suivant lm prescriptions du Rituel. C'est une grosse dépense pour beaucoup dc 

puoisses et Signay prescrira une simple ormoire, fetnirnt i clef, comme dispositii 

temporaire srtisfimnt. Les 6vêqws montdalais, Lutigue a Boutgtt, préconiseros 

plutôt d'avoir une ormoire au banc â'awvre lorsqu'on ne peut avoir de baptistère, ce qui 

Si8n.y désapprouvera tout i frit, Ch voit comment le sens spdd du rite, tel que d i m  

dans le Rituel, se îrouve compromis p u  âes contingences h n o m i q d .  Le texte ritue 

apparaît don comme un cadre générai, un idéal rituel auquel peu ont les moyens de sr 

conformer. Le travail normatif des urtorit6s diocésaines consistera, p u  un effort contint 

91. Pour iios k o m p p h ,  Le hirirqr .... 239-255. 
92. L e s ~ h u h @ a œ # a t d i v & s e n t r o i r r c ~ r p t U k m s n t ~ . L e  

a ~ & r c m t i n , o a t i ï a u , a n p n i e i p o ~ ~ . d  k p m î c d e s ~ # y t  bporcbc.piceqm rttlll 
~ p ~ Q L p s a , , ( r ~ ) d O i t h ~ b 6 r l i a r i r d & & k ~ ~ W b o .  Suiteduo 
d r i r & r i t r r ~ r r U ~ ~ q p i o b u i c i b a b d d m o m & c o i p & r ~ & ~ p o f ~ d  
foi&hprr6rpmiirrniimiir.rr1~1obOiX~~rratint~~U~&~dirp6cbC 
t q i c ~ , n ~ r b n w b r ) 3 ~ . r i n f o a l b r p ~ ~ a w r ~ r o a t ~ & r c l i t r h c . ~ e m  
drlark~orp&raahatprb-aF-&divorrw-(trrlim&m 
~ k ~ ~ k h ~ L ~ & W d P a v m Q 1 . r t d . n ~ a L W o d r i i n i  
alaPilrb-aimi;-trprtpoihiarrk-rfio&epbdtrorLr-.Fcr 
~ o o r i l r n r h t l w r b r r t p e œ p o a o a e d w I r r p r d r r a f i E H 1 . . ) . d i , * . b a s 8 i a t ~  
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&pom)~rrpiiiiriii)&hipiiii&FahL~Irhrrr~rrlixdpr~ruol 
~ , @ d ~ p i & m l O S I H ~ & œ ~ a b ~ & ~ r r t ~ d i i P r b C i a L i  
( R I l w î c l C l ~ ~ & ~ k c . . , ~ ~ L . ~ ~ d # ~ ~ l i q ~ r r b r r o E o u p p l u  
8- Cd** Ir didm & @dkrpYanrkvlWhHm&r &Rh-* &a & &Cd 
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et de longue haleine, i tencûe vem cette confiomit6 Ia plus p d ' t e  possible entre der 

antes dar les livrsu et d a  pratiques effectives w i b l s r  rpx .ccommodements 

c i r ~ c i e 1 s ,  uiüt coutumes, .ox initiatives Iodes et simplifiCItioas de bon sens. 

L'action ilWtjtutionneUe o W t  i un pmgrumme Paitormisateur ridi& de longue date. 

La quatioa do coût n'est pas le seul obsuclc i I'implrntation des confessiounua 

a des baptistères dams las nefs En beaucoup #endroits, la place manque pour 

I'implroîatïon de ce mobilier fituet. Les bmcs ont totdement envahi I'espoct et il n'y 8 

plus d'eadroits où ériger des j&&. Les 6vêques ordomen! cependant que les b a c s  

devenus vacants ne soient pas relouir (i Ia acti&s) a qu'ainsi des lieux soient ménagés 

pour qu'oa puisse suivre les prescriptims &uelles i F6gard du brptêxne et de la 

confersion. Cela signifie me peste de tevenus directs pour les fibtiquer qui ne se 

moamnt m e  enthousiastes. il faut souvent arenouvelen, ces otdonnmces* 

On pourra s'&tonner da 1. quasi-absence, daas les cahiers d'ordonnances, de 

certlinr meubles des églises: ôénitiers, retables, chaires, bacs d'œuvres. Le phénomène 

indique bien que les ptbcuprtions ck autorités institutionnelles sont rituelles avant 

toute chose. On cherche i imposer une exécution normb et uniformide des rites, non 

seulement dans les chor6grcghier et les si~ifications (contrôle sur les l ines du tite), 

m i s  a m i  daas les d é a n  a les mises en espace. Au total, les interventions épisopdes 

visent une uniformisation des pratiques ritueiles, qui passe notamment par un contrille 

accru sut les lieux où elles se joueat. Eaba. les cahiers de visite rtvdlent une volont6 

continue, au XLX siècle siirtout, de f&n de I'espace intériaut de l'église un lieu rituel 

d'me plus ~fcrnâe iatmuité. Les c o a l i o n n u a  raat de plus ai plus int6pds i cet 

espace intetm&üUre, mi--6 mi-pmfme, qu'ut la nef, comme le rite qui y r lieu doit 



Le Saint-Sacrement est d'autre put, plus que jamais, le centre de toute la ritudité 

crtb01ique. Le matériel cultuel qui sert 4 sa miaipulrtion fitualle (mas 15,li et 17) 

est sumeill& avec soin, toujoprs plus imposant pot la tdk et Ir ptéciositt des &&ru. 

Le ciboire (109 ordonnances), qui abrite b Saint-Sactement, est l'objet de toutes les 

sollicitudes. ïî cowim, ru XIX* Ukk, dg= parader w moins deux p u  puoisse. Le 

second, le plus &en& devant toujows &e aplus md, que le premier- Plessis 

recommande qu'il puisse contenit jurqu'i 100 hosties, ce qui augmeate d e i  la crpacitC 

des anciens ciboiresn. Trente ans plus tard, Signry et Bouqet ordonneront des ciboires 

de 400,500 a mdme 600 hosties? Auui se lit. dans b concret cles objets rituels, outre 

les eEas d'me croismace dérno~rrphique, une modification profonde et continue drns 

Ia pratique du rite de la communion, plus fiéquate et plus unanime. 

Afin d'asseoir la croyance en la «présence réellen (le divin est miment 18). les 

visitem insisteat pour qu'une lampe soit dlum&e en pmmaaence, de jour comme de 

nuit, devmt le Saint-Sacrement. Suspeadue au-dessus du rrachuire, Ir lumière signale 

le centte rituel et affirme la ptmraence & la pr&sence divine au cœur & la puoisse, 

bien abritée p a  Ir &limitation âes espaces sacrés successifsm. Mais il s'agit #am 

dispositif coateux que biea des paroisses racbi~ent i mettre en place, d'où la iécwence 

âes ordoanances i ce sujet drar le d d e r  tiers du XWI. siècle a jusqu'i Ir fin des 

an- 1820 (bYII 18). Cemines frbriques se contentent don d'dlmer la Impe le 

dimmcbe sedema#, ou Paiqwmmt durant la jown6en, indiquant ainsi qu'elles 

ruimilaieat biea l'intérêt t ô é b î  6 l'iiuullrtion, mais saas p ~ y a  les vues 

inttihitiomdla qui entaaûent imposer, par la discipline d'une lumidm continuelle, ce 
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qui signifie un entretien ~ ~ e n t  et des coûîs en huile importantsm. l'id& d'un Dieu 

réellement présent, toujours p b t  et pmcbrin- En exigeant la lumiire nocturne, 

Ilnstitution entend d e r  .u.&li des symboles didadques. vers I'efficacité rituellem- 



En sprtidimat les ordomancm qui concernent le mobilier et les objets du cuite, 

on obtient one représentritiw du cantnlirme cultuel, organisé p u  la Tridition rituelle 

et toujours perf'ecti01111C par leiaian normative des autorités religieuses (fi- 17)'". 

Elle rtvèle uns volonté d'in- &us t'espace une cemine hiérucôie pumi les jeux 

ritueh L'église est le âh&e d'une mire ea scène rituelle, qui stmcture le rapport de 

I'hrimrin ru sacré en séque~css et matéridise les ét8pes d'un cheminement (fi- 18). 

Le rite attribue une place dras Ir lieu ribel; le jugement mord qu'il r rendu, le putage 

sociologique qu'il a &&tué, sont ainsi rendus visibles. La proximité i l'égard du Saint- 

Slcrcmeut constitue l'écheile qui mesure le d@ d'lccréditaîion de l'individu, la 

n o m d i d o n  de ses compoitcrmeat3. 

Cette r6putition intérieure du sacré, qui seorgrnise autour du Saint-Sacrement, 

définit toute une représentrsioa cléride de l'espace. Celui-ci est hiérarchisé et englobant 

tout L Ir fois, pucs que le Saint-Saaunent exerce sur le monde qui l'entoure deux 

forces contndictoires. Interdit, bngcreux, fiagile drns son intCgiitC, il exerce sur Ics 

élémanîs n o n d o r m e s  une force centrifuge. Précieux, puissant, divin, il attire vers lui 

ceux qui le m6ritent, les protège et les sauve. Du fu t  de ses propriétés pdculières, le 

Saint-Sacrement paJdds h Ir fois un pouvoir cloisonnant, constructeur d'espace, 

exclusif, a un principe @gmw, m*fiaeur de lieux, iaclusif. il est dcinc Je principe 

actif d'un tri socid. Le m d l m  sxmpie & cette m&rniqw est sins doute d i &  au lieu 

de s6pdturr. Wume part, on l'a ni. lm humains morts & m m i b  n o n d o r m e  uur 

r4gles e! critères d(n0ir par rfw et mtifib par un conseasus culturel, sont exclus 

tout i frit dsr lieux sada. Ceux qui, #autre part, sant autorisés i être ensevelis en terre 

amade, I'imm- mqjoité, chercheront & sa rapprocher lutrnt que possible du Saint- 

SlcnmeattO'. Li coutume d'aatmw las coipi drnr le sol dm églises demeura bien 



Nouvelle-Fmce ddpouillés p u  -t-Aimée Cliche, les testateurs choisissent d'abc 

enterrés &ns me 6@ise1*- En 1787, l'église de Poiatc-C1Ute est uufnrrmment remplie 

& caps mortm. L'dvbque d&md d l  eutmer qui que M soit jusqu'i nouvel ooddO'. IR 

SCDUS-sol de la C ~ ~ e  Notre-Dame de Québec reçut 448 corps entre 1650 a 1760 a 
452 da plus eatn la Conqdte a la fm du WC B&lel". Entre 1795 et 1900, il y eut 

150 enterrements dans 1'6glise de Kaamou~i.lrr~~~. On cherche, ea choisissant ce lieu, i 

abriter r dépouilb des indécences animalesw i être plus près de la prière des vivants, 

qui fworise un purgltoim court, i &e plocbu uuU du Saint-Slcnment ifin da profiter 

& sa puirrrace sacrée. Philipm An& constate que dams le cas des cimetières 

pésiphériqws, &tachés des wises, tels qu'il s'ea tut i la fin du XIX* sikle. le sacré 

provient des morts eux-mêmes, dors que &as le cas der dpultum anterieures, d m s  le 

sol & l'i~lise ou dans un cimetière attenant, las corps morts ne produisent p u  le sacré; 

ils sont l i  i cuire du sacré, pfoduit p o  b ~aint-Sacremmt~~. A MonttM, les sulpiciens 

se font eatemr dans le sanctuaire, les codkhs & la BonneMort sous Ia chapelle de 

~~nt-~mible'* et 1a pmpriémires âes bancs i papétuit6 rour leur brnclm. Or. on le 
Sut, les bancs les plus an vue, podâés par les f m e s  les p l u  Usées, se tmuveat en 

haut de la nef. Les lacs smmt toujours ensevelis dans la nef, tandis que les prêtres 

seront mis dinr Ir sanctuaire w plus près du Saint-Sacrement"'? II y donc, jwqtt'u, 

milieu du siècle, nnat que les princips hygibistes ne triomphent de la proximité 

de la mort, m e  s é m m n  rocide et rituelie qui s'opère ru sein des morts chrétiens. en 

fonction de la distance entre la sépulture a le Saint-S~ommt. Pumi les laïcs, le coût 



dm& d'me r6pdtura daas l'église, dtrbli, disent Ies sources, pour limiter I'm80rsemant 

du sol. est i la base du sy~t&rne~*~~ ûn ne tmwe guère enternés sous le plancher des 

temples que des prêtress des &&S. des seigneurs et autres aot.bles. La spatialisation 

hoiimatile & I'intérieur sacrd (Il- 17 et 18) se double ici bune représentation 

iante drnr 18 v h t ~ i t é :  1- corps mortr driu le SOUS-SON, M V ~ S  p i ~ t  driu u 

entre-deux, la votita décorée (le ciel) van laquelle monte les fiimbes de l'encens. 

Le mod&le int6rieia. si roigaeusemaat 0rBona4~ est repduit  i différentes 

échelles toujours danies  p u  le centre rituel: I'hgliw comme centre de la puoisse, la 

cathédnle comme centre du diocb et enfin, vers la fin de Ia période, la basilique Saint- 

Pierre de Rome comme ceatm de uIWniven chthtirna; c'est pourquoi, comme pour 

annoncer plus clrirement encote les principes de cette m&raiqw de duplication, b 

tabernacle empnmte souvent les CICments uchitectwaux d'un Mifice religieial''. Le 

CatCchisme apprend: uNotmSeignewr quitte-t-iI k Cid povr se irndrr pirisent m Saint- 

Semmenr? Nom, il est en même temps au Ciel. & ru Saint-Sacrement. Connent un 

corps pt~t-il  Lm eu mane temps cu Ciel, en tem, en plusie~m iglises h en plusirvrr 

Hosties? Cela est impossible riu hommes; mais qu'est-ce qui est impossible i DieulLZ?m. 

II est donc une multiplicit6 & ptésences divines qui definisseat autant 6 circonftttllces 

fimeiles dans l'espace, distinctes a cependuit nivelées p u  l'unicitk fondmentile de 

Dieu présent (Boufget. dont on connaît I'int&r%t pour le pmomrge de  es rjoutem 

que ale Tabernacle est pour chaque paroisse un autre seia de la Bienheweuse 

Viergei13m). D'où l'utilité & l'action nomative de l'institution, puisque p m u t  le Saint- 



Sammeat exige b respect âes m b e s  -es. Lriutitution se pose m garante du 

~ t e m m t  ~ d o u c s  adéquat âe la puissance sade. Le Rituel de 1703 indique que les 

curdr sont ales adpositabs du Corps & J&us-CMstm, et qu'a ce titre, ils ont le devoir 

& b conserver asinon avec mgdieence, du moîos avec Ia âécaace et !a propreté 

couveaables; i quoi ils doivent trrvrillec par toutar sottes & voies, en employant non 

sudement leur superfîu, d s  même leur n&emahs en y int6msant leun puoissiens, 

& w fairmit des qu&es publiques"%. Le Saint-Srnment est Ir principe moteur de 

La cuncr6tidoa & ce pouvoir d''&lise sur l'or@sa!ion d a  lieux se lit 

évidemment &ns son rôle &teminant &as le ploccssus de colonisation de l'espace. P u  

de paroisse sans lieu de cuite, qui protégera le Saint-Sutdment, et pas de lieu de culte 

saas aumirriion épiseopde. La pmcéâwe est bien téplde et ne subira p u  de 

modifications f o n ~ ~ ~ ~ t a l e s  au corn de Ir pdriode: une population f ~ t  puwait  i 

I ' & ~ w  me wti~a -dot 18 pormid~il I b i a ~  me ( ~ l i ~ .  )P~S ipo e 
mwy& sur place d'6vrluer les kroiar réer a Ir capacité baomique de subvenir 

aux fnis de constructiom et d'en4tiaa des bbisses. Poonoat-ils aussi subvenir aux 

besoins d'un cPt6 résidant? Si  l'expertise est coaclumte, un lieu est d&ign& p u  le 

teptésenmat de I'mtorit6 centrale: de pr6fëreace ru milieu âes habitations déji 

sicistiates, a i égale distance pu rapport aux autres ceatres cultuels. C'est me h p e  qui 

surcita du reste bien des tensions"? Le ddlégué fixe ensuite les principales dimensions 

& l'dgiises se liwriit i quelques estimations démo~hiqws.  Sur cette bw,  uae requête 

signée & la iiyjorité cbr habitants est soumise au gotavanmm qui commmde l'électioa 

& trais syndics en awemblb prioissirlr. FinJemeat, le plan des ddifices, ainsi qu'une 

estimaion des dépnms, suat c o d  i m e  -&e appmbrtion civile et cléride avat 

homolo~aias définitive. Chaque hdmt coatibue aux d@ams selon Ir superficie & 



II y a l i  les éléments d'un véritabk pouvoir, qui est fo11drmeatd puce qu'il 

s'exprime daos le cadre d'un espace en cours de peuplement. celui de nommer les lieux, 

de crndisec la qoncin6itd des implrntaîioiu, d'imposer une certaine conception du 

territoire. ~l?pliw, p u  b contrdle du d, t&he de discipliner l'espace comme elle 

eaerdre les gens: elle fut  bitir un ceatm qu'elle définit et m a  en plue un pouvoir locd 

qu'de srneille: b corps des mugiriIliers tous I i  direction du curé. Elle planifie et 

mifbrmise, elle fixe et imrnobili~e'~'. 

Le moddle spatial ddtini dam le udrt de l'espace intérieur des églises, qui frit 

de l'église le cœur de Ir puoisse, s'applique encore i une échelle supincine, fusant de 

la crdiédrde le cœur du diocèse. Briand, dcmrnbnt de tous les hrbitrnts du diocèse une 

contribution finuici&e, écrit: «Notre Cubidnle est l'&lise-mhs. la première de toutes 

celles du diocèse, leglise du premier pasteur, a p u  cos~séqueat cdle de tous les 

diocisiins i tertrios @rds'lgm. Boprset va plus loin, daas un esprit centrdimteur tout 

dtrmoatiin: aune CatMôdc étant le centre de la religion d'un dioc&, elle doit offrir 

ru clerg6 a uix ficides qui y affluent de toutes putt l'dmndrnce des biens spirituels 



dont l'&&que est tout uatweUemant la source ou le  ID. Puisque sa p u i u w e  sacrée 

i d e  pn plus priid tesritoim. la cabadnle et les pemonnages qui y joueat la 

pefformrace rituelle wnt forcément situés plus haut dms h hidruchie religieuse a 
rocide. Les Chanoines y ont laam nt- et leurs costumes. Lgév&que s.Y montre, promu 

p u  les fmes liturgiques établis par le Pontifid. Daus ce lieu use r6uoiuont du matin 

au soir les vœux âe tout le diocèse pour =dm i ce puissant pa!mn [Saint-Joseph] qui 

protège nos pmisses, nos  commua^ a nos funilles un culte plus solenad et faire 

ainsi monter vers son Trône un enceas &nt l'4dable O&= rajouit le Ciel tout 

entier1%. 

La mise en espace cles chorépaphies rituelles fige a concrdtise les divisions 

socides que les rites instituent. Elle contraint i évoluer driu des lieux nom& qui 

déterminent aussi dm &les a âes rtrtub. Chacun est a fut doublement assujetti par 

le système. D'ibord, 18 tihil(it6 définit un d e  gbgmpbique en âehon duque1 d l e  ne 

peut ni s'exercer ni être utitilisée; dl8 est puoisside. (hi p d i  les limites d'un 

m i c f ~ ~ ~ s m e  drnr b &ce duquel s'applique me sinvaillance mus rzimuts. Puis, elle 

vise i maintenir le poupe circotwcnt Qns me immobilW pr~ifimte'". L'itranget est 

maintenu bon des cérémonies conammm b déviant est appelé i téint6grs 

progressivement sa place, celui &nt Ir conduite sri rnisfümate est périodiquement 

réinvesti dans sa position. hs-votu baptisé, c o n f d ,  communi6? Tout cela se joue 

drar 1'6gJise. La piniciprcioa d t e ,  la privation sanctionne. Les mobilités 

gb~frphiques a socides, de Ieu cd* compmmettent a dmi quo que les rites tendent 

1 nuinttmîr. LA c u d  ea sen b c  tout natureltement Je censeur. Au niveau ûe 

llnctitutioa elle-mbe, Ia rapréseafibion dr l'espace .inri c o d t u b  et véhicdb instaure 





A l'intérieur des cadres bien circonscrits de l'espace et du temps liturgiques, les 

corps se iwuveat, ou se fixent, selon des ré~les qui apputieanent de toute évidence au 

domaine de la drunrni~gie'. De nombreuses étuâes consactées au cite se basent sur cette 

andopie et il est coutant d'utiliser le vocrbuliire du dié&re pour âéciin les dispositifs 

riaulis&: aaem, spec!ateufs, cornunes, accessoires, mira en scène. etc. Quelles que 

soient 1es hypothh mises & l'avant p u  cm diff&entes adyses2, l'idée dominante est 

que Ie Cite doit 8m eoasid6ro ~0-e me @omance visant i pioduke d s  effab 

psycholo~qws sur les individus qui y puticipent ou qui y assistent. Selon Claude 

Rivière, les puîicipats ne peuvent avoir une conscience claire do f i t  que ce qui 

s0ex&ute devaat leun yeux est un jeu symbolique. puce que 18s rpta~ques c8pturent 

[...] la pmsb et pousseat i la cmyrnce mdis que le sens du ite n'est p u  rndysé 

comme d ' m .  Conunrat les rites pousnieat-ils laisser voir ce qu'ils sont rédisment, aiors 

que leur objectif GonAIfireatd, comme je hi m o n d  dans la première partie. est da créer 



une illusion du réel bas& sur b concept &&cuité? 

Poumat. au &aur da c& âiscoun deglise, on dScüe biea des conceptions 

qui placeat le rite do côt& & Ia rqtésmfirtion. Ainsi. Ia lutte continue que i*#liw mena 

au t h h ,  mus Saint-Vallier puticuli&emant mais a d  de mmi&e récurrente d u ~ t  

toute Ia péride, peutalle être intetprétée comma dont6  de biea &ablit l a  distinctions 

entte des misa  ea scht trompeuses, qui insinuent b vice udroitamcnt a avec artifice 

~ M S  l'he des specweu~sm~, et les rites degUe, ce qui est une mrniére de reconnu t̂te 

que les deux types de ~ o t m i n c e s  pmcddent bua même domrine. Bien sûr, ce type 

d'interdits d&ve  avant tout d'un combat mord. puce que le thiftre est perçu comme un 

lieu où s'miment les sens, ce qui elqoun 6loigiie & Dieu, a il d t  ridicule de penser 

qw les 6vêquw considèrent la ucomédien comme une rctiviîé coocwrente, au sens 

marchand dii teme. il est cqpandriit certain qdeîie est une activité qui, comme le rite. 

m a  en rcdna le monde, mais selon un cdre réf6rentiel qui &happe i Ir stricte culture 

ecclésiastique, lorsqu'elle ne la combat pas, a qui utilise des codes corporeIr qui ne sont 

pas ceux & la liturgie. Il y 8 biea concmence cians les rept&sent.bions et les dispositifs 

de rsprésentios Aussi e s t m i l  interdit de jouer des tr@dies &ns las églissss: il convient 

de muquet Ia d6muution Ir plus nette antre une tbéiltnliîé qui se pose d'dle-dme 

comme mensongh et le rite qui est av&nt&*. Pontbzhd 8ffifme qu'en Fr~ce ,  h 

l'occasioa do jubil& & 1750, des spectac1es pamdrPt un mois ont c d ;  les proceuious 

continwMes n'ammnçaiaat mué que la piété a la reli@on6~. Uae tepréseatrÉion, ea 



Le philosophe Johrn Huizingr est dl6 plus loin daus I'mdogie en définissant le 

rite religieux comme me activité ludique'0- Le jeu comme b rite exige un espace défini, 

séparé & l'espace commun (stade, table de jeu, casino, etc.) et fonctionne durrnt un 

temps circonscrit selon CCCIM~S règles p r m é e s .  Roger Cullois n'eut auam mal 

montrer que c'&ait lii étendre bien loin le domrine du ludique, en se limitant rux 

aspects purement fomels &s pdbrmraces srat âéceter qu'il existe une diff&ence de 

contenu fondrmmtde: dors que drns le jeu, tout est humain, le rite religieux s'inscrit 

d'emblée dans Ir sphère du d". T d i s  que Ie jeu est lii pour distraire de 18 vie, le 

rite investit ru contrWe las moments les plus ctuciuix de l'existence a les relie I une 

force suraaîumlle, efficace et équivoque qu'il s'agit da se concilist". L'ordrs rituel est 
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bien, comme le jeu, un système de pmdâés nom&, niais le premier y @oute Ir 

convention de la croyance. Cmitsn vraiment, jusqu'o2, mi t sa?  Peu importe findement. 

Pour que b rite soit, il furt qu'un masensus rocid s'&&lisse, il hut que tout le monde 

agisse comme Al croyait D'où l'importaace cruciale des dirpositih visaut i règlementes 

les apparences, Ies manières d'être9 m un mot i'oc&e des caps. D a  une dynamique 

de récipmcit& le -6 est &nc i Ir fois le produit buae aormJisation des 

comportemmts et son principe 

Comme je l'ai d6ji noté dms le chapitre précédent, le concentre daas le 

Srint-S.cnrnmh est produit p u  un ensemble d'ménagements purement scéniques. Le 

brlustm sépare son &maint de celui des lr]lques, le taknacle doré a Ir ciboire 

Ctincdrnt disent h préciosité de ce qu'ils contiennent, Ir Impe toujoun uvivrate~ 

rappelle que Dieu est vraiment l& etc. Cqmdat.  le sac16 est aussi frbriqué par la 

mrnibre &nt on u t  avec le Saint-Sacrement, &nt on le manipule et dont on Ir 

considhe lorsqu'il est li,  enfin W t  & tous Ies contenants qui le pmtigeat. 

Le Saint-Sacrement est 1'6lé~neat focdisateut p u  excellence du rite caiholiqw. 

Tout tome, comme on l'a vu, autour de lui. Pour que tel soit le c y  il faut qu'au-deli 

âes symboliques gestwlles il w passe r&llement queiqw chose du point de vue des 

participants. L'mmeigmment doctnbd, qwlb que mit ion insistance sur le concept de 

*présence réellea~, ne ui&t pas i pioduim b suré, il faut que &as le rite joué. twt dise 

encore que Dieu est 1U. Comme Ie nute Pime Smith : aTMonqtmnent, le geste du pdtm 

a les puoles conrrl lrb suffisent i provoquer la Tmssubstmatiition, mais on voit mal 

ceci se f ~ n  dinr on don, dmmt ua paie distrait, avec ua pdtm d&ontmctdl%. 

Voici commaat se dimde Ie rite pour domer Ia coiamimion hon du temps de Ir 



messe". 

- le p r h  s'est Iiv6 les maies (apbficrtionn) avant d'officier. il est t e v h  d'un 

susplis et âes omemeats qui convienneat i la couleur du jour. 

- il se m d  amodestemaatm vcn b tabernacle a f.it une ghuflexion au bas de 

l*rutel. 

- i geaoux, il dois acelui qui est contenu &DS le Saint-Sacrementn et demande 

Ir @ce d'accomplir b rite *avec sainta6 et teqmûo 

- un assistant allume un cierge a dispose Sa nappe de communion sur le balustre 

- le prêtre ouvre le trbemacle, en utilisant sa clef 

- le tabernacle ouv- il f ~ t  une @udexioa avant de prendre Ie ciboire a de le 

poser sur le corpot3 

- il ouvre le ciboire 

- l'assistant se met i genoux et dit, inclinant le buste, a u  nom du peuple»: 

Confiteor &O etc. 

- nouvelle gbuflexion du prêtre 

- le pr&e w toutne vers le peuph, mains jointes devant 1. poitrine a ula vue 

bais&» : Misemat  vesM. .. 
- il füt de la main droite un signe de croix sut ceux qui vont communier 

- l'assistant : Amem 

- le prêtre retourne vers l'autel - ghufiexion 

- il pread Ir Saint-Sammeat eatre Ir pouce a l'index & la miin droite, et se 

saisit du Cibk de la llllPll8IDChe 

- il &lève ie S8int-sacmneat et se Dume vers b paupb asans dbufner sa vue 

6 &mus la Sainte Hootie~: &CS Agius ik i  etc. 



autant de fois qu'il y de pemmes au balustre 
- il retourne vers l'autel, gubnt le puce a l'index dc Ir main dmite au&ssus 

du cilmire 

-. il pose le ciboire sm le cotponl 

- il passe lm deux Qigts sur le botd du ciboire clpour en füre tomber les 

fnsments qui poumient y être f e s t b  

- ginunmion 

- il recouvre le ciboira, le -1- daus le tabmde qu'il mftrme i clef 

- g6nuflexion 

- il lave les doigts qui ont touché le Saint-Slcremmî, les essuie avec un 

purificatoire 

- le cl- v m e  l'eau drns Ir piscine 

- b prêtre se tome vers Ir population qu'il binit d'un signe de croix de la min 

droite. 

Lorsque le rite r lieu pendant Ir messe, il est un peu plus élaboré, notamment 

pwce qu'il frit mttm en jeu le d i c e .  Dumt toute Ir premihe putie de Ir messe, il se 

pusa en somme qua peu & choses* de sorte que le  moment âe Ir c o n ~ o n ,  riche en 

gestuelles, ipmt bien comme le moment clef du ritwl. il y a dans ce tita deux 

élhcnts fmdrmemÉua. Pmnièrnwnt, l'&on est découpée ea séquences très brèves 

p u  une &rie da gbnufiexims, inclinaisans, igsnouillwients. Ces gestes répitçs 

marquent bien sûr taut le rsspsct qu'il f '  avoir pour me chose si sacrée, m u s  ils 

pameu4nt surtout d'attirer l'attmtio11 sur cbl~~flle des dupcsr qu'ils enadmat: on ne sort 

pas le Saiat-Sacremat du taôemacie et du c i b o i ~ ~  s a ~ ~  ptdcuttioa, les dglus ici sont 

dune talle précision qu'dm ne I.issa~t place i aucune intapdtdon. 



pu d a n c e ) .  Le ciboire n'est pod que sur l'autel. mcouvat de trois nappes ôéniîes, 

a miquement sur le corpod, petit linge ég8ieinent Mt qui est, sa principe. mrinteau 

en état & grande propreté. Sumut, il fm dviter que des puticdes de l'hostie ne 

tombent i tem, parce que toute 1. puissmce sacrée est contenue dans Ir moindre 

parmue du pain rinid? Aussi le p & e  ne prend l'hortie que du bout de deux doigts et 

I'inttoduit-il directement daus Ir bouche du communiant il prend bien soin de g& 

toujours l'hostie au-dessus du ciboire. et essuie, puis lave et sèche soigneusement ses 

Qigts après le contaet. La serviette et l'sui qui ont HM au lavement font partie 

intégrmm du rite: le purificatoire est un h g e  sacd et Veau est recueillie drnt un vase 

sacré. La nappe âe communion parmet de voir frcileînant si une puticde de Iliostie est 

mdenconîreusemaat tomW. Évidemment, le contact du cotps profme avec le d 

matétirlis6 constitue une &tape prrticulidrement a ic r i e  qui donnt lieu i toute une série 

de r ~ a m i a t i o n s .  Le prêtre prendra grrda de ne pas retirer sr main avant que l'hostie 

ne soit entiùrement dras Ir bouche et de ne pas app0c.h~ trop près le ciboire de Ir 

ûouche du cornmunirnt cide peur qu'en mapinnt trop fort il ne fasse voler qwlque 

~o~tie '%. Il frut mettre le ciboire sous b menton du communiant &in que si une 

particule se détache. elle puisse y être recueiHie. Si, migré toutes ccs prbcrutions, une 

puticde d'hostie tombe sur Io nappe, sur les brbib des communiants ou ru sol. ail 

tiudn Io prendre avec révéreace, & I r  Conundon finie, le Rêtre lavera cet endroit de 

Ir serviette, & l'babit ou du pavé où dle est tombb, qu'il f r u b  rupurvant racler, & 

jeter l'su, & las raclures dans la pircind7n. L'idminidon de I i  cornunion I un 

milde (viatiqw) o f h  des difficulth accrues: 



D'me mrni&e g&&des il frut éviter que l'hostie ne chrige de naturc. Pour prévwir la 

puttéfhction, il fm donc r m o u v e l ~  fdquemment calles qui roat dans le ciboire. Si 

on w dispose p u  de tabernacle, on ne Qit pas laber les hosties iiubtit6es. Le prêtre 

b i t  don donner plusieurs hosties i chaque communiant afin & n'avoir pas de reste, ou 

Le pr&e n'est p u  le seul acteur de ce rite. Les cornmunirats égdemeat, p u  des 

marques extérieures biu le vêtement, l'attitude, la posture, conmbucat à I'éirbodon 

du sur&. ns doivent &ce le refiet de I i  trpasfomition. ils doivcat montrer qu'ils y 

croient. II convient d'être i jeun. bien sûr, .fia que l'hostie ne w mthage pas i â'~utres 



rlimmts dans l'estomac. MUS sutous il fuis uprroîtte pdnétrd de respect & de religion 

en ma maintien, & moâeste drnr ses habitsm. Les hommes ne porteront p u  d'urnes et 

les f m e s  uuont la tbth voilée, Ie sein et les bras C O P V ~  la mbe aabattue, sans fien 

fure pitobre en elles qui ressente la vraité, Ia sensdit6 & le luxem,. ûn s'ippmche 

de Ir rSUnte TtMe# avec rmoâestie et mspecb, on stqenouille et on tient Ia nappe de 

communion, les mains en dessous2'. Il f~ prdet la tête droite sans la bumer i droite 

ou gauche, guciet îes yeux baisés, ouvrir la bouche avec modestie*. On avanccta 

Mgbrament la luigue sur la lèvre de dessous et avalera I'bostie avec w n r p e c t  et dévotion 

rmr la laisser fondre satihremeat &as la bouchea. Apds avoir commuai&, on va se 

ncueilür dilu un coin de l'@lise, atrns reguder &un côté et d'un utm pour remercier 

Dieu et penser i la Passion du Chnst. Bien sûr, il est conseillé ade ne pas cracher si-tôt, 

afin qu'aucune pirticulc de l'hostie ne puisse tombcr i tenet4~. 

Si l'on devait suivre Ir programme d é f ~  p u  Claude Lévy-Stnw à la tin de 

t%omne nu, pour qui l'étude des rites devrait Cne avant tout l'identification de ce qui 

diffdtencie ces gestes-li de gestes similrires posés drns le quotidien (se laver Les mains, 

ouvrir une porte, essuyer une tache, manger un motcema de pain, etc.), on dirait que le 

f1cteur déteminant de diff6raaciation est &idemment Ir r6férence. implicite et partagée, 

au sa&=. Ainsi, dans le rite & la communion. chacun. b prêtce comme les autres 

participants, contribue I la création du -6. Le t61e du ptêîre est de donner tour les 

sigaes de Ia p r h c e  divine, p u  soa costume sp6cifiquq la gravité de son attitude, la 



précision de sa g w l f q  la pdciosïté &s accessoires manipulés et surtout l'extrême 

vigihce qu'il apporte i l'inté@d du Saint-Slctsmsnt Le rôle des puticiprnts est de 

d6montrsr eorporsllemmt qu'ils craient vraimant que qu~lqus chose de suma!urel s'est 

produit pu le sérieux de leur maintien et de leur mise. il y a donc établWscmeat d'une 

d e  compliaté, ou du moins un accord tacite entre celui qui ex&& le rite et ceux 

qui y assistent L'&a de sn est Ir base; les gens se sont réunis sur une bu6 

volontaire et sont &id& au moins théoriqwmemt, i ce qw l'oa suive les procédures 

instituées. C'est un premier conseasus. Le second crt qu'un homme en puticulier, un 

spécialiste, r Ir compdmnce de mrnipuliaon eê qu'il fuit lui déiiguer le contrôle 

immédiat du d. Le dernier conscinsw, c'ust que tout le monde doit marquer 

edrieuremeat qu'il r d h b  i la croyrnce- Je me souviens d'une messe de minuit, dans 

ma petite ville n d e  de Bretagne- Un homme se tenait dans I'usistrnce, non loin de 

moi, une ciguette rux lém.  Une veuve, qui officiait comme beâew, vint lui demander 

de 1'6ter. d a i s  elle n'est pas dlwnéen r répondu I'homms. «Quand même, Monsieur, 

vous êtes 6iu uns égiise, il fuit ie rqwctm, conclut Ir veuve. il y a dras cette mecdote 

plusieurs dgnemmîs .  Le p d e r  est que la trras~essioa muque l'esprit, quelque 

chose d'important s'était passé; je me s o w i e ~ ~  de ce détail, et évïdtmnrant plus du tout 

de Ir messe elle-même. Le second est que l'ensemble des attitudes de conformité est 

contenu &as le mot arespsch, respect 43 au sacf6 bien s h ,  mais encore plw r- 

du consansus socid qui est essentiel i ia production du sac;&. On en revient i la liste 

des o c c ~ c e s  sur les rnituâes que j'ai présentée daas le chapitre W. te troisième 

est que ce conseasus est cdturell~illent acquis. il &ait é v i h t  que cet homme ne posrit 

pu un #este délibérément subversif, il ignorait simplement les coaiventions 

comportemdas qui sous-tendent l'uristmc8 conforme 8u tiW. Enfin, hmc&te r6vèle 

qua Ia COllfOrmité d'atîitud8 n'est pu puremsirt circoastmciellq elle est soutenue pu un 

ansamble da dispodtifi de contrôle des apparences et des c o m p o ~ e n t t .  



Ik & confornit6 des diqwsitions L corps 

Le pt$ha. bien sûr. doit ritirer le respect des rpsckteun. Cela est assuré p u  un 

ensemble 6 tè&s de vie qui k roumiiaat du commun (cf. CbrpitteIV). p u  son savoir 

rituel, r coinahance du latin, 1. 1emm de livres qui lui sont réservés. le port de 

vêtemeam liturgiques, l'accès quasi excIuut au s a n d r e ,  son attitude gave lonqu'il 

officie. &es prêtres sont les Ministres [des rrrcmeats]. les daivent traiter avec une 

p m &  p u r d  & cœau, & avec me gran& révbtence & respect, & frire puottrt tant 6 

grnité & de moâestie drnr les cGrCmonies que 1g8lise veut qu'on obasm. qu'ils 

inspimat un assistants du respect & de I i  dévotion eavers ces saints myst&d7~.  Le 

corps du ptdae ne doit pas ptêter i moquetie ou i distrlCti011. Les personnes affiigées 

d'un brndicg physique spectaculaire seront donc exclues de la prêtrise pour a d h t  de 

corn*: a[ ...] ceux qui ont quelque clifformit& corporelle. qui doans 6 l'honew ou du 

m&pns, ou qui empêche qu'on ne puisse faire lu fonctions des Ordres s a s  scandait ou 

sans indécence notable* semat doac déboutés; acomme ceux qui sont ~xttly)rdinrifemeat 

boiteux, ceux qui ont perdu I ' d  8mche, ceux i qui an a coup6 le poulce a Cindice 

[t'ïnuidax] des deux mains [comment tiendraient-ils l'hostie se1011 la règle]. le nez, etc2'r. 

Les d r a t r  I chœur matent en daset le sétie\ut que la peformmce exige. On 

leur attribue une puret6 & coipo qui leur fmilite I'.ecbr au sanctuaire, mais leur 

cornpottement fwilement dissipd a un penchant pour la fme font qu'on s'en méfie. Le 

rite est l'ennemi du rite. aRè@emeat du chœur. Pour les eafrntr de Montréalx 



L'attitude essentielle que l'Institution attend du laïque est l'immobilité a Ie 
+ silence. il s'agit de Ia donnée tonduneatrle, et il est important de b rappeler* La messe 

est un sacrifice, accompli p u  le prêtre inddpeudunrnent des dispositions da hommes. 

Dans ce contexte, le fUt que la 8mn& mmjocit6 dm spectateurs ne comprennent pas ce 

que mumure le prêtre importe peu. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les spcrc~eurs 

peuvent se conduire i leur guise Dans les hits, comme on l'a W. ils jouent un r6le vital 

dans le rita et &as le processus de construction collective du sacré. Ils en sont le motif 

et lwagent principal. En ce sens, oui. Ies rites de l'dpoque moderne sont éminemment 

wprrticipatifu, mais p n  6 la auniète où lWeatendnt les litaugistes contemporains. 

ïî faut 6viter les mouvements de foule d&otdoanés. On ne doit se déplacer qu'i 

certains momeats précis et nwlis6r : procession du pain-M. communioa. Le mmuel 

de la Confi6rie des dimes de Ia sainte Funille, utilisé durant toute Ir période, 

recommrndùt wt mères d'empêcher lem m f m ~  ade CO-, de cria et de badiner i 

I'dgiise, puce que cela trouble la dévotion publique et attire sur eux une espèce de 

mdédictionw. C h i  loute: d e  mieux semit & ne les point mener i 1'Pglise dans leurs 

pnmières a n W m .  Rien de plus oompmmeîtant pow la dimit& du processus rituel que 

la pioximit6 âus coqs et la coafbsion âes d6placements. Un vicaire dénonce le laisser- 

dler b a t  fait pmwe toa c d :  d e  repomit pour le Jeudi Saint se f i t  d a s  la sacristie 

qui n'est pas gram& et l'an Pau(. outre uee conturioa insuopomble, il y eut cles 

inâbnces qui m'inspimt la résolution & m'&mater peadrat cette semaine si le 



reposoir ne se tait pas dans une chapelle de l'égiise ce quî semit très ficile31r, Un &s 

comportemenîs qui choque le plus les 6v4ques et les curés est Ibbituds, très répandu 

chez las hommes, de sottir pendant la messe, au moment du prône souvent, mais aussi 

I d'wîres octasione Sortir juste après mir commimib par exemple, signifie i 

l'dvideece qu'on no p m d  pas le tsmgs & rembicier Dieu can~~~rblmuasit". Ii y r pire, 

car une fois dehors, don que Ir rite colltiaw son corn dans l'espace srcri, les hommes 

se msmblait  sut le psrron st ne s'dment plus soumis ua ri@# qui régissent 

I'inî&ieurUC On parie, on nt. on se rend achez les voisins [de I'&lise]"'w. A la fin du 

XWï' sihle, cumins Moiltr6rlais rorteht de l'@lise Noîre-he penduit l'office, 

allument leur pipe et abamsent h la  parte^". )r Québec un 1810, ce sont des fouies de 

300 i 400 pcnaaaes qui, selon le cut6 Doucà, sant i la porte âe l'église pendant les 

messes dominicales et les jours & f h s  ay jouant, s'y querellant, y formant des parties 
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d'bûhes d6burchar3(~, West-ce pas une maniha âe traiter avec &&et& le rite, ceest-& 

dire de le  awüm en plus grand danger? On conttble donc la porte prhciprls pour tichm 

de minimiser le phénombe; plusieurs crhiers de visite mentionnent un ubrnc des 

su~eilhntsm inunMatemant i I 'eaf f i .  Les autres portes, s'il y en a, sont closes. Pufois, 

au contriire, entraat des gens qu'on runit préfCr6 g d e t  dehors. Lu personnes enivriss 

constituent une menace évidente pour le sérieux a .  lequel le rite doit se dérouler. La 

«yvro~es» saaddisent dans l'église3' a les cw& ne cessent de fustiger ces cabareticn 

qui ouvrant leur commerce l u  dimrnchu et l u  jours de f h s  (quel meilleur joui 

pourtant pour füre de bonnes dfütu?)"- Pour maîtriser îous ces débordements, Saint- 

Vdlier recommande d'avoir dans les églises «quelque personne marquée pour empêcha 

les entretieas, les immodesties, et les autres irrévérencem. Un eccfésiutique de 

p r i f h c e ,  ou tout au moins une apenonne srgemfo. En 1808, une loi de I'ustmbl& du 

Ba-Cm& cbugs les muguilliers et les officiers de paix des puoisses nudes de 

veiller ui bon ordre tint i l'intérieur que& l'extérieur des lieux de culte les dimanches el 

les joun de f&td'"'' S6jommt en France, l'6vQw Plessis s'muse d'un bedeau qui asoui 

prétexte ds contenir b peuple pendant Ir messe de I'bvêque, fit, lui seul, plus de brui 

que n'en d t  pu frire cinquante personnes ind&votes4'». Le dbvot, c'est-&-dire celui qui 

marque ext6riemmant son adhésion, ne bouge pas. Briand n'est gdre  favorable ruri 

juô& - urkqtacle de tous les li-s a de tous les indévots, ou pour mieux dite, de! 

impiesr - qui &happent i Ir vigilrnce des poli- du rite: curés, vicaires, bedeaux 
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La collecte des gestes déviants constitue un des thèmes de prédilection des curés 

lots~u~i1s clcrivent i leur évêque. Les dirpositih & contr6le muquent une volonté de 

normdiser les wmportements. Comment doiton Qnc r&e~ i l'iglise? Immobile et 

silencieux avant toutu. futt évitet les wpoawes inâbntesm a s8rbstssiir *avec gnad 

soin der is. d e s ,  l@èret& a autres sembl.blas i n ~ i r e n c e ~ ' ~ ~ .  B t i d  f f i rme:  d e  

souffnnis mille fois plus prtiemment de voir nos aina temples déserts que de les 

savoir profraés par cies i ~ v é r a n ~  et dcr postures peu t e s p e c t w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ .  Dans un 

cimetière, il faut entrer avec des usentiments de respect et de nligion4'». Au 

conlessionnd, on bit se montra humble et recueilli, tenir les yeux umodestement 

bailQQk~, sans regarder autour de roiu. Contrit. il faut s'agenouiller gravement dans le 



cornputirnent du confessionnal réserv6 aux phitenta le visage towné vers le fond De 

son côté le conf'ur a i e u h  une posture modcste~ et ne rqudera pas b pénitent, 

auquel il fera &ter lu gants, le manchon. les urnes i l'homme et le misque 4 Ir 

f-em. Lon de la kddiction, le p h  ôte son bonnet a joint les mains. Puis il me$ 

son bonnet et prête t'oreille «pou buter avec attention tour les pé&& que le Pénitent 

lui d&lueraMm- Après Ir confdon, vient le temps de I 8  contrition: il fuit fnppct sa 

poitn'ne m i s  fois en disant: Meta ml' etc- Dans presque tous Ies rites religieux, qu'il 

s'Mue de sacrements, d'exorcismes, de bénédictions ou da p r i h  pubiiques, mais aussi 

dans le cadre des actes de prières domestiques, Ir populrticm est invitée s'agenouiller. 

Durant la messe, c'est Ir postm ordinaires'; le corps repose sur les geaoux, k dos est 

pend4 vers l'avant, le visage tourné vers le sol, le livre de messe, le &apeld2- 

L'agenouillement constitue l'amoindrissement ultime de 18 gcstwire laique. laissant tout 

le champ i la performance cléride. il est aussi le sime de Ir phimace et & la 

soumission, la transcription corporelle de la représeatuion institua d u  npports 

Die~umWis.  Espérant se concilier les forces ambivalentes du sa&, I'homme doit se 

présenter au Dieu puissrnt et juge en Ctmd pécheur et donner tuutes les marques du 

repentir. Hommes, f ~ e s ,  enfants i geaoux: telle est la représentation ieonogmphique 

incontownrrble du laque impliqu6 dans un acte rel igied.  Daas la IittMhim de 

propagande imprimée au Cana& i Ir fin du XWIï' siècle, Iri conversion du prutcsiuit 

est manifeste lorsque, après avoir lu une prière & profession & foi d d i q u e ,  celui-ci 

tombe i genoux et fond en lumesH. 



Cast l i  tout le ~ystâme qui sous-tend la réglementation institutionnelle des 

dispositions du corps: I'rppucmce est signe de l'dzre, les comportements sont las indices 

des qdi tés  de P h e  a de l'esprit. Tels sont l u  principes de la «civilité cbrCficane~; le 

visible révdle l'invisible (Ie pain n'est prr du piin, le via n'est pas du vin), I'extdrieur 

dit l'intérieur, les mrnikes d'être sa sont le gage & I'intéciorisraion des 

croyancesss. La corraqmnbnce s'effectue dans un jeu de va-et-vient entre l'ordre de la 

amodestie~ a celui de la crdbvottion~. La modestie urble l'ext&rie~»~. Une utitude 

moâeste i Ir masse coasiste i être amodcstment vbfti», ri ne p u  parler, i ne prs ajeter 

les yeux de côt& a d'autre,, i ase tsnir 6iu une posture respectueuse et i genoux rutint 

qua l'on peutm. La d h t i o u  «*le l'intérieurs: d i t e r  mentalement des prières, soit en 

les lisant, soit p u  caw, «se représenter qu'en usirtrnt ri Ir Sainte-Messe, c'est comme 

si on assistait au Sacrifice de J&USIChrist sur la croix» et méditer sur I i  Passion du 

Cbrist. Dam une lettre pastonle de Ir fin du XVW si&le, Lavai associe pareillement 

r r a r p w  et apiété~, airr6vkencm a a i n ~ t i o n d ' .  Pour les prédicateurs du d6but du 

siècle, «avoir de 1i tdigïom c'est sa bim comporter ri 1'&gliseS'. Les Xns#nctions 

chdtiennes pow les jeunes gens noteat: rOn ne conmît qu'une personne r de la religion 

et de Ir vertu que lonqu'alle est et moâeste i l'dglise. On peut dire au 

contnire, que ceux qui y sont srns mpect, sont des impies; qu'ils ont peu de religion 

et peu de foi",. C'est enme la m h e  concaptian qui @der& dins les m6ss 1850. 

l'intention dss réformas liturgiqws uitrrmo~ltùnes pmposées p u  Bourget: ules Saintsr 

Cirhnonies sont las imlgsr de Ir vraie piM» &rit-ila. IL y r pourtint chez lui un 

d6plrcement déteminint dinr la signification âes consrpondrnces. Pour Bourget, ce qui 

se passe i l'extérieur a i Ir fois le principe et le rafiot d'une émotion reli@me, avrat 
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&être le signe dune ruimilatioa de principes docbillu~x et de r61itences aux mythes. 

Relrttnt I r  &monie des wacîions & gricesm tendues i Ir Vierge li l'issue du premier 

concile provinciai, il note : wl'illumjlusion de I'Auîel était plus brillante;-le son de 

l'orgue plus bumonie\ar;-le chant plus oncîueux; l'rcceat dss voix plus enthousiaste. On 

suatait on ne sait quoi âe saisissant, d'en!rahmt. k étaient divinement éclair&; 

les canrn puiwmmunt b h a u f f '  las langws visiblement déliées6'*. 

L'idée que l'humain r été crié par Ir divinité i son image est i la base de la 

conception chrétienne du corps. En ce seas, le corps n'appartient p u  en propre i celui 

ou celle qui l'habite, puisqu'il est la fois l'image de Dieu et rempli de Dieu. Ceci 

implique m e  double obligation. D'une f i n  gCSb6nIc, l'bumlin doit tendre, en pende 

a en action, i se confornet i l'i- divin dont il est une représentation imparhite. 

Dans ses rttitudes, dans la manidte dont il soigne un corps &nt i l  ne dispose pas, il k i t  

plus puîiculihement avoir soin de rendre honneur i Dieu qui est en lui. Respecter son 

corps, c'est &nc respecter Dieu présent dans cbaque être. D'où les prescriptions de 

pudeut qui incitent I ne p u  toucher et mgder les corps humains, celui dos ruires mais 

le sien aussi. uiu nécessiti car ils sont i proprement pulm investis par le saad, fabous. 

P u  l'&a du péch6, les c ~ p a  ne sont cepandint pas habités de Ir divinité i Ir 

naisunce et pour toujours. Le démon posa& l'&bat lorsqu'il vient ru mon& et il est 

toujours susceptible de t6investir le corps & l'homme tout ui long de son existence. 

S d e  l'intœvtioa répétée des ri- inrtiîués. i divers moments cleh de Ir vie ou sur 

une bue périodique dans le crr & Ir commamion, v a t  Ir medisrsion bumonieuse 

et égaie du mm. II est du resta ri@fic8tifqw ces riîas-li, le baptême, Ir confirmation, 
Ir communion, l'exorcisme & pwddds et I'extrêmwactioo, so ia t  les plus riches un 



dispositifi g d s .  as mettent sn scène le corps sur icqd iis agissent concrèî~cnt, 

p u  lhppl idon de maaières pr&l&lcment consacdes. A ce ûupitre mcore, I i  

eommunioa se dé!nuqw, puisqu'elle est le seul rite où la rrcrilidon se frit p u  

.brarptim d'une matière solidea. 

Le premier et le plus important des rites de d i s i t i o t l  du corps tst évidemment 

le baptême. J'ai ddji eu lbccuion de le décrire, les applications dt substances sacrées 

sur le corps sont multiples. Les puents sont attentifs. En 1772, un père signale i 

l'évêqw qu'il n'a pas vu le prêtre verser l'cru sur son h t ,  L'évêque ordonne un 

nouv6~1 baptême rsous conditionma. Tout cda, on le voit, n'a rien de symbolique. Seuls 

les corps humains peuvent être sacrlisés. Cemim dmis lourdement handicapés posent 

problhe i ce chaph. Le Rituel prescrit *Si on présente quelque monstre A baptiser, 

il fuit agir avec une grande prhuîion; dont la premibre & Ir principale est de consulter 

rÉvhue, s'il asî proche, L qu'il n l  r p u  âe danger, L c. son absence me perronne 

savante. S'il a'r point de forme, ni figure humaine, il ne doit pas être baptisé; si on 

doute qu'il soit hanime, on doit le baptiser sous c0llditionU [...] B Lc cas des siamois est 

aussi dtlicat. Y-a--t-il deux êtres OU un sed? un corps OU deux? &IIX h e s  OU une 

mule? Le Rituel fournit des critères d'appr&iatioa: uSi on juge qu'il y r plusieurs 

personnes d s s  un même monstre, ce que l'on peut juger p u  le nombre des têtes et des 

poitrines, il frut les brptiser sépu6meat. en disant Ir forme au h@ier. [...] si les deux 

têtes ou lu deux poitrines ne sant p u  bien distinctes, on doit baptiser celle qui puoît 

distincte rbsolumenî, & l'autre sous condition%- Le baptême initie un processus 

constaat de prise am charge du corps par les rites. d e  C W e u  devient par soa Baptême 

le temple vivant du Saint-Esprit'%. L'analogie avec Ir surdité des lieux du culte est 

systématique: rCetîe huile s r c h  [l'huih des Cat6câumàaesJ muqw encore que p u  le 
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B W ~ U  rw~bt m m t  1-18 vivmt da srint-~sprit, t q~ ron corps & - imt 
étant dédiés pu dsr onctions semblables i d e s  dont on se pour consacrer les 

Temples, il ne peut plus être anployd i des usages pmfm8s6'm. La rddon entre le 

coqm et I'bglise n'est p u  innocmîe. D'abord pucb qw le lieu de culte *t, comme 

on 1'8 vu, tous les modèles de la surdité. Ensuite puce que l'&lise est affktivtment, 

le lieu p u  excellence où le rite impose san orch au carps. Cette saarlitd du wipr, 

d'mcm rites viendront Ir confirmer a Ir d d r  le CU échéant- 

La confitllUÉion rejous le m e  en une fbrme simplifiée mW solmaelle 

puisque le rite est réservd i C6viJque. La similitde avac l'exorcisme des énergumines 

est encore plus évidente, puisqw dins le baptbme 8ussi. avant de consacrer le corps, 

il s ' M t  de chasser le d6mona- Tandis que l'hnmùn jouit de sa compldte intégrité 

lorsqu'il est habit6 p u  Dieu seulment, le possédé donne des signes visibles & 

dé&uôlemeat & Ir persondité: il p d e  une Irngw inconnue de la m r n i h  Ir plus 

imprévisible, il posde soudainement b &a de deviser ce qui se démule ea des lieux 

éloignés ou i m q h h s ,  il jouit dune force phyrique sunrrtureile. Comme pour le 

baptôme, le rite r lieu i 1. ports âe l'église, 6ar cet mire-deux mon& ou l'on peut 

bén6ficier de Iri puissance du sacrd sans h compmmettm. il est bon de confcuc~ et de 

faire communier le possédé avant de l ' 6 x o ~ .  ainsi que & füre enim en contact avec 

sapeau âes objets particulièrement -& âe 4 t k  on pourri lui mettre un crucifix 

entre las mains ou pendre i son coup des reliques dm saintssrinc, Pmdmt toute l'exécution 

du cite, la récitition de formules spéciales s'rcconipqpe & signes de croix et 

d'qmsion emu M m .  Comme driu le bapt8me UUU, du sei ôéait est introduit daus 

Ir bouche et le prêtre touche le front, 1- y- les otsjllsr, les nuinas, Ir poitrine et Ir 

bouche du posséâé. En damier remun, lorsque taritsr les uibrtriicb) sades uuomt &4 

appliquém sur le awpa du posdd6, lonqw b ooipr du m e ,  investi de pouvoirs 



brandir surs jamais l'appliquer directmat au corps. 

Au moment & la mort, le Ddman encore autour du corps humain et menace 

de s'en saisir au moment ultime. Le samemut de &'emheoncticm vient au secours de 

l'agonisant et lui purmet d'échapper ru &espoir, m d d o n  tangible de la victoire 

de l'esprit du malm. il ride le mourint i accepter les tauffimces du corps comme 

épreuves sanctifiantes d'expiation, et remet l u  péchés mortels dont on ne se serait p u  

c o n f d  avant, mais russi tous les p&h& morteis. Oa b voit, il s'agit donc d'un rite 

fondrmsattl, le dernier et te plus importrat des rites de p-e. On comprend toute 

l'horreur qu'inspire ru cur6 de Saint-Laurent l'attituds de son vicaire, qui rurait proclamé 

en chaire uque lorsqu'il Qanoit l'dme-oaetion i un malade qui n'&oit p u  son 

pénitent, c'émit comme s'il b donnoit i un morceau de boisn et qui rehuri d'exécuter le 

rite sur le corps d'une fcmme qu'il ne connaissait pas, pmlunrnt après son décès «[ ...] 

où est-elle h présent? peut-être en enfmmm. L'application de l'huile d'olive bénite (huile 

des infimes) r encore sur le corpi. des effm t h d r ~ q w r ,  non pas i la façon d'un 

médicunent, mais puce que le m e n t  acontient une vertu surnaturelle de foy 

efficace» qui, chez les p a n e s  bien dispos& peut conduin i la gu6nsaa". 

Lonqw l'agonie r été écartée pir l'rpporsil complet des rites institués (extr8me- 

onction, mais aussi viatique et prières de recommrndation de l'&ne) et que le mourant 

s'est montré réceptif au seas que l%glise entend d ë r e r  w trépas, Ir mort elle-même 

sanctifie d6fiaitivement 1s corps. Elle le pwifie «& ce qu'il rvoit de souillé», met un 

terme uut &at de Ir aconcupUcsnce qui hrbiboit en lu i r  a comge tous Ica 

tcd4tèglementm dont il fut porteurn. Pu Ir m- le corps redevient v6ritrblemeni 

«Temple de Ir Divinitdnr que le bipt6nms nnit &difi&, et qua les divers comporternenb 

dévirnts, inhérats i Ir nahm humaine, n'avaient d & profmer. il peut donc, enfin 



rendu i l'état 6 p-6 de la petite d i c e ,  &e monts6 a porté en utriomphen en m e  

procession qui le conduira jusqu'i 1'égiise7'. 

Les comportements sexuels sont les actes profmateun du coipr sacre p u  

excellence. La ôén&liction du lit conjugal. qui suit ordinairement le rite du mariage, est 

l'occasion de prévenir les conduites Mantes, Lu mauvais -es que les époux 

poumieat f ~ r e  6 lem corps diar l'intimitb & la chambre i wucher- La cérémonie 

doit avoir lieu atoujoun avant le Mn-; 18 ~~nodestie y sen g u d b  et arien ne se fera 

contre la srintet6 de cette c ~ ~ n i e ~ ~ ~ .  Le p r h  rpulsn de mmihe (~ .w  a modeste 

aux mariés» : 

Le prêtre jette ensuite de l'au bénite suc b lit et sur la gaiu présents. Un des effaa du 

sacrement de muiwe est du teste & commuaiquer aux époux *un esprit de chastete qui 

comge an eux les udeun de Ia concupiscence, &mine sur b sentiment du plaisir & 

purifie iaeadti6 qui doit &e mded"'. 

Le corps de 1. f-8 qui 

sotte qu'il est souhutabb qu'de 

vient d'lccouchet passe p u  une phne d'impureté, de 

s'abtienae pour ue temps d'entrer drar le6@ise'? Un 



rite de pUtific.ti~lP, quj est 6 présent6 comme un acte & ttllldement pour le 

suc* de l'rcwuchemeat. pamet leur rCint6gntion dans le &maine du sacté. La 

commuaiua peut suffise i la putifidon, mais la m k e  peut aussi avoit ncoun i un 

dispositif plus spécifique. Elle se tieat i 18 porte de 1 ' 6 g b  asrer ph&e? plor 8vanû~ 

a se pudie intétiewement rdrr f w  [qu'elle peut] avoir commises dans l'état du 

Muiagea. Elle est i genoux. un cierge i la miin. Le prêtre jette sur elle de l'eau bénite, 

puis met entre ses mains l@exwbmit& & son étole a l'introduit drnr Mglise. La femme 

s@avance vers i'autel, se met i aeaoux au bdustce et remercie Dieu. Puis le prêtre jette 

une deuxième fois de l'ma b i t e  sur son c o q s .  

Le coqs fhinin, diar son implication rituelle, fait l'objet dune réglementation 

prrticuli&emcat serrée, Puce que le corps de la fmme est saturé de sexditd - les 

textes disent upemnnes du sexe# pour C i m e  et wsexe* pour féminin - il est susceptible 

de compromettre Ia performance fituelle, de pmfmer ce qui est sacré. de pervertir 

IUwrtion vers Dieu Rien de plus profme en effet qw Ie sexe, rien de plus sexué que 

Ir corps de la femme. Pour eakatenir une aitune 6trnchdit6 entre Ia rcxwlit6 et le rite, 

Ia fsmme .iai sain âe ne pas avoir âe relations dias k atemps des commmionsm. les 

joun de fêtes et les dimanchesm. Tout de mbme elle rester8 p u  essence un être sexud. 

En puaissant i Mglise vêtues de m i n i h  rimmodeste~. 18s femmes détousnant 

l'attention de ce qui se passe au rinctuure vers une parde rocide de séduction. Ce 

frisant, elles oublient les crpmmesses de leur brptdmem en puiiurat *ornées et revêtws 

des pompes de sdin8'm. Elles apportent ainsi, jusque dau l'espace ucr6. I i  préseace 

du Démon dont elles sont captîvas a qui les utilise pour füm commettre aux hommes 

les pius gmads p&ch&. 



Au lieu & participur / la -on ritueîle du 8 ~ x 6  par une mise a des 

compommeets crmdestesn, ces f-es utilisent le rite pour se montter wt hommes. 

Elles font du rite itn th- sacial qui joue sur des rapports de séduction. Les humains 

s'y contemplent eux-mhmes a s'empêchent p u 4  même de découvrir l'image du divin. 

II a donc sp&cialemmt crcriminel» que cles fsmmes ainsi pu&s osent puticipa 

activement aux rites: communier, présenter le pain béait, vunir i llof&mde, füre Ir 

quate''. Ce fusant, elles imposant ru public me image âe sensurlit6 qui contraclit toute 

Ir pmddure rituelle sa induisant de Ir l&g&eté tir où le &eux doit régner, rfficbrnt 

ainsi pubâiqucnrdnt leur czmdpris dc nos plus sainîes Cbcmonies~, et suscitent des i â h  

sexuellas drnt l'esprit d'une assistance qui M t  atra occupb i expier ses p6chés. 

plutôt qu'A en commeun & nouwmx. La ch- est d'autant plus m e  qua, du fut  de 

l'ambivalence fwdrmentile inhémate & la proltimitd du =r&, les péchés qui se 

c o m m ~ t  ~~t un rite sont plus grma qulaa temps ordinaire. Cas femmes se 

readent-ellrw compte qu'elles contribuent pu lsut ~tti*tudo i al& perte des &es nchetées 

du wig de J&UIChrist, d6co-t des nudit& âe gor$cs et d'6puilu. dont la vue fait 

périr une infinité & persames, qui trouvent mrlbaure-at dans car objets 

scaadrleux Ir cause & leurs péch6s et & leur Almnih'on 6temelle1)? uEllss semblent 

abcter de ne prr le dm, se Iaumte Saint-Vallier". 
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possible de toute puiicipation active dans le ritea5- Pis âe petites filies di de 

chœur, pas de fbmma badcur, pas de voix fbminines dans b chant lituf~que, a bien sûr 

pas de prêtre femme. On a pu souligner qu'i I r  faveur des accouchements, une fsmme. 

la u g e - f m c t  dont les cannuisrracss en II matière sont du reste phiodiquçm4nt 

contrôlées, pouvait uüninistrer le sacremant du baptême. Le Rituel l'inscrit cependant 

tout en b u  d'une bi6nrcbie: a[ ...] un prêtre b i t  btrc préféré i un Diacre, un Diacre a 

un Soiidiacret un Ecclésimtiqw i un Laïque. un homme i une fcmme; si ce n'est que 

pour la bien-dance, & l'h0illlht6 il fût plus h propos qu'une femme baptisa qu'un 

homme, comme Ion qu'il y a aécessitb de baptiser un drnt qui n'est pas entièrement 

hors du ventre de la métenm. 

Les ordonnances de la fia du XVW siècle fixent les cadres d'un discours cléricd 

qui perdure durrat toute la p6riode. Elles sont encore lues uu pr6aes daus la première 

moitiC du XI* s i k h  et ale respect et Ir modestie daas les &glises» reste ale sujet favori 

de tous ceux qui prêcâeotw, et qui trouvent dins les saintes Bcnturts acc qu'il faut pour 

toucher et aniryer li-de~sus~~'. Plessis ne pense p u  qu'il hille s'opposer de h t  aux 

modes du temps de peur de les amcourager. mais il fuit s'élever contre les vêtements qui 

d6couwent des nuditka'. il fù t  du reste figurer en bonne place daas son Précis de 1814 

les ordonnuices de Lavd a de Saint-Vdlier sur I'appuence des corps fhininsrP. Le 

û S - U m d i r y a i ) r i i r b i i r b r p I t i c p r r & ~ k c o i r i o r p o a d i p r ~ b ~ l m r i t t e ~ t e ~  
A ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o l d a n ~ ~ ~ d l r x v r ~ x v m r f ~ ~ ~ r . ~  

& b c # r t m ) , W * & -  1 ~ , 5 1 - 6 1 ; ~ H o d o o . r I k r A a i w r ~ . L .  
rpirimrlito des udiobpm (Fdaooiwr ru XDC siècb. RHAF* 49,2 (1995). 169-194. Le cwé &s S a b -  
~ L d b ~ : a k ~ & n s l e s ~ a u r î o u t ~ ~ ~ & ~ i l a ~ s  
iJamb-rdinrbrmQ-mraio9r-po~rhrr juftsaisorrapwr 
dm niodrr qwl@aU ht hMmdœ (ACAM, 355.103. 814.1 ( ~ ~ ~ ) ,  Dufieaw 
(m) & Plriiir. 10 & 1814). 

M. R I I w l & ~ & Q d k c . . . .  l 6 ~ f l . Q P L ~  à@idve&patiioretFhümvdondcr 
hmms diol Ir ri@ & l'- voir WUar trCiwcr* H&auüu & b rq .$ i imr  ..., 33-39.54-57. 

a r . M Q . # , c o , Z & ~ , r l l r n w n p # r ~ k ~ d c r ~ d p d i o c l i w & ~ *  
1814 (?) 

88. L l w h  I.n"m Les xvm et xw alwks. ..* 347. 
119. A A Q , # ) C D . l . l . ~ & p P b l # r i i p d a r b p r o i r r r d p ~ & Q u h b o c ~ .  

182W); M Q ,  90 CD. 1.1, Pb& aRWs d u  du âïoa&e & -, 1814. 



sop6lieor des sulpiciens ju8e leur rpplicrrion difficile aen un sikle si eommpum~. 

Dem-t-on rdsllement t e k  l'lbrolution, et dmc la communion, ua femmes &nt les 

épaulas ne mat cowertes que d'une toile trtilqmente, mdmc si elles se contentent 

didopter cette moch dans leur maison seulment, comme b p r d t  me ordonamce de 

Saint-Vdlid'? Ce serait mfbm bien du mon&. Comme le note ua autre conespondiat 

appel6 i se prononcer sur le Pikir d a  goge découverte ne p w t t  plus une grande 

indécence que quad la nudité s'éteud i l ~ t s t ~ r n l l c b ~ ~ ~ ~ .  Les canons de la déceace ont 

&volu&, mais le principe teste le même. Un grand-vicaire juge quant i lui que, s'il est 

164@me de t e k  l'absoluti013 aux fmmes qui montmat une unuditt de gor~em, on ne 

devrait p u  infliger m e  peine si s é v h  i celles qui ne se rendent couplibles que âe 

«nudité de Dans les années 1830, la modestie dans la tenue est l'un des th6mes 

pfivilégi& des directeurs de 1. confiérie de c h e s  de la sainte ~rmi~le? Le M a d  des 

pmnu clidtiens, publié en 1851, cite d'importants passages des mandements de S i n t -  

Vallier crcoatre le luxe et les vaines p ~ l r e s  des fenimesm, invite Ies e p e ~ n n t s  du sexe# 

i lm lire attentivement, a réinvestit en un long développement les ugumeo~s les plus 

cluriques sur le sujet?. 

Les ordomraces de visites peniataot de comtatet que les évêques mènent une 
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du terme cqmadm& car il ne s8rpp1ique pas seulement .oit nuâités b coqs peints ou 

sculptés. Tout acco#oire du cuite, meuble ou vetement peut être qualifie d'indacent, 

c'est-Mhe ne tépondrnt par run nomes de dignité qu'exige la saetdit6 de lvamploi. Ce 

ne romt pas dement  les caps impudiques qui sont interdits. mais aussi les 

feprdsdntations trop naives ou ~KOII&S sur le p h  de 18 ductzinem. En un tango de 

controverse religieuse r de aitiqws rationdistes, il s'agit de pmmowoit des 

r e p r é s e a ~ ~ t ~  iconogrrpiuques confornus, qui ne risquent pas d'attirer les rUUetia et 

qui tnduismt convenrblement la grandeur des thèmes abordés. Plusieurs oidonn4nces 

de visiteurs visent cqmndiat manifmtcmeat âes corps nptésent& avec trop de nudit&, 

tel celui de Jésus au abteau du maître-autel de Saint-Jean-Port401in ou de I'wtel 

SUnt=Tbomas & la puoisse & ~~nte-~aiie-cl 'Yucbic&e~, ces anges au retable de 

Saint-Picnede-Sorel a dans un trblaw de Ir chapelle & Marieville qui devront &re 

arecouverts d'me m&&e plus d&enteng9, 18 Ante M8gdthine d'un tableau de Sainte- 

Anne-â4-Vammes i acowrU Cme manière plus d&enterl"? 

Du bon u w e  des sens 

Pu une sorte de mouvement de bdrncier, l'humiliatioa du corps, la contrainte 

portée i ses inclinrtioas les plus immédiates, favotisent et sont Ia condition de 

l'dlévrtion de lvime. La teadrace ordmrin do corps est de chercher sa satisfaction d ~ s  

l'asauvissement & rrr désin. Ce sunt l i  &s pièges teadus p u  le b o n  pour écarter 

l'homme âes voies do ciel. Iî ne fr~uve drar le p W r  du corps qu'une illusion du 



bonbeur; rol3 CO- le trompe rrns cesse. ïî &àt donc s'aa#ager A comb8tüe m pulsions. 

L'dglise proporc une panoplie de martihmians f w e a t  ritudidm et &pt&s ua 

possibilités de chuun. L a  ptur ordinaire des mmîificirionr est fa praîique du j h e  et 

de l'rbrtineace, qui s'digne sur le d d m  iitq@e- Au stricî, le jeûne comsiste 

i ne pmdm qu'an repas consistint pu jour et s'abstenir de tout produit d'origine 

rnimde. L'rbrtinencc est la pnvatioll des produits d'origine m i d e  demeat  Pour 

Saint-Vallier, la définition du jeûne tompra~d russi atoutes l u  mortific8tions & 

austérités qui peuvent rbrstre le c o r p  : usage des cilices, ck haires, QI ceintures, 

coucher sur la dure, se mortifier ea g h é d  dms d'usage des pfririn même lia tes^^'^'. 
Les jeunes de moins de 21 ans, les aVieiUudt caduques ou infirmes» de plu  de 

soixante uw, les nowrices, les fémmes enceintes, les ahfirmes et las VljétudinYrem 

ainsi que ceux qui font des voyages longs a p6nibk sont di~pensbs'~. C'est p6ch6 

mortel que de ne pas jefner, de f U e  de la collation un repu entier, de mtnger ou 

prendre du vin boss des repas, ou de s'rbstsnir de v i d e  sans pour autant se déîacher 

d'autres habitudes ~~hdmmbles  et du pécbt sn g6nhnl'm. il frpt j e i e r  taus tes joun 

du cu2me sauf les dimanches, dss les Quixie-Temps, ua vigiles des grandes fëtcs et 

frire abstinence les diminches du carême, le jour de Ir Saint-hduc, les lundis, mudis, 

mercredis pendrat les Rogations et tous les venârdk a srmalis de l'rnnCel"- En &et, 

Ir mortification est inséparable de Ir pratique rituelle: aAnUblir le corps mus avoir soin 

de fortifier l'esprit» p u  la fidqmwio11 de l'église et d6s prières plus frtquentes, «c'est 

rendre le Jeûne ~t6rile'~~». Le jeûne m a  18 fidèle drns un 6trt & collformit6 avec l'esprit 

101. Rihirl du & d m  & Q d k c  ..., 112. 
la. a F ~ ~ t l o k  pour mwoœr b Clrdaw, mu hhc & Rimiirek & h Qubetytrims*, Ibid ... 253. 
103. M., 2S4-255 
1 0 1 . C ] n a o u ~ r c a u k o d i i a d i a r p i p n s P n ~ & ~ N ~ a f i n d r w r e n ~ ~ d n . :  

caiiirriiiit &s -ces & b SdnCr VI- et k s  uat~ powr 1- &s ; &$ viprr ,  W m s ,  
pmws et ~ i m 8 e s  de ll&e ; [.]te &ut piid& & CdrnAkrJ-.] rii d m  6t &ad= k Q a é k  
Qutbsc, John lwhlm, 1 7 9 5 , ~ ~ , I s ; A r r i d d k & ~ é l i u q r & a ~ s k s  
nfi#ey#a m&ws, Q u é b ,  Nommile h p b r i e s  1799, apri p d h h i m ;  &nupi, aChbmmw 
~ . t s a i a r l m i 8 ~ ~ . 2 3 ~  lûS?,MlW, 3,216.b 1841.~1 inQltduFipc 
~ X V I ~ t ~ r p c p a u k ~ . n r r r d d r o s M i t p w m i r d t ~ q r a , d u r m o c r u i n r y ~ d u  
~ , k l ~ a i b S U n t - ~ ~ ~ & ~ ~ ~ & ~ . 1  
I'occuioo d b  Eiun#mmt bnr Ii loi du jekm a & ~~. 27 1844, MEAI, 1,282-288). 

lm. aFoiinukpoorrmimaab~,~~Rhe duâhmeâede k Q i q m @ h e a . R i h r r l d k  
&-ocds# & Q d k c  ...* 255. 



de réprimer ~ ~ e a t  Imam pmiar  et Imam vices, de s'éimmr aa esprit au &sws des 

Car le rite ne lusse pas les rau sas rolliciCItjon. La disparition du corps prof- 

(son emémtissemenfi,). u c h C  au i imirost  par les vêtements, immobilir6 sut le banc, 

détournié de son penchant muret pour le plaisir par Ir  cep pamct 

Finvutissement das seas drnr ua spectacle rin6 qui mUC)Le Mme a 61ève I'csprit. 

Aussi, Ir flande sensudité des spectacles linqiqm urholiques est-elle d'une toute 

autre nature que celle quPoffht Ses divdussnmts du monde pmfm~e. La première 

sug@re les d&lices spirituels du bonheur céleste, Ir seconde au contnin replonge 

l'homme dans I'illusion des rrtidlctionr terrestres. Dans le monde, lm seas sont bernés, 

drnr le rite ils sont comblés. aL1mnour âm richesses a des plrisin & la terre fat 

oublier les biens du Cidw ptévieat Bouqptl*. Ces biens du ci& le rite veut en donner 

une image warible, s'en f k e  Ie tanet. Qo'ü utilise pour cela les utifices a les 

rplaadwn qui tdèveat pleinment des aithes cdtwels du amondem constitue un 
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puidoxe pas toujours fmle  i détourner. L ' w t  philosopbique 8 beau jeu d'en tévdlec 

Ir antndictioa La Révolution firrn#se a-t4e démit la religion? Au contraire, elle 

1'8 piaifiée: a[ ...] nous l'nionr ddpouiilée de cette mine pompe qui la dhh~llonit et qui 

~~01~tnuSirsrprinu~litloa~1i~81t~cbrM0~1~d,sn lf9l,drartmeIeüre 

préteadurnent &site par un Pivisiaa i ipi ami & Qdbe~''~. L'austérité &s cultes 

pmtemmts constitue une critiqua plus fmdrmenmie meore. U s  &us le discours 

d o l i q w ,  1- richesses dbployées dans le culte &ivent &e i la mesure de celui qui 

est honoré, et les disposi6Es scéniques &imt donner qwlque chose i voir qui 

concrétise la p W e a  delle du divin drns le sanctuaire, signifier la réalité du lien opéré 

avec le ciel, donner même une id&, une tspfésaat8tion de cet ailieun. Pour 

toucher le cœur des hommes, l'Institution pense qu'il fun s'adresser 1 leurs seas (maïs 

pas seulement: c'est aussi me religion de la -le) avec des moyens sensibles mais 

Itgitimes cu agissant b n s  un regisîre spécifique et dans me pmpective de vdcr l i t t .  

Par leur attitude, les puticipants doivent signifier que c'est bien drris cette optique qu'ils 

assistent au rite. ils &ivent ber tous les signes de 1'61Cvation de leurs sentiments, 

ils boivent affirmer que l'illusion fmctioune drns le bon sans. Les comportements du 

monde (umonA.iniw), expriment au contraire que le rite n'opère pas comme il le devrait, 

que l'artifice n'est qu'ariifice. ils expriment une interprétation fautive et compromettante 

du rite. 

La littérature de propagande rnti-révolutionnaire, publiée au Clnada i la fin du 

XVIIIe siècle, fournira des récits édifiants de pmfrnrtious. La conduite prof~~!rnte, 

illustrée ici dans ses plus ultimes md&strtions, est le symbole de la bubarie et de 

l'&ondrement de tour les ordres. Toute la dynamique de l'illusion rituelle est 

compromise par des mes inouts qui firppsat I'imrginirion. La d h y s t i f i d o n  violente 

des rtnicnues du sacd trouble et scandalise. Un 0-8 de 1798 telise l'anivée des 

troupes révolutionamras dans Avignon: lm églises fiusnt a d t ô t  pillées, les vases 

sacrés ptofmés et emportés a les autels abattusm. A Lyon, ville auttrefois si riche et 

floriuratem, les malheurs Wuîèrent pu rune prof&on de tout ce qu'il y r de w r b .  



L'igmmibie pmfmmte m-se ce qu'il y 8 de plus sacré (Ir S8int-Sacrameat). cherche 
i démystifier les dispositifs nmds an suppnmaat les costumes et les dbn, &tourne 

le sens m h e  du lieu p u  une inversion du cuite- 

Dans le rite de Ir messe, le participant doit oublier les sollicitatioas qui viament 

de la net pour concentrer toute ron atîantion vers cc qui se passe au sandre-  L'église 

est une porte ouverte sur le ciel. Or on ne peut s'approcher de Dieu en apportant du 

dehors les marquas trop visibles de son attachement ua hivolitds du monde profme. 

Saint-Vallier écrit: 

D'une façon ghbnle, drns les rites d'Institution ~uxquels Ies  laïques sont appelés i 

le Riîwl r e m m m m d c  donc miodsrtie dinr I'babib,. Une ordoanance de 1732 proscrit 

111. A v f  ai C d  i IWbc~-m & b a awlk  caummu nr ir&ian f&lr diiii 
n m k .  & d s  fmu&s conmiMa &p& b nh,dwQm f i ,  pm ks p m m w s  qui exeIIcent 
mturlkinmt Irr p w a h  & puumwment rii Rmce .... Wb, NariMUt h p i m d e ,  1798, 187,39. 

112. Sbt -Vdk.  .trmO ploah & -...m. 6 OC* 1685. MBQ. 1, 167- 



h ~ p l . r t i q w & ~ c t i l t i # I a t r ~ O a t é d s r ~ ~ u l &  

8- la mdeur & Dieu. Unt fine dm biaas dm fibriquas rudes, par le 

ddpouillemeat des r@#tsr de ampte et des tsgistres d'imvenciits, permetmit de 

mesurer l'impartince de l'investissement ansenti pmr les popuiations paraisrides a 
l'ampleur du mntnrte qui existait entre b mobilier d'6glise et celui clss hrbitrtiona 

Partout, les visiteurs mconunmdmt, dès que las moyens ront jugés d b n t q  de 

substituer les objets de matière aind&entem prr des utides de frcn~e plus nfinen et 

&un métd plus adigaen. Certaines puoisses se sement d'une boîte en carton gubie d'un 

cotponl pour conserver les hosties ou exposer le Saint-Sacrement. Cette situation ne 

doit pas durer et un ciboire ou un ostensoir d'argent sera commrndé"'. En général, le 

caiice et le ciboire sont en argent et les visiteurs n'ont donc p u  lieu de les interdire, 

m i s  d s  objeîs moins hdimentua. comme les burettes, Ir croix de procession, 

et prrfois l'ostensoir wmt d'un d i a i  jugé împ grossier- On interdit les ostamin en 

bois, uo partdieu de verre, las assietta brptirmiles de fdence. A U a u t  d'ugentcric, 

on tolère I'tmploi de I'brrin pour les objm qui n'iiiterviennent p u  b n s  les rites lidr au 

Saint-Sacrement- Un lecteur du S'c~ew d e n ,  se scandalise: 

Les Visiteurs sont aussi, a & plus am plus comme on rvrace daus le IUX' siiSlclc, 

~ i i ~ ~ f l ~ b i a i a i a . ~ i ~ r r q a ~ o o u ~ q u i ~ ~ r ~ p o b n t ~ r s l m ~ i i , i i a r i ~  
~ q n i p o i t o o t b o r n i i i l ~ b t ~ . 1 0 ~ 1 7 3 2 ,  IYRQ.1.54û. 

114. Par axeanpk AAQ, 69 CD, 3. Ples&, ô m b m m m 8  & (--Ldb), 1808. 
ACAM, RC. 1. -. de v b b  CSiiot--L.vrlX 1827- 

1 15. aUn ciîoyoa au joudm. Ir S'clolhir d n ,  3 1 juiüat 1819. cité drnr Ricbad Cbbot, Le 
cur3 & C Q I ~  et b Cdl#rldYQn k d s  au mkc (dr 1791 aui: &wu& & 1837-1838). Mamué4 
H** 1975.146. 



très préoccup&s p u  les linges liturgiques (bYtr 2@), ils doivent être blancs, a nom 

bleus comme il rrrive qdquefôir, a toujours d'une propreté irdpmchrble. il en va & 

la dignité du culîe. Liatim e! Bourget ne tolèreat pas l'usage du coton pour tout ce qui 

est d i 6  ru SaintSacmmmt. Ea g b W ,  les visiteurs prescrivent I'rdirt & crtoile hem, 

comme de I i  brarrts de fil ou & la toile d'Irian& pour fdre le pait linge et las 

v h e n t r  de b: aubes, surplis, robes de d t t r e s  ou de bedeau (tiYcrir 21). Ch ne 

goûte guhe les surplis de mousseline et las toipatiux de dentelle. En ce Qrnriae amsi, 

l'uoiformisath est 4 l'owvts. Mus ce sont les omemrnîs rrcerdotua, imporî& 

d'Eutope pour la pluput, qui rsrienaent le plut l'rstaatim des visitem (- 22), 

puce qu'ils font toute la *est& et Ii ringuluitb du p&e officiant. Ils &ivtnt 8trc en 

p e t  k t .  Les ornements usés ou siles m u t  brûlés ou donnés i une puaisse plus 

pauvre. On ne bit  pu non plus négliger la qualité des tissus et investir driu les 

apparences au &riment de Ia ptdciosid des &offes"'. Il fuit une panoplie complète 

pour chacune des couleun liturgiques: ornements rouges pour les faes des mutyrs, le 

dimanche de la P h o n ,  fa Peatdbte; ornements blancs pour les m e s  etes solcnntllcs 

Cvoquu~t les pe-es du Christ ou de la Vierge et les rrinîs en gQ6rd; ornements 

verts pour les offices et messes du temps ordinaire de I'mnée liturgique; ornements 

violets pour l'Avent et le Cuéme; ornements noirs pour les rites ii& i la mort"' et au 

vendredi saint- Cinq coulem qui codifient Iri muche cyclique du temps linugiquc et la 

signification des étapes. C d e s  paroisses peuvent avoir plusieurs jeux pour chacune 

des coulem tihugiques, le prêtre utilisant des ornements de apremidrem ou de aseumde 

clusem suivant l'importance du rite. L'autel se couvre 6gdemrnt de «puements» propres 

i chaque temps de l'année (fibkr 23). Les muches et pufois même le srncnuire attier 
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se couvre de tapis au XIX' si&lc L'intMeur & la custode sera apiîomé de mie et Ir 

parie ornk d'un pavillon corcapoadmat Ir couleur du jour ou an rdnp d'on 

k muriqua, et le ctirnt surtout, jouent un rôle hpmhnt daes la mprbntation 

hmlle. L'O- n e e t  p m p b v m w ,  g r &  182S11B. A p.lty de la secade 

moitid du XIX' si&le, il devient le seul instnunent toléré. Sans doute parce qu'il 

exprime bien ce que le rite veut dire. Le son en est grave, myrt6rieux et suxnrturcl. En 

effst, il n'est pas produit dhctemmt p u  I'bumUa, p u  Ir pincement d'une corde ou le 

souffle dune poitrine: I r  musique est comme un wnt c6lcrtc. M g u e  ordonne i 

Varennes en 1829 qu'un ahan»  rait dispos6 dans le jubé rfin aque l'on ne puise pas 

voit l'organiste du chœur et de la nef"'». il s'rgit de limiter les mowtments de têtes 

curieux, mais le dispositif ne rcaforce-t-il p u  en mdme temps I'imprcmion du divin? Le 

chant choral, en fUt, prédomine. Dans las puoisses de campqpe, il ne fuit p u  imaginer 

quelque chose de très fastueux et de trts parfait. Il n'y a souvent que quelques chantres. 

pufois un seulkm. Les enfrnts sont souvent sollicités pour fùre p d e  du chœur, puce 

que leur impubertt protège le chant de I'inirusian trop marquée des voix stxuics, donc 

sensuelles. Le chant doit évoquer Ir puretc céleste, le détachement du corpd2'. Le maître 

chantre est le plus sauvent rétribu6 pour ses semices, maïs les visiteurs recommandent 

d'essayer d'obtenir Ir participation de gens capables qui acceptedent de chanter 



gmtuitem~t D a r  d e s  puoisses, il est &lu par b d l  pamissiil. Comme les 

dmtres1*. La messe est aussi ponctras 6 -tiques en Iaague vulgaire c b t &  pcr 

toute l'llumb16c. Si l'on devait songer i des formes de qmdcipaioa commuodre~ 

pendant la messe, c'est biea aux cantiques qu'il f e t  s'intéresser ea priorit6. Les 

Mques r&unis au concile dt: 1851 joa@rent avec l'id& d'en supprimer l'usage peadat 

le d&oulameat des rites. Les @sidistes & la commission de la li-e jugèrent qu'il 

d t  imp-t d'intibfdire ucettt niraière d'entendre la messe [...] qui convient le mieux 

aux gens de la eunpwe qui ne savent ni l in ni miditdun. Mais Ia rtfotme liturgique 

ultmnoatWw vise sautout le rétrblimeat du gd80ricn. Elle d(upprouve tout 8 frit 

ces amesses en musique, i g m d  orchestre, telles que chantées quelqu&ois dins nos 

ptiacipdes Cplises [quil ne sont pas propres i produire sur les pieux fiddes les 

impressions ulprrires que tout chant dideux doit avoir)). Unsi que ces amesses en 

musiquem ou amesses climtéesm qui, dans les collèges, font perdre le go& du grégorien 

ru profit du chant ( f i g ~ r d d ~ ~ .  Un recommllldt qu'me &ole de chant soit cré& dans 

chaque f.bripuc, an bmnit des églises la murique MCJe OU instrumentale r16gère~. on 

incite ies réminaices a les dlhgas 1 créer rune louable émulation pour le chant 

gré~oriea et I i  musique pave qui sede est dmise i relever Ia meest6 du cUltelfJ». 

C'est évidemment un nowd &ort vers me apwetb et une ug18vitb qui vedent 

signifier 1a tmnscendrnce. Daam le chant grégorien, la pefformmce individuelle ut 



Pour I'btitution, le tite se prése~te comme le lieu prr excellence & l'expression 

hotive. Alon que dias Jes contiagaac du morde oridinrim l'émotion se perd &us 

tyrannie des tea&nces coacupisceates. Les sendudm du corn sont tPblimdes n ses 

pulsions habituelles, le désir c b e l  en piiiiculier, mais riiui rPEbCfif, sont ~ v e s t i e s  

dans des formes supérieures, spiritudisées, de raJisation. Les prières a cantiques de 

*désirs de I i  communionw, qui se trouvent dans la pluput des petits livres de messes, 

sont prrticulièfemt sigaificrtih de la tna~posiîioa que l'institution eatead effktutr 

par le rite. A iBilhtion du calice, le lecteur du Petit livre de vie dira tout b u  : a b  

Jésus Qev6! attirez-moi i vous & me retirez de I'iffdCtion du monde afin que je ne vive 

que pour vous, & ne meure qu'en v o ~ s ' ~ ' ~ .  d'acte ûe désir avant Ir Sainte Communionm 

proposé aux pssuionnrires des religieuses mulines dit: du ua m d  d&ir, d mon 
suiveur, de vous recevoir, c'est ce qui occupe moa cœur jour et nuit. C'W l'objet de mes 

pensées, c'esâ après quoi je soupire comme un tr& grand avantagt*. Lonqu'on r 

communié, on din *Que je n'aille point. je vous prie contte vos intentions, 

m'rbandomer comme les bêtes aux plaisin cies sens, mais que tout mon esprit roit 

occupé de vous et que tout mon plaisir roit de remplir mon cœur de votre saint 

rmourl*'*. Oa chratera Unsi, sur Inrit daObjet de ni. nouvelle flunmew: 

126. Alpboar DiipaS h Sair. Pir*. O.IEiPrid lm, 499-500. 
127. Amrbk & B0aatfbos.t. wîït h m  k v&, qwïwpudd bién vlvn et I(rnp3rDier. À I i r y r  

(n, Dioc&~~e & Qrlkc.  WmWd, Flarg Mmph & CLinrr B q p D  1777.33. 
l a .  F - r b k  & piha d 1- &s p i P r m W u s  âks nU#eues YI#li~ws. Q&b, Nouveîîc 

Tfopbmh. l7W. 38-40, 



Un #acte <Funoui, qui mit Ir communion: QU donc enfin le boabeur de vow paddew; 

6 Dieu d'rmow! Quelle b t 6 !  Que ne suisljs tout cœur pour vous Umcr autant que vous 

êtes aimable et pour n'aimer que vous! Embrassez-moi, man Dity brQI- consommez 

mon cœur de votre amour. Mon bien-aimé est i moi. Jésus, L'aimable $&us se donne 

h moi [,..]'%. 

Tout cela, d i n - t a ,  n'est qu'un vuts jeu symbolique, dont chacun connaît plus 

ou moins confiutment 18s régla. La musique des orgues et der voix symbolise les 

chants célestes, les vetements précieux symbolisent Ir puissance du p r h  et du tite qu'il 

est chu84 d'exhcuter, le vocabulaire rmoureux symbolise I'intimitd de la reluion qui 

s'engrge entre l'humain et son Dieu, etc. C'est un peu vrai, m i s  pas tout i fut, Dans 

mon anfurce, j'u puticipt i des rites religieux dam lequels taut était signe d'autre 

chose. Le rituel émit trb simple et transparent; on ne cesmit d). dire, au moment m8me 

de l'exécution, que les gestes posés n'fient pas importani8 pour eux-mêmes, mais 

uniquement pour ce qu'ils signifiaiaat. Aussi, les dispositifs pouvaient-ils varier d'une 

performance i l'autre, ru gr6 de l'imrginaiion de chaque prêtre et irfin de s'adapter i tel 

ou tel public. Peu importait, puisque nos gestes n'&aient que codes et que le signifii 

demeurait inchmg&. Vers Ir 5 du catéchisme, cmîains commeacèrent i demander au 

prêtre l'avantage qu'il y avait i crpritiquerw, i se madm i la messe surtout, Il insista sur 

l'utilit6 qu'il y avait 4 se téunir mtrc chrétiens pour apu#ger sa foiw a entendre 

l'évangile. il ne dit pas qu'on usisîsrrit i Ir trriuformrtion du p h  en corps vbritlble 

de Jésus, le b6a6fice que nous tiretions de I'absotptian de ce pain slct6 ou que la 

fidquentation des lieux de cultc frvonsait une rmcoatm plus imm&dia!e avec le 

129. R e m ü  & mfiiyws é 4- &s nIuiaJ.JubiUs et r rWds,  Qidbc, Sohu N d m b  lnS.84. 
13û. AbbC dt Ii Hw,& j h  ctu &t&n -me p b p d m  et b m i & ~ * m ,  Wb, Louis 

w iilr, ins. S. 



~IÉdise, au W a X W  si&cies, ne niM pu mut 1 f i t  qu'de propoui-t une 

d v i t t  symbolique. LAI mtkhbûs et tes qué les pdtm fb8i-t avant 

l'dministmion des saabmens dwniient i Ir  populrrion âas cl& poar te dkypm#e 

des gestes. Lorsqu'm Mut cles r n n h  1850, Bo- introduit dins le diocèse & 

Montréal les modifiertioas qui décodent de l'rlignameat sut la liturgie romrine, il place 

clrirement b rite dms l'ordre du symbole: uD'rbod, vaus comprenez p.rEUtemeat, 

instruits conune vous 1'- que ce n'est pas la relision qui est &mg& mais urüqucmeat 

certaines pratiques de ~ ~ ~ d 3 ' » .  Puis il inriste pour dire que ce ne #int que des 

petites choses qui sont modifib, et qu'elles le sont pour des nisons purement praîiques 

ou pour renforcer des significations qui pr6txistlient. Les précautions prises indiquent 

biea qu'une confusion est possible, que h popuhîion n'a p u  complètement in- 

qu'elle émit en présence d'un etde dont la modific8îion ne chrirgerrit en tien le c h  

des r6fércnces1". Les procédures ritwiles d e n t  aa fUt, d'une m.nière quasi 

inextricable des choses pwmeat symboliques, dwn# qui ne le sont que puiiellameat 

et d'autres encore qui ne le mt pas du tout. 

Prenons la distinction doctrinde entre las uc&hbiliesw et les ~ ~ ~ e a t s n ' ~ ' .  

Dans tout ce qui touche uix sacrements, on &happe 8 U  domrine du symbolique, on est 

dans l'efficacité. Cas exemplaire que celui du Saint-Sacrement. Lt pain, le plus souvent, 

est caché. Mais sur la porte qui I'ibrite. il est reprhnté  raw diffdrsatm formes: un 

agneau, un ciboire avec une hostie, souvent 4 demi dissirnulde par un voile grav6, qui 

&double le mile de tissu aux couleurs du jour qu'il fbt masi mettre sur la porte. A Ir 

~ 3 1 . ~ r C p i i P u l r i r r m c b r g f & d i o c d i e & ~ , ~ a p i n 1 ~ , M E I L l , 2 , 1 3 3 .  
1 3 2 . D c k ~ ~ . k i H n A a m r m h d c ~ & ~ u x ~ 1 r * É l i i a i m ~ ) O i D  

& ~ k t a q o m r ~ k r ~ t i o r i r ~ w ~ ~ r r p k f ; o i d & I i n ~ P i r ~ ,  
i m & I r ~ ~ t i a a & ~ a d o b i i i # & I 7 T I p i t B i i m d ~ ~ a ~ C I u ü a u ü a  
* L ' ~ t m ~ & R a a r m ~ : c b r a n i s P * ~ ~ i i a ~ ~ ~ - M C  
si&kr)*d.nr SoFgcCodlkaNoaavad S&pb(dir-),EbpxricvlrvnrlS~#cuadCuEhar.Slintc-Foy, 
Püï. 1995, 148). 

133. Rbantiat de la pobltmitiquc diar Cy@m V-, Iitiüœion a/- i & l i v ,  
vol. 1. B- W I i t  i i ~qudsac ib tc  l hghp ,  1959,6932. 



M b e  &as les c6r6monies, tout n'est pas symbolique. Certes, elles sont l i  pour 

areprésentu & expliquer sensiblement les a c b  de chrque Sicmnent», mais cuusi pour 

*attirer les ôbédiaions de Dieu sur cdui i qui on administre le Slcrcmentl"r. Et d m s  

tout ce qui touche uu s a c ~ e n ~  rites iiwtituds p u  l*giise, le principe d'efficacité 

fonctionne comme il Ir fut dans Ir cas des sacrtmeats. Lgofficiaat est le même, les 

pmeadures ampioyées se chevauchent, les mati&tes manipulées sont pareillentent 

consacrées a ttUtées avec me révcteaee 6@e. les effets recherchés sont tout uiui 

cmciua. Peut-on vraiment p s e r  que lorsque Ir curé est inviti i bdnir les cbmps, i 

prot4ger les maisons, i dloigner une tempête. ilon qu'il se prbrcate revêtu de ses 

vêtements sacerdotaux, utilise des formules latines et jette de l@.u b i t e .  il accomplit 

une action symbolique? C'est o W e r  que Dieu et le Démon qssent rdsllcment sur teme 

a que les rites institués, sacrements ou non, ont le powoir dghfluencet ces yissements, 

pas seulanait p u  la vertu de la prière des hommes, mris &as b jeu d'une d i c r i t é  du 

#este'"* 

Les attitudes du COQS d, et tout Ie spectacle rituel qui sollicite les sens, 



Lus c&or&apbies et les scéaogrri>bies riîueües ne veulent rien adirem. elles veulent être 

les conâitioas d'une rencontre avec le sami. Elles s'inscrivent dans der réditCs ccmdtu 

pour op6rer un trllufsrt vers une rdrliîé autre. Elles sont der îacbniques de sublidon. 



CONCLUSION DE LA T R O I S ~ ~ ~ E  PARTIE 

il s'agissait driu cette troiaibe @e de porter l'attention sur trois entités 

spécialement sollicitées par I'rctivitC rituelle a au travers desquels on a pu suivre la 

manière dont les rites instinitioundisés fonctionnent comme dispositifs de pouvoir. 

Pouvoir des représentaiions du temps sENcturC par le calendrier liturgique et les micro- 

rites répétitifs, pouvoir de division de l'espace et & classement des choses et des ettes 

sollicitis dans le rite spatialisé, powoir de nomalisrtion des compO!tefne!th et des 

dispositions du corps. La ddystbgiÉion du calendrier des tètes d'obligation, fiuit de 

nouvelles exigeaces économiques qui pmgruamsat I'dlongsmcnt du temps de travail, 

rejoint cependmt les o b j e d s  dc l*glise qui y trouve uae occlsicm de mieux contrôlei 

le déroulement, et surtout les mMsstrSioas, du temps riîuel. Se d6veloppent ainsi, i 

mesure que Fiacieane temporilit6 s'effiloche, de nouvelles mrn ihs  de rinuliset le 

temps sur lesquelles Ilnstituîi011 bxerce un catdble affermi. Nouveaux événemenn 

f d f s  fortement institutionnalisés, meiileum diffusion de rites d'habitude, plus grrade 

fi6quence d'accb i h communion, autant d'occasions de mieux investir la pratique 

I&que et d'en mu'trirsr le sens. Au totû, l'évolution va vers m e  plus grrnâe 

quotidiennet4 des #estes pos6s. Cependant, h conception cléricale du temps demeurr 

axée sur l'id& du cycle, si intimement l i b  rir procassus permanent de refoondiÉion dr 

lriutinition, mais qui pourtmt semble entrer en cohtndiction avec une moderniti 

6mergente. Dms l'espace, comme dans Ir temps du reste, le rite fonctionne drns Ii 

bipoluisrtion du slc16 et du profme, bipolarisation dont il est du reste le principr 

insrniment. Le Saint-Sacrement est le ceaîre et le principe de la sacdisation de l'espace 

il &me en fait au territoire en g Q i M  une orientation signifiante a ordonne uni 



hidtrrchie complexe &s lieux. Dru l'espace mcd, t7nstituSion d h n e  I. réalité b sari 

powoir. Elle statue rar partage mdtrismt et dolinat i voir mute me nprdirataion 

d u m o n & ~ m ~ ~ d I e ~ e ~ ~ ~ I ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ t ' ~ r i a 6 ~  

r i h i r 6 & r a u I k p l ~ i l ~ a & c o a ~ b ~ u p i i ~ : m r o Q 1 u x e v i ~ t & I a  

saris d o m e r  b mail ôe dpdditm dftibcrid par les rites. MPl. si b Rte 

croyance party& - la soumission i âes nonnes & comportement singulières mettant 

de sunCtct me implication v6ritabh - que se construit en effet l'id& d'me patommnce 

vCntsble. c'est-&-dire d'un rite qui fhit bien ce qu'il pr6wad faire. Ccpmdrnt, la 

conminte imposée au corps vise plus que Ia signi&afion et Ia pdueîïon & Ir 
croyance. Elle eatmd favoriser me ma0011tre vCtitiib1e avec le divia. p u  Ir mrœairc âes 

pulsions physiques et le ré-invastissemat de L'émotion &as I'expdziciaee reli&use. 



CONCLUSION GÉNÉ1ULE 

Au long de cette étuâe, les rites ont 6rC radysés dmr leur mrnipulation 

institutionnelle, a caarid6rCI comme les outils, contiblh a contrblrnts, &un pouvoir. 

il s'agissait d'identifier cammmt ce pouvoir s m ~ ~ t  dans C& 6 ses mécanismes 

les plus imm6diats. 

P u  la conduite d'une a d y s e  du discoun d'&lise, j'ai tenté de dégager les 

contours d'me idblogie cl6ride du rite. Pu volontrirement proposé me lecture très 

mthropologiqut de ces ttrrtes, matmt en Ç v i h c e  tout b concret qu'avait le rite 

catholique ui XVIIIe siècle, a sacore dans la ptmnike moitié du XIX' siècle. non 

seulement dror un Cventuel avéciu, mais aussi dans le discoun même qui prétendrit 

I'orgrniser. La vdidrtion du rite d%gliw se frisait d'abord p u  son intdgdon i la 

reprisentaion cosmologique. A l'occasion de troubles sociaux, jY montrd comment les 

textes épiscopaux s'organisaient stmCgiquement an un plan qui visait i promouvoir la 

pertinence de l'intervention rituelle cuboliqw (teztes prdveaztifs / textes curaiifs / textes 

bilans). L'image du Dieu-juge orgrnimit toute m e  frange de ritudit6 que l'on peut dire 

de conciiiation. La c ~ a u t 6  du amoadem s'opposait ik  I'id6rtidoa du ciel; les rites 

étaient autant de mutes offertes vers 1'iW supra-t6tfestre- Ces liens vitaux, i*gIise s'en 

pmcl.miit l'unique administratrice: Dieu lui-mhe lui en avait confi6 la nade. Li 

stmt6gie principale du discorn eccl&iIitique teait &ne b s  r crpmtd i poser I i  

place de l'&lise dint un entre-deux qsthatiqtw. Elle proposait me représentation 

tripmite de l'univers: la terre, l'&lise, le ciel. Le positionnement du rite sur b pl= de 

l'efficace jouait un dle  clef b s  le fmctionnenmt de Ir teptkcntation de l'&lise 

méâirtrice. Il pmnethit, d'une put, me classification des actes &uds religieux sur la 

b u s  d'un critère de didité: la désignation d'un coips âe r s ~ t i o n m  relevrat de Ir 



o o ~ d r i t  me pribite &ution qui j d u t  1'iatsrvaation de spécialistes. Plus 

largemat, l@rirpa#at do )ICtilbe, qui occupait me place impatcinte dar le discoon 

c ~ ~ o r l .  grii0rrit une ricnlidoa b e  & tout ce qui c m d t  t'activité dude. 

un ensemble de rouages dminis&rtifs et ceaftdisants. Le nunipulateau du fite institd 

b i t  ainsi @s en charge p u  un résau i l'int&ieur d u q d  s'orgrniriit la transmission 

d'ua rivoir rituel normrlisé. Un savoir qui contribuait k Ieisolement du p r k e  dins 

l'interdit qu'impose Ir mauipulation du -6, mais qui m e t t a i t  aussi son intdgrrtion 

ua d r e s  d'uns cultuse d@instihition. Les c d  tnvUllaïeat liasi i Ir mainmise 

cccl(rirniqw sur l'exercice ntwl et en dithuùaat une d o n  de plus en plus dfome. 

institutiomeile de nivellement des procddures a des dispositifs. La ceatniisation de 

l'orgmidon des rites, qui wwut leur nomdiution, est ici puticuü&ernent lisible. 

Cartrina figures de llastitution se ûhrrquhnt i ce chipitre par me -de énergie 

&as l'action de temin: Briand, Plessir, Imti~ue a Signry h t  de grands visiteun. 

Le Rituel (livre de sacrements) rpprnlt comme un autre outil wformirmt, d'où 

I'attentïon portée i n diffkmion ainsi qp'i la dormit6 & son contau a de ses usages. 

Les dinicultés IiW i sa production, les dibats que suscithnt taus les pmjets de 

Motme, ont permis da m e t t ~ ~  ea lumière certains des mkrairma f011Alme~aux qui 

pr&idrient i la c W o n  des rites institués. On a vu, en particulier, combien Ment 

importantes les p d w e s  multiples de vdidation pu le recaurs au concept de fmdrtion 

divine et ii îa Tr(Ldjti011 notamment. Le lino liturgique imprime portait avec lui I'rutorit6 

supériewe des rites &@ira, les preuves de son efficritb incomprrrble et les conditions 
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utile pour la diniuion &s formes rituelles officielles. Daas le cas des livras de d M o n  

cependant, puisque Ir transmission d6barbit le crdrs: f-6 des membres mbr, les 

risquas dbpproprirsitms incoatdblber n&&tèrent carbines précaution% Le contrôle 

inrtitutioneel sur l'-tissage & 1. lecture* ainsi qu'une rinuürrtioa du lin, 

contribuàmat i diminuer Ir portée du péd. Ces &es et pieuses lechmes, en même 

temps que de proposm une rlternrsivt au corpus profme, contribuaient i Ir constitution 

d'une 6lite & dtvatr dont les aîtitudes rituelles, nomies p u  l'assimilation poussée de 

ce que Lévy-Strui# ippallmit une amythologie  implicite^, étaient pmpodes an moddle 

au reste des puticipcmts. 

L ' ( ~ m ~ e m e a t  du temps p u  les rites demeura ua dispositif mc tunn t  imporunt. 

Certes, le dendrier des anciennes f&es d'obligation subit une sévére dCgdation, mais 

le réinvestissement du temps p u  des mrnif&tations festives mieux contrôlées et If 

développement qui s'amorce a la fin de la période d'une ritualité plus quotidienne, pu 

la diffusion de micro-rites d'brbitude et me plus grande accessibilité au systèmî 

confbsion/cammunion, permirent findement ri l'ïnsîitutioa de garder les moyens dc 

trrnsinettre une conception cl6ricrle du temps. Il est wft8in que Ir quuildispuition da  

fëtcs ch8mées mtre daas un processus d'adaptation & des conceptions nouvelles 

modernus, du temps. Cela peut &tre interprété comme l'amorce d'une dirqurlificsti01 

culturelle uijourd'hui évidente. Dans l'imm6diat, l'&lise y vit powlint une occasion dc 

se td-approprier plus compl6tsment une rinulit6 f d v e  jusqu'ici plus ou moins big 

colltr6lée, chargée de significations socides mal miiaisées. La tempodit& liturgique 

qui progressivement se mit an place n'abaadoanait pas le cycle. Celui-ci permettait dc 

tdoctuiliser toujours le temps mythique de Dieu sur terre sur l q u d  lriuéitution bQtissai 

en purie sa Id@tirnité mirle. De plus, les aubmrtismcs de geste* produits d'und 

ritudité plus mutinih. tendirent ii l~croïîre l0sfficacit4 dm outils de contrôle i 1, 

disposition de I'Instituiion. ils contzibuhnt surtout I une meilleure inttriorisation de 

cornpaitemants qu'elle promouvait. Le rite fondut un monde divisé en deux srprce 

mtinomiques, division qui ea retour permttrit de eoncrbtiser et de fixer les découpage 

sociaux que le rite produisait. h bipoluiution de l'espace* instituée p u  des rites d 



il y eut m e  remarquable phmité ûu ryrtdrne rituel âéfini p u  les év&pcs 

rigoristes de la fin du X . '  aikle et du &but du XVIII' siècle, a par Saint-Vdlbr en 

pmicuIie~. Cette rinulid, qui posait mi M i t  me divinité pui-te mais mbivdente, 



En portant mon attention mr les dispositifs rituels em-mêmes, jnii pu identifier 

les rouages d'un pouvoit - eccl6siastique dans ce c# mais le même travail wnit pu être 

conduit pour d'autres inrtituti01~ - doat on pt6sqpcw souvent I'existeace mais rrns 

cbercber I suivre les voies de son action sur le corps rocid. hi idaitifid le rble cruciai 

qu'ont pu j o w  les ntes drar Ir constitution de l'identitd du poupe qui les contrôle, &as 

le processus de légitimtion de ce corpl wQd, en un mot driu Ia constitution de 1'lÉglise 

comme Institution. Sri 6gdement montré commaat Ie rite &ait monopotisé p u  

Iriistitution, contrdli p u  elle a findement la manière dont il fonctionnait comme 

instrument & pouvoir. 



Ce tmd mBa cimaad EU muii de a o d e s  inturcog~om que je vodmis h q u m  

biihama~t pour finir. Iî est &vidant qoe ri j'u dit qo'm système existait, si jBri dit la 

m p ~ i o n o n s  du corps. Cette perspective d t  susceptible de débucher sur deux 

pistes de recherche. La première semit de j m ~  son attention vers Ia rppmpiirtioas 

multiples qui, i I'intdrieur même du rite miigieta instituC* pouvaient s'exprimer et 

cohabiter- Asaster i Ia messe, pu exemple, c'était aussi se moatrer, don mbme que 

l B l ? g b  recommandait 1'~1cment du corps, a sigaifier sa position h i l e  ru travers 

d'un code complexe & pré&ncœ~ C ' f i t  rPru sigainer son app~tdllrace, roit i un 

groupe rocid, roit i me communautt plus luge d'apputeallilce. Que signifiait dla i 

entre une riturlitd orbaine a une nauütd ninle (et, &ns les villes, antre les quwtian)? 

Que si@fiut, aussi, prrticiper au rite ccabolique plutôt qu'aux uiaes rites religieux 

cancomitints? Et qu'a voulu dire, ne pius y participer? Je m i s  qu'me étude minutieuse 

du phénomène p d o r m e l  serait une bonne f e n  d'rbotch cm questions. La secunde 

piste ouvate ccmsistdt & restituer le rite deglise dans I'emmble du jeu des ritualit& 

iastitutioaadides, teligieuses, mais aussi politiques ou cotpa~ves- Quelles intemaions 

ou quelles contumaces ont pu sBbbl i t  atm ces diwn systèmes? Cette quttti~n devn 
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ANNEXE A 

Lu 58 fori.lcs de WnédicUom da Ri-1 de 1703 

Eau 
Pain (béait) 
Cierge 
Cierge pascal 
Pour commamr me bonne oeuvre 
Comm~~te 
Animaux 
Aaimuu mildes  
Maison le Samedi-Saint 
Maison 
Maison ou ma! autre lieu 
hdu'ron neuve 
Maison, grvnge ou autre contre 1s feu ou rutn 
Navire 
Semences 
C b p s  ou fnùts 
Champs contre les chenilles ou autres 
Calmer un orage ou une tempête 
Fruits nouveaux 
Ce qui peut se manger 
A w u  p d  
Os& de Phues 
Pain cks mdrdes ou des infirmes 
Drapeau ou éteadud 
Cloche 
Croix d'8ad ou uttte 
Médaille et image de J&us 
Chapelet, coptolllle. image Sùnîe Vimp 
cwe  
Oonfdonnd 
Chapelle ou oratoire 
Hibits I i t u r g i q  ea g h 6 n l  
mit liturgique en puticuliet 
Nappes et autres linges 
caipor8u% et pdet 



rabmacle, -ir, ciboire 
Vaismaux des bitiles 
clusse 
~ o u t r b t e 8 u  
Balmidm dt p-011 
Premièm pierre d'une nouvelle blise 
Nouvelle église 
Rbconciliatim dime église ptafrnb 
Noinruu cimetière 
R b c i l i r t i o a  d'un cimetière pmfmC 
Eau biptirmrlc 
voile b q b t i s d  
Femlles rptdr rn rccoucb~cat 
Edmts présent& i l'6glirs 
Fbmmes enWintes Sn m l  
Prcmidtt pierre fort 
Ornements de I'églisc et de l'autel 
Exotcisme contre las grindes temp2tas 
Exorcisme contre les mddfices 
Exorcisme d'une maison infat& de malins esprits 
Exorcismes contre les mddfïces et la mortdit6 des rriimuix 
Exorcisme contre les md&fices der personnes 
Exorcisme d'un énergumèae 
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