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Saint-Hubert: le livre populaire,
Ia rage et la raison

par Daniel DROIXHE

Le pèlerinage à l'abbaye de saint-Hubert en Ardenne et l,opération de
la taille, censée préserver de la rage, ont suscité une abondante littérature,
qui était autrefois souvent passionnée. parmi les travaux d,ensemble, plus
991e_ins, 

se distinguent ceux d'Henri Gaidoz (1g97) et de Theodora Lepique
(1951, thèse de l'université de Bonn, inédite). Nous sommes ainsi bien
informés sur beaucoup d'aspects importants de cette ancienne coutume 1 et
en particulier sur les critiques dont elle fut l'objet, depuis le Moyen Âge. on
sait que le chancelier Gerson, au XVe siècle, orr.è l,off"nsive contre les
pratiques d'une neuvaine qu'il jugeait indignement superstitieuse, et que
nous allons quant à nous envisager sous l'angle de leur adaptation à un
milieu culturel favorisant ou permettant l,acte magique.

Les pèlerins de Saint-Hubert s'adressaient au pouvoir divin, les sorciers
aux forces occultes ou sataniques. Mais pour le râtionalisme, pour I'huma-
nisme chrétien qui ont mené contre la taille un combat âirréligion ou
d'épuration, la différence n'est pas si grande. une même dénonciation
englobe, avec I'avènement des Lumières, des rites qui ne sont pas moins
saugrenus dans le camp de I'orthodoxie que chez les démonolâtres. D'ail-
leurs, le diable est là pour unifier la malâdie et l,ensorcellement. «Le mal
physique, qu'il s'agisse de la rage, de la folie ou de la possession, n'est que le
reflet d'un mal moral plus profond», qui <<incombe â'abord à Satanr2. Les
insensés à qui on impose l'étole du saint, la fameuse relique, voisinent dans
le monastère avec les visiteurs qui, craignant ra rage, oni aoui au front une

1. Dans sa lettre de Carême pour 192i,Mgr Rutten, rappelant combien la taille était vénérable, faisait
état de son efficacité.

2. M.-S. DUPONT-BOUCI{AT, .L,a tutte mntre le diable à Saint-Hubert au XVIIe siècle», Saint-Hubert
d'Ardznne, 1',1917, pp.59 et s. et Prophètes et sorciers darc les pays-Bas: xvle-xvllle J., avec w.
FRIJHOFF et R. MUCHEMBLED, Paris, Hachette, 1978.
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incision dans laquelle a été placé un

demeurant miraculeusement intacte.
sance ou en fait, des «enragés».

fragment de la môme étole, celle-ci
Les uns et les autres sont. cn puis-

Ainsi que le souligne Th. Lepique, il faut comprendre cette insertion

<<comme un exorcisme d'autant plus efficace qu'un objet saint était directe-

ment assimilé par le corpsr; Gaidclz donne des exemples analogues de

«charmes» parlesquels on acquiert un pouvoir déterminé ou on obtient une

protection èn absorbant des incantations: le père du pauvre Savonarole

indique une formule à écrire sur le papier (u'on avalera pour résister à la

torture, la visionnaire Marie Alacoque, dont le nom invitait aux plaisante-

ries voltairiennes, soigne son frère en lui administrant une boisson dans

laquelle a trempé une prière, etc.3 Boire de I'eau ayant été en contact avec

des reliques (cettes {e saint Firmin, de saint Quentin contre l'hydropisie ou

la sainte chandelle d'Arras contre 1'érysipèle) est une thérapeutique encore

mieux connue. On en retiendra provisoirement le ciimat de «foi matéria-

liste, - comme dit très bien Gaidoz - dans lequel baigne le pèlerinage :

toiie de fond qui est en somme, par un type de circulation entre physique et

moral, l'enveri de la trame fondant les croyances magiques. Une gravure de

Jean Valclor l'aîné illustre suffisamment, pour la grande époque de la
chasse au diable (clernière génération du XVIe - première du XVIIe
siècle), ce qui unit l'exorcisme et la taillea.

Faire l'histoire des disputes suscitées par le culte de saint Hubert

demanderait un volume en soi. Trop d'aspects de la neuvaine avaient un air

de mystère ou de pratique occulte. La personne incisée devait «coucher

seule en clraps blancs et nets, ou bien loute vêtue», elle ne pouvait "baisser
sa tête pour boire aux fontaines et rivières», il lui était interdit de -peigner

ses cheveux pendant quarante joursr. On prescrivait aussi de brûler le
bandeau qui âvait fermé la plaie et de mettre les cendres dans la piscine de

l,abbaye. 
-On 

l'obtigeait à manger froides des viandes provenant d'animaux

«d,un an ou plusr. Ces «cérémonies» provoquèrent un feu continu de

3. LEPIQ1,,E, Der volksheiliga Hubertus in Kuh, LeElende und Brauch, Diss. univ. Bonn. 1951. p. 72 I

GAIDOZ. La rage et Saint-Hubert.18E7. p. 203€t s.:les prpiers du chanoine François Baix (188'1-1957)

conticnnent unc traduction du prcmier ouvrage ; jc remercic dom D. Misonnc d'avoir très aimablcment mis à

ma disposition ces aichives conscrvées à la hibliothèque dc l'abbayc dc Marcdsous; j'cn profitc pour signaler

que j'ii aussi bénéficié dc diverscs communications dc M. J.-C. Mullcr relativcs aux Arch. de Saint-Huhcrt.

,1. J.-S. RENIER. Le.s Vakkr, gra,curs liégeois.1865. n' 37. Au XVIIc sièclc. le moinc llancart avait

cxposé lcs Miratles opérés ptt les mérites tle saittt Hubert sous la prélature de I'ubbé .leun de l+'lasbourg, dans

son HÀr,rl.e du monastère. On _v voit que l'intcrvention du patron des Ardenncs cst réclamée tantÔt pour une

Tournaisicnne possédée des démons Ariel et Alep. tantôt pour un prévÔt qui vicnt d'ôtrc mortlu Celui-ci

s'était rendu coupablc d un péché gravc qu'il clissimulait, lc diablc lui a1,ant «'fermé la bouchc, (Jn l'amena,

écumant. au monastère cle Troisfontaines. oil il mourut. Mais on reconnut un miracle dirns ceci qu'il ctlntint

«les mouvcmenls lurieux clc la ragc sous les rÔnes clc Ia raison, afin de n'cnveloppcr en son malhcur ceux qui

l'environnaicnt,. V. DUPONT-llOtJCHAT, 1911 . p. 14.
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protestations ou d,explications qui réduisaient l'action de la neuvaine à un

i5Zno-an" naturel. ôn vit alors se relaver Van Helmont et son magnétisme

lnimat. par lequel il rendait un compte impie des guérisons._mirac*leuses'

f*it f"'St.bonne en 1671, qui condan-rne le pèlerinage' en l79i t"t chanoine

Gilot, ilont la virulence tut tette qu'il donna Son nom à la faction des

"ôif.,irr"...5 Ainsi, l,opposition se manifeste cle bonne heure au sein de

l,Eglise elle_même. La i;plique vinr d,aureurs comme le jésuite Roberti

(16î1). natif de Saint_Hubert. ou De Jong (1737). et aussi des plus hautes

àutorites locaies. A la fin du XVIIe siècle, on fit bloc derrière le prince-

àuêqu" de Liège. des examinateurs synodaux à la Faculté de Médecine de

Louvain. Jean-Louis cl'Elderen donna en 1690 un acte jûstifiant pleinement

laneuvaine.Cetteapprobationeutunebellecarrière.Reproduitedanstous
les livrets dont nous allons parler, elle figure encore au XIXe siècle sur le

certificat remis au pèlerin pour attester l'incision. lnutile de dire que le

scepticisme du XViIIe siècie radicalisa les hostilités. Après le baron de

pôlinitz, un témoin plus rarement crté, le Français Jolivet, ne voulant pas

être en reste d'une indignation et considérant d'ailleurs le pays liégeois

.o*-" peuplé d'arriérésla clécrit la coutume, qu'il range parmi «les pius

fanatiquls ei les plus révoltantes». Il accumule les superlatifs sur un «spec-

tacle preusement horrible» où le trésorier de l'abbaye' «après des prières et

des exorcismes, ouvre, d'un coup de rasoir. le front des victimes et leur

incruste le diabolique chiffonr. Après quoi, celles-ci reviennent «l'ceil abat-

tu. le teint livide. le corps couvert de poussière et incrusté de houille,

chantantclévotieusement,lebandeauencoresurlefrontettenantla
compresse sur la Plaie'6.

On voudrait, dans les pages qui suivent' aborder un point limité de

cette confrontation entre le pélerinage et la raison. Il s'agira d'examiner

dans quelle mesure les commentaires de la neuvaine donnés, sous l'Ancien

negi*". par une littérature pieuse de caractère courant reflètent quelque

chose du climat critique ainsi schématisé' Le propos ne concerne qu'un

aspect de la «rationalisation' interne du pèlerinage' mais relativement

négligé,encequ'iltoucheàsonévolutiondanslaconsciencecollective'
Faire l'histoire du rituel et de ses changements serait une -autre 

tâche

parallèle, bien que. notait le docteur Tricot-Royer. le «formulaire n,a pas

t"uu.oup varié à travers les siècles'7' L'adaptation qui va se manifester'

5V,lirnoticcRoberlidansBECDELIEVRE,Bioqr,tiég.1837;GA{DOZ.op,cit..p.lJocts':]a
cliatribe du pastcur F.f). GiROD clans l,'éutle de suint Hubert contre la ragr, l8'15 I LEPIQIJE' Stellurt,q'

nohnt' rler Gelehrten rles .1-5. àis lt. lhs zu dem Ehschneidelr' p 96 ct s'

6. Description du pavs et principalcment de la ville de Liège, dans Annales tlu Cercle hutois des sc et des

à.-a., l. 18971 tir. sép. P. 1ô.

7. "Le bilan du traitemcnt dc la ragc à

d'Ardcnncs". Bull. de la Sor:. t'r. d'ltist.

"Saint-lIubcrI ct la ragc". Rull de I lnst.

l'interccssion dc saint I{ubert ct plus spécialemcnt i\ Saint-Hubcrt

tle la médecine. 19, 1925. pp 273 ct 3'16 s'; F BOURGEOIS'

arc'héol. du Lurembourg. 1931i'I. pp. 39.

t
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dans les gloses, ne dut pas traduire seulement des scrupules de clercs, mais
répondre au doute que ressentait une partie du public. A moins qu'elle-
même n'encourage ce qu'elle prétend contenir, en le manifestant pour un
plus grand nombre. Le problème est classique, en niatière de littérature
populaire: la polémique contre un fait de mentalité, contre des idées nou-
velles atteste-t-elle ce qui est déjà là ou aggrave-t-elle le mal en le fixant noir
sur blanc, au risque de contaminer ceux qui n'étaient pas encore touchés8?
Nos Abrégés de la vie de saint Hubert évoquent en tout cas ce climat de
doute. Une série d'entre eux répète qu'il est essentiel d'accomplir avec
exactitude tous les prescrits de la neuvaine, mais rien de plus, car il y a des
gens pour ajouter de <<sottes observances que I'on divulgue mal à propos, et
quelquefois peut-être à mauvaise intention, afin de faire passer comme
chose superstitieuse tant le voyage que la neuvainerre. Il y a - et jusqu'à
quel point les milieux non lettrés, de façon spontanée, ne produisent-ils pas
régulièrement de ces opposants caractériels? - des «incrédules qui ne font
pas difficulté de blâmer ladite neuvaine de superstition tout ouverte, mesu-
rant toutes choses à la portée de leurs esprits et censurant trop librement ce
qui les surpasse>>. Des <<rêveries» entourent le culte du saint. Celles-ci
«inquiétant beaucoup de personnes, (nous sommes au tournant des XVIIe
et XVIIIe siècles), une mise au point s'impose, que nos livrets vont popula-
riser10. Le <<nombre élevé des blasphémateurs poursuivis à Saint-Hubert>>,
en milieu rural, au centre même de la dévotion, donne une idée de ce que
pouvait être autrefois la fermentation ordinaire de communautés où les
moins orthodoxes sont les plus obstinés. M.-S. Dupont-Bouchat montre
bien que «sorciers» et «sorcières>>, dans nos régions également, sont volon-
tiers des esprits forts, des enragés d'indépendance qui battent ou injurient
leur curé (Jean d'Awenne, de Hatrival, Adam Lhoste, de Freux), renient
Dieu «de bon cæur» et «au grand scandale du peuple>> (Jean Maistre,
d'Arville, Jean l'Ecossais), quand ils ne deviennent pas des symboles de
résistance à l'ordre et à l'Eglise. C'est le cas d'Henri Rigaux, «roi des
sorciers», condamné au bûcher en 1615.

On va s'attacher à deux séries d'ouvrages vulgarisant le culte de saint
Hubert. La première se présente sous le litre : Abrégé de la vie de S. Hubert,
prince du sang de France, duc d'Aquitaine, etc. Selon l'avertissement qui
ouvre les éditions du XVIIIe siècle, celles que nous avons pu consulter, le
texte remonterait à un original plus ancien, daté de 1645. Celui-ci, dont
aucun exemplaire ne paraît localisé, fut imprimé à l'occasion de l'établisse-

8. Cfr «Quatre poèmes wallons sur l'affaire Bassenge-Raynal (1781,),, Annuaire d'hist. liég.,38. 1973.

pp. 103 et s.

9. Des rencontres de mots peuvent favoriser des suggestions inâttendues. Dans ce qui doit être l'édition
originale, ce texte portait : <<... et autres sortes observances». On voit comment une erreur d'une lettre
accentue la tonalité critique générale.

10. «Abrégé-Ardennes>,, 16972, av.-propos et ch. IX: v. ci-dessous.
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ment de la confrérie de Saint-Hubert, à Liège. Il contenait, nous disent ses
rééditions, «les indulgences, prières et règles de ladite confrérie>>, avec un
abrégé de la vie du saint. Elles reproduisent, après les parties en question,
une permission d'imprimer signée par Jean de Chokier, qui fut certainement
un des plus vigilants défenseurs d'une foi et d'un pouvoir ecclésiastique
rigides, daris la principauté de la Contre-Réforme, combativité qui lui valut
d'être cité par Pascal dans la cinquième Provinciale. Le formulaire de la
neuvaine et une Explication des conditions requises pour l'accomplir de
façon correcte suivent le permis d'imprimer: que I'Explication, qui nous
intéresse surtout, ait été ou non écrite ou ajoutée au XVIIIe siècle, elle n'en
offre pas moins une compréhension du pèlerinage dont on tâchera de
montrer le caractère plus traditionnel. Sous le signe que constitue l'origine
ancienne du livret, c'est bien une couche de pensée antérieure qu'elle
exprime, par rapport à ce qui s'affirme, avec la seconde moitié du XVIIe et
le XVIIIe siècles.

L'Abrégé de la vie de S. Huberl connut plusieurs éditions qui se reco-
pient:1725,7733, 1737,174411. L'impression de 1769 présente un cas
particulier auquel on reviendra. Elles sont toutes liégeoises, et accordées à
une piété simple et forte. Comme ces petits volumes, d'environ 75 pages,
portent un titre assez proche de celui qu'on trouve dans une deuxième
famille d'ouvrages du même type, on les distinguera en les groupant sous le
nom d'«Abrégé-Aquitaine ».

On appellera l'autre lignée la tradition <<Ardennes>>. Les éditions qui la
composent s'échelonnent de 1697 au début du XIXe siècle et portent, à
l'exception d'une seule, le titre suivant : Abrégé de la vie et miracles de S.
Hubert, patron des Ardennes, par un religieux de I'abbaye dudit S. Hubert.
Les variantes qui se rencontrent dans l'intitulé sont négligeables. D'après de
Theux, l'ouvrage parut pour la première fois en 1697 , à Liège, chez Jean-
François Broncart. La permission d'imprimer, signée par le vicaire général
de Hinnisdael, est de novembre 1696. La tradition «Abrégé-Ardennes» a
son propre commentaire de la neuvaine, en contraste, croyons-nous, avec
celui donné par l'autre famille.

On a vu deux copies de ce qui se donnait comme la première édition. Il
s'agissait en fait, sous une page de titre au texte identique, de deux impres-
sions différentes. Et même très différentes, puisque l'une ne comporte pas
la <<Manière de faire la neuvaine>> et ses explications, que la seconde

11. X. DE THEUX, Bibliographie liégeoise, 1885, 159 et 487. V. égal. U. CHEVALTER, Répertoire des
sources histortques, 1905,1. 7, 21,85, le Mémorial illustré de l'exposition organisée pour le XIIe centenaire de
la mort de saint Hubert, rédigé par J. de BORCHGRAVE d'ALTENA, Folklore ardennais, 1928 et le
catalogue de l'expos. Tene et abbaye de Saint-Hubert,1973. Les notices de ce dernier sont plus laconiques.

89
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introduit dans cette tradition « Ardennes » '2. on peut en inférer directement
que le besoin de motiver les pratiques de la neuvaine - auquel répond déjà,
dans l'ensemble des Abrégés, le fait de reproduire le jugement de Jean-
Louis d'Elderen - a dû s'accroître aux environs de 1700. Trois ans plus tôt,
le «religieux de l'abbaye» qur signe les deux versions du livret (peu importe
ici sa personnalité) n'exprime d'abord qu'un certain désarroi ambiant ou
diffus: dans chacune des éditions, le chapitre IX débute par un morceau,
déjà cité, qui veut «désabuser et mettre en repos» les personnes ayant des
«inquiétudes» quant à l'observance exacte des règle de la taille, mais aussi
en ce qui concerne ses côtés les plus dérouiânts. Dans la seconde éclition, on
sent la nécessité d'une Explication ou réflexion sur chaque article, pour
mieux rassurer, en joignant à i'autorité de l'évêque de Liège et des docteurs
de Louvain une argumentation qui, sans ètre neuve, porte sur la place
publique un examen justificatif, ce qui est peut-être, à sa manière. une
nouveauté plus importante.

Avant d'en venir à celui-ci, il serait utile d'essayer de préciser quelle fut
la descendance ou la portée, dans le public, de la version la plus instructive
de 7697. Il serait vain de spéculer sur des chiffres de tirage; nous n'en avons
aucune idée. Nous connaissons mieux les réimpressions. qui se fondent
toutes sur cette deuxième édition et reproduisent donc le chapitre justifica-
tif . Broncart en donne une en 170413 .Il est permis de croire qu'elle réponci à

une édition passablement fautive fournie par le Rouennais Besongne la
même année14. Le Liégeois s'était-il aperçu qu'on lui prenait son marché'l
Le livret doit faire recette car il est à nouveau copié en 1734 par le Luxem-
bourgeois Ferry, puis par son confrère Kléber, en 1785. A Namur. ies
imprimeurs Flahuteaux, en 1802, et Legros, en 7827, reprennent encore
l'ancien texte. Le jugement de 1'évêque, celui des théologiens et médecins
de Louvain, la déclaration des examinateurs synodaux, l'approbation don-
née en 1696 par le curé de Saint-Adalbert, et jusqu'à l'orthographe tradi-
tionnelle des imparfaits en - oit, toüt cela traverse allégrement le XVIIIe
siècle. sans changement d'un iota. L'édition Flahuteaux, imperturbable.
écrit toujours «par mégard» au lieu de «mégarde>>, comme sous Louis XIV.

A cette série d'impressions, il faut joindre une brochure que son titre
désignerait pour la tradition «Aquitaine», si son contenu ne la rangeait avec

12. La premièrc sc trouve à la Bibliothèquc nationale, Ln27 991,1: elle est très négligéc (on y parle clc
labbaye d'«Angadc» Pour Andagc. on datc lapprobation dc «2676».lcs signatures et la pagination sont
apprr;ximativcs). L'autre cst à la Bibl. di: 1 Univ. de Liègc. 7756".

13. 8.N.. LnrT 9914 A: DE THEUX. i7l.
l'1. Liège. Bibl. ccntr.. Cap. 7610. V. par ex. l'art. 3 (mégard. qui esi égalcment Ia fornrc de Broncarr

16972 et qui dcvicnl mégorde dans 170,1) et l'art. -5. rendu dillicilcment compréhensible par une inrervcrsion.
oit il est dit. avcc contrescns, tlue la pcrsonnc taillée cst autorisée à mangcr iles «poullcs d'un an au plus.
(pour « ou plus,)).

L
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--.::;iimille (on s'y est trompé' en général)' Il s'agit del'Abrégé de lavie

, i ltLùert. prince 4u sang' etc., qu1 se presenté t:il"^:::1^"^T]-"":

:_..r,...revue, corrigée et aîgmentéèr, et.qui fut pubtiée par I)essarn. a

:r:. Èn 116g. Le pl""--à.irl. s,est en fait contenté d'assembler un titre

. -;i et une rl.ltt" -â..tànàit" empruntée o'un 
Lu1Le 

tô'él 
"-n,lodifiant

., :uelques pug"' au-thupitre XIV'^cle manière d'ailleurs peu indicative'

_ :tnlication du rituel "rt 
àon. celle de la tradition «rénovée». on voit que

-.ire dernière couvre "i"i1àrl' 
le XVIIIe siècle' de façon plus régulière que

,ir.re Abrégé' et qu'eife ittf ttiffu'et peut-être sur un *utôhé plus vaste (via

1.,uen. Luxembourg. Namur)'

Il y a lieu d'examiner maintenant les commentaires respectifs' Dans

cnsemble, io .o,,pu'ui'on entre les cleux exposés de' motifs 
-f1it 

aRlaraître

. passage d.un systèmî O"-"ànt.uir,e rituelleï celui du contrat raisonnable'

Le-s pratique. i*pose"' au peterin relèvent d'une opération de type magique

rn ce qu'ell., ouei,'"ti a'ùoto à une logique dè contrainte-généralisée

Cette dernière est do-uü", "nr"* 
Dieu etiaint Hubert, dont la protectron

estsisûre.siabsolue,encasde.respect.lntégralduformulaire'qu'iln'est
même pas besoin o"'*unli"tter leui présenci;envers le 'tailléo' enserré

dans un réseau d'obligations qui n'ont pas à se iustifier' Qs|a «est clair''

voilà le .o**"ntui'Ë"f"*;j;;; it'*.)ti'*to' de caractère traditionnel'

l'«Abrégé-Aq*ituin"'i tl]an;ffuttttfit Z et 6' relatifs à la nécessité pour

la personne taillée i' iîÀi' "'"Y1"- :i 
draps blanct :: 1:::"' 

ou tout

habillée, et à l,interdiction se se peigner pendant quarante jours. La para-

phrase et mieux encore la tautologie sont ies seulei gloses acceptables' on

annonce que cette rrri".ài.,ion o"it.rui."r, on r'"*prique en se bornant à

redire que "fu qou'untuint to*'o"nt" le jour de l'inôision»lEntre les deux

membres du co**"ntaire' l'articulation n'est pas marque de suite logique'

mais purement lmpéràiive" La répétition.se suïstitue à 
"e 

qu'o, attendrait

et clôt sur elle_même l,argument d,autorité. c'est encore plus net lorsqu'il

s'agit de motiver,'".iitf"-i, qui i*po'" de brûler le bandeau ayant retenu la

parcelle de l'étole ";;;;";;t'1"' 
t"not"t dans la piscine' I1 « ordonne de faire

délier le bandeau au dixième jour, parce que la'neuva*" t:Tltl:"^Ilï:
de f incision...,'. O''"'i-"" qu'ot impératif catégorique aurait en somme a

dire de plus. pour f";;"; 'oï e*i't"t'te? La paàphrase' bien sûr' évite au

maximum les modalit'Àl"t.noin, explicables "t "ti" 
affectionne la forme de

l,exclusion. S'il est;iô"b que I'incisé «peut boire'clu vin rouge, clairet et

blanc mêlé avec de l,eau, (art.4), c,est.parce qu'ir est défendu «de boire

toutes autres riq"tu^l1oÀ*-" Éiet"' h'vdromàl' .tu' ,qt 
vie' thé' café'

chocolat, et enfin tout ce qui n'est pas vln toug"' clairet' blanc' mêlé avec de

l'eau. ou de I'eau Pure»'

Siletextedel'«Abrégé-Aquitaine»feintcontinuellementd'ouvrir
celui du rituel, il referme au contraire très soigneusement le cercle des

a- ,- -Er
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obligations qui composent ce dernier. Il ne faut pas confondre le prescrit et
le facultatif. L'opération surnaturelle a besoin d'un cadre strict. Accusant
son rapport avec la magie, elle tend à rejeter au-dehors de ce cadre ce qui
relève de la piété, d'un libre amour de Dieu. Tout compte fait, elle a intérêt
à se donner pour la moins religieuse possible, comme une mécanique ayant
ses règles internes. L'article 8 demande qu'on observe chaque année la fête
de saint Hubert. L'explication traditionnelle, avec un laxisme tout à fait
parallèle à la rigueur qu'elle montre sur d'autres articles, en minimise la
portée. Célébrer la fête du saint n'implique «point qu'on communie de
nécessité ce jour-làrr. Il est «conseillable" de lui rendre cet hommage. Mais
on pourra «l'omettre sans scrupule». Le commentaire de 1697, qui dissout
le noyau d'exigences cérémonielles dans un contrat de piété, place au
contraire l'obligation d'honorer saint Hubert sur le terrain d'une <<juste
reconnaissance». La séparation entre l'impérieux et le souhaitable perd son
sens; l'homme protégé de la rage, jouissant d'un <<si grand bienfait», se sent
tenu à la plus grande gratitude, par I'article 8 aussi fortement que par les
précédents. L'article 9 contient une disposition relative aux suites de la
neuvaine. Il traite d'une éventualité qui est extérieure au cycle et pour ainsi
dire à l'espace rituel par excellence. Celui qui a été taillé, s'il reçoit par la
suite «blessure ou morsure de quelques animaux enragés qui allât jusqu'au
Sâtr§>>r sera préservé en faisant une abstinence de trois jours, «sans qu'il soit
besoin de revenir à saint-Hubert». En termes de crédibilité magique, cet
article doit être un des plus faibles. s'il faut aller dans un lieu défini observer
longuement des pratiques désagréables, pour être garanti, la possibilité de
reproduire le miracle à domicile au prix d'un léger substitut fait plutôt figure
de tour de passe-passe. C'est une concession inévitable, et aussi une
commodité visible. On comprend que l'Explication de l'«Abrégé-Aqui-
taine», à'ce sujet, préfère parler d'autre chose.

Elle groupe en une dernière page de mises au point des considérations
touchant aux domaines du médical et de la <<superstition» pure, formes
conjointes, contingentes, du non-rituel. Sans doute le pèlerin ayant subi
l'incision peut-il lui-même <<donner répit ou délai, de quarante en quarante
jours, à toutes personnes qui sont blessées ou mordues à sang, ou autrement
infectées par quelques animaux enragés», mais ce répit ne doit s'accompa-
gner d'«aucune circonstance qui serait superstition». Par ailleurs, durant la
neuvaine, le pèlerin «doit se garder de trop travailler ou remuer beaucoup
la tête, ni s'exciter à fort suer>>. Le médecin peut intervenir, en matière de
régime, s'il tombait malade. Les recommandations se terminent par une
défense où la morale prolonge sans attendrissement particulier la perspec-
tive socio-médicale. «Si par malheur quelque personne était atteinte de la
rage, on ne peut la tuer, suffoquer ou avancer sa mort par saignée ou
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autrement. ce qu'on a autrefois fait par abus;mais il faut la lier ou enter-

mer. évitant ron trut.irtJ. l*.n", r.,"rrt, bave ou autres vilainies'1s'

Le commentaire de 1'«Abrégé-Ardennes' différera sensiblement de 1a

gl"J;";i,;; q,," ptoauisait la-compréhension classique de la neuraine'

dans sa soumlssron " A.r-.lgf.t indiÀcutées. Il mêlera trois éléments : ia

raison, l'hygiène "t 
f 
"'"i"ttflt""tlon' 

Ceci' sans doute' n'est pas neuf ' Rober-

ti justifiait l'interdiction de se peigner comme :ptlt:1tï:::Ï*" 
toot'

d'éviter «l'agitation à't".r*"ut' inlectieuses' et comme précaution toute

prosaïque, afin que f" p"tt"ff" insérée reste en place16' Nos livretsfl:T:^"1:

rouennais ou a.dennais vont propager' en français' ce type de conceptions'

plus accordées à l'âge qui s'oùvre et en partie faites pour tarauder l'essence

même du magique'

Le ver dans le fruit, bien sûr' n'empêcha pas la thérapeutique de se

maintenir encore b;;;;ilr. ôtitti". les fluctuations du pèlerinage' sur la

base du nombre tle personnes taillees.' permettrait peut-être de saisir quel-

que chose de sa croàibilité' en evolution' Nous ne possédons malheureuse-

ment ces chiffres q;;;";' 1680-1731 et le XIXe siècle; les générations

voltairiennes nous échappent17. Si |on c^ompare la m-oyenne"des tailles au

tournant des XVIre "iïiiri" 
siècles (1698-i701) à cerle que fourniss:": l::

p;;;i;;;t ";.te", 
a"ïg*pi'" pot" lesquelles on ait des relevés' on pourrart

avoir l'impressron "';;ï;^âe 
stabiliié: près de 240 pèlerins 

.d'"n"--!?-t]

245 en1g07 et raoa, fuiia courbehésite et s'envole de façon temporalre'

Mais le niveau u*"i"iî-r;txtrême fin du XVIIe siècle apparaît comme le

résultat d'une brusqi"- '"*àïiet' 
faisant suite' dirait-on' à la Paix de

Ryswick (1697). Dans la décennie qui précède' pendant la guerre de la

Ligue d'Augruootg,-iu *oy"ttn" '" 9àf"-1te 
pas souvent les 150'l-t]t:::l-::

chiffres de 1681-85 étaieni nettement meilleurs, puisqu'ils s,élèvent Jusqu a

la barre des 400. Cln "t'ouu" 
un volume analogue' ou stabilisé autour de

350, dans t" .o,t''à" fu p?tioO"^ 1700-.1710' Est-ce un nouvel effet de 1a

guerre qui se *unilÀ* Jnsuite? Tandis qu'on se bat à Denain pour 1a

succession d. l'E';;;;", tu to"tu" des trente premières' u'nl:tt du siècle

touche son plun.hlt- Oilz)' I a remontét' upièt le traité d'l]trecht' est

frappante, même s'il iaut tenir compte d'un important apport de pèlerins

allemands (comme me l'a suggéré J'-Cl' Muller)'

15. V.L.MARQUET«Rageeteuthanasie» Saint-Huberr'1'Àrtienne' 3 1979'pp' 67ets'

tâ,. Uiir,urioS. Huberti, Luxcmbourg' 1621'pp 'lll9ets 
'

17. Archivesder.Etâtas^,"i-îrn"?i,"ltti'"tpu*ri.r"deSt-H.,n"r1;TRtcor-ROYER'pp' 
1S:':

s.. dont les chiffres s'écartent qo"ii'" p"' dc ccux tàurnis arcc détail mensuel par C' DE SMEr)T ,1cru )-\

3 nov.. 1887. pp. 873 et. oJiaTlirliri* p.", tg:: ,n."r," d'une faute de transcription). on reprodu::

plutôt lcs Prcmiers.
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Les chiffres du XIXe siècle montrent un peu plus clairement I'interven-
tion des facteurs moraux. A partir de la fin de l'Empire, une désaffection
croissante du pèlerinage semble globalement liée au recul de la foi. On
atteint, vers 1830, quelques années de fréquentation très basse: une cin-
quantaine de tailles. C'est un niveau qui ne sera guère dépassé, entre 1845 et
1865. Il y a par ailleurs des coups de fièvre et des périodes de regain: 1811,

1837-42, 1867-73. Au lendemain des événements de 1870, on retrouve sur la
route des Ardennes des contingents qui rappellent I'Ancien Régime; inver-
sement, après 1848, on enregistre un pregrier record négatif de 25 volon-
taires. La compréhension de ces écarts contribuerait-elle à corriger, dans

leur poids relatif, les données concernant le début des Lumières et l'âge
positiviste? De I'un à l'autre, il paraît bien qu'il y a déjà déclin, si l'on
considère la moyenne de 550 tailles obtenue pour 1720-30 et les 250 incisions
avec lesquelles le pèlerinage entre dans le siècle suivant (tandis que les

communications sont facilitées).

Ceci dit, le contexte matériel, les conditions de vie peuvent influer en

profondeur sur le nombre de tailles, et il faut se demander alors si une baisse

à" cet dernières signifie vraiment une baisse de la dévotion,.dans l'intimité
des cæurs. Est-il indifférent, par exemple, qu'un creux de la vague, en 1817,

corresponde à une année de grande disette?

Aurions-nous disposé des chiffres portant sur I'ensemble du XVIIIe
siècle, en espérant qu'ils aient la cohérence de ceux du XIXe (qui montrent
des mouvements statistiques trop massifs pour être dépourvus de sens), on

voit combien leur lecture eût été difficile - et périlleuse la liaison avec

l'image collective de la neuvaine. Cette image, pourtant, doit bouger'

L'époque précédente invitait l'homme menacé par la rage à mettre toute sa

conliance dans une protection sans mélange et sans calcul. L'Abrégé nouvel-

le manière lui apprend que celui qui a été mordu puis incisé n'a <<pas une

certitude si absolue de sa guérison et de sa santé»: c'est pour cela qu'il faut
prendre des <<précautions naturelles>> comme de dormir selon la règle pres-

irite. D'autres facteurs touchant à l'hygiène sont susceptibles d'enrayer

l,opération surnaturelle, de se révéler <<contraires à la guérison», tels que

«l'échauffement du sang». De là l'interdiction de boire des «liqueurs».

Parallèlement, l'aspect de mortification est accentué au détriment de ce

qui constituait la neuvaine en une sorte de code d'intercession. Il ne s'agira

plus tant, désormais, d'exercer par l'observance de règles parfois énigmati-

qu"r on" pression sur le saint protecteur, mais plutôt de mériter,la santé par

des sacrifiies. Celle-ci devient, à sa manière, une rétribution. La privation

de certains aliments ou de certaines boissons est trop explicitement réduite

- par un commentaire inévitable - à un moyen parmi d'autres de fléchir
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Dieu. On possède le brouillon manuscrit del'Explication ici en causels: ce

document est suggestif, quand il grossit l'évolution des perspectives, dans un
passage qui sera supprimé, en rapprochant cette abstinence de celle qu'<<un

èonfesseur ordonne à un pénitent». Puisqu'il y aurait là une conduite
«agréable à Dieu», qui pourrait parler <<avec justice de superstition»? La
forèe de la neuvaine en tant, précisément, que superstition dont les

commandements laconiques faisaient l'autorité se voit balancée par la
conception plus marchande du contrat pieux. L'abstinence sexuelle en de-

vient, sans détour, une des monnaies. Le manuscrit dit en particulier qu'il
faut dormir seul parce qu'<<il n'est pas permis aux personnes mariées d'user

de leur droit ordinairer. Ceci seia également suppfimé dans la version

publiée, qui écrit par ailleurs que si l'on doit boire aux fontaines <<sans se

baisserr, è'est pour des raisons pratiques (empêcher que la parcelle d'étole
ne tombe), prophylactiques (ne pas avaler des «bêtes venimeuses>>) et

encore «pour éviter la sensualité».

Ces interdits, portant sur le contrôle de pulsions fortes, donc d'un
puissant rendement opératoire, ne durent pas faire peu pour le maintien de

ia neuvaine à Saint-Hubert. Même en devenant plus clairement, avec le

temps, le terme d'un échange, le prix moral de la sauvegarde, ils s'enraci-

naient dans ce <<naturalisme religieux>> qui constituait, avec d'autres élé-

ments, le terreau d'une pensée magique. Les apologistes qui défendirent

l,efficacité du pèlerinage aux XVIIe et XVIIIe siècles, comme De Jong dans

son supplément à la vie de saint Hubert de 1737, sentirent bien qu'il se

fondaif iur la conviction majeure d'une unité des «moyens naturels et

surnaturels», de la <<santé corporelle>> et de celle de l'âme. Ils soutinrent,
avec raison nous semble-t-il, qu'il ne fallait pas y voir un dévoiement
populaire de la piété, une manifestation assez typique de la sottise des

masses, mais sans doute, ajoutera-t-on aujourd'hui, l'émanation d'un sys-

tème culturel nettement plus large. Ils plaidèrent pour le <<bon sens» chré-

tien, chose la mieux partagée, en même temps que pour la bonne nature du

peuple, qui est loin de vivre dans l'«ignorance grossière et insupportable»
que certains imaginent. Plus que comme une de ces aberrations auxquelles

conduit la crédulité, la neuvaine et ses règles apparaissent en effet comme

un code rituel fortement intégré à un « système d'interprétation du monde et

d'action symbolique sur lui»1e. A cette logique, à cette culture appartien-

nent des comportements qui traversent les différentes couches sociales. Il
est difficile de parler d'une «religion populaire» définie en priorité ou

déterminée de manière quasi exclusive sur la base de critères sociaux, par

18. A.E. St-Huberl, n" ll3 (comm. Muller).
19. J.-C.SCHMITT,«Religionpopulaireetculturefolklorique";,4nnales, 1115,1976,p.941.ets.V.F.-

A. ISAMBERT, «Religion populaire, sociologie, histoire et folklore',, Archives de sc. sociales des religions,

43, 1977, p. 161 et s.
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exemple en séparant, comme le faisait Delaruelle, la religion des clercs et

cele àes laics,lefle du «peuple chrétien». C'est toute la province liégeoise,

sans l,apparence d'une grande distinction de classe, c'est l'ènsemble des

fidèles èi d" l"or. pasteurs qui entrent en conflit avec les théologiens

parisiens, ..ces Messieurs>> dont les scrupules détraquent la machine de la

ioi. La distinction entre une religion .<populaire concrète" et un christia-

nisme <<intellectuel» s'applique mieux à l'opposition que mène la région

contre un groupe plus avancé. Deux cultures s'affrontent, en l'occurrence:

la couche ànciennê, le cadre mental de la majorité a notamment pour pièce

centrale, sur laquelle on peut opérer, l'unité du matériel et du spirituel,

resserréi par les innombra-bles croisements qu'ordonne lne pensée analogi-

que; la pËnsée nouvelle, qui veut remplacer le monde des «sympathies», la

vegetatiàn foisonnante dès ressemblances par la critique, _la 
méthode et

leùs architectures, est bien connue, surtout grâce à Foucault. On rejettera

ainsi un cérémonial qui met en æuvre et exalte cette solidarité du sensible et

du divin par I'incubaiion des forces surnaturelles dans un retour à la nature

sauvage: obligation de manger froid (forme modérée du cru; art. 5), néces-

sité de dormir seul, isolement, interdiction de se peigner'

cette dernière disposition est des plus caractéristiques. F.lle tire sa

cohérencé d'une sorte de mise en quarantaine (pourquoi faut-il vraiment

que I'interdit s'étende au delà de la neuvaine qui circonscrit les autres

obligations? ), de I'abandon à une loi supérieure, qui serait loi de nature et

de üe comme la chevelure est principe de vie. et peut-être d'un jeu sur

l,analogie dent du peigne : dent de l'animal suspect de rage". Tandis que

le pèleiinage continue à reposer sur les vieilles habitudes mentales, ses

défenseurs lnffoduisent aussi une part de réalisme médical, d'hygiénisme

conféranJ au corps une place évidemment toute différente de celle qu'il

avait auparavant, même ii certains de ces défenseurs craignent parfois de

voir dégènérer le <<naturalisme religieux» en panthéisme ou en matérialisme

vulgairè, par un débordement du physique sur le moral'

L'aspect spirituel de la neuvaine se colore quant à lui, dans les

"o-*"nàires 
qu'on a envisagés, d'une notion plus contractuelle de prix à

payer, en mortiiication et piété. Et en cela également, les livrets de consom-

*ution courante reflètent une évolution d'époque. Dans le camp opposé à

Roberti ou De Jong, on exprime sur un mode moins naïf un changement

identique. Au nom.d'une épuration du merveilleux (l'abbé Lebrun, si dur

pour lès moines de Saint-Hubert, célèbre la dent de Saint Amable, qui

20. un imaginaire très ancien tend à voir Ia chevelure comme un «intermédiaire entre l'âme et la

matière», éléÀnts dont I'union fait la üe ou la force, ainsi que le dit avec à-propos le Larorcse du XIXe

siècle, en renvoyant à Virgile, à la fable de Samson et aux coutumes musulmanes'
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Jean Valclor 1'ainê. Saittt Ilubert (.1622) Un pèlerin subit l'opération de la tâille contre la rage; on délivre

une pos,ede., tandis qu.à l.anneau tlcs enragés, un honlme attend l.interYcntion du Saint par Ses

reliques.

1Univ. dc Licge. coll. arli\liqrres)
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opère des miracles <(sans aucunq observation superstitieuse»21), on veut
comprendre la neuvaine en la réduisant à un autre échange de bons pro-
cédés: entre d'une part un Dieu raisonnable et quelque peu cynique, et
d'autre part «des gens simples et idiots». Le commerce qui les unit ne
montre plus guère de foi, ni de bonne foi. La grâce demandée ne sera que la
«récompense» méprisante de la grossièreté.

Roberti et ses successeurs ne pouvaient qu'ouvrir eux-mêmes, du mo-
ment qu'ils en étaient à le justifier, une brèche dans la compréhension
traditionnelle du pèlerinage, dans ce qui eT faisait une action contraignante
de type magique, exactement adaptée à une culture commune. Les Gilotins
brisèrent cet équilibre, suivis par les sceptiques et les libertins du XVIIIe
siècle - sinon par l'homme ordinaire oule non-lettré, dont on a pourtant vu
qu'il n'était pas à l'écart des glissements intellectuels que traduisent des
lectures banales. En somme, la même lame de fond, un inévitable mouve-
ment de l'histoire atteint Dieu, isole dans un obscurantisme natif un «peu-
ple» solidement identifié, <<simple et idiot>>, et met en place les conditions
de ce que nous pouvons maintenant, au sens strict, appeler une littérature
populaire.

Universités de Bruxelles et de Liège
F.N.R.S.

21. Histoire critique des pratique.s super.stitieuses, Roucn. 1702. pp
pp. l-l(X).


