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Mourir 
en Savoie 

Mourir en Savoie au fil des siècles 
par 

Annie BOGEY-REY 
et André PALLUEL-GUILLARD 

N O T R E S O C I É T É C O N T E M P O R A I N E , q u i avait c r u dans s o n i l l u 
s i o n sc ient is tc p o u v o i r é l iminer la m o r t , é c h e c de la m é d e c i n e et de la 
ch i rurg ie , est en t ra in de la redécouvrir , issue «fatale», «inévitable» de 

toute v ie . I l est auss i tou jours p l u s facile de cons idérer la m o r t d 'autru i que la 
s i e n n e p r o p r e et par .suite d 'envisager avec p l u s de «sérénité» cel le de n o s 
ancêtres q u e la n ô t r e . N é a n m o i n s la m o r t , p o u r a v o i r été p l u s for te et p l u s 
tenace autre fo is , e n était-el le p l u s f a c i l e m e n t s u p p o r t é e ? I l est év ident q u e 
l ' o n ne m o u r r a i t pas d i f f é r e m m e n t en Savo ie q u ' a i l l e u r s et notre p r o v i n c e ne 
présente pas à ce sujet de claires originalités. C e p e n d a n t i l n 'est pas peu in té 
ressant et ut i le de récapituler c o m m e n t la m o r t fu t vécaie ici au f u r et à m e s u r e 
des siècles passés au s e i n de c o m m u n a u t é s locales f o r t e m e n t christ ianisées et 
s t ructurées . 

Les incertitudes du Moyen Age 

R e c o n n a i s s o n s tout d 'abord la pauvreté de nos connaissances s u r le vécu 
de la m o r t au M o y e n A g e . C e r t e s les r e n s e i g n e m e n t s sont assez n o m b r e u x 
sur la v i e , la m o r t et les funérail les des p r i n c e s et des grands d u d u c h é a u x 
XIV'^^ et X V ' .siècles. N o u s s a v o n s a i n s i que les c o m t e s et ducs rédigeaient 
l eurs tes taments très s o u v e n t à l 'art icle m ê m e de la m o r t et q u e le r i tuel l eur 
d o n n a i t u n l i n c e u l lamè d'or. L e u r s funérai l les éta ient d 'autant p l u s longues 
q u ' i l fallait d 'abord r a m e n e r l e u r s dépoui l les à H a u t e c o m b e , p u i s a t tendre 
l 'arrivée des parents , des d igni ta i res et des vassaux , le tout à g r a n d r e n f o r t de 
torches et de torchères , d'écais armor iés et de tentures . N o u s conna issons les 



tes taments où les r iches bourgeois et les nobles m u l t i p l i a i e n t les legs aux égli
ses, a u x hôpi taux et a u x m o n a s t è r e s , c o m m a n d a i e n t messes et prières et i n v i 
ta ient à leurs funérail les des foules de prêtres et de p a u v r e s . Mais le m y s t è r e 
d e m e u r e p o u r la masse des miséreux et des s i m p l e s , a u sujet desque l s nous ne 
p o u v o n s q u e t ransposer e n S a v o i e ce q u e l 'h is toire générale n o u s a p p r e n d , 
m ê m e p o u r la grande peste d u X I V ' s iècle . 

Eglise Suinl-Mauricc d'Annecy, pcinuirc funcrairc de Pluliheri de Mondwiiz 
(1458). Celle fre.si/uc reccmmenl dàouvcrle rcprésenle dans un style Ires bourgui
gnon le dé/unl dépouillé el décharné sur son lombeau enloure depleuranls «dcuil-
lants». Le bas Moyen Age cullive le «genre morbide». Les honneurs el la puissance 
ne sonl qu'illusion. Toul se lerrnine ici bas dans la pourriliire el le néanl... 

Taux et chiffres de mortalité 

A part i r d u X V I ' s iècle , les d o c u m e n t s se m u l t i p l i e n t et p e r m e t t e n t de 
m i e u x a p p r é h e n d e r la réalité q u a n t i t a t i v e et qua l i ta t ive de la mort . M a i s i l faut 
juger à b o n escient les c h i f f r e s , car les résultats des m o n o g r a p h i e s locales s o n t 
s o u v e n t for t var iables . ( T e s t a ins i qu'à I k ' a u f o r t la mortal i té croît tout au l o n g 
d u X V l i P siècle (passant de 1 9 " / " " a u m i l i e u d u siècle à.31 " / " " à la ve i l l e de 
la R é v o l u t i o n ) , a lors qu'à A l b i e / l e - V i c u x en M a u r i c n n c elle s 'abaisse de 28 à 
20 " / "" d a n s le m ê m e in terva l le . I ,es résultats g lobaux sont de tait p l u s crédi
bles que les taux locaux , encore faut il p o u v o i r les é t a b l i r ! 
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D e p lus , les d o c u m e n t s par t i cu l iers médicaux , é c o n o m i q u e s , a d m i n i s t r a 
t i fs , privés p o u r r a i e n t par fo is n o u s a m è n e r a d e s c o n c l u s i o n s inf i rmées par les 
s ta t is t iques . A i n s i , à l ire les f o n c t i o n n a i r e s et les m é d e c i n s s a v o y a r d s d u 
X V I i r s iècle , o n ne pourra i t pas s u p p o s e r q u e la mortal i té était i c i s o u v e n t 
inférieure à celle d u r o y a u m e de F r a n c e . E t q u e dire de la longévi té ? puist jue 
P a u l G u i c h o n n e t et P lac ide R a m b a u d la v o i e n t baisser paral lè lement en F a u -
c i g n y et à A l b i e z - l e - V i e u x avant la Révo lut ion alors q u e la morta l i té y baissait 
elle aussi . 

L e s c o n j o n c t u r e s c l i m a t i q u e s , é c o n o m i q u e s et é p i d é m i q u e s n o u s d o n 
n e n t les b o n n e s et mauvarses pér iodes de la S a v o i e m o d e r n e . U n e suite de 
m a u v a i s e s réco l tes ou des «pestes», i l n 'en fal lait pas p lus p o u r accroî tre le 
n o m b r e des d é c è s et d i m i n u e r celui des naissances . A l o r s que le début d u 
X V I ' s iècle avait p e r m i s au d u c h é de se «refaire» après les grandes é p i d é m i e s 
médiévales , le re tour de ces dernières sous le règne d ' E m m a n u e l - P l i i l i b e r t 
(155,3-1580), et ce jusqu'à celui de V i c t o r - A m é d é e I I ( 1666 -1732 ) , o c c a s i o n n a 
u n e recrudescence de la mortal i té q u i p a r a l y s a la croissance d é m o g r a p h i q u e . 
C e l l e - c i ne redémarra q u ' a u X V I I I ' s iècle , liée m o i n s au déclin de la mortal i té 
généra le qu 'à ce lu i de la mortal i té «accidentel le». I l i m p o r t e r a i t de d é t e r m i n e r 
les parts respec t ives d u progrès de l 'hygiène et des c o n d i t i o i r s matériel les de 
vie d ' u n c ô t é et de celui de la m é d e c i n e de l 'autre d a n s l 'abaissement c o n t e m 
p o r a i n de la mortal i té . Mais ce d e r n i e r n 'en fut pas m o i n s cer ta in , freiné 
c e p e n d a n t e n S a v o i e par la pauvreté d u pays , l ' insuf f i sance médica le , la m o r 
talité in fant i le d é s e s p é r é m e n t forte jusqu 'à la f i n d u X I X ' siècle. L e tout fut 
renforcé p a r le départ des jeunes adul tes q u i accrut l o g i q u e m e n t le v ie i l l i s se 
m e n t général après 1848-60. E n c o r e f a u t - i l r e m . i r q u c r que les vi l lages d 'a l t i 
tude ont p e n d a n t l o n g t e m p s af f iché des taux p lus réduits q u e ceux des «bas-
pays» et q u e la S a v o i e d u N o r d , p lus r i c h e et m o i n s natal iste , a f f ichai t dès le 
X V I I I ' s iècle u n e mortal i té inférieure à celle d u S u d . 

Taua. approMmaliJ dt mortalité (pour 1 000) 

Savoie d u S u d •Savoie d u Nord l ' rovince F r a n c e 

mi X V I I l ' 4 0 / 

fin xviir 10-28? 3 5 / 
d é b u t X I X ' 28 26 27 26 
mi X I X ' 26 24 25 24 
fin X I X ' 22 21 20,8 
d é b u t X X ' 19 18,6 18,2 
mi X X ' n , 8 1 1,9 12,8 
tin X X ' 9.6 8,(1 9,9 10 
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Mort et Morts 

O n se rappel le b e a u c o u p en S a v o i e la peste de 1629-30, q u i ravagea tout le 
d u c h é , causant près de 2 0 0 0 m o r t s à A n n e c y et près de 4 300 e n M a u r i c n n c . A 
M o n t g i r o d e n T a r e n t a i s e i l m o u r u t c i n q p e r s o n n e s par jour d u r a n t l 'été 1630 
et à C o g n i n , e n v a h i par les C h a m b é r i c n s «réfugiés», o n c o m p t a 200 m o r t s 
p o u r u n e p o p u l a t i o n habi tuel le de 220 habi tants . C e t t e h é c a t o m b e e x p l i q u e 
la t e r reur d u pays lorsque , u n s iècle p lus tard , o n a n n o n ç a le re tour de la peste 
(qui ne dépassa pas Marse i l l e h e u r e u s e m e n t ! ) . Hélas les ép idémies c o n t i n u è 
rent a u X V I I I ' s iècle : o n re levai t la périodici té des f ièvres éruptives o u «peti te 
vérole» ( q u i regroupaient i n d i f f é r e m m e n t la var io le , la rubéole , la scar la t ine , 
la rougeole. . . ) q u i apparaissaient tous les trois ans à A i x et tous les n e u f ans à 
C h a m b c r y ! Q u e d i r e et q u e faire d e v a n t des maladies f r a p p a n t m y s t é r i e u s e 
m e n t cer ta ins vi l lages , d i v a g u a n t ensui te p o u r disparaître aussi b i z a r r e m e n t 
qu 'e l les é ta ient v e n u e s ? A i n s i à H a u t e l u c e e n 1784 o n v o y a i t les malades 
.souffrir de d o u l e u r s dorsales , les visages s 'enfler , les doigts se racornir , les 
maxi l la i res se g o n f l e r et l a m o r t a r r i v e r a u b o u t de q u e l q u e s jours . . . A u X I X 
.siècle le t r is te c o r t è g e c o n t i n u a : t y p h u s e n 1816-17 ; t y p h u s , var io le , scar la
t ine lors de l ' A n n e x i o n ; choléra e n 1867-68 ; g r ippe espagnole e n f i n e n 1919, 
sans c o m p t e r b ien sûr les inévitables gr ippes de f in d ' h i v e r q u i faucha ient 
chaque a n n é e e n f a n t s et v i e i l l a r d s en grand n o m b r e . 

Jusqu 'à la R e s t a u r a t i o n , la morta l i té in fant i l e f rappa e n v i r o n u n tiers des 
n o u v e a u x - n é s , mais la p r o p o r t i o n p o u v a i t s 'é lever à p l u s de la moit ié chez les 
e n f a n t s t rouvés , m i s à l 'hôpital o u e n n o u r r i c e . M a l n o u r r i s , m a l so ignés , m a l 
nettoyé.s, les e n f a n t s é ta ient les p r e m i è r e s v i c t i m e s d e toutes les é p i d é m i e s , 
sous l 'œil rés igné de l eurs parents . I l fa l lut près d ' u n siècle p o u r v o i r cette 
e f f rayante morta l i té se réduire de moi t ié . P u i s les progrès médicaux s 'accélè-
rant , u n s i m p l e demi-s ièc le s u f f i t p o u r la réduire encore au m i n i m u m actuel . I l 
n ' e m p ê c h e q u e p e n d a n t des g é n é r a t i o n s seule la for te natalité e x p l i q u a les 
fortes mortal i tés , a lors q u e d e p u i s la fin d u X I X ' s iècle le p h é n o m è n e s ' i n 
v e r s e . L a réduct ion de la natalité favor i se le v i e i l l i s s e m e n t général , d 'où l ' i m 
possibi l i té d 'a t te indre en Savo ie le t a u x m i n i m u m inévitable et «idéal» d e 
7 "/"" p u i s q u e dorénavant ce ne s o n t p l u s les enfants q u i s u c c o m b e n t , mais les 
v i e i l l a r d s . 

L a mortal i té i n f a n t i l e r e n d aléatoire tout c a l c u l s u r l 'espérance m o y e n n e 
de v i e . Paul G u i c h o n n e t l 'a e s t i m é e à 50 ans e n F a u c i g n y au d é b u t d u X V I I I ' 
s iècle et à 40 ans u n siècle après. E n fait el le ne semble pas a v o i r dépassé t rente 
ans e n général à la v e i l l e d e la R é v o l u t i o n et Jacques L o v i e ne l 'évalue qu 'à 3 4 -
35 a n s sous le S e c o n d E m p i r e : ce q u i est b ien m o i n d r e que la m o y e n n e f r a n 
çaise d 'alors (41 a n s ) . D e toutes les façons , la mortal i té in fant i le d o n n a i t la 
possibi l i té d 'a t te indre u n re lat i f «hdâge» u n e fo is f r a n c h i le cap des p r e m i e r s 
m o i s d i f f i c i l e s . C e r t e s , é p i d é m i e s et acc idents p o u v a i e n t f r a p p e r à n ' i m p o r t e 
q u e l âge, mais d a n s l ' ensemble le r i sque de m o r t ne se re t rouva i t d a n s sa gra 
vité c ju 'une fois la «vieillesse» atteinte (après 50 a n s ) , ce q u i e x f i l i q u e l ' e x i s 
tence d 'une minor i té de «grands vkdlards» de p l u s de 80 ans , e n t o u r é e de la 
vénérat ion généra le p o u r a v o i r bravé les lois nature l les de la v i e : «Ilmourut de 
caducité el par ezanilion el défaut de chaleur, sans aucune fièvre, ny symptôme, ny 
mal apparent, ny autre que celuy de la grande vieillesse...». 
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Tableau de sauit Sebastien, protecteur contre la peste (église de Tignes-lcs-Bois-
ses). Quelle église de montagne n'avait sa statue de ce saint, inwcjué avec saint 
Rocli lors des grandes épidémies du «mal contagieia» ? 
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Q u a n t à la mortal i té respec t ive de c h a q u e sexe , i l est év ident q u e la s u r 
mortal i té actuel le des h o m m e s était b ien m o i n d r e autrefo is . E n effet , i l n 'était 
pas rare de constater a v a n t la R é v o l u t i o n indust r ie l l e u n p lus grand n o m b r e 
d ' h o m m e s a u x âges avancés de la v ie , car i l fallait v r a i m e n t de robustes c o n s t i 
t u t i o n s a u x f e m m e s p o u r p e r m e t t r e à ces dernières de s u r m o n t e r e n m ê m e 
t e m p s les r i sques d e s m u l t i p l e s e n f a n t e m e n t s , la fat igue d ' u n t ravai l auss i d u r 
qu ' incessant à la terre c o m m e à la m a i s o n , la faiblesse entre tenue par u n e 
hygiène déplorable et de d a n g e r e u x déséqui l ibres a l i m e n t a i r e s et que d i re 
des p s y c h o l o g i e s dérég lées ou tout au m o i n s contrar iées ? I l n'était pas facile 
p o u r u n e f e m m e d e v i e i l l i r et tout auss i d i f f i c i l e de b ien m o u r i r , car c h a c u n 
sait qu 'à la c a m p a g n e tout au m o i n s la d i s p a r i t i o n d 'une f e m m e était m o i n s 
d o u l o u r e u s e m e n t ressent ie que cel le d ' u n h o m m e , ce q u i e x p l i q u e la re la t ive 
rareté des bel les «vieilles» et de ce fait leur cé lébr i té et le respect qu 'e l les i n s p i 
raient . 

I.'ci-iolo es/ le symbole de la bo/Ue divine cl de l'inlercession dessainls qui, seules, 
/'ciiveul arracher riiomnie pécheur a la morl inevilable cl omniprésente. «J 'étais 
malade et je tus guéris» (ct-volo a saint Benoit, Avrieii.i). 



L'mlcrranaUau village (tabkaii Jcla fin du XIX' siècle). Une jeune fdle est morte. 
Ses camarades vêtues de blanc la portent à rêglise, entre le cierge et la famille. Cer
tes, la disparition d'une fille est moins dramatique que celle d'un garçon. Néan
moins, elle est d'autant plus tragique qu 'on pouvait espérer la voir vivre sans trop 
de risque après avoir échappé aui dangers de la prime enfance. Dieu en a voulu 
ainsi, que sa volonté .mit faite. Pure de sa jeunesse, la petite a au moins toutes les 
chances d'aller au paradis... 

Les rituels de la mort 

D e p u i s le C o n c i l e de T r e n t e j u s q u ' a u d é b u t d u X X ' s iècle , la m o r t est 
cé lébrée par u n r i t u e l précis q u o i q u e subt i l et nuancé se lon les régions et 
m ê m e les vi l lages . E n 1914, le c h a n o i n e G o r r é e n constate la s i m p l i f i c a t i o n et 
la d i s p a r i t i o n d u fai t de l ' a f fa ib l i ssement re l ig ieux et de la «fusion progressive 
de la population indigène avec l'élément immigrant français ou même étranger...». 
D ' o ù la nécess i té d ' e n c o n s e r v e r le s o u v e n i r «pendant qu 'il est encore temps...», 
ce q u i e x p l i q u e les recherches de V a n G e n n e p et de n o m b r e u x érudits ecc lé 
s ias t iques o u n o n , i n q u i e t s de l 'évolut ion des n u e u r s et s o u c i e u x , p o u r cer
tains , de r e t r o u v e r dans ces rites les traces d u paganisme r o m a i n o u celte. I l 
s 'en est s u i v i u n g r a n d n o m b r e de t é m o i g n a g e s c]ui f o n t la jo ie des e t h n o l o 
gues actuels et q u i ne cessent d ' in ter fx ' l l e r notre soc ié té m o d e r n e , a r e l i -
gieuse, urba ine et i n d i v i d u a l i s t e , mais q u i s o u v e n t posent p r o b l è m e au m o i n s 
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p o u r leur a n c i e n n e t é . L a c a m p a g n e a-t-el le su c o n s e r v e r ses c o u t u m e s ances-
trales ou a-t-el le dû s u i v r e l 'évolut ion des menta l i tés ?... 

L a m o r t se d o i t d'être prévue , i l s u f f i t d 'en connaî t re les s ignes . F a i r e la 
less ive d a n s la m ê m e m a i s o n q u ' u n malade , m o n t r e r u n m o r t à u n n o u v e a u -
né, a l l u m e r d e u x l a m p e s dans u n e m ê m e pièce , i l n ' e n faut pas p lus , c r o i t - o n 
ici o u là, p o u r v o i r disparaître u n e v ie p e u de t e m p s après. L e s a n i m a u x se 
chargent e u x auss i d ' a n n o n c e r la m o r t q u i ar r ive : la poule q u i fait le coq , le 
coq q u i chante a v a n t m i n u i t , le p ic , la c h a u v e - s o u r i s , la chouet te q u i cr ient , le 
c h i e n q u i aboie à la lune , et c h a c u n de se s igner d e v a n t de tels «messages» ! 

L a m o r t fait entrer la fami l le d u d é f u n t d a n s u n t e m p s réservé p lus o u 
m o i n s l o n g , mais tou jours ma.squé par u n s tr ic t protocole , t r a n s m i s d'âge e n 
âge par les t rad i t ions famil ia les et v i l lageoises . Pas q u e s t i o n certes d 'arrêter le 
t ravai l de la f e rme , car la terre et le bétail c o m m a n d e n t tout , mais s e u l u n f o u , 
u n i r responsable o u u n m é c r é a n t pourra i t .se p e r m e t t r e de transgresser les 
r i tes de l ' e n s e v e l i s s e m e n t . S i t ô t le d e r n i e r souf f l e exhalé , les p r o c h e s se d o i 
v e n t d ' o u v r i r les f enê t res p o u r p e r m e t t r e à l 'âme de m i e u x gagner le c i e l , 
c o m m e o n disait e n C h a b l a i s . N é a n m o i n s , à S a i n t - B o n en T a r e n t a i s e , c'est la 
por te q u ' o n laisse o u v e r t e , «pour laisser venir prier les anges», alors que d a n s 
les B e l l e v i l l e o n v a met t re de la pai l le d a n s le c h a m p v o i s i n où l 'âme d u dé funt 
doi t al ler reposer a v a n t les funérail les . P o u r prévenir les v o i s i n s et les m e m 
bres de la c o m m u n a u t é v i l lageoise , les c r ieurs se répandent dans les v i l lages , 
revêtus à S a i n t - J e a n d ' A r v e s d ' u n lugubre m a n t e a u n o i r à cagoule rabattue 
sur les y e u x , mais le p lus s o u v e n t la c loche de la chapel le d u vi l lage se charge 
d u message, relayée b i e n t ô t par le glas d u c locher paroi.ssial. I l suf f i t de c o m p 
ter les c o u p s p o u r d é t e r m i n e r «qui s'en est allé» ( n e u f c o u p s p o u r u n h o m m e , 
sept p o u r u n e f e m m e , m a i s u n c o u p par a n n é e de sacerdoce s i c'est le prêtre 
q u i est m o r t ! ) . S e u l e s les grandes fami l les urba ines o n t l ' idée et la possibi l i té 
de «lettres d'avis» p o u r a n n o n c e r la sépulture et le serv ice , encore f a u d r a - t - i l 
a t tendre la fin d u X V I I I ' s iècle ! 

L a législation ne cessait de rappeler la nécess i té d ' u n délai a v a n t toute 
préparat ion finièbre, tant était grande la cra inte d ' u n e n s e v e l i s s e m e n t préci 
pité et de la c o n f u s i o n entre la m o r t et le c o m a . N e d i s a i t - o n pas qu 'à M o t z e n 
1805 u n e j eune fille avai t survécu 18 j o u r s à u n e «eouseuse» t rop pressée ! 

«Il fiait au Sénat d'inhiber et défendre... de couvrir, coudre, enquaisser et 
enterrer qui que ce soit quivienne à mourir par maladie ou accident, si ce n'est après 
le terme de vingt quatre heures depuis qu 'il aura expiré, sans que l'on puisse avant 
ce temps écoulé boucher la bouche ou le gosier du défunt, ni autrement le tampon
ner, ainsi que l'on s'exprime vulgairement, le tout sous peine de cinq cent livres 
d'amende... en déclarant néanmoins que dans les cas urgents qui pourraient se pré-
.senter notamment durant les grandes chaleurs de l'été l'on pourra devancer de 
quelques heures le terme sus-fizé... (règlement du 12 mai 1747). 

E n a t tendant les dern iers apprêts , o n se devai t d 'organiser u n e vei l lée 
f u n è b r e , p l u s prat iquée , s e m b l c - t - i l , e n S a v o i e d u S u d q u ' e n Savo ie d u N o r d 
et p l u s d a n s les v i l lages d 'a l t i tude que d a n s c e u x d u bas -pays . A A r ê c h e s e n 
B e a u f i ) r t a i n , o n aménagea i t u n «Paradis», d r a p t e n d u sur l eque l o n accrochai t 
des images pieuses , des larmes d 'é to f fe noire o u de papier argenté . A i l l e u r s , 
o n se contenta i t de recevoi r les v o i s i n s , parents et amis , les m e m b r e s de la 
C o n f r é r i e , après a v o i r voilé les glaces, préparé l 'eau bén i te , les fleurs, la c r o i x 
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et les bancs . C e u x q u i ne p e u v e n t v e n i r a joutent u n e prière o u u n e i n v o c a t i o n 
spéciale d a n s leurs d é v o t i o n s vespérales ; toutes les autres veil lées et f ê tes 
sont s u s p e n d u e s dans les e n v i r o n s . L a m a i s o n d u dé funt b r u i t d u m u r m u r e 
des prières , à m o i n s qu 'e l le ne retentisse des h u r l e m e n t s et des i n v o c a t i o n s 
des p leureuses q u i , m o y e n n a n t rétr ibution, g î te et c o u v e r t , ne v o n t cesser de 
se l a m e n t e r j u s q u ' a u x funérai l les . 

M a i s i l est b i e n t ô t t e m p s de penser aux o b s è q u e s . L a tenue d u d é f i m t 
var ie b e a u c o u p se lon les l ieux et les é p o q u e s . D a n s le bass in d ' A i g u e b l a n c h e 
o n le déshabi l le e n t i è r e m e n t , a lors qu 'à T i g n e s ou à S a i n t - J e a n d ' A u l p s o n le 
laisse en c h e m i s e . B i e n sûr, s ' i l est m e m b r e d ' u n e confrér ie , c'est e n t u n i q u e 
b lanche , e n v o i l e o u en cagoule, q u ' i l sera i n h u m é . A u X I X ' s iècle, la c o u t u m e 
se répand l e n t e m e n t de l u i laisser ses habits o r d i n a i r e s , mais b i e n t ô t ces der 
n iers seront laissés à ses a m i s et a u x p a u v r e s et i l sera revêtu de ses v ê t e m e n t s 
de fête (ce q u i e x p l i q u e la rareté des c o s t u m e s p a y s a n s t r a d i t i o n n e l s ) . U n e 
part ie des v ê t e m e n t s d u dé funt r e v i e n t à la eouseuse q u i a la charge de le 
met t re d a n s u n l i n c e u l (d'où sa précipitat ion par fo is ! ) . L e cercue i l n 'apparaît 
q u ' a u X I X ' .siècle et, b i e n sûr, d 'abord en v i l l e et d a n s les m i l i e u x aisés, les 
p a u v r e s se c o n t e n t a n t d ' u n e b ière p r ê t é e par la paroisse p o u r la veil lée o u le 
t ranspor t et reprise ensuite . . . N é a n m o i n s le cercue i l p e r m e t de jo indre au 
corps d u d é f u n t s o n chapelet o u son l i v r e de messe , des médai l les p ieuses , sa 
p i p e ou des b i j o u x . Pas de c o r t è g e n i de corb i l l a rd à la campagne a v a n t l 'amé
n a g e m e n t des c h e m i n s c o m m u n a u x , c 'es t -à-dire après l ' A n n e x i o n . O n t rans
por te le c o r p s à bras ou e n traîneau, encore f a u t - i l q u e le t e m p s le permet te , 
auss i en m o n t a g n e p e n d a n t l ' h i v e r , d u fait de la neige et d u sol gelé, i l est 
nécessa ire de c o n s e r v e r la b ière j u s q u ' a u r e d o u x dans la chapel le , d a n s la 
grange, ou m ê m e . . . sur le toit de la m a i s o n . L e c o n v o i f imèbre c o m p r e n d par
fois les p l e u r e u s e s q u i ne cessent de p r e n d r e à t é m o i n les gens et les choses de 
la d o u l e u r de la séparat ion. «Le ton faux de ces lamentations serait de nature à 
erciter les moqueries et les rires des étrangers, n 'était la tristesse de la circonstance» 
(Ciorré). S e l o n les v i l lages , le prêtre v i e n t c h e r c h e r le dé funt chez l u i : «dureloi 
que d'exposer sa vie pour un cadavre», se l amente le curé de C o m b l o u x au 
X V I I I ' s iècle en i n v o q u a n t la rudesse d u c l imat et l 'absence d 'obl igat ion j u r i 
d i q u e . A u s s i , g é n é r a l e m e n t , tout d é p e n d de la rétr ibution d u prêtre , q u i très 
s o u v e n t a t t e n d s i m p l e m e n t le corps près d 'une c r o i x o u d 'une «pierre des 
morts» à l 'entrée d u vi l lage , où les m a i s o n s o n t été f e r m é e s et où toute activité 
a é té s u s p e n d u e . 

A S a i n t - J o r i o z , les p r o c h e s parents n 'assistaient pas à la sépulture . «Aussi 
on entend rarement ces pleurs accablants», note le curé en 1845. A S a i n t - J e a n 
d ' A r v e s c h a q u e m e m b r e de la fami l le avai t u n cierge a l lumé alors que les 
assistants se contenta ient d ' u n «chandellon» t]ue l 'on conserva i t chez soi e n 
s o u v e n i r d u d é f u n t a v a n t de le laisser au prêtre par la su i te . A B r a m a n s la 
fanùlle q u i se tenait d u c ô t é de l 'évangile ( d o n c à gauche d u prêtre) passait de 
l 'autre c ô t é au m i l i e u de la messe «peut-être pour représenter le passage de cette 
vie à l'autre...». L ' o f f i c e se ternùne tou jours par u n e o f f r a n d e à l 'o f f i c iant , soit 
en argent (le «picaillon»A A r ê c h e s ) , soit en nature (généra lement le drap q u i a 
r e c o u v e r t le corps p e n d a n t l ' o f f i ce ) . 11 s u f f i t a lors de se r e n d r e au c imet ière 
v o i s i n o i i , au c h a n t des a n t i e n n e s et des psaumes , la bière est gl issée dairs la 
fosse où le prêtre jette u n peu de terre et de l 'eau bén i te , imité dès le X I X ' 
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siècle par c h a c u n des assistants . L a c é r é m o n i e se pro longe encore par u n 
d é t o u r et de n o u v e l l e s prières à la m a i s o n d u dé funt . T o u t .se t e r m i n e par des 
a u m ô n e s a u x p a u v r e s . Par fo i s o n o f f r e à ces d e r n i e r s u n véritable repas, à 
m o i n s q u ' i l ne so i t réservé à la fami l l e , aux p o r t e u r s et au f o s s o y e u r . A H a u t e -
cour , o n ut i l ise p o u r cela la m a r m i t e des m o r t s j a l o u s e m e n t c o n s e r v é e à 
l 'église. A C h a m o n i x , la s o u p e est préparée d a n s une grande chaudière 
d e v a n t le f o u r bana l . Pas de v i n n i de v i a n d e , i l s'agit n o n de fes toyer mais de 
resserrer les l i ens entre les v i v a n t s d a n s le s o u v e n i r ému d u d i s p a r u , ce d o n t 
doute le curé de Megevet te e n 1845 : «.SV)(/.s préicilc Je consoler une funnlle 
Jésolée, parenls, amis el ^'oisins se réunissent pour boire et manger Jans l'apparle-
ment même oii l'oJeur Je la mort est encore présente ci l'esprit...». Q u a n t a u x 
autres , i l ne leur reste p l u s qu 'à .se répandre dans les tavernes (là où il s 'en 
t r o u v e ) p o u r n o y e r l e u r c h a g r i n , boire à la .santé d e s v i v a n t s e n par lant des 
d é f i m t s c o m m e l 'a si b i e n décrit en 1896 l 'artiste ta r in J o s e p h - S i m é o n F a v r e 
d a n s s o n texte cé lèbre «Après une messe mortuaire» : «Baptiste, va appeler la 
tante qui s'en va ! Arrête aussi le cousin Pierre et fais le entrer. Veille Ju a'ité Ju 
cimetière pour que le .sonneur et le clerc nés 'en aillent pas. Et puis tu vienJras aussi. 
A votre santé, êi votre santé...». 

soupe Jes morts auiAHues (C oppier, P)31). «A toutes les cérémonies mortuai
res, il était sen'i aia assistants Je la soupe Jes morts préparée Jevant l'église Jans 
JeiLT énormes marmites Je cuivre, montées à rivets, oit mitonnaient Jes fe^'cs - tra-
Jition celtique el latine - (/// chou, Ju larJ, Ju riz et Jes pommes Je terre. Il ne reste 
plus qu 'un seul Jes granJs bronzins Jans la salle basse Ju clocher, l'autre ayant 
Jisparu Jans Jes circonstances mystérieuses...». 
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Mort et religion 

O n p o u v a i t bien croire à la m o r t mystér ieuse et p e r s o n n i f i é e v e n a n t 
«chercher» le malade . O n p o u v a i t b ien aussi croire a u x â m e s errantes ou reve
nant sol l ic i ter les v i v a n t s . O n p o u v a i t b ien penser (avant Pasteur) que la m o r t 
était contagieuse (ne brûlai t -on pas la pail lasse d u dé funt ? n 'aérait -on pas sa 
c h a m b r e après y avo i r fait force f m n i g a t i o n s ? ne v o y a i t - o n pas les por teurs 
jeter leurs gants dans la tombe ' ! ) . I l n ' e m p ê c h e q u e seule la re l ig ion f o u r n i s 
sait à c h a c u n l ' e x p l i c a t i o n de ce d r a m e à la fois u n i v e r s e l et c o m m u n qu'est la 
m o r t , en lui d o n n a n t l 'a t t i tude à tenir . . . L a m o r t est inévitable , inscr i te dairs la 
fragilité des corps et d u m o n d e . L ' e s s e n t i e l n'est pas de la f u i r ou de l 'oubl ier , 
mais au contra i re de s 'y préparer e n p e r m a n e n c e , car le but s u p r ê m e est le 
salut de l 'âme, b i e n p l u s que l ' intérêt d u corps . «Rien ne sera caché Je\-anl la 
présence de Dieu toul puissant, tenons-nous toujours sur nos gardes, souvenons-
nous de nos fins dernières et ne péchons plus», déclare l ' évéque de M a u r i c n n c a 
M o n t p a s c a l en 1708, reprenant en é c h o les m a x i m e s de la chapel le de N o t r e -
D a m e - d e s - N e i g e s à A v r i e u x : 

«Il n'est condition, aage, scie ou demeure 
«Qui puissent exempter de la loy du trespas ; 

«De la pointe d'un trait la mort t'en marcpie l'heure 
«D'oii vient donc, ô mortel, que tu n'y penses pas. 

«Il faut donner la main à ccut qui te précèdent 
«Ne diffères donc plus, U est temps de partir, 
«Et papes et prélats et monarques lui cèdent, 
«Et rien jusqu'à présent n'a pu t'en garantir. 

«Enfants, vous avez beau courir, 
«Le sifflet vous appelle, d est temps de mourir, 

«Quoiqu'on fasse naufrage au port, 
«On arrive toujours au havre de la mort. 

«Attendiez-vous un tel époii.i? 
«Belle, à qui tant d'amants ont jait des vœu.i si doux 

«On ne peut manquer de chemin, 
«Quand ce guide, une jois, nous a donné la main. 

«Il ne faut point tant de caquet : 
«Chacun dans peu de temps portera son paquet. 

«Bois, pauvre homme, de Ion côte, 
«La morl dans le tonneau l'âlcra la saute. (IGOG) 

C e t t e incer t i tude et cette préparat ion e x p l i q u e n t la p e u r si répandue des 
acc idents et des m o r t s s u b i t e s : «De morte repentina, libéra nos Domine...». 
D'où la cra inte des l i e u x m a u d i t s , t é m o i n s de m e u r t r e s et de catas trophes , 
d'où l ' i m p o r t a n c e des e x - v o t o , d'où le succès d u cul te de saint J o s e p h , p a t r o n 
de la bornie mor t , d'où l ' image de la m o r t apaisée, apaisante car p r é v e n u e des 
tes taments : «gisant en mon lit malade, mais sain de corps cl d'esprit...» ( m ê m e si 
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Bas-rdicf m bois polychrome de Cenlroii en Tarenhiise (XVII' siècle) : la mon du 
chrétien. Le diable, sous le ht, es.saie de tirer à lui l'agoimant. L'ange du Bon 
Secours apporte son soutien. Le prêtre récite les prières des mourants. A l'époque 
moderne, l'essentiel n'est pas d'oublier la mort, mais de s'y préparer. 
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les f o r m u l e s s u r la m o r t u n i v e r s e l l e et imprévue s ' a m e n u i s e n t après 1750 ! ) . 
T o u t e la vie d e v i e n t d o n c u n e préparat ion à la m o r t , ce l le -c i é tant le ref le t de 
cel le-là. I m p o s s i b l e a lors d ' a d m e t t r e u n e ex i s tence de pla is i rs et de joui.ssan-
ces. B i e n au contra i re , l 'austérité fe ra d 'autant m i e u x appréc ier les jo ies d u 
Paradi,s, à m o i n s que ce ne soi t j u s t e m e n t l ' inverse : la s o u f f r a n c e de l ' E n f e r 
p e r m e t t a n t seule d 'admet t re ou d ' i m p o s e r la contra in te morale . . . U n e b o n n e 
m o r t ne peut être q u ' u n e m o r t re l igieuse où le m o r i b o n d , après a v o i r m i s e n 
ordre ses af faires et d e m a n d é p a r d o n à ses p r o c h e s , a p u se confesser «au bon 
moment», r e c e v o i r l ' e x t r ê m e - o n c t i o n , c o m m u n i e r , baiser le c r u c i f i x , être 
béni , réci ter s o n chapele t o u la prière d e s agonisants : «Entre vos mains je 
remets mon âme. Seigneur Jésus, je désire que mon dernier moment soit uni à celui 
de votre mort et que le dernier battement de mon coeur soit un acte de pur amour 
pour vous...». 

L e Purgato ire , d o n t la théor ie s 'est répandue à part i r d u X I I I ' s iècle, appa
raît c o m m e l ' an t i chambre d u Paradis , car si ce d e r n i e r est b ien sûr l'idéal de 
c h a c u n , le p e s s i m i s m e t r i d e n t i n fait p l u s envisager la cra inte d u c h â t i m e n t 
que l ' espoir d 'une r é c o m p e n s e . Q u e l l e v i e sera d o n c assez p u r e p o u r mér i ter 
le C i e l ? C e r t e s , les sa ints ne p e u v e n t m a n q u e r d ' i n t e r v e n i r p o u r les v i v a n t s , 
mais la c o m m u n i o n de l ' E g l i s e d o i t auss i pousser ces d e r n i e r s à p r i e r c o n s 
t a m m e n t p o u r la dél ivrance des â m e s p e i n a n t et s o u f f r a n t au Purgato i re . I l n ' y 
a r i e n à faire p o u r les saints o u les d a m n é s , mais c o m m e n t savo i r ? D ' o ù cette 
«tendresse»Y)QUi: les âmes d u Purgatoire , en t re tenue par toute la l i turgie : l a 
«boite des âmes» recuei l le d o n c les o f f r a n d e s p o u r la cé lébra t ion de messes 
spéciales p o u r el les . L e s fami l l es se d o i v e n t de faire d i re des messes a n n i v e r 
saires régulières p o u r leurs d é f u n t s p r o p r e s : de toutes les façons , la lecture 
d o m i n i c a l e des vêpres des m o r t s o u de la pass ion d u C h r i s t , les prières et p r o 
cess ions spéciales d a n s les c imet ières s o n t prat ique courante p a r t o u t : «Con-
solatrii afflictorum, ora pro eo...», «Des profondeurs je crie vers toi. Seigneur, 
écoute mon appel...», «Délivre moi. Seigneur, delà mort éternelle en ce jour redou
table...», «Que les anges te conduisent jusqu'au Paradis...». C h a q u e me.sse 
d o m i n i c a l e est précédée o u s u i v i e de prières p o u r les m o r t s de l 'année, les 
mariages e u x - m ê m e s se d é r o u l e n t d a n s une p e r s p e c t i v e m o r t u a i r e a v e c la 
récitat ion s y s t é m a t i q u e d u de Projundis et p lus loca lement u n voi le noir j e té 
sur les é p o u x en s y m b o l e de la m o r t q u i br i sera leur u n i o n . D a n s de tel les 
p e r s p e c t i v e s i l eût é té é t range q u e l 'on ne pensât p o i n t à la m o r t des autres et à 
la s i enne p r o p r e , et b ien sûr T o u s s a i n t et le j o u r s u i v a n t dit «des Trépassés» 
r e p r é s e n t e n t le t e m p s fort de cet o b s é d a n t rappe l , m ê m e si les é v ê q u e s d o i 
v e n t régul ièrement d é n o n c e r les e x c è s des repas m o r t u a i r e s et les glas a b u 
si fs . E n H a u t - C h a b l a i s et e n H a u t - F a u c i g n y , cette l i turgie est t e l l e m e n t vécue 
a v e c in tens i té q u ' o n la d o u b l e et la répète a v e c la fête des «petits morts» le 14 
j a n v i e r p o u r les m a ç o n s rentrés d 'émigrat ion s e u l e m e n t p o u r Noël . U n p e u 
partout , les m ê m e s rites d ' in tercess ion r e p r e n n e n t encore le 5 février p o u r la 
S a i n t e - A g a t h e , protec tr ice contre les i n c e n d i e s et... les f l a m m e s d u P u r g a 
toire . 

M a i s o n n 'est jamais as.sez p r u d e n t . A u s s i c h a c u n t i e n t - i l u n e comptabi l i t é 
serrée d e s i n d u l g e n c e s q u ' i l a p u o b t e n i r p o u r réduire s o n t e m p s de P u r g a 
toire et essa ie- t - i l de s 'assurer des messes en quant i té suf f i sante . L e s r iches 
n 'hés i tent pas a u x X V r et X V i r s iècles à en d e m a n d e r des mi l l i e r s ou à se 
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Ncmainc inorluairc a Pciscy (dessin de A. Ch. Coppier, 1931). «Pliegarde an 
earaelère arehaiïpie d'une éniou i anle austérité. Toutes les femmes y \ i oi-
lées de lourds lainages noirs qui, noues sous le menton, ne laissent apparaître 
aucun ornement rituel, pas même le cmiret la croii d'or qu 'elles ne quittent jamais, 
même au lit. Un cortège de r ingt a trente femmes précède le prêtre et le bedeau, qin.se 
rangent autour du tertre recouvert d'un lé de wlours noir, brodé d'une énorme 
croi.i d'argent. Presque toutes ont en main un cierge que protège du lent un cornet 
de papier blanc a yant la forme d'un grand arum au pistil de flamme. Le glas sonne 
durant toute la cérémonie...'' 

garant ir par de i n n l t i p i c s f o n d a t i o n s et d o n a t i o n s , gestes méri to ires certes, 
mais q u i t é m o i g n a i e n t de la r igueur de la just ice d i v i n e et aussi d ' i m e c o n 
fiance réduite en la h o n t e de D i e u . I ,es tes taments t o u r m i l l c n t a ins i de ces 
legs et de ces d e m a n d e s , les uns iivsistant sur le n o m b r e des messes , les autres 
sur les s o m m e s à y consacrer . (Généralement le testateur insis te sur l 'urgence 
de ces of f i ces mais i l est à r e m a r q u e r q u e les legs p o u r les messes s o n t b e a u 
c o u p m o i n s n o m b r e u x en M a u r i c n n c et en T a r e n t a i s e , ce t jui pourra i t s i g n i 
fier que l 'on y était peut -ê t re p lus a s s u r é d c s prières de ses proches . D ' a i l l e u r s , 
la c o u t u m e des messes de n c u v a i n e ou d 'anniversa i re semble en effet a v o i r 
été m o i n s pra t iquée d a n s l ' avant -pays s a v o y a r d . K n mont . igne , o n préférait 
aussi les messes régulières di tes à perpétui té sur tout le jour de la féte p a t r o n y 
m i q u e d u d é f u n t a une «série immédiate». I c i , o n savait p r e n d r e son temps. . . 

O n dispose d 'une autre s o l u t i o n a v e c les confrér ies q u i assurent à c h a c u n 
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1 1 M K*-%*am»Mm 

Le rchihlc Jc.s unies Ju l'urgiiloire île Siiinl Bon- Jurcnliiise ( 1756] lenioigne Je 
l'oinniprésenee Je la mon Jans l'ancienne sociele. Je la i n 'c cspenince Je salut i/ui 
animait les communautés. Je leur confiance Jans les messes offertes pour les 
Jefunis i/ue l'on \'oit briller Jans les Ihimmes purificatrices Ju Purgatoire, sous 
l'autel. 
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La amjrmcpcul avoir des appellations différentes: Rosaire, Saint-Sacrement, 
Bonne Mort, elle n 'en est pas moins toujours la garantie suprême pour le mourant 
d'être entouré et assuré des prières nécessaires pour gagner le Ciel. Connues dès le 
Moyen Age, elles disparaissent au début du XX' .siècle. 

de leurs m e m b r e s l 'assistance s p i r i t u e l l e lors de son agonie et u n e chaîne de 
prières ensui te . C e r t e s , se l amente u n V a l l o i r i n e n 1700 : «Les confrères ne peu
vent pas toujours porter le saint sacrement aux malades car cela se/ait parfois à 
leur insu de nuit ou pendant qu 'ils sont aux champs... », mais «Lorsque quelque 
confrère ou consœur viendra à décéder, le prieur aura soin d'en avertir les confrères 
et la prieure afin qu 'ils se trouvent tous avec leur habit pour porter et accompagner 
le corps du défunt à l'enterrement, auquel cas les confrères réciteront l'office des 
morts dans leur chœur le lundi après l'enterrement. Et les consœurs et ceux qui ne 
peuvent réciter ledit office diront une fois le chapelet pour l'âme du défunt et de la 
défunte et payeront en outre un sou entre les mains du dit curé afin qu 'd chante une 
messe de requiem et les répons et Libéra me sur le tombeau et qu 'il célèbre des messes 
à ba.s.se voye à proportion de 18 sous pour la grande messe, trois sous pour les 
répons et 12 sous pour les autres...». 

U n e n f a n t m o r t en bas-âge ne peut avo i r p é c h é . I l ne p e u t d o n c qu 'a l le r 
d i r e c t e m e n t au c ie l et d e v e n i r u n ange. Po int n'est beso in de s ' inquiéter p o u r 
l u i , n i m ê m e d'attr ister la p o m p e des funérail les : d u blanc , des c o u r o n n e s de 
f leurs sur le f ront d u petit d i s p a r u , des assistants en habits de fête , pas de glas, 
pas de l a m e n t a t i o n s ostentato ires . D ' a i l l e u r s , i l en m e u r t tant que cela f i n i t 
par être courant . . . 

P o u r a v o i r é té préparée sans relâche, rappelée a v e c obs t ina t ion et cra inte 
sans a u c u n répit d e p u i s l ' enfance , la m o r t p o u v a i t être vécue s e r e i n e m e n t f iar 
le chré t ien fe rvent une fois l 'heure arrivée. P o i n t n'est b e s o i n de taxer de 
s u p e r s t i t i o n et de magie les inévitables rites m o r t u a i r e s , ni de v o i r d a n s le f r a 
gi le équi l ibre ent re le vécu et la théo logie la v o l o n t é d 'une E g l i s e of f ic ie l le 
p o u r canal iser , in te l lec tual i ser o u répr imer les f r a y e u r s popula i res . L a foi n ' a 
jamais suppr imé la peur ni le c h a g r i n . Mais le ca lme chré t ien re joignait le b o n 
sens p a y s a n p o u r d o n n e r l 'assurance de la cont inui té de la v ie et de l 'unité d u 
m o n d e par-delà les g é n é r a t i o n s et les séparat ions . 
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A Pdsty, le rclahlc des âmes Ju Puriiutoirc (Jcluil l(->99). «Les crânes el les lihuis 
Ju paysan (en chapeau, à gauche). Je l'e\èque el Ju conilc rappelleni l'cgalile Je 
tous Jevani la morl. La foi personnelle sauve, les Peiserols en sonl bien convaincus. 
Mais on pcul compicr aussi sur la prière Jes aulres fiJèles el celle Je l'Eglise. D'ou le 
succès Jes relahles Jes âmes Ju Purgatoire, près Jes «boites Jes âmes», ou l'on 
Jéposait Jes offranJes Je messes pour les Jelaisses» ( L a S a v o i e haroc]ii(.-, L'His
toire en Sai'oie, 1980). 

Mort en société 

S i la S a v o i e ne m a n q u e p o i n t d 'h is to i res n i de ré fé rences à p r o p o s des 
r e v e n a n t s , des cadavres o u des c imet ières , el le n 'en m a n i f e s t e pas m o i n s u n e 
certa ine réserve à ce sujet . C e r t e s , le X I X ' .siècle a é té déc is i f d a n s cette «épu
ration», mais cette discrét ion c o r r e s p o n d auss i à u n e certaine f r o i d e u r d u 
t e m p é r a m e n t . K n effet , le chagr in , p o u r être réel et p r o f o n d , n 'en reste pas 
m o i n s s o u v e n t intérieur. I c i c o n n n e a i l leurs les v e u f s se remar ia ient s o u v e n t 
très v i te et l 'on oubl ia i t r a p i d e m e n t les enfants m o r t s e n bas-àge . M a i s aussi a 
q u o i b o n ins is ter , rabâcher et s u r t o u t i m p o r t u n e r les a u t r e s ? L e soldat 
L a p l a c e est d ' u n rare laconisme p o u r écrire au S i e u r ( î a le t de son vi l lage le 20 
ju i l l e t 1809 : «Je vous écris la présente pour J VUS dire que i vire fils est mort le 11) Ju 
courant el comme /'étais son cainaraJe Je ht je i'();/.s fais à .sa\'oir cette triste nou
velle. Il est mort à l'ho/ntal el je ne sais que i oiis Jire Ja \ Je suis ai ce respect 
votre très humble.serviteur...». L ' éducat ion p e r m e t u n e e x p r e s s i o n p l u s so ignée 
et le m a r q u i s I l e n r y { à ) s t a écrit dans s o n l ivre d ' h e u r e s en 1824 cette m a g n i f i 
q u e note, d 'autant p lus belle t j i i 'e l lc restait tout i n t i m e : «MapainreIcmme a 
terminé sa triste eiistenceparun martyre Je i ingl huit jours. Son âme est mont ce au 
ciel pcHir conJuire et proléger Je là sa ja nulle comme elle la conJuisait sur la terre 
par la jorce Je sa raison, les charmes Je son esprit et la boute Je son caur. Dans ce 
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jour déplorable finit une union sans trouble qui a duré 34 ans et avec elle tout le 
bonheur de ma vie... Mon Dieu, vous voyez mes cheveui blancs et mon acur 
brisé...» («Un h o m m e d'autrefois») . 

L a m o r t est u n p h é n o m è n e socia l , vécu d i f f é r e m m e n t se lon les c i r c o n s 
tances et les catégor ies sociales . I l y a lo in entre la m o r t acc idente l le , c a l a m i -
tcuse , pesteuse o u s i m p l e m e n t épidémit jue , mystér ieuse , f o u d r o y a n t e , c o l 
lec t ive et a n o n y m e , et la belle m o r t i n d i v i d u e l l e , s o i g n e u s e m e n t préparée , 
v é c u e d a n s la pr ière , le respect et la solidarité d u groupe. . . R i e n de c o m m u n 
ent re la m o r t à la sauvet te d u p a u v r e ou de l 'émigré, seulet sans s o i n , c o n 
d a m n é à la fosse c o m m u n e a v e c tout au p lus u n e c é r é m o n i e bâc lée , et la m o r t 
so lenne l le d u noble , d u bourgeois , d u notable , q u i exalte l ' impor tance de sa 
fami l le et le n o m b r e de ses obl igés , de ses a m i s et de ses relat ions. . . Fai effet , si 
la m o r t e n tant q u e telle est d 'abord la dernière a v e n t u r e de c h a c u n , les r i tes 
m o r t u a i r e s re lèvent de la fami l l e , s igne d u groupe , de .sa c o h é s i o n et de s o n 
rang , ce q u i e x p l i q u e leur impossibi l i té dans le cas des m a r g i n a u x o u lorsque 
les é v é n e m e n t s extér ieurs déstabi l i sent la soc ié té . L e deui l est le s igne de ce 
p a r t i c u l a r i s m e de la fami l le aff l igée. S i les cours connaissa ient les c o u l e u r s 
funèbres , d a n s les campagnes o n se contenta i t le p l u s s o u v e n t d ' e n l e v e r des 
c o s t u m e s les dente l les , les g u i p u r e s , les franges et les rubans m u l t i c o l o r e s . E n 
M a u r i c n n c , le b l e u est s ignalé c o m m e c o u l e u r de d e u i l dès le d é b u t d u X I X ' 
s iècle , mais le n o i r apparaît en v i l l e sous la R e s t a u r a t i o n et s ' implante progres 
s i v e m e n t par tout lors des g é n é r a t i o n s suivantes . . . L ' e s s e n t i e l d e m e u r e le 
v o i l e p o u r les f e m m e s , car la cravate noire o u le c rêpe au chapeau o u au bras 
n'apparaît chez les h o m m e s qu'à la f in d u X I X ' s iècle . D ' a i l l e u r s , c 'est m o i n s la 
c o u l e u r d u d e u i l cjui i m p o r t e q u e sa durée s a v a m m e n t calculée se lon le degré 
de parenté et p o u v a n t s 'étaler d ' u n m o i s à u n an . C e p e n d a n t , en raison des 
c o h é s i o n s famil ia les , dès u n cer ta in âge, les f e m m e s se v o y a i e n t c o n d a m n é e s 
à u n d e u i l é ternel d u fait des décès success i f s dans la famil le . . . 

U n e m o r t est aussi u n e entrepr ise c o û t e u s e , «les aumônes de toutes les priè
res des pauvres pour le rachat de l'âme du défunt valaient bien l'aumône d'un pot 
de .soupe» ( C l a u d e Châte la in et G e o r g e s B a u d : Habundantia). E n effet , les 
p a u v r e s a f f l u e n t à chaque e n t e r r e m e n t , p o u r une fois q u ' i l s sont p e r m i s et 
soll icités. . . ! O n les fait par t i c iper à la veil lée, au c o n v o i et à la sépulture , par
fo is a v e c des vo i les , des m a n t e a u x à c a p u c h o n , tou jours a v e c des c ierges et 
b i e n sûr l 'a ir cont r i t . C x r t e s , le p a u v r e plaît à D i e u . M a i s il est aussi le ref let d u 
riche et derr ière cette charité q u e de su jé t ions sociales , que d ' h y p o c r i s i e s des 
u n s et des autres ! Déjà au X V I I ' s iècle , M g r L e C a m u s avait d é f e n d u «d'arrê
ter les corps des défunts par les chemins sous prétcrlc de baiser l'étole et d'avoir par 
ce moyen des sols ou des liards...». D ' a i l l e u r s , s ' i l n 'y avai t q u e les p a u v r e s ! Mais 
il faut auss i c o m p t e r a v e c les v i s i t e u r s : p e n d a n t la veillée o n of fre à c h a c u n la 
goutte et, si l 'on peut , le café p u i s , c o n n u e le c h a g r i n creuse , p o u r q u o i pas «le 
pain pi la tomme» ? O n p r e n d une co l la t ion avant la sépulture et o n r e c o m 
mence après a v e c ou sans repas c o l l e c t i f ( à ) m m c tous les autres r i tes , le 
«sevellemcnt» est d o n c a c c o m p a g n é de n o u r r i t u r e s et de bo issons , sans c o m p 
ter la rétr ibut ion d u prêtre , d u s o n n e u r , des chantres et des f o s s o y e u r s , les 
a u m ô n e s , les d i s t r i b u t i o n s de sel, . . . encore h e u r e u x si la f e r m e o u l 'héritage 
p e r m e t de régler cette d é b a u c h e de frais , s i n o n force est d ' emprunter . . . une 
fois de p l u s ! 
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lM[mmpc funèbre pour Charks-Emmatuid H m la cathédrale Sainl-JcandeTimn m 
l G75 (dessin de liergonio, gravure de Tasnière). Un grand spectacle macabre et baro
que à haute couleur funèbre. Lesvertus du duc ne l'ont pas empêché de mourir, à moins 
qu 'il ne faille montrer que celles-ci dépassent son corps mortel... 

Q u ' i m p o r t e néa iunoins cette d é p e n s e ! R i e n n 'est suf f i sant p o u r m a g n i 
fier la force d u g r o u p e , s o u t i e n de la fragilité p e r s o n n e l l e . C^est lors des sépul 
tures q u e se mani fes te la c o h é s i o n de la fami l l e , d u c l a n ou d u vi l lage . L e s l iens 
se renouent , car p e r s o n n e ne doi t manc]uer aux c é r é m o n i e s . L e s quere l les 
s 'apaisent d 'a i l leurs , le dé funt a s o u v e n t d o n n é l ' e x e m p l e d a n s s o n tes tament 
ou sur s o n lit de m o r t e n i m p l o r a n t ses p r o c h e s p o u r les torts éventue ls c o m 
m i s à l e u r encontre . C e sont les v o i s i n s q u i assurent le t ranspor t d u corps , 
c reusent la fosse, c o m m e le note le préfet V e r n e i l h p o u r les Bauges au d é b u t 
d u X I X siècle, alors q u ' E s t e l l a C a n z i a n i insis te sur l 'entraide v i l lageoise , en 
par t i cu l ie r à l 'égard des v e u v e s laissées seules face aux t ravaux de la terre. 
L ' o p i n i o n est d 'a i l leurs u n a n i m e p o u r croire en u n e «chaine» de m o r t s , autant 
à r in tér ieur des fami l l es que d a n s les v i l lages , le m o r t p r é c è d e n t v e n a n t cher
c h e r l 'âme d u m o r i b o n d . A i n s i e n t e n d a i t - o n les v i e i l l a r d s de B r i s o n e n S a c o n -
n e x in terpe l ler autre fo is leurs i n t e r l o c u t e u r s en les m e n a ç a n t «.le viendrai te 
chercher», tr iste et funèbre r e n d e z - v o u s d o n t c h a c u n se serait b i e n passé, d u 
m o i n s res ta i t -on entre soi . . . L a c o m n u n i a u t é p o u v a i t aussi être pr ise d a n s un 
sens très large en englobant le bétail et les a n i m a u x . D a n s le m a s s i f de T h o n e s 
et en B e a u f o r t a i n , o n enlevai t les c lar ines des vaches associées au d e u i l des 
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v i v a n t s et ne d i s a i t - o n pas q u e frappées par ce s i lence ces dernières p l e u 
raient . P l u s g é n é r a l e m e n t encore o n c o u v r a i t les ruches d ' u n c rêpe p o u r «pré
venir» les abei l les q u i , s i n o n , aura ient dépéri de c h a g r i n et q u i «érigeaient» 
auss i de v o i r le n o u v e a u c h e f de fami l le se faire reconnaî t re auprès d'el les . O n 
ne p o u v a i t pousser p l u s lo in la fraternité entre créatures. . . 

C e r t a i n s r i tes c o m m e les repas funèbres semblent r e m o n t e r au M o y e n 
A g e , m a i s dans l ' ensemble les rites «traditionnels» de la m o r t nés après le Cà)n-
ci le de T r e n t e o n t perduré e n v i r o n trois s iècles , cer ta ins ne disparaissant 
m ê m e q u ' a u x l e n d e m a i n s de la D e u x i è m e G u e r r e m o n d i a l e . D a n s des c o n d i 
t i o n s nature l les , é c o n o m i q u e s et sociales d i f f i c i l e s , l ' anc ienne soc ié té m o n t a 
gnarde avai t p r o g r e s s i v e m e n t é laboré u n c é r é m o n i a l et u n e théor ie de la mort 
ut i les et sensés . D a n s l ' incapacité de b ien soigner les corps , o n misa i t s u r t o u t 
s u r le salut de l 'âme et d a n s l ' impossibi l i té d 'assurer à c h a c u n u n p l e i n épa
n o u i s s e m e n t i n d i v i d u e l o n ins is ta i t sur l ' appartenance au g r o u p e f a m i l i a l , c la-
n ique o u vi l lageois , auprès d u q u e l , à défaut de l iberté, o n t r o u v a i t au m o i n s 
.soutien et réconfor t . L e s brassages c o n t e m p o r a i n s , l 'urbanisa t ion , les guer
res, o n t i r rémédiab lement détruit ces r i tuels déjà b ien af fa ib l i s dés la f i n d u 
X I X ' s iècle . E n effet , les progrès é c o n o m i q u e s renda ient le m o n d e de p l u s e n 
p l u s agréable , o n le qui t ta i t à regret et n o n p lus c o m m e u n e vallée de larmes . 
D e ce fait , o n o u b l i a la m o r t , q u i d e v i n t p lus d o u l o u r e u s e . L e s p o m p i e r s 
ava ient relayé les confrér ies , mais s e u l e m e n t p o u r les h o m m e s , et b ien inca
pables d 'a i l leurs d 'assurer les d e r n i e r s secours sp i r i tue l s . I ,e cul te des c imet iè 
res et d e s m o n u m e n t s funéraires remplaça celui des m o r t s . C e v i d e o u plutôt 
cette «évacuation» e x p l i q u e j u s t e m e n t u n des malaises de notre soc ié té c o n 
t e m p o r a i n e q u i a b ien d u m a l à é laborer de n o u v e l l e s n o r m e s «d'accompagne
ment de la mort», tant i l est év ident q u e c'est face à cette dernière que se jugent 
f i n a l e m e n t les i n d i v i d u s et les c o m m u n a u t é s . 

Un grand enterrement u Chamher\- au tout début du XX' siècle. Le corbillard de 
lu le. la ((uilc, les notables, le cierge et les pompiers... Un 'en faut pas plus pour clas
ser le défunt... ( co l l . et c l iché M u s é e s a v o i s i e n ) . 

20 



Petite histoire des cimetières savoyards 
par 

Nathalie SECRETIN 

I L E S T M A N I F E S T E Q U E L T N T É R Ê T et le respect por té a u x m o r t s 
s o n t t y p i q u e s de la race h u m a i n e . D a n s ces c o n d i t i o n s , le c imet ière est 
u n e m a n i f e s t a t i o n essent ie l le de la c i v i l i s a t i o n et p l u s p r é c i s é m e n t de 

la s o c i é t é et des menta l i tés . N é a n m o i n s , i l i m p o r t e a v a n t tout de re lever le 
d i l e m m e essent ie l : é lo igner les m o r t s p o u r qu ' i l s ne v i e n n e n t pas t roubler les 
v i v a n t s ou les c o n s e r v e r le p lus près possible de ces dern iers d a n s u n e c o m 
m u n a u t é à la fois s p i r i t u e l l e et matérie l le uti le a u x u n s c o m m e a u x autres . 
A l o r s que la c i v i l i s a t i o n r o m a i n e re foula i t les t o m b e a u x hors des v i l l e s , les 
chré t iens e u r e n t très tôt le s o u c i d'être enterrés le p l u s près po.ssible de 
l 'église, de l 'autel d u saint .sacrifice euchar i s t ique et des re l iques des sa ints q u i 
y é ta ient abr i tées , le pa in c o n s a c r é , le vois inage des saints déf i ints et la prière 
des v i v a n t s : o n ne p o u v a i t ê tre m i e u x assuré d 'accéder f a c i l e m e n t au C i e l tant 
désiré . O n se bouscule d o n c n o n s e u l e m e n t à l 'entrée, mais d a n s le so l m ê m e 
des sanctuaires . L e s privilégiés - c e u x q u i o n t e u le p l u s de p o u v o i r , le p lus de 
chance à m o i n s qu ' i l s e n a ient eu le p lus beso in - s ' ins ta l lent dans le c h ( e u r d u 
saint édif ice , a l lant m ê m e par fo is à s ' instal ler s o u s l 'autel lu i -même, le t o m 
beau d e v e n a n t a ins i la table m ê m e d u repas l i turg ique et le f o n d e m e n t de la 
résurrect ion. L e s autres , m o i n s c h a n c e u x , se c o n t e n t e n t d u p o u r t o u r d u bâti 
m e n t et b i e n t ô t de s o n s o l . L a p lupar t d u t e m p s , o n se c o n t e n t e d 'une i n h u 
m a t i o n «superficielle», en poussant ou e n tassant les prédécesseurs , ce q u i 
e x p l i q u e l ' e n c o m b r e m e n t s o u t e r r a i n de chaque église a n c i e n n e , m ê m e s i très 
v i te , d e v a n t la menace de s u r p o p u l a t i o n , o n e x p u l s e les dern iers v e n u s et les 
p lus p a u v r e s hors d u bâ t iment , réservant c e l u i - c i a u x fami l l es les p lus dignes 
de la paroisse . C ' e s t a ins i qu 'à S a m o ë n s e n 1626, François D u c i s m e s u r e a v e c 
s o i n la grande n e f p o u r d é t e r m i n e r la place o f f i c i e l l e m e n t attr ibuée à chaque 
fami l le . M a i s p o u r q u o i , si les F a v r e d isposent de .307 p ieds , les E x c o f f i e r n ' e n 
o b t i e n n e n t que 4 5 ? L ' e x c l u s i v i s m e n'est pas tou jours facile à régler. L a 
p r e u v e en est l ' émeute de S a i n t - M a r t i n - d e - l 3 e l l e v i l l c e n 1732 où l 'on v i t les 
paroiss iens re fuser l ' i n h u m a t i o n dans l 'église de la be l le - f i l l e d u s ieur R e y -
nard p o u r le seul (et é n o r m e ) pré tex te q u e ce d e r n i e r n 'avai t pas été accepté 
c o m m e c o m m u n i e r . O ù a l ler alors s i n o n au c imet ière près de l 'église ? E t ce 
d e r n i e r d e v i e n t pet i t à pet i t le lot c o m m u n . S e u l s les privilégiés et les r iches 
c o n s e r v e r o n t l 'habi tude de se faire i n h u m e r d a n s les églises d o n t o n établit 
b i e n t ô t la hiérarchie m o n d a i n e . C ' e s t a ins i qu'à C h a m b é r y , s ' i l fut de b o n t o n 
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p e n d a n t l o n g t e m p s de s 'aménager u n t o m b e a u à S a i n t e - M a r i e l ' E g y p t i e n n e , 
u n e fo is ce l le -c i d isparue , o n s ' intéressa à S a i n t - F r a n ç o i s puis à L é m e n c , mais 
(presque jamais) à S a i n t - E é g e r o u à S a i n t - P i e r r e de M â c h é . L a p l u p a r t des 
p a u v r e s f in issa ient d o n c d a n s des fosses s o u v e n t c o m m u n e s creusées à la 
hâte prés des égl ises . 

M ê m e s ' i l n'est pas ( con)sacré c o n n u e l 'église, le c imet ière n ' e n est pas 
m o i n s u n l ieu saint , mais p l u s aux y e u x des autor i tés qu 'à c e u x de l ' o p i n i o n , 
car i l est tou jours r a p i d e m e n t m e n a c é par les e x c è s des u n s , l ' indif férence des 
autres , l ' ex tens ion de la v i l l e ou d u vi l lage et tout s i m p l e m e n t par la vie q u i 
c o n t i n u e et q u i n 'hés i te pas à e n v a h i r ce c h a m p d u repos et à t roubler c e l u i 
des m o r t s . U n «vrai» c imet ière d o i t être consacré par l ' évéque , mais à défaut 
de ce d e r n i e r s o u v e n t e m p ê c h é et l o i n t a i n , on se contente le p l u s s o u v e n t d u 
desservant de la paroisse, charge à l u i de bénir et d 'encenser le so l mais aussi la 
c ro ix q u i le signale et q u i le protège . E n c o r e f a u t - i l b i e n le dél imiter , d'où le 
grand et p e r m a n e n t souc i de l ' entourer d 'une c lôture d igne et c a n o n i q u e 
c 'est -à-dire d 'une hauteur et d 'une sol idité suf f i santes p o u r assurer a u x 
d é f u n t s le respect et le ca lme. Mais quels que so ient les é v ê q u e s et les généra
t ions , la p lupar t des v is i tes pastorales d é n o n c e n t p e n d a n t des siècles la négli
gence coupable des autori tés et des paroiss iens p o u r p r o t é g e r les c imet ières , 
négl igence , i n s u b o r d i n a t i o n , foi réduite , tout était invoqué , mais le résultat 
n 'en d e m e u r a i t pas moins . . . 

(Certes i l ne faut pas général iser le cas d u c imet ière des E c h e l l e s où , à la f i n 
d u X V ' s iècle, se lon l 'évéque, i l se c o m m e t de grands abus. . . les f e m m e s y t i s 
sent le c h a n v r e , chantent des couple ts gai l lards qu'e l les a p p r e n n e n t aux j e u 
nes f i l les et o n y v e n d des baguettes en os ier propres à taire des vans . . . (abbé 
T r c p i e r ) . M a i s à (Chambéry, le c imet ière d u c o u v e n t de S a i n t - F r a n ç o i s n ' e n 

sert pas m o i n s au m ê m e m o m e n t de l ieu de m a r c h é et de r a s s e m b l e m e n t . E n 
effet seul espace v r a i m e n t l ibre, i l représente par tout l ' u n i q u e e n d r o i t où l 'on 
peut réunir la c o m m u n a u t é paroissiale et c o m m u n a l e à la sort ie de la messe . 
K n 1673, M g r L e (bannis t o n n e encore contre u n serrur ier établi dans le c i m e 
tière de B o u r d e a u et u n siècle p lus tard, à C o r d o n , le curé se lamente : «Sous la 
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galerie dans an coin oii ahoulil la clôture, les eiacteurs (receveurs) des deniers 
royaia tiennent une table et y sont tous les dimanches et fêtes... à ériger les cottes 
des impôts, souvent même dès que le .sen'icc divm est commencé : irrêi 'érence et pro
fanation scaiidaleu.se trop .semblables à celle qui .seule la.s.sa la patience du Sauveur 
dans le temple...». T r o p de frét]uentatioii,s about issent v i t e à des «indécences». 
C ' e s t là q u ' o n r e t r o u v e t r o p s o u v e n t les a m o u r e u x et q u e dire de la d o u t e u s e 
plaisanter ie e n 1827 d u curé de ( î rés in , q u i «s'amuse» à se cacher la n u i t d a n s 
le c imet iè re a v e c u n drap b lanc s u r la té te p o u r taire peur à sa servante , q u i 
m a n q u e d 'en m o u r i r de f rayeur . . . 

E t s ' i l n ' y avait q u e les h o m m e s , mais i l faut c o m p t e r encore a v e c les a n i 
m a u x errants o u laissés c o m m e tels par l eurs propriétaires , a ins i à S a i n t - J e a n -
de- la -Por te en 1 7 9 1 , le d e s s e r v a n t es t - i l «scandalisépar le spectacle qu 'il a cha
que jour du bétail de toute espèce qui i ienl paître dans le cimetière et principalement 
des cochons, qui fouillent la terre et qui peuvent facilement découvrir les cadavres 
des enfants dont les fosses sonl ordinairement peu profondes...». 

C ' e s t q u e p r o g r e s s i v e m e n t cette prox imi té susci te l ' h o r r e u r et la répul
s i o n . D 'où u n e tendance a u r e f o u l e m e n t d u c imet ière o u tout au m o i n s à s o n 
o r d o n n a n c e m e n t , car l 'espri t des L u m i è r e s a la v o l o n t é mani fes te de «substi
tuer le souci de Thvgiéne corporelle à celui de la préoccupation .spirituelle...» ( G . 
I ,c B r a s ) . L e s m é d e c i n s s 'é lèvent de p lus e n p lus contre «la imuiniepernicieuse 
d'enterrer dans les églises...» ( D a q u i n ) et les autor i tés c i v i l e s re layent de p l u s e n 
plus les prêtres et les évoques p o u r le s o i n des c imet ières , m ê m e si la législa
t ion sarde n 'avai t pas été auss i v ig i lante q u e cel le d u r o y a u m e de F r a n c e . E n 
effet , i l faut a t tendre en S a v o i e le règ lement très str ict d u décret impérial d u 
2.3 prair ia l an X I I (12 j u i n 1804) p o u r que l e s s i t u a t i o n s é v o l u e i u radica lement 
(et d é f i n i t i v e m e n t ) . L ' o r d r e règne désormais . C h a q u e fami l le reçoi t u n 
espace précis , le tout s c r u p u l c i r s e m e n t al igné de part et d 'autre de la c r o i x 
centrale au p i e d de laquel le sont e n s e v e l i s les prêtres de la paroisse . L e s cons -
truct ioirs , d é c o r a t i o n s et i n s c r i p t i o n s fiméraires s o n t dorénavant vérif iées par 
le maire et le curé a v a n t d 'être autor isées . B i e n e n t e n d u , l 'accès en est régle
m e n t é , les n o n - c a t h o l i q u e s , protes tants et autres héré t iques , ju i f s , é t rangers , 
suicidés, e n f a n t s n o n bapt isés en sont e x c l u s ou à la r igueur re légués d a n s u n 
enc los spécial séparé «par un mur, une haie ou un fossé». A S a x e l , en 1914, o n 
fait m ê m e passer le cercue i l d ' u n é t ranger suicidé (le c o m b l e !) par -dessus le 
m u r e t n o n par le por ta i l , p o u r lui faire a t te indre le plus v i te possible s o n c o i n . 

A u X I X ' s iècle , la grande affaire est l ' agrandissement d u c imet ière , r e n d u 
nécessaire par la cro issance d é m o g r a p h i q u e . Par fo is de g é n é r e u x d o n a t e u r s 
règlent la q u e s t i o n : les de B o i g n e font a ins i le b o n h e u r des paroisses de 
L u c e y et de J o n g i c u x , tout c o n n n e I ,ady W h a l l c y à T r e s s e r v e ; a i l leurs ce sont 
les finances c o n n n u n a l e s q u i d o i v e n t s 'en occuper , s u r t o u t lorsqu ' i l s'agit de 
recons t ru i re l 'église et d 'en m o d i f i e r r e m p l a c e m e n t . E n 1849, Mgr B i l l i e t e n 
vis i te a u x E c h e l l e s s 'extasie d e v a n t les paro iss iens «qui ont pounii à la dépense 
du nouveau cimetière (et devant) le religieur dévouement avec lequel sans distinc
tion d'iigc ni de condition, ils se sont faits un de\ de remuer et transporter de leurs 
propres mains la terre dans le sein de laquelle ils devront attendre le jour de la glo
rieuse résurrection...». L 'antic lér ical isme of f i c ie l de la f in d u siècle va s u p p r i 
mer u n t e m p s cette p a i x , ( à ) n u n u n c s et conse i l s de f a b r i q u e s se d i s p u t e n t 
â p r c m e n t le p r o d u i t de la v e n t e des concess ions et par l à - m é m e le p r i n c i p e de 
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Ciniclicrc Je Bcssuns, dcinil XX' sicclc. 

la propr ié té d u cimetiért-. L e conf l i t peut d é g é n é r e r en procès à F x o l e e n B a u 
ges e n 1898. O n se quere l l e aussi à p r o p o s de la c ro ix centrale q u i i r r i te les 
regards des a thées et des rad icaux , le c o m b l e a r r i v a n t à M a n i g o d , où la majo
rité cléricale et conserva t r i ce d u p a y s refuse p e n d a n t des a n n é e s d 'ut i l i ser le 
n o u v e a u c imet ière «proposé par la République» e n 1888, e n dépit des a m e n d e s 
q u i p l e u v c n t . N e v o i t - o n pas en ef fet les c h r é t i e n s faire u n e q u ê t e p o u r payer 
l ' a m e n d e d ' u n p a u v r e q u ' o n ne v e u t pas «laisser là-bas» '! S i t u a t i o n bouf 
f o n n e où le curé ne v a p lus au c imet ière , se contentant de laisser le cercuei l à la 
sort ie de l 'église en dfsant : «faites-en ce que vous voulez»... et q u i ne se règle 
que p a r la c a p i t u l a t i o n d u préfe t . 

M a i s les m œ u r s é v o l u e n t et les c imet ières auss i . E n v i l l e , le c imet ière , de 
p l u s e n p l u s é lo igné , est b i e n t ô t g o m m é de la v i e q u o t i d i e n n e et «mêmes'il 
n'est pas déplacé physiquement, il a été moralement mis à distance» ( F . Z o n a -
b e n d ) . O n s 'y r e n d de m o i n s en m o i n s s o u v e n t . A u f u r et à m e s u r e d u t e m p s 
q u i passe, o n le f e r m e la n u i t . L ' e s s e n t i e l semble être a lors la qual i té d u m o n u 
m e n t é levé par la fami l le . O n y gagne en d é c o r a t i o n , mais i l s e m b l e b ien q u ' o n 
y perde en ferveur , l u i effet , l ' exc lus ion des sépultures de l ' intérieur des égli
ses a entra îné le report de tout le m o b i l i e r funéraire sur les t o m b e s i n d i v i d u e l 
les (bourgeo ises ) . O n re t rouve a ins i d a n s la mult ipl ic i té des d é c o r a t i o n s des 
é l é m e n t s miniatur isés des églises ( f lèche , chapel le , etc) et b ien sûr les s y m b o 
les c h r é t i e n s (la c r o i x et le c ( e u r d u C^hrist) ou s e u l e m e n t p h i l o s o p h i q u e s (la 
rose, le lys , la p e n s é e , la c o l o m b e , la m a i n ) . E n 1827 à (Chambéry, un t o m b e a u 
en marbre n o i r représentant une c o l o n n e t r o n q u é e s u r m o n t é e d 'une urne 
vaut 300 f rancs . E n 1873, o n voi t Adèle (^hevallay é lever un t o m b e a u p o u r 
son m a r i à S a i n t - ( i c n i x - s u r - C u i e r s avec cette i n s c r i p t i o n : «Ce monument est 
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Le cimetière de Peisey en Tarentaise (cliché Musée Savoisien). «Dans ces commu
nes de haute montagne, regli.se, toujours au centre du cimetière apparaît entre les 
quatorze chapelles du chemin de croit, debout sur le rempart, comme la citadelle 
.spirituelle du clan communal. Le deuil y prend une importance exceptionnelle, le 
colloque des vivants et des morts se poursuit quasi tous les jours en assemblant 
toute la parenté autour des tombes...» (Coppier, P)31). 
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une action Je grâce pour la délivrance Je la patrie en 1870 et pour la santé à mon 
époui hien-aiiné». A la campagne, les t radi t ions durèrent p lus l o n g t e m p s . I c i 
pas q u e s t i o n de chapel les , de stèles ou m ê m e de pierres tombales : s e u l e m e n t 
des c r o i x de hors d o u b l é e s ensui te de c r o i x de pierre , de fer ou de fonte 
( i n d u s t r i e ob l ige ) . Pas de f l eurs , les b o u q u e t s i n t r o d u i t s t a r d i v e m e n t dans la 
l i turgie sont d 'a i l leurs e m p o r t é s et c o n s e r v é s chez soi s o u s v e r r e ou d a n s u n 
cadre. L a toute fin d u X I X ' siècle mar( ]ue n é a n m o i n s u n sensible change
m e n t a v e c les premières pierres et s u r t o u t avec les c o u r o n n e s de per les ou les 
p laques d'émail décorant les tombes , ce q u i inquiète d 'a i l leurs à juste t i tre le 
c h a n o i n e G o r r é e n 1914 : ( l ' époque) «marque un progrès Jans le soin des tom
bes et des cimetières, tandis que la piété religieuse envers les âmes des défunts semble 
diminuer...». U n e fi)is de p l u s la v i l l e , a v e c ses «mauvaises habitudes», avait 
gagné. 

L o n g t e m p s cons idéré c o m m e u n e s i m p l e a n n e x e de l 'église, le c imet ière a 
consol ic lé d e p u i s le X V I i r siècle sa place dans l ' u n i v e r s de chaque vi l lage , 
reflet des idées générales s u r la m o r t , mais aussi d e celles sur la v ie et l 'espace. 
D e v e n u enc los surveillé, il a p e r d u b e a u c o u p de s o n caractère sacré , m ê m e s ' i l 
a gagné d'être m i e u x e n t r e t e n u et p l u s respecté . L ' E g l i s e , soucieuse des âmes , 
n 'avai t guère favorisé le respect des corps . Mais l ' e x c l u s i o n des cadavres au 
n o m de l 'hygiène p o u s s a à u n e p r i v a t i s a t i o n de la prière p o u r les m o r t s , q u i 
about i t b i e n t ô t à u n s e u l cul te d u s o u v e n i r . F i n a l e m e n t le c imet ière a s u i v i de 
lo in m a i s fidèlement la tendance de la soc ié té occ identa le à l ' intér ionsat ion et 
à l ' i n d i v i d u a l i s a t i o n d u s e n t i m e n t re l ig ieux , mais aussi à la cla.ssificati()n de 
l 'espace et par fo is à l 'oubl i de la m o r t . 
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Le cimetière Je l'église Je Saiiit-Sorlin J'An'es. Oii les imirtspeuvent-ils être mieux 
iju 'autour Ju temple Jivin oii se célèbre ijuotiJiennement l'eucharistie ? Tels les ex-
voto , les couronnes sont accrochées aiu murs mêmes Je l'église, offranJes aui 
Jéfunts ne sont-elles pas aussi offranJes à Dieu ? 

Les dernières volontés 

Testateurs et hommes de loi dans la Savoie d'ancien régime 

par 
Yves LASSARD 

I ' A N C I E N D R O I T S A V O Y A R D , fidèle a u x p r i n c i p e s é n o n c é s par les 
romanis tes et les canonis tes à part i r d u X I I ' s iècle, reconnaî t à l ' i n d i -

-J v i d u le droi t de disposer de ses b iens au m o y e n d ' u n tes tament . L e 
patertamil ias , q u i d o n n e a i n s i un «maître à ses biens» ' , assure le m a i n t i e n de 
la s p l e n d e u r d u n o m et de la fami l le . M a i s la lo i pos i t ive v a toutefo is res
t r e i n d r e la l iberté q u e le dro i t nature l accorde e n la mat ière . C 'es t a ins i , 
n o t a m m e n t , q u e sera i n t r o d u i t e l ' i n s t i t u t i o n légit imaire. 

L a l iberté de tester, p e n d a n t la pér iode féodale , n'est pas r e c o n n u e aux 
b o n n n e s de c o n d i t i o n serv i le . C 'es t a ins i cjue le tenancier , as tre int à la ta i l labi -
lité p e r s o n n e l l e , encore au X V P siècle, en v e r t u d u dro i t d 'échute apparte -
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nant au se igneur , ne peut l i b r e m e n t d i s p o s e r de ses b i e n s q u a n d i l v i e n t à 
m o u r i r sans e n f a n t s car i l est f rappé d 'une incapaci té de tester. L e tail lable q u i 
s o m b r e dans la maladie , q u a n d i l est sans pos tér i té , ne p e u t v e n d r e s o n b ien 
«que s ' i l (peut) faire la p r e u v e q u ' i l (n 'a) pas d 'autres m o y e n s de subsister» 
C e q u i fait d i re à G a s p a r d B a l l y , j u r i s c o n s u l t e d u X V I I I ' s iècle, q u e les m a i n -
n ior tab les ou tai l lables «vivent c o m m e l ibres et m e u r e n t e n serfs , ne p o u v a n t 
tester n i d i sposer des b iens qu ' i l s ont» ^ . Mais i l y a u n e e x c e p t i o n à cette 
règle : q u a n d le tai l lable v i t d a n s l ' i n d i v i s i o n . L e «vieux d r o i t féodal , en S a v o i e 
c o m m e dans d 'autres p r o v i n c e s d 'a i l leurs , avait e x p r e s s é m e n t fait cette 
réserve "* : la fami l l e , d e v e n a n t une assoc iat ion , f o r m a i t u n corps m o r a l s u r v i 
v a n t a u décès des i n d i v i d u s et jou issant d ' u n p a t r i m o i n e s 'augmentant de la 
part d u défunt» ' . L a c o n d i t i o n de m a i n m o r t a b l e , e n S a v o i e - p r o p r e , à la di f 
fé rence d 'autres régions c o m m e le C>hablais ou b i e n encore le F a u c i g n y , ne se 
t r a n s m e t pas d u père à la f~ille. C e l l e - c i p e u t d o n c l i b r e m e n t d i sposer de ses 
b iens d a n s l ' h y p o t h è s e où el le v i e n d r a i t à é p o u s e r u n h o m m e l ibre . Q u o i q u e 
l ' E d i t de E m m a n u e l - P h i l i b e r t d u 25 octobre 1561 autor ise les p a y s a n s à s'af
f r a n c h i r de la taillabilité p e r s o n n e l l e , en v e r s a n t 4 à 5 % de la v a l e u r de leurs 
b iens , cette m e s u r e n 'eut en fait a u c u n effet sur les p a y s a n s car c e u x - c i é ta ient 
t rop p a u v r e s «ou t rop peu c o n s c i e n t s d u h a n d i c a p que cette s u r v i v a n c e d u 
servage fai.sait peser s u r e u x » ' * ' . 

L e s fami l l es q u i v i v e n t dans l ' i n d i v i s i o n , outre le souc i d ' é c h a p p e r au 
dro i t d ' échute , c h e r c h e n t é g a l e m e n t à éviter l ' é m i e t t e m e n t et le partage des 
b iens f o n d s i m m o b i l i e r s q u i c o n s t i t u e n t le p a t r i m o i n e i n d i v i s . L e s fami l l es 
q u i optent p o u r ce t y p e d 'organisa t ion , d'après G a b r i e l Pérouse seraient 
assez l a rgement répandues d a n s la région c h a m b e r i e n n e d u r a n t la seconde 
moit ié d u X V I ' s iècle . I l s'agit de c o m m u n a u t é s d ' intérêt , cons t i tuées le p lus 
s o u v e n t se lon le m o d e patr iarcal , d a n s lesquel les les fils mariés v i v e n t e n la 
d e m e u r e et s o u s l 'autorité de leur père . C e s m é n a g e s , q u i sont les «mieux 
armés p o u r résister a u x diff icultés de la c o n j o n c t u r e de la fin d u X V I ' et d u 
d é b u t d u X V I I ' siècle» s o n t g é n é r a l e m e n t p a r m i les p l u s aisés et les m i e u x 
p o u r v u s en bétai l et e n a n i m a u x de trait. Ciabrie l Pérouse , é v o q u a n t les r i s -
cjues e n c o u r u s par ce t y p e de c o m m u n a u t é fami l ia le à l 'occas ion des partages 
successoraux , précise que : «la c o u t u m e y p o u r v o i t soit e n ins t i tuant à chaque 
généra t ion , u n seul o u p r i n c i p a l héri t ier p a r m i les en fants , soi t e n les appelant 
tous , mais indiv isément , à la success ion de l e u r s p a r e n t s » ' " . E t l 'auteur 
d 'a jouter que ce s e c o n d p r o c é d é , m o i n s sûr que le p r e m i e r , semble avo i r é té le 
s e u l e n usage e n S a v o i e . 

M a i s les cas d ' i n d i v i s i o n , d o n t l ' ex is tence s e m b l e en partie liée à la pres 
s i o n e x e r c é e par les tenants de la féodal i té , a v e c le d é v e l o p p e m e n t de la p r o 
priété parcel la ire - liée essent ie l l ement à la cadastrat ion de 17,38 et à l ' E d i t 
d ' a f f r a n c h i s s e m e n t des fiefs de 1771 - apparaissent m o i n s f r é q u e m m e n t 
d a n s les m i n u t e s notar ia les reçues par les notaires c h a m b é r i c n s d u r a n t la 
seconde moi t ié d u X V I I I ' s iècle . C ' e s t a ins i que la s o l u t i o n cons is tant à ne 
re tenir q u ' u n seul et p r i n c i p a l hérit ier, i n c o m p a t i b l e a v e c la nature m ê m e de 
l ' i n d i v i s i o n - d o n t la ra ison d'être se f o n d e sur l ' ex is tence d ' u n p a t r i m o i n e 
c o l l e c t i f - peut v a l a b l e m e n t être re tenue q u a n d i l s'agit de pet i tes e x p l o i t a 
t ions d o n t la faible s u p e r f i c i e ne p e r m e t pas de n o u r r i r et de f o u r n i r d u t ravai l 
à tous les m e m b r e s d ' u n e m ê m e fanni l c . C ' e s t pour t ]uo i au X V I I I ' s iècle, dans 
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le D u c h é de S a v o i e , i l est désormais d'usage de «fixer les légi t imes en argent, 
a f i n de laisser, autant que poss ib le , la masse des b iens entre les m a i n s de l 'hé
r i t ier i n s t i t u é » ' " " . C e t t e s o l u t i o n , b i e n é v i d e m m e n t , c o n t r i b u e à pré.server 
l 'unité d u d o m a i n e fami l ia l e n évi tant le d é m e m b r e m e n t q u i résulterait d u 
partage entre u n e m u l t i t u d e d'hérit iers . D ' a i l l e u r s de n o m b r e u s e s m i n u t e s 
notar ia les d u d e r n i e r quart d u X V I I I ' s iècle m o n t r e n t q u e les parents , q u a n d 
i ls t i rent leurs ressources d ' u n e e x p l o i t a t i o n d o n t ils sont propriétaires , u t i l i 
sent la poss ib i l i té q u i l eur est o f fer te par le tes tament o u le contrat de mariage 
a f i n de p r o c é d e r à la dés ignat ion de celui q u i sera chargé de leur s u c c é d e r 
après leur d é c è s . 

L ' i n s t i t u t i o n d'hérit ier , q u i p e r m e t de m a i n t e n i r et de faire prospérer le 
p a t r i m o i n e f a m i l i a l , se fait le p l u s s o u v e n t au p r o f i t e x c l u s i f des descendants 
mâles " ' '. L a f e m m e , q u i n 'hés i te pas à «partager les t r a v a u x les p l u s pénib les 
des h o m m e s » " ^ ' , q u a n d el le se t r o u v e e n c o n c u r r e n c e avec ses frères, ne 
reçoi t g é n é r a l e m e n t q u ' u n e part e n espèces . I n v e r s e m e n t la fille u n i q u e , o u 
b ien cel le q u i n ' a q u e des S(eurs , peut espérer être inst i tuée p r i n c i p a l e héri
t ière de ses parents m o y e n n a n t le v e r s e m e n t d ' u n e dot c o n g r u e ' a u x autres 
filles - p o u r p r i x de l e u r e x c l u s i o n . L e s parents , e n l 'absence d'hérit iers mâles , 
a v a n t toute d i s p o s i t i o n tes tamenta i re , p r o f i t e n t par fo is de l ' é tabl i ssement de 
l 'une de leurs filles a f i n de lui faire d o n a t i o n de la général i té des b iens m e u 
bles et i m m e u b l e s q u ' i l s p o s s è d e n t . L e contrat de mariage, q u i cons t i tue le 
s u p p o r t de cette l ibéralité, prévoi t s o u v e n t que le fu tur , dans l ' intérêt c o m 
m u n , d e v r a c o n t r i b u e r par s o n t rava i l à la mise e n va leur d u p a t r i m o i n e f o n 
cier de ses b e a u x - p a r e n t s . V o i c i par e x e m p l e J o s e p h C u r t e t et C l a u d i n e 
D u c r e t , de la parorsse de C l a r a f o n d , q u i o n t trois fillcset q u i , à l 'occasion de 
l ' é tabl i ssement de l 'une d'el les (en 1782) , déc ident de l u i faire d o n a t i o n de 
«tous l eurs b iens» . L e s donateurs déclarant «qu'ils ont beso in d ' a v o i r q u e l 
q u ' u n chez e u x p o u r leur a ider à t ravai l ler leurs b iens et l e u r d o n n e r d u 
secours dans leurs vieil lesses», ils p r o p o s e n t à l e u r g e n d r e de «venir habi ter 
a v e c e u x et de t rava i l l e r de tout s o n p o u v o i r p o u r la cause c o m m u n e » . L a d i t e 
d o n a t i o n est faite à charge p o u r les donata i res de verser une légi t ime de 200 
l ivres à c h a c u n e des d e u x sœurs de l 'épouse. 

L a législation s a v o y a r d e , au X V I I I ' s iècle , n 'apporte a u c u n e m o d i f i c a t i o n 
i m p o r t a n t e a u x règles de dévolut ion tes tamenta ire . L e législateur et le juge, 
d a n s la p l u p a r t des cas, r e c o m m a n d e n t l ' appl ica t ion d u dro i t r o m a i n et d u 
dro i t c a n o n i q u e . C e s sources essent ie l les c o n s t i t u e n t d o n c , à cô té d u droi t 
s tatutaire et d u droi t c o u t u m i c r , le dro i t c o m m u n en la mat ière . C 'es t a ins i 
q u e les R o y a l e s C o n s t i t u t i o n s de 1770, q u i ne r é g l e m e n t e n t q u ' u n e catégor ie 
de tes tament (le tes tament p r é s e n t é au S é n a t ) , r e n v o i e n t aux règles r o m a i n e s 
e n ce q u i c o n c e r n e les autres catégor ies ( tes tament n u n c u p a t i f , tes tament 
s o l e n n e l ) . L a d i s t i n c t i o n entre la fi)rme écr i te et la f o r m e orale, q u e l 'on r e n 
contre encore dans les tes taments d u X V I 1 1 ' s iècle , est é g a l e m e n t e m p r u n t é e 
au dro i t r o m a i n . 
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I - Les différents types de testaments 

L e dro i t s a v o y a r d , t r a d i t i o n n e l l e m e n t , connaî t trois grandes catégories de 
d i s p o s i t i o n s à cause de m o r t : le tes tament n u n c u p a t i f , le tes tament s o l e n n e l 
et e n f i n le t es tament remis au S é n a t . 

1 - Le testament nuncupatif 

C e t t e i n s t i t u t i o n d 'or ig ine r o m a i n e , e m p r u n t é e a u x «institutes» de J u s t i -
n i e n '•*, est caractér is t ique des p a y s de d r o i t écrit . C e t y p e de tes tament , de 
l 'avis d e la p l u p a r t des auteurs , est c e r t a i n e m e n t le p l u s répandu en S a v o i e 
sous l ' A n c i e n R é g i m e . S o n succès s e m b l e dû en grande part ie à la f o r m e orale 
q u i le caractérise , et q u i le r e n d ains i accessible au p l u s g r a n d n o m b r e . E n effet 
l ' e x p r e s s i o n de la v o l o n t é d u testateur, c]ui doi t dés igner n o m m é m e n t l'iiéri-
t ier inst i tué à haute et in te l l ig ib le v o i x en présence d u notaire et de sept 
t é m o i n s , s u f f i t à r e n d r e le t es tament parfai t . Mais la f o r m e p u r e m e n t orale -
q u i prévalait à l ' o r i g i n e - malgré les garanties of fer tes par le législateur 
r o m a i n , r e n d par t i cu l ièrement d i f f i c i l e l ' é tabl issement de la p r e u v e . A u s s i la 
pra t ique permet t ra - t - e l l e de remédier à cette diff iculté e n autor isant la rédac
t ion d ' u n acte par le nota i re . Mais l 'écrit, q u i s ' imposera p r o g r e s s i v e m e n t aux 
part ies , ne c o n s t i t u e r a jamais u n e formali té substant ie l le . I l ne s'agit en fait 
que d ' u n m o y e n de p r e u v e . I l f audra a t tendre le C o d e C i v i l Sarde de 18.37 
p o u r q u e le caractère écrit d u tes tament s u p p l a n t e d é f i n i t i v e m e n t la f o r m e 
orale p r i m i t i v e . 

2- Le testament solennel 

C e tes tament , e n ra ison de sa f o r m e , revêt u n caractère s t r i c t e m e n t privé. 
E n ef fet le t e s t a m e n t s o l e n n e l , à la d i f férence d u tes tament n u n c u p a t i f , est 
tou jours écrit par le testateur ou par une p e r s o n n e de c o n f i a n c e sous sa d ic 
tée . L e testateur, d a n s la rédact ion de ses dernières v o l o n t é s , e m p l o i e t o u 
jours la première p e r s o n n e . I l s ' e x p r i m e d o n c de manière s p o n t a n é e , révélant 
c l a i r e m e n t ses i n t e n t i o n s , .sans q u ' i l ait b e s o i n de r e c o u r i r aux f o r m u l e s t y p e s 
des nota i res . L e d o c u m e n t ainsi rédigé, s igné et c a c h e t é , est ensui te renûs 
s o l e n n e l l e m e n t au nota i re en p r é s e n c e de sept t é m o i n s . C e l u i - c i dresse alors 
le «verbal de déclarat ion» d a n s l eque l i l p r o c è d e à la d e s c r i p t i o n m i n u t i e u s e 
d u tes tament . C e dern ier , c los et c a c h e t é à n o u v e a u , est e n f i n c o u s u dans le 
m i n u t a i r e d u nota i re . L ' o u v e r t u r e d u tes tament , après le d é c è s de s o n auteur , 
d e v r a o b l i g a t o i r e m e n t être o r d o n n é e par le juge ord ina i re . L e gref f ier dresse 
alors le «verbal d 'ouverture» . 

3- Le testament présenté au Sénat (et remis dans ses archives) 

C e t y p e de d i s p o s i t i o n à cause de m o r t , qui a p o u r or ig ine u n anc ien usage 
grec é t e n d u à l ' E m p i r e r o m a i n e n 413 après Jésus-Clhrist , s ' inspi re d i rec te 
m e n t d u tes tament que l 'on t ransmetta i t à l ' E m p e r e u r a u x f ins d 'enregis tre
m e n t sous le B a s - E m p i r e . I .es R o y a l e s (Const i tut ions de 1770 - q u i r e g l c m e i i -
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La bonne mort (gravure Ju Jebut Ju XIX' slèxle) : le mourant entre le prêtre, sa 
famille et son notaire. Il peut «partir» Iram/uille... 

tcnt cette f o r m e de tester ( T i t r e 1 , A r t i c l e 1) - préciscTit q u ' i l s'agit d ' u n testa
m e n t écrit de la m a i n d u testateur, ou par une p e r s o i m c de s o n c h o i x , q u e 
c e l u i - c i présente o u fait p r é s e n t e r au S o u v e r a i n Sénat de S a v o i e en d e m a n 
dant q u ' o n lui d o n n e acte de sa déclarat ion. Mais cette catégorie de testa
m e n t s , s o u v e n t réservée à la noblesse ou à d 'anc iens m e m b r e s d u S é n a t , 
semble fort peu répandue en S a v o i e sous l ' A n c i e n R é g i m e . 
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I I - La forme des testaments : 
l'exemple du testament nuncupatif 

L e tes tament n u n c u p a t i f , à la d i f fé rence des autres t y p e s de tes taments , 
o f f re l 'avantage d'être le p l u s répandu en S a v o i e au cours de la pér iode 
m o d e r n e . C e t t e f o r m e , e m p l o y é e par fo is à la campagne par u n m o u r a n t , n'est 
pas sans rappeler l ' anc ienne pra t ique de la d o n a t i o n «in ex t remis» L a 
s t ruc ture de ce t y p e de d i s p o s i t i o n à cause de m o r t , d o n t l 'ordre de rédact ion 
é c h a p p e au testateur, se caractér ise .surtout par s o n uni formi té . I l se d i f fé ren
cie e n cela d u tes tament s o l e n n e l q u i , au contra i re , lai.s.se davantage d ' i n i t i a t i 
v e s à s o n auteur . M a i s la p r é s e n c e d u notaire , q u i dresse le tes tament n u n c u 
patif , n 'en fait pas p o u r autant u n tes tament p u b l i c . E n effet l 'écriture n 'est 
pas l 'essence de l 'acte, m a i s u n i q u e m e n t la déclarat ion de v o l o n t é de ce lui o u 
de cel le q u i teste. 

S i le pra t i c i en , dans le tes tament nuncaipat i f , d i spose d ' u n e assez grande 
l iberté q u a n t a u x f o r m u l e s q u ' i l u t i l i se , ce t y p e d'acte, d u p o i n t de v u e de sa 
s t ruc ture , c o m p o r t e une série de c lauses q u i se s u c c è d e n t se lon u n o r d r e 
str ict . L e notaire , après u n e série de c lauses prél iminaires ( identi té d u d i s p o 
sant , p r é a m b u l e ) , fait état : des d i s p o s i t i o n s funéraires , des legs p i e u x et e n f i n 
des d i s p o s i t i o n s pr i ses par le testateur en f a v e u r de ses hérit iers . L ' a c t e 
s 'achèvera par l ' in .scr ipt ion de la clause codic i l la i re . 

1 - Les clauses préliminaires 

L e nota i re chargé de la rédact ion d u tes tament précise tout d 'abord la date 
et l 'heure à laquel le i l reçoi t l 'acte. I l a joute ensu i te l ' i n d i c a t i o n d u l ieu de l 'éta
b l i s s e m e n t de la m i n u t e . L ' e x a m e n de cette dernière m e n t i o n , à la lecture des 
actes reçus par les nota i res c h a m b é r i c n s d u r a n t les t rois s iècles q u i p r é c é d è 
rent la R é v o l u t i o n française, révèle que les p e r s o n n e s habi tant la c a m p a g n e -
q u i d i s p o s e n t de p l u s e n p l u s de facilités p o u r se déplacer - o n t de m o i n s en 
m o i n s de ré t i cences à se r e n d r e à la v i l l e a f i n de régler leurs af fa ires . E n effet s i 
le nota i re d u X V I " s iècle , s o n écri toire à la m a i n , n 'hés i te pas à p a r c o u r i r p l u 
s ieurs l ieues a f in de v i s i t e r ceux q u i s o u h a i t e n t r e c o u r i r à sa p l u m e , le p a y s a n 
d u X V I I P s iècle , q u a n d il n'est pas «cloué» au l i t par la maladie , se r e n d p l u s 
v o l o n t i e r s à l 'é tude - ou b ien encore au d o m i c i l e d u notaire - a f in de d ic ter 
ses d i s p o s i t i o n s de dernières v o l o n t é s . 

L e nota ire , après a v o i r précisé l ' identité de ce lui ou de celle q u i teste -
mais é g a l e m e n t l 'état de ses facultés - i n d i q u e g é n é r a l e m e n t les m o t i f s q u i 
c o n d u i s e n t le d i sposant à régler ses af fa ires . I l m e n t i o n n e par e x e m p l e u n 
départ p o u r la guerre , la pers is tance d ' u n e maladie o u b ien encore le souhai t 
d u testateur de prévenir tout d i f férend entre ses hérit iers . 

2 - Les dispositions funéraires et les legs picuz 

L e testateur règle, le p lus s o u v e n t a v e c u n e m i n u t i e u s e précis ion, le l ieu 
de sa sépul ture et l ' o r d o n n a n c e m e n t de ses funérail les ; a ins i que le n o m b r e 
de messes q u i d e v r o n t être cé lébrées p o u r le repos de s o n âme. 11 précise 
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n o t a m m e n t : le n o m b r e de torches de c ire q u i d e v r o n t être d i sposées a u t o u r 
d u catafalque ; le n o m b r e d 'écussons à ses a r m e s q u i seront a p p o s é s sur les 
torches ; le n o m b r e de p a u v r e s q u i a c c o m p a g n e r o n t s o n corps dans le c o r t è g e 
funèbre ; et par fo is la na ture de l ' aumône générale q u ' i l e n t e n d faire lors de 
s o n e n t e r r e m e n t . P u i s le notaire , en v e r t u de l 'obl igat ion prescr i te par les 
E d i t s d u 16 oc tobre 1628 et d u 2 d é c e m b r e 1649 - a i n s i c]ue par le T i t r e 22 des 
R o y a l e s C o n s t i t u t i o n s - e x h o r t e le d i sposant à faire q u e l q u e s d i s p o s i t i o n s a u 
b é n é f i c e des Hôpi taux de S a i n t M a u r i c e et L a z a r e de T u r i n . M a i s le S a v o y a r d , 
q u i écarte e n régie généra le l ' idée d ' u n legs a u x hôpi taux p i é m o n t a i s , déclare 
le p l u s s o u v e n t ne r ien v o u l o i r d o n n e r o u b i e n e n c o r e que s o n ho i r i e ne p e u t 
s u p p o r t e r u n e telle charge. 

3-La désignation des héritiers 

L e testateur c o m m e n c e g é n é r a l e m e n t par e x c l u r e de sa s u c c e s s i o n toute 
p e r s o n n e de sa fami l le q u e r i e n n ' y appel le . C ' e s t a ins i q u ' i l p r o c è d e à la n o m i 
n a t i o n de q u e l q u e s hérit iers par t i cu l ie rs q u i , m o y e n n a n t l ' a t t r ibut ion d ' u n 
legs m o d i q u e - le p l u s s o u v e n t st ipulé e n e s p è c e s - a b a n d o n n e n t a ins i la to ta 
lité d u p a t r i m o i n e f o n c i e r aux hérit iers u n i v e r s e l s . I l a r r ive c e p e n d a n t q u e le 
legs soit p l u s cons idérab le , n o t a m m e n t c juand le testateur désire t é m o i g n e r 
sa reconnaissance ou s o n a t t a c h e m e n t à l ' u n de ses p r o c h e s (parent o u 
d o m e s t i q u e ) . L e d i sposant peut éga lement , l o r s q u ' i l le souhai te , favor iser 
l ' u n de ses e n f a n t s au m o y e n d ' u n préciput . I l s'agit d ' u n avantage , i n t e r v e 
n a n t a v a n t tout partage de la masse c o m m u n e partageable, q u i cons is te le 
p l u s s o u v e n t e n m e u b l e s ou e n i m m e u b l e s . 

L e père de fami l le q u i a des fils et des filles, ne m a n q u e jamais d ' e x c l u r e 
ces dernières . C e l l e s - c i é tant e n p r i n c i p e appelées à qu i t t e r la c o m m u n a u t é 
fami l ia le , p u i s q u ' e n S a v o i e le mariage des filles est t e n u p o u r nécessaire , e l les 
d o i v e n t le p l u s s o u v e n t se c o n t e n t e r d ' u n e d o t e n argent - et d ' u n legs s y m 
b o l i q u e - q u e l ' o n calcule sur la base de leur part légit imaire. L e s R o y a l e s 
C o n s t i t u t i o n s de 1770 s t i p u l e n t que la fille d o t é e c o n g r u e m e n t doi t être c o n 
s idérée c o m m e e x c l u e de la success ion de ses parents , que cc l le - s i soit testa
menta i re o u b i e n encore ab intestat Isabel le V i g n o u d , d a n s s o n é tude s u r 
le t es tament d a n s la région c h a m b e r i e n n e au X V I I I ' siècle, rapporte le cas de 
A n t o i n e L a n ç o n Peguet q u i , d a n s son tes tament n u n c u p a t i f (daté de 1782) , 
d o n n e et lègue à ses t ro is t i l les «la .somme de trente l ivres c h a c u n e (...) e n les 
pr iant de v o u l o i r s 'en c o n t e n t e r » . L e testateur, q u i d i t «(ne p o u v o i r ) leur d o n 
ner davantage», semble s u r t o u t v o u l o i r se prémunir de toute n o u v e l l e 
d e m a n d e f o r m u l é e par ses filles. E n c o n s é q u e n c e il s ' empresse d'a jouter, a f i n 
q u e ce l les -c i ne .se p la ignent de la modic i té de leur c o n s t i t u t i o n dotale , q u ' i l 
e n t e n d réduire lesdites s o m m e s «à leur légi t ime tel q u e de droit» 

L e testateur, q u a n d i l l u i reste des filles à mar ier , p r o n o n c e le p l u s s o u v e n t 
leur e x c l u s i o n e n leur ass ignant une dot que les hérit iers u n i v e r s e l s d e v r o n t 
v e r s e r à l ' époque de leur mariage . Mais le d isposant , a v a n t q u e ne se réalise cet 
é v é n e m e n t , charge en p r i n c i p e ses hérit iers d 'ent re ten i r et de loger ce l les -c i 
d a n s la d e m e u r e fami l ia le . V o i c i par e x e m p l e C l a u d e C o u d u r i e r (en 1785) 
q u i , a ins i c]ue le rapporte Isabel le V i g n o u d , ex ige q u e ce lui de ses f i l s q u ' i l i n s -
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t i tue dans s o n tes tament «nourrisse et e n t r e t i e n n e avec l u i s o n frère et sa 
s œ u r (...) jusqu 'à ce qu ' i l s p r e n n e n t u n é tab l i s sement» . Mais le testateur, e n v i 
sageant l ' h y p o t h è s e d ' u n e incompat ib i l i té d ' h u m e u r entre ses enfants - et 
peut -ê t re m ê m e la possibi l i té d ' u n c o n f l i t p l u s i m p o r t a n t - p r e n d certa ines 
garanties a f i n d 'assurer u n e ex is tence c o n v e n a b l e à sa fille a u cas o u cel le-c i ne 
puisse v i v r e a v e c s o n frère. L e d isposant souhai te , le cas é c h é a n t , qu 'e l le 
reçoive : « a n n u e l l e m e n t et sa v i e d u r a n t , c i n q va isseaux de b led , moit ié de 
seigle et moi t ié orge, d e u x l i v r e s de beurre , u n e paire de soul iers de d e u x ans 
en d e u x ans , u n e robe de m i - d r a p , t rois aunes de toi le m ê l é e de d e u x ans e n 
d e u x ans et s i x l i v r e s de sel» P i e r r e E t i a r d , dans son tes tament daté de 
1784, juge, q u a n t à l u i , r a i sonnable de ne pas é t e n d r e l 'obl igat ion q u ' i l e n t e n d 
faire peser sur s o n hérit ier au-delà de la major i té de sa fille. C ' es t a ins i que , 
léguant à sa ben jamine la s o m m e de s o i x a n t e l ivres , il charge e x p r e s s é m e n t 
c e l u i - c i «de la n o u r r i r à la m a i s o n a v e c l u i just ju'à l 'âge de 25 ans , à m o i n s 
qu 'e l le ne p r e n n e u n é tab l i s sement a v a n t ( . . . )» ' " * . 

L e d i sposant , très s o u v e n t faute de l iquidités, se t r o u v e dans l ' i m p o s s i b i 
lité de v e r s e r e f f e c t i v e m e n t u n e dot à cel les de ses filles q u i ne sont pas encore 
établ ies à l ' époque où i l teste. C ' e s t p o u r q u o i la légit ime dévolue a u x f e m m e s , 
q u i se c o n f o n d d a n s la p lupar t des cas a v e c la c o n s t i t u t i o n dotale , p r e n d g é n é 
ra lement la f o r m e d 'une obl igat ion pesant au p r e m i e r c h e f s u r le o u les hér i 
t iers u n i v e r s e l s . C e t t e i n s t i t u t i o n , q u i a p o u r f o n d e m e n t le d e v o i r d'assis
tance dû a u x parents les p l u s p r o c h e s - descendants o u ascendants - consis te 
en u n e p o r t i o n i n d i s p o n i b l e de la s u c c e s s i o n . E l l e c o r r e s p o n d au tiers des 
b iens d u d isposant , q u a n d i l laisse u n o u d e u x enfants légit imes o u légit imés, 
et à la moi t ié s ' i l e n laisse u n p l u s g r a n d n o m b r e . I l s'agit, c o m m e le s o u t i e n t le 
prés ident F a v r e , d 'une quote des b iens et n o n de l 'hérédité . E l l e se calcule s u r 
l 'act i f net de la success ion , après d é d u c t i o n des dettes , et a p p a r t i e n t m ê m e à 
l 'héritier r e n o n ç a n t . C e t t e part de la success ion est due e n ple ine propr ié té 
dés le j our de la m o r t de l ' ins t i tuant . 

Isabel le V i g n o u d , d a n s son é tude s u r les tes taments c h a m b é r i e n s , précise 
q u e les s o m m e s versées à titre de légi t ime - entre 1782 et 1802 - sont «dans 
2 5 % des cas (...) infér ieures à 50 livres». L a p l u s grande partie de ces légi t imes , 
d'après el le , se s i tue entre 10 et 650 l i v r e s . I l est c e p e n d a n t très d i f f i c i l e de 
vérifier s i les s o m m e s versées c o r r e s p o n d e n t e f f e c t i v e m e n t à la p o r t i o n q u i 
r e v i e n t de droi t a u x légit imaircs , dans la mesure où la presq^ue to tahté des 
actes ne c o n t i e n t a u c u n e es t imat ion des b iens d u tes ta teur ' " ' " . 

L a c o u t u m e , en S a v o i e , exige d u père q u ' i l p r e n n e e n charge, « c o m m e u n 
h o m m e de b ien est t e n u de le faire», son enfant i l légitime q u e l 'on di t 
«donné» . I l doi t , par c o n s é q u e n t , s 'occuper de ses bâtards et assurer leur 
e n t r e t i e n . (>es «donnés» , que le testateur e x c l u t parfois de s o n hoir ie au 
m o y e n d ' u n legs par t icul ier , p e u v e n t toutef i ) i s se p o u r v o i r e n just ice dans le 
but d ' o b t e n i r u n e part de l 'héritage paterne l q u a n d i l s'agit d 'une s u c c e s s i o n 
ab intestat . Mais r e c o n n u s , ces déclassés , q u a n d ils o n t la chance d 'obtenir des 
lettres de légit imation, seront de m ê m e c o n d i t i o n q u e celui q u i les a c o n ç u s . 
E n réalité, dans la grande ma)orité des cas, u n e telle réinsert ion est i l luso i re . 

I .e d i sposant laisse le p lus s o u v e n t l ' u s u f r u i t de tout ou part ie de ses b iens 
à s o n é p o u s e , d o n t il assure l ' en t re t ien dans sa m a i s o n a v e c ses hérit iers . I l 
charge en p r i n c i p e ,sa f e m m e de la tutel le de leurs entants m i n e u r s ( jusqu'à 
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l 'âge de 25 a n s ) . L e testateur précise par fo i s q u e .ses hérit iers universeLs , à l e u r 
major i té , d e v r o n t verser u n e p e n s i o n a n n u e l l e à s o n é p o u s e mais é g a l e m e n t 
l u i assurer u n logement c o n v e n a b l e sous le to i t f a m i l i a l . M a i s les d i s p o s i t i o n s 
faites en f a v e u r des f e m m e s , d a n s la major i té des actes, s o n t assort ies d ' u n e 
c lause de viduité c]ui s t ipule , e n cas de remariage, q u e ce l les-c i seront a lors 
e x c l u e s de l 'hoir ie de leur é p o u x m o y e n n a n t l ' a t t r ibut ion d ' u n legs e n e s p è 
ces. 

S i le testateur ins t i tue par fo is s o n é p o u s e c o m m e s o n héri t ière u n i v e r 
sel le , à charge p o u r elle - â sa m o r t - de t ransmet t re l 'héritage a u x p e r s o n n e s 
n o m m é e s par le «de cujus» (en p r i n c i p e ses e n f a n t s ) , e n règle générale le d i s 
posant dés igne ses f i l s , par égale part et p o r t i o n , p o u r l u i succéder . Q u o i q u e 
le c h o i x de l 'héritier u n i v e r s e l repose le p l u s s o u v e n t sur la v a l e u r et les a p t i 
tudes de c h a c u n , i l a r r i v e que le testateur, faute d'hérit iers mâles, déc ide de 
n o m m e r c e u x q u i , en r a i s o n des l iens de sang, p e u v e n t p r é t e n d r e l u i s u c c é 
der . Mais la préservat ion de l 'héritage ancestra l , n o t a m m e n t dans la noblesse , 
ne peut être réalisée q u ' e n l imi tant , autant c]ue faire se peut , les p r o b l è m e s 
p o s é s par le partage successoral . C e t t e q u e s t i o n sera e n part ie résolue par les 
pr imogéni tures et les f i d é i c o m m i s q u i , en obl igeant la t r a n s m i s s i o n d ' u n e 
part ie - o u de la total i té - de l 'hérédité a u x a înés des mâles, p e r m e t t e n t la c o n 
s e r v a t i o n de l 'unité d u p a t r i m o i n e f a m i l i a l et le r e n f o r c e m e n t de la pufs.sance 
sociale des fami l les . 

4-La clause codicillaire 

L e nota i re a c h è v e la rédact ion de l 'acte par l ' i n s c r i p t i o n d 'une clause, véri 
table f o r m u l e de s ty le , c]ui var ie très p e u d ' u n e é tude à l 'autre, q u e l ' o n r e n 
contre d a n s la quas i total i té des tes taments : 

"Cassant et rérocjiiant toutes dispositions de dernières volontés cju 'il pourrait avoir 
cy dexant faites, voulant que le présent soit son dernier et valable testament, et que 
s'il ne vaut comme tel qu 'il vaille comme codicille ou donation à cause de mort et 
par tous aulres moyens qu'dpourrait mieux valoir de droit». 

L e tes tament , après u n e e x h o r t a t i o n so lenne l le d u notaire a u x t é m o i n s -
«d'être m é m o r a t i f s d u présent et d 'apporter t émoignage de vérité» - se ter
m i n e par les s ignatures : d u testateur, d u notaire et des t é m o i n s . 

S i le t es tament s a v o y a r d c o m p o r t e rarement des é l é m e n t s suscept ib les de 
n o u s éclairer sur l ' impor tance de la f o r t u n e de ce lu i ou de celle q u i teste, i l 
cont ien t par contre des r e n s e i g n e m e n t s d ' iu ie e x c e p t i o n n e l l e r ichesse c o n 
cernant auss i b i e n les usages d u t e m p s ( c o u t u m e s funéraires) q u e l 'at t i tude 
des h o m m e s et des f e m m e s d e v a n t la m o r t . C e t y p e d'acte, q u i t radui t s o u 
v e n t l 'angoisse ou la résignation d u testateur, révèle par fo is des s i tuat ions 
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particulièrement dramatiques. Ainsi ce testament solennel de la première 
moitié du X V i r siècle, que rapporte Roger Devos, rédigé par une jeune 
Rumilienne qui se sait perdue et s'interroge sur le sort de l'enfant qu'elle 
porte. La malheureuse écrit : «(...) je le conjeure (son époux) d'aime mon pau
vres enfans et dan n 'avoir bien soins et seur tout de le levé a l'amour et crainte de 
Dieu puis qu 'il la conserve parmi tant de danger et si cet un fis de le faire estudier et 
une fillie de luy faire aprandre ce qune damoyselle cretiene doit savoir (...)» 
Cette pauvre femme accouchera d'une fille, qui ne vécut que deux jours. Elle 
mourra elle-même dix jours plus tard. 
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La tombe de Baptistine Trace/ à Bessaiis, décédée à Véige de 18 mois en 1929. L'en
fant repose .wus la croit er le cœur du Christ, .symboles traditionnels dans les cime
tières ruraiit. 
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-r y- CIMETIERE DE SAINT-.IEAS-DE-MA URIENNE au début du XX' siak scion 
Ê Estclla Canziani. Une lision a la fois rcalistc et arraiigcc du «champ des morts». 

' ^ Depuis une géitératutn, la mode s'est répandue des médaillons d'email sur les croii 
funéraires el des couronnes de perles, Ljuunaienl l'aiantagc d'être «presijue» éternelles comme 
les regrets c/u 'elles .symbolisaient. Néanmoins les cimetières mauriennais ne connaissaient cer
tainement pas autant de calvaires monumentaia et de statues... Y avait-d ICI des iidlels, dont 
on disait en Maurienne i/u 'ils poussaient du aeurdes morts et dont il/alla il veillera ne pas bri
ser le moindre pétale '/ 

A PRÈS L E MARIAGE, la Société d'Histoire se penche mainte
nant sur la mort en Savoie au cours des âges. Comment l'a-t-
on vécue, en ville et à la campagne ? Comment a-t-on abordé 

ce mystère fondamental qui met en jeu l'individu et la société, la foi, 
les cultures et les mentalités ? 

Une équipe de jeunes historiens de l'Université de Savoie pro
pose une synthèse, au terme d'une longue approche par les che
mins de l'ethnologie, de la sociologie, du droit et de 'histoire. 


