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CONFRÉRIES RELIGIEUSES ET CONTRÔLE CLÉRICAL 
DANS LE DIOCÈSE DE BORDEAUX 

(XVIIe-XVIIIe SIÈCLES)

Éric Suire

L’histoire des anciennes confréries, largement défrichée par Marie-Hélène 
Frœschlé-Chopard 1, s’est récemment enrichie de deux belles thèses portant sur 
les espaces champenois et lorrain 2. Nous souhaiterions apporter notre pierre 
à l’édifice en étudiant le phénomène confraternel dans le cadre d’un diocèse 
aquitain, a priori moins bien pourvu que ces bastions de catholicité que furent 
la Provence et la Lorraine. Nous l’aborderons sous l’angle du contrôle social, 
une thématique bien adaptée à la nature de l’institution. En effet, les confréries 
religieuses d’Ancien Régime échappaient parfois à toute tutelle cléricale pour 
constituer une forme d’expression privilégiée des solidarités villageoises. Le 
Limousin offrait, aux xve et xvie siècles, un bon exemple de ce que Louis Pérouas 
appelle une « sociabilité horizontale » 3. Cependant, l’extension des pouvoirs de 
l’ordinaire dans le cadre de la Réforme catholique a permis une reprise en main 
des dévotions des fidèles, voire les a orientées et canalisées par des créations 
nouvelles. Si les confréries du Bordelais sont difficiles à cerner pour la période 
du xvie siècle, les sources nombreuses léguées par les deux siècles suivants ne 
laissent aucun doute quant à la surveillance exercée par l’ordinaire, de même 
qu’elles suggèrent une forte implication du clergé paroissial et des instituts 
réguliers dans leur fonctionnement. Pour autant, à la veille de la Révolution, 
le contrôle exercé par la hiérarchie ecclésiastique demeure imparfait, les laïcs 
ayant pu acquérir une autonomie relative au sein d’institutions qui leur ont été 
concédées.

1 Marie-Hélène Frœschlé-Chopard, Espace et sacré en Provence (xvie-xxe siècles). Culte, Images, 
Confréries, Paris, Le Cerf, 1994, p. 415-565.

2 Stefano Simiz, Le Rôle des confréries dans la dévotion des villes épiscopales de Champagne, 
vers 1450 - vers 1830, thèse de doctorat en Histoire, université Nancy II, 1999 ; Frédéric 
Schwindt, La Communauté et la Foi. Confréries et sociétés dans l’ouest de l’espace lorrain 
(xiiie-xxe siècles), thèse de doctorat en Histoire, université Nancy II, 2004.

3 Louis Pérouas, Les Limousins et leurs prêtres depuis cinq siècles, Treignac, Les Monédières, 
2002, p. 25.
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LE MOUVEMENT CONFRATERNEL EN BORDELAIS

Les sources abondent sur le sujet, consistant pour l’essentiel en procès-verbaux 
de visites pastorales, en registres comptables et listes de confrères. Toutefois, 
les archives ne permettent pas de saisir avec exactitude le poids numérique 
des confréries religieuses du diocèse de Bordeaux. Car, si nous sommes bien 
renseignés sur les sodalités les plus importantes, la plupart des petites sociétés 
rurales n’ont laissé pour trace qu’une simple mention dans un procès-verbal 
de visite. Or, les procès-verbaux du xviie siècle sont relativement imprécis. 
Une même confrérie y apparaît, parfois sous une dénomination, parfois sous 
une autre, les confusions homonymiques n’étant pas rares. En outre, les dates 
consignées par le commissaire de l’archevêque correspondent rarement à la 
création, mais plutôt à l’approbation par l’ordinaire des statuts de la société. 
Comme le remarque Frédéric Schwindt,

les débuts d’une association remontent souvent à un moment où elle ne 
produisait pas d’archives [...]. L’érection canonique, quand elle est effectivement 
demandée ou accordée, n’est alors entérinée que longtemps après les vrais débuts 
de l’association 4.

Certaines « créations » ne sont que des re-fondations de fraternités mises en 
sommeil depuis une époque indéterminée, faute de revenu ou d’adhérents. 
Ajoutons que la mention d’une confrérie dans un document de type administratif 
ne signifie évidemment pas que celle-ci se trouve « en activité » au moment de 
sa recension. C’est donc avec prudence que l’on peut avancer quelques chiffres, 
qui doivent être reçus comme des indicateurs, et non des valeurs absolues.

Tableau 1. Estimation du nombre des confréries en Bordelais 

Ville épiscopale Reste du diocèse

fin du xvie siècle 16 (Peyrous 5 5) ou 19 (Robert 6) 22 ? (Robert)

xviie siècle environ 80 198 sûres, probablement 250

xviiie siècle 122 confréries de métier (Andrieu 7 7)
17 confréries de dévotion (Peyrous)
12 confréries de Dames de charité

390

4 Frédéric Schwindt, La Communauté et la Foi..., op. cit., t. 1, p. 53.
5 Bernard Peyrous, La Réforme catholique à Bordeaux (1600-1719). Le renouveau d’un diocèse, 

Talence, Fédération historique du Sud-Ouest, 1995, p. 600-605 et 927-942.
6 Céline Robert, Les Confréries de dévotion dans le diocèse de Bordeaux sous l’Ancien Régime, 

TER, université Bordeaux III, 2000, annexes, p. 294-327.
7 Marie Andrieu, Les Paroisses et la vie religieuse à Bordeaux de 1680 à 1789, thèse de doctorat 

de 3e cycle, université Bordeaux III, 1973, p. 448.  
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Certes, les données établies pour le xvie siècle sont probablement sous-
estimées, faute de sources immédiatement accessibles. On reste néanmoins 
impressionné par le nombre de créations aux deux siècles suivants, en particulier 
en dehors de la ville épiscopale, au sein des dix archiprêtrés ruraux. Par ailleurs, 
il faut observer que le rythme des fondations se maintient au xviiie siècle, à tel 
point que les régions jusqu’alors moins bien dotées, comme le Buch-et-Born 
dans le sud-ouest du diocèse ou l’archiprêtré de Lesparre en Médoc, font 
plutôt bonne figure à la veille de la Révolution. Si la part de la ville épiscopale 
demeure prépondérante, puisque Bordeaux concentre à elle seule entre 25 et 
45 % des confréries sur la période, ce sont les zones les plus reculées qui ont 
enregistré le plus grand nombre de créations. Au total, les 400 paroisses du 
diocèse sont théoriquement dotées à la fin de l’Ancien Régime, bien qu’en 
réalité les écarts demeurent sensibles entre les archiprêtrés. Celui de Fronsac, 
par exemple, ne rassemble que 24 confréries pour 36 paroisses, alors que l’entre 
Dordogne concentre 56 confréries pour 40 paroisses, la palme revenant à la 
ville de Libourne qui réunit à elle seule 22 associations. Globalement, le « taux 
de couverture » a sensiblement progressé au cours du dernier siècle de l’Ancien 
Régime, passant de 43,5 % à la fin du xviie siècle à 64,25 % à la veille de la 
Révolution. La situation du diocèse apparaît toutefois très en retrait par rapport 
à celle du Pays meusien, où 84,5 % des paroisses sont équipées d’une confrérie 
selon les calculs de Frédéric Schwindt.

Les 540 confréries que recèle le diocèse de Bordeaux au xviiie siècle, expriment à 
peu près tous les types de dévotion. Soulignons toutefois l’absence des confréries 
de pénitents, pourtant présentes dans les contrées voisines du Périgord et de 
l’Agenais 8. Près de la moitié des associations du Bordelais sont placées sous la 
protection d’un saint, en priorité un apôtre – saint Jacques le Majeur ou son 
frère l’Évangéliste, qu’il est parfois difficile de distinguer de saint Jean-Baptiste, 
également prisé –, en second lieu un thérapeute – tel Roch 9 ou Sébastien, 
enfin un intercesseur « local » comme Fort, Eutrope ou Martial, auquel des 
vertus prophylactiques sont souvent prêtées. L’attachement aux saints, plus 
prononcé qu’en Provence ou en Lorraine, peut être interprété comme une 
« réponse » à l’iconoclasme huguenot, mais aussi, plus probablement, comme 
le signe d’une piété conventionnelle, que les dévotions récentes n’ont que 
partiellement entamée. Le culte de la Vierge est bien représenté, avec une 

8 On ne rencontre pas davantage de confréries de pénitents en Vallée d’Aure, en dépit du grand 
nombre de sodalités repérées dans cette partie du Comminges. René Escaffre, « Les confréries 
religieuses en vallée d’Aure de 1600 à 1735 », Revue de Comminges et des Pyrénées centrales, 
t. CXIX, 2003-3, p. 359. 

9 18 confréries du Bordelais sont placées sous le patronage de saint Roch, essentiellement en 
raison du retour de la « peste » dans la région au début du xviie siècle.
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centaine d’associations dédiées à Notre-Dame ou vouées à la contemplation 
d’un mystère marial. L’espérance d’une bonne mort se lit dans une vingtaine 
de vocables – Notre-Dame de Pitié, des Agonisants, de Miséricorde, de 
Consolation...– majoritairement apparus au cours du xviie siècle. Le culte du 
Saint-Sacrement réalise quant à lui une percée spectaculaire au cours du siècle 
suivant, plus précisément dans les années 1718-1739. Il est vrai que la confrérie 
du Saint-Sacrement est devenue « la confrérie par excellence » 10, celle que 
l’Église a tenté d’instituer partout, sous des modalités diverses, au lendemain 
du concile de Trente. À la veille de la Révolution, ce sont 180 fraternités qui sont 
consacrées à l’adoration de la sainte Hostie dans l’ensemble du Bordelais, dont 
cinq seulement à Bordeaux. Le xviiie siècle a enregistré, à lui seul, 121 érections. 
Dans les archiprêtrés de Bourg et de Lesparre, vers 1750, plus de la moitié 
des paroisses accueillent une confrérie du Saint-Sacrement. En Fronsadais 
également, dont le sous-équipement a été signalé, plus d’un tiers des paroisses 
sont dotées d’une confrérie de ce type 11.

LA TUTELLE EXERCÉE PAR LES AUTORITÉS

La disparition des anciens titres, tel celui de Corps-Dieu, l’importance des 
dévotions mariales au xviie siècle, puis l’essor du culte du Saint-Sacrement 
témoignent de l’intérêt porté par la hiérarchie ecclésiastique au mouvement 
confraternel. Le cardinal de Sourdis (1600-1628) a beaucoup œuvré en faveur 
du culte de la Vierge, en instaurant ou en dotant de statuts au moins treize 
associations mariales du diocèse. Quant aux confréries dédiées au Saint-
Sacrement, la moitié d’entre elles ont été érigées, approuvées ou restaurées sous 
trois épiscopats, ceux de Mgr Bazin de Bezons (1698-1719), de Mgr de Voyer 
de Paulmy d’Argenson (1719-1728) et surtout de l’infatigable laboureur de 
diocèse que fut Mgr de Maniban (1730-1743). La volonté des archevêques fut 
parfaitement relayée, sur le terrain, par les prêtres de la Mission. Ces derniers 
érigèrent 40 confréries en Bordelais entre 1635 et 1762, dont 37 sous le titre 
du Saint-Sacrement 12. Les lazaristes agissent à chaque fois selon un schéma 
éprouvé. Ils fondent la confrérie au cours d’une mission rurale, lui octroient 
quelques règlements, puis se chargent d’obtenir l’approbation de l’ordinaire.

Le mouvement de créations n’est pas uniquement insufflé par le haut, le 
bas-clergé se montre dans l’ensemble convaincu des bienfaits qu’une société 

10 Marie-Hélène Frœschlé-Chopard, Espace et sacré en Provence..., op. cit., p. 508. 
11 Philippe Loupès, «  L’assistance paroissiale aux pauvres malades dans le diocèse de 

Bordeaux au xviiie siècle », Annales du Midi, 1972, p. 50.
12 Céline Robert, Les Confréries de dévotion..., op. cit., p. 250.
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pieuse peut apporter aux fidèles. Non seulement les curés ne boudent pas le 
mouvement confraternel, mais ils y voient, au contraire, l’occasion d’animer 
la vie paroissiale. Une quarantaine de requêtes formulées par des curés en vue 
de l’établissement d’une confrérie, pour l’essentiel au xviiie siècle, suggèrent 
l’existence d’un climat d’émulation entre les prêtres du Bordelais. Sur ce 
point, la situation est tout à fait comparable à celle du Pays meusien, où 
Frédéric Schwindt observe un « essaimage » des confréries dans les campagnes, 
à l’initiative et sous la direction des curés. Les pasteurs dont la paroisse n’est 
pas encore équipée sollicitent une création, afin d’entretenir la piété des 
habitants... et surtout, éviter qu’ils ne désertent la cure pour s’agréger à la 
confrérie du village voisin ! L’érection d’une confrérie paroissiale permet au 
curé d’accroître son influence sur ses ouailles. S’il en rédige les statuts, il 
s’octroie une place privilégiée dans son organisation. À la campagne, il prend 
presque toujours la tête de l’association, conformément aux constitutions 
synodales publiées à la fin du xviie siècle par Mgr de Bourlemont (1680-
1697), et s’enorgueillit, dès lors, du titre de directeur, président ou prieur. 
Son rôle est multiple. Il reçoit les nouveaux adhérents, leur enseigne les 
règlements, désigne les assemblées, organise les suffrages, vote en premier... et 
tente d’administrer, avec un succès inégal, les affaires temporelles. Lorsque la 
cure possède quelque importance et abrite plusieurs confréries, son détenteur 
est invité à prendre rang parmi les confrères. Reçu solennellement, il apporte 
le gage d’une moralité exemplaire.

Dans les bourgs de moyenne importance, la tutelle des curés doit s’accommoder 
de la concurrence des religieux. À Libourne, où les confréries paroissiales ne 
manquent pas, les cordeliers hébergent dans leur couvent une confrérie dédiée 
à saint François 13. À Bordeaux, les grands monastères de la ville accueillent des 
sodalités prestigieuses, telle celle dédiée à saint Jean et saint Mommolin dans 
l’abbaye de Sainte-Croix, qui remonterait au xive siècle et fut confirmée par 
François de Sourdis en 1618, ou celle des Cinq-Plaies établie depuis 1497 chez 
les grands augustins. Les confréries de métier apprécient elles aussi le calme et 
les vastes dimensions des églises conventuelles. Le couvent des grands carmes de 
Bordeaux en abritait, à lui seul, une quinzaine. À la différence des associations 
professionnelles, qui ne font qu’utiliser des chapelles mises à leur disposition 
moyennant quelques écus, mais agissent en toute indépendance, les confréries 
de piété érigées par les moines leur sont soumises. Tout fidèle qui désire s’affilier 
à la congrégation de Notre-Dame du Rosaire établie chez les dominicains de 
Bordeaux est tenu de se présenter au Père directeur. S’il réussit l’examen, ce 
dernier lui donne le baiser de paix qui signifie son acceptation. Les attributions 

13 Archives départementales de la Gironde [désormais AD Gironde], G 3061.
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du Père directeur consistent à nommer quatre des huit officiers de la confrérie, 
et à désigner, après avoir pris conseil auprès des plus anciens, deux aumôniers 14, 
deux visiteurs des malades et deux lecteurs.

Les autorités séculières exercent elles aussi une surveillance, plus ou moins 
directe, sur le mouvement confraternel. Le Parlement intervient surtout 
lorsqu’on fait appel à lui, pour homologuer des statuts et confirmer des 
privilèges, ou trancher un différend. Il semble se préoccuper principalement des 
confréries de métiers jurés, qui relèvent de son autorité 15. Les liens apparaissent 
beaucoup plus étroits entre les confréries et les corps de ville. À Libourne, le 
grand ouvrier, le mande et les escauziers de la confrérie du Saint-Esprit, dans 
l’église Saint-Thomas, sont nommés chaque année par le maire et les jurats, 
le premier parmi les anciens jurats, les seconds parmi les notables. Ils font 
également office de marguilliers, et rendent compte de leur gestion devant le 
curé, le maire et les jurats. Lorsqu’un litige éclate entre les confrères du Saint-
Esprit et ceux de Saint-Clair, au sujet de la préséance dans les processions et de 
la possession des bancs, c’est le procureur-syndic de la ville qui prend la plume 
pour se plaindre à l’intendant, le marquis de Tourny, des agissements du syndic 
de Saint-Clair... lequel l’a devancé en s’adressant au Parlement 16.

En vertu de leurs pouvoirs de police, les jurades interviennent pour autoriser 
et réglementer les processions. Elles se montrent, dans ce domaine, beaucoup 
plus laxistes que les autorités ecclésiastiques, et accordent volontiers l’utilisation 
d’instruments de musique, trompettes et tambourins, jugés bruyants et 
incongrus par le clergé. Les jurats de Bordeaux concèdent ainsi, en 1721, aux 
confrères de Notre-Dame de Montuzet de la paroisse Saint-Rémi le droit de 
« faire battre la caisse » 17. En 1746, ils approuvent les aubades nocturnes que 
les ménétriers de la ville donnent aux confrères de Saint-Jacques, paroisse 
Saint-Michel.

LA CONFRÉRIE CONFORTE LA HIÉRARCHIE SOCIALE

Il semble évident que les autorités municipales n’ont aucun intérêt à 
mécontenter une institution qui, dans son organisation et dans ses cérémonies 
publiques, apporte une caution à l’ordre social. Lorsque le besoin s’en fait sentir, 

14 C’est-à-dire deux confrères chargés des aumônes.
15 Un arrêt d’homologation est par exemple rendu le 21 avril 1708 en faveur des charpentiers 

bordelais de la confrérie de Saint-Joseph.
16 AD Gironde, C 939, Requête du procureur de la ville de Libourne adressée à l’intendant de 

la province de Guyenne [xviiie siècle].
17 Archives municipales de Bordeaux [désormais AM Bordeaux], BB 98, Extrait du registre de 

la jurade du 19 mai 1721.
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les jurats se font fort de rappeler aux confrères leurs obligations à l’égard du 
pouvoir civil. En 1752, les associés des Cinq-Plaies doivent promettre de se 
conformer

à l’avenir à l’usage qui est que lorsque les dits seigneurs Jurats se retireront de la 
dite église des R.P. Augustins le jour de la procession des Cinq Plaies de N.-S. 
un des syndics ou à leur défaut un de leurs confrères se trouveront au passage des 
dits seigneurs jurats de la dite église et présenteront à tout et chacun des officiers 
qui composent le cortège le pain bénit et bouquets de la confrérie 18.

Les manuels des confrères insistent sur l’accomplissement du devoir d’état 
qui incombe aux chrétiens. Le respect dû à Dieu est rarement distingué du 
respect dû au roi, les mêmes termes étant d’ailleurs employés pour exalter le 
royaume céleste et la monarchie terrestre. Les statuts de la confrérie de Notre-
Dame d’Août sise en l’église Notre-Dame de Puy-Paulin à Bordeaux engagent 
ses membres à se soumettre et à demeurer « avec toute fidélité et loyauté » 
dans l’obéissance au roi de France. La confrérie de la Sainte-Famille de Jésus-
Christ, installée dans l’église Saint-Rémi de Bordeaux, fait dire cinq messes 
annuelles, dont une pour la famille royale, jour de la Saint-Anne. Les dévots de 
Saint-Louis, paroisse Saint-Michel, qui ne sauraient être moins zélés, offrent en 
janvier 1757 une messe pour le rétablissement du roi agressé par Damiens. Une 
confrérie bordelaise se flatte de ses origines royales et révère tout spécialement 
la monarchie : celle de Notre-Dame de Montuzet de l’église Saint-Michel, dont 
la fondation légendaire remonterait à Charlemagne. Ses membres sont les seuls 
autorisés, par un arrêt du Parlement de Guyenne du 18 juin 1732, à porter et à 
mettre sur leurs enseignes et guidons l’écusson et les fleurs de lys de sa majesté. 
Les Montuzets célèbrent en grandes pompes la Saint-Louis et n’oublient jamais 
de glorifier « la personne sacrée de sa Majesté très chrétienne, comme le premier, 
le plus illustre et le plus insigne bienfaiteur de cette confrérie, comme aussi pour 
toute la famille royale » 19.

LES MODALITÉS DU CONTRÔLE ÉPISCOPAL

Si les confréries bordelaises flattent le pouvoir civil, c’est à celui de l’archevêque 
qu’elles rendent des comptes. La progression numérique des confréries du xvie 
au xviiie siècle ne s’est pas accompagnée d’un relâchement de la vigilance de 
ce dernier. Au contraire, c’est au dernier siècle de l’Ancien Régime que celle-ci 
atteint son paroxysme.

18 AM Bordeaux, BB 119, Extrait du registre des délibérations de la jurade du 9 avril 1752.
19 AD Gironde, G 670, Statuts.
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Tableau 2. Évolution du nombre de manuels de dévotion à l’usage des confréries  

publiés à Bordeaux au cours de l’époque moderne

xviie siècle 3 [1684, 1690, 1695]
1701-1750 5
1751-1789 10
postérieurs à la Révolution ou sans date 3
Total 21

L’inventaire des manuels de dévotion imprimés à l’intention des confrères 
confirme, certes, la vitalité des sodalités bordelaises au cours de la période, mais 
surtout l’ampleur du contrôle que l’épiscopat exerce désormais sur celles-ci. 
Impressions et réimpressions s’effectuent avec l’accord de l’ordinaire qui 
modifie les statuts ou ajoute des formules de prières. Sur vingt-et-un livrets 
conservés, parus à Bordeaux, plus des deux tiers ont été publiés entre 1701 et 
1789. Six d’entre eux sont, par ailleurs, sortis des presses de l’imprimeur attitré 
de l’archevêque, de La Court.

L’examen de l’état des confréries devient au xviiie siècle un enjeu des visites 
pastorales. Sous le cardinal de Sourdis, qui fut pourtant l’instigateur de 
nombreuses associations, l’intérêt de la visite se portait en priorité sur l’entretien 
des autels, la décence du culte, la discipline ecclésiastique. Les confréries, sans 
être totalement négligées, n’apparaissaient pas encore de façon systématique 
dans les procès-verbaux. Des modifications importantes surviennent sous 
l’épiscopat de Mgr de Maniban 20, et un article du formulaire de visite, 
comportant huit questions, les concerne désormais. Les ordonnances prises 
par les archevêques enseignent qu’ils se soucient de la validité de l’érection, des 
statuts, de l’octroi des indulgences. Ils s’intéressent aussi à la réglementation des 
cérémonies confraternelles, avec le choix des fêtes et l’ordre des processions 21, 
ainsi qu’à l’examen des réjouissances qu’elles entraînent. Les traditionnels 
banquets organisés pour la fête patronale, source de désordres, sont interdits, 
à l’exception de celui des pauvres... et des repas offerts aux prédicateurs ou aux 
prêtres chargés des services.

 Les deux principales préoccupations de l’ordinaire restent l’observation 
des règlements et la bonne gestion des finances. Les questions matérielles sont 
celles qui reviennent le plus fréquemment dans les sources. L’archevêque 
souhaiterait pouvoir examiner les comptes des confréries comme il le fait pour 
les fabriques, et exige leur présentation annuelle au desservant de la paroisse. 
Il détermine le nombre de bassins que les confrères présentent aux fidèles lors 

20 Raymond Darricau, « Les formulaires des visites pastorales dans l’archidiocèse de Bordeaux 
(1600-1789) », Bulletin de la société des bibliophiles de Guyenne, 1968, p. 3-21.

21 Celui-ci dépend généralement de l’ancienneté de la date d’approbation des statuts.
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des quêtes dominicales. Le luminaire fait l’objet d’une attention particulière, 
dans la mesure où l’achat de chandelles et de cierges constitue, en général, 
le premier poste des dépenses. Il s’agit aussi d’un problème de décence. Les 
chapelles confraternelles ne doivent pas être illuminées au point de rejeter dans 
l’ombre le maître autel, ou au contraire, omettre la lampe allumée qui signale 
aux paroissiens la présence eucharistique.

Le xviiie siècle consacre enfin les efforts entrepris par l’ordinaire pour 
éradiquer « la superstition » du Bordelais, et moraliser les comportements. Les 
statuts des confréries comportent toute une série d’interdits moraux. Ne pas 
prononcer de blasphèmes, ne pas recourir à la violence, physique ou verbale, ne 
pas faire de procès, se garder de toute tache de « paillardise, larcin, détraction, 
ivrognerie » 22 sont autant de recommandations qui finissent par adoucir les 
mœurs des Bordelais. L’affirmation des préceptes tridentins est particulièrement 
visible dans la volonté de rendre le culte décent et d’éloigner les fidèles des 
obsessions matérielles. On remarque une disparition progressive des confréries 
vouées à plusieurs saints. En effet, certaines confréries du diocèse, parmi les plus 
anciennes, comportaient plusieurs patrons, en général deux, parfois davantage. 
L’église Saint-Michel de Bordeaux abritait depuis la fin du xve siècle, marquée 
par une épidémie de peste, une confrérie placée sous la protection de saint 
Sébastien, saint Roch, saint Martin, saint Hilaire et sainte Barbe. Cette logique 
d’accumulation n’avait pas pour seul objectif d’accroître la protection céleste. 
Elle permettait, en outre, de garder le souvenir de fusions survenues entre des 
sodalités déclinantes. Ces dédicaces complexes tendirent à disparaître au cours 
du xviie siècle. On ne rencontre plus de patronage double parmi les créations 
de l’époque des Lumières.

L’intervention des archevêques s’efforça de transformer les vocables douteux. 
Vers 1610, Mgr de Sourdis contribuait à la restauration de l’ancienne confrérie 
de Saint-Jacques dans l’église Saint-Michel de Bordeaux. Il procurait aux 
confrères la chapelle de sainte Apollonie, censée guérir les douleurs dentaires, 
dont il changea le titre en celui de saint Jacques-de-Compostelle. En 1612, 
il fit restaurer la voûte, où il apposa ses armes, et consacra le nouvel autel. 
En pure perte, semble-t-il, puisqu’en 1711, la mère du conseiller de Savignac 
offrait encore trois dents d’argent à la sainte pour la remercier de la guérison 
de son fils 23 ! La vigilance de l’ordinaire s’exerce tout particulièrement dans 
l’archiprêtré du Buch-et-Born, région misérable des Landes où les pratiques 

22 AD Gironde, G 670, Statuts de la confrérie Saint-Roch établie dans l’église Saint-Projet de 
Bordeaux (1661).

23 Jean-François Viaud, « La maladie dans les mémoires et les diaires de l’Ancien Régime : 
exemples dans le Bordelais au début du xviiie siècle », Annales du Midi, 2004, p. 337. 
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des fidèles « les orientent d’abord vers la sauvegarde du corps et non vers le 
salut de leur âme », selon une formule d’Alain Cabantous 24. Dans cette région 
de marais et de lacs, où les fièvres accomplissent des ravages, les saints anti-
pesteux, comme saint Sébastien et saint Roch, sont un peu trop prisés des 
populations au goût des archevêques 25. À La Teste, l’ancien autel de Saint-
Sébastien aurait été rebaptisé « Notre-Dame de Saint-Sébastien » par décision de 
Mgr de Bourlemont, affirme le curé lors d’une visite en 1731. Soixante ans plus 
tard, il n’est plus question que de « l’autel de Notre-Dame » dans l’église Saint-
Vincent de La Teste. Saint Sébastien a disparu des mémoires. Or, la confrérie 
fut probablement l’instrument de cette mise à l’écart. Sous François de Sourdis, 
une confrérie de Notre-Dame de Concorde avait été érigée dans la paroisse. 
Dotée d’indulgences en 1636, elle avait connu une éclipse avant d’être rétablie 
à la fin du xviie siècle 26.

Les procès-verbaux de visite pastorale mentionnent, nous l’avons rappelé, les 
créations de confréries, mais les silences ou les disparitions ne sont pas moins 
significatifs. À Samonac, dans l’archiprêtré de Bourg, la confrérie dédiée à saint 
Jouin, fondée en 1664, cède la place à une confrérie du Saint-Sacrement en 
1730. À Saucats, dans l’archiprêtré de Cernès, la confrérie de Saint-Sébastien 
mentionnée dans le procès-verbal de 1688 a disparu en 1727, au profit d’une 
confrérie dédiée au Saint-Sacrement. À Saint-Christophe-des-Bardes, en 
Entre-Dordogne, les confréries de Saint-Christophe, Saint-Jean et Saint-Roch, 
mentionnées en 1673, ont également été remplacées en 1724 par une confrérie 
du Saint-Sacrement. On pourrait multiplier les exemples. La plupart des 
changements vont dans le sens d’une épuration des pratiques dévotionnelles, 
facilitée par la disparition des épidémies. Les intercesseurs douteux et les 
thérapeutes, notamment saint Sébastien, sont écartés au profit des dévotions 
eucharistiques.

DES FORMES D’ÉMANCIPATION

Malgré le contrôle exercé par l’autorité épiscopale, préalable dans le cas de 
la supervision des statuts, a posteriori dans le cadre de la visite, la confrérie ne 
saurait être assimilée à un moule qui façonnerait les chrétiens selon les critères 
de l’Église. D’autant que la tendance du xviie siècle est à la diversification 

24 Alain Cabantous, La Mer et les hommes. Pêcheurs et matelots dunkerquois de Louis XIV à la 
Révolution, Dunkerque, Westhoek, 1980, p. 284.

25 Éric Suire, «  La religion des humbles. Vivre sa foi dans l’archiprêtré de Buch-et-Born 
au siècle des Lumières  », dans D’Arcachon à Andernos. Regards sur le Bassin, Talence, 
université Bordeaux III-Fédération historique du Sud-Ouest, 1997, p. 172.

26 AD Gironde, G 651 B, G 671, G 3119.
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du recrutement confraternel. Les droits d’entrée, généralement modiques, le 
permettent. Ils varient de un sol à deux livres, le tarif le plus courant étant 
de cinq sols. Les catégories les plus humbles de la société peuvent adhérer. 
De même, il n’est pas rare que les jeunes gens et les enfants ayant déjà communié 
soient admis. Les confréries s’adaptent aux conditions sociales et économiques 
des populations. Les statuts de l’association de Notre-Dame des Agonisants de 
Saint-Pierre de Salles en Buch-et-Born prévoient, dès sa création en 1690, des 
prières pour « les confrères et confréresses qui savent lire » et la simple récitation 
du Notre Père et de l’Ave Maria pour les illettrés 27.

Conséquence de l’élargissement social, les règles des confréries les plus 
anciennes ont besoin d’être adaptées. L’antique manuel de piété de la confrérie 
du Saint Ange gardien de Saint-Rémi de Bordeaux ne remplit plus son rôle à 
la fin de l’Ancien Régime. Les prières y sont inscrites en latin, l’instruction sur 
les indulgences fait défaut, de même que l’explication sur la légitimité du culte 
des esprits célestes. Quant aux obligations, elles sont jugées trop nombreuses 
et inapplicables. Une refonte du livret, en 1784, diminue les prescriptions 
pour accroître leur efficacité 28. Les associations du Saint-Sacrement qui 
pratiquent l’Adoration perpétuelle adoptent des usages assez souples. En cas 
d’empêchement, les confrères gardent la possibilité de différer ou d’avancer 
leur heure, voire de la diviser en demi-heures s’ils sont occupés. Ils conservent 
la faculté de prier à domicile ou dans l’église de la paroisse, voire dans une 
autre église s’ils sont en voyage. L’oraison peut être mentale ou vocale, selon 
« la dévotion et capacité de chacun » 29. Dans la liste des devoirs incombant aux 
confrères, la répétition des formules « s’il le peut... s’ils le peuvent... » suggère 
une certaine indulgence. Les fautifs ne sont pas systématiquement renvoyés. 
Une deuxième chance est offerte aux malheureux qui ont commis quelque 
crime contre la pureté. Les confrères du Saint-Scapulaire qui n’ont pas la 
force de supporter le jeûne et l’abstinence bénéficient d’allégements, ou de 
commutations en d’autres œuvres 30. Ceux qui n’ont pas le loisir de réciter en 
entier le petit office de la Vierge sont autorisés à le « diviser sur chaque jour de 
la semaine » 31. Manifestement, les confréries ont pour vocation d’intégrer les 
fidèles, et non de les exclure.

27 Statuts et prières en faveur de la confrérie et société de Notre-Dame des Agonisants, établie 
dans l’église paroissiale de Saint-Pierre de Salles, Bordeaux, 1690, p. 48.

28 Nouvelle instruction en faveur des confrères et confréresses de la société du Saint Ange 
Gardien, établie dans l’église paroissiale de Saint-Rémi de Bordeaux, Bordeaux, 1784. 

29 Indulgence plénière à perpétuité en faveur des confrères et confréresses de la confrérie du 
Saint Sacrement de l’autel, établie dans l’église paroissiale de Saint Mexans, et agrégée à 
l’Archiconfrérie de Notre Dame de la Minerve de Rome, Bordeaux, 1749, p. 53.

30 Instructions pour la confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel, Bordeaux, 1771, p. 133.
31 Instructions pour la confrérie du Saint Scapulaire, Bordeaux, 1779, p. 48.
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Bien que l’objectif soit de produire des paroissiens modèles, qui serviront 
d’exemples aux autres fidèles, d’autres missions sont assignées aux associations 
confraternelles. Vues « de la base », elles satisfont un besoin de sociabilité que 
le cadre traditionnel de la paroisse ne suffit pas à assurer. D’autant que devenir 
confrère correspond à un choix volontaire, alors que l’appartenance à la paroisse 
est imposée. L’impressionnant essor des confréries dans le diocèse de Bordeaux 
aux xviie et xviiie siècles s’explique, non seulement par la volonté de l’Église, 
mais encore par l’adhésion de la population. D’ailleurs, les créations émanent 
aussi des fidèles. Une délibération du chapitre de l’abbaye de La Sauve-Majeure 
en janvier 1717 laisse entendre que c’est à leur demande que les Pères ont 
« unanimement » décidé d’établir une association du Rosaire dans leur église 32. Il 
ne s’agit pas que de rhétorique. Le 28 mai 1779, le curé de la paroisse du Tourne 
dans l’Entre-deux-Mers adresse à l’un des vicaires généraux de Mgr de Rohan, 
Ignace Boudin, une lettre d’une évidente sincérité :

Les matelots de ma paroisse sont venus me prier d’appuyer d’une de mes lettres, une 
requête, qu’ils sont à même de vous présenter aux fins d’obtenir des statuts pour une 
confrérie de Ste. Catherine. Comme depuis 3 ans qu’ils font cette fête avec votre 
permission, qu’ils se sont toujours conduits avec édification, et qu’il résulte de leur 
demande un avantage spirituel pour eux, et un avantage temporel pour l’église ; je 
me joins à eux, Monsieur, pour vous prier d’appointer leur requête 33.

UN FERMENT DE DÉSORDRE SOCIAL : LES ASSEMBLÉES TUMULTUEUSES

Le besoin de sociabilité s’accompagne d’une volonté d’autonomie, acquise 
dès lors que le groupe est juridiquement reconnu. L’ordinaire se montre 
particulièrement réticent vis-à-vis des confréries de métier, « dont les activités 
associatives priment sur les finalités spirituelles » 34, et qui fonctionnent en 
vase clos. Les confréries de dévotion aspirent tout autant à l’indépendance, 
et du coup, les heurts ne sont pas rares avec les autorités civiles et religieuses. 
Le conflit qui oppose la confrérie du Saint-Sacrement établie dans l’église Saint-
Romain de Blaye à la jurade entre 1754 et 1788 révèle un climat de rivalité 
entre les notables du cru. La querelle trouve son origine dans une initiative 
des deux syndics de la confrérie, les sieurs Campet et Besse. Ceux-ci se sont 

32 AD Gironde, H 10, fol. 49.
33 AD Gironde, G 671.
34 Philippe Loupès, L’Apogée du catholicisme bordelais, 1600-1789, Bordeaux, Mollat, 2001, 

p. 209. Les travaux de Stefano Simiz ont cependant montré l’intérêt d’inclure les fraternités 
professionnelles dans l’étude des associations religieuses, car elles participent souvent du 
même mouvement de piété, et peuvent se transformer en confréries de dévotion à part 
entière.
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arrogés le droit de porter le dais du Saint-Sacrement lors des processions de 
l’octave de la Fête-Dieu. Les jurats, qui, en robe, accomplissaient cet office ou le 
confiaient à des magistrats sortis de charge, protestent avec véhémence. Pour la 
jurade, l’enjeu est clair. Les confrères croient former un « corps » indépendant, 
et pensent ainsi rivaliser avec la magistrature. Le règlement de la querelle ne 
survient qu’en mai 1788. Les parties transigent en décidant que quatre soldats 
du guet, en guêtres et uniformes, escorteront l’hostie consacrée 35.

Une formule retient l’attention, parmi les griefs que la municipalité adresse aux 
confrères. Ceux-ci sont accusés de troubler l’ordre public par leurs « assemblées 
tumultueuses ». La même expression est relevée dans un procès-verbal de visite 
de la paroisse de Saint-Pierre de Bassens, effectuée en 1766. Le curé y dénonce 
les « assemblées tumultueuses » que les confréries de Saint-Jean et de Saint-Pierre 
organisent lors de leurs fêtes respectives 36. La confrérie introduit en effet une 
ébauche de débat démocratique, dans une société d’ordres où la place de chacun 
est délimitée. Les statuts confraternels reconnaissent la nécessité de tenir des 
assemblées et exigent la présence de tous les membres. L’objet des réunions est 
assez souvent d’ordre matériel : il s’agit de décider des réparations à effectuer dans 
la chapelle ou de procéder à des acquisitions. Quelques assemblées ont aussi pour 
motif des problèmes d’ordre spirituel, ou tentent de régler des dissensions internes. 
Le fonctionnement est plutôt égalitaire, bien que le curé soit présent, ou censé 
l’être, et que les officiers, choisis parmi les bourgeois, soient les seuls à orienter les 
débats. Les dispositions statutaires des confréries ressemblent davantage au modèle 
des communautés religieuses qu’à celui des communautés d’habitants, qui excluent 
de leurs réunions les pauvres et les femmes. Celles-ci sont bien présentes dans les 
confréries bordelaises, encore qu’elles soient écartées des offices 37, et ne figurent 
dans les registres qu’à la suite des hommes. Bien souvent il est vrai, pendant que 
ces derniers délibèrent, les dames se réunissent séparément, et se cantonnent 
dans les activités charitables. Elles ont pour elles, toutefois, la force du nombre 
et représentent, dans la seconde moitié du xviiie siècle, entre 36,5 et 48,4 % des 
confréries de Saint-Laurent, Saint-Just et Saint-François de Libourne 38.

Tous les confrères ont le droit de vote et peuvent intervenir dans les décisions. 
Le vote est même une obligation imposée par les règlements. Des élections 
fréquentes ont lieu, dans la majorité des cas tous les ans, pour désigner les 
officiers. À l’évidence, leur recrutement n’est pas totalement démocratique. Si 

35 AD Gironde, C 922, Mémoire pour les jurats de Blaye, 1754 ; AM Bordeaux, BB 124, Extrait 
des registres de l’Hôtel de Ville de Blaye, 1754.

36 AD Gironde, G 647 A.
37 Sauf, bien entendu, dans le cas des confréries exclusivement féminines, comme les Dames 

de Charité.
38 Céline Robert, Les Confréries de dévotion..., op. cit., p. 55.
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les officiers sont véritablement élus « à la pluralité des voix », le vote s’effectue 
oralement, et les candidats sont proposés par les sortants. Il reste que le principe 
de l’élection est acquis, et que le suffrage réserve parfois des surprises. Il apparaît, 
en tout cas, suffisamment dangereux pour que la présence du curé soit exigée 
dans les statuts, afin de parer aux risques éventuels.

Or, les curés du Bordelais se plaignent à l’archevêque d’être écartés de la gestion 
des confréries. En 1773, celui de Cenon adresse une requête à Mgr de Rohan en 
raison du cérémonial insolite que les confrères du Saint-Sacrement de sa paroisse 
ont introduit lors de la messe. La distribution du pain bénit, en particulier, se 
fait avec « un accompagnement de violons et tambours avec des étendards ou 
bannières du Saint-Sacrement » 39. L’ordinaire a, de toute évidence, échoué dans 
son entreprise pour éradiquer le goût de la parade et du spectacle. Mais c’est surtout 
dans le domaine financier que les confrères ont réussi à s’émanciper de la tutelle 
cléricale. Prêtres et religieux font le constat amer de leur impuissance. En 1725, 
le Père syndic des bénédictins de Sainte-Croix dénonce les abus introduits dans 
l’administration des deniers des confréries de Saint-Jean, Saint-Mommolin et de 
Sainte-Madeleine, et surtout, avoue ne pouvoir prendre une entière connaissance 
des comptes, dont quelques artisans se réservent la gestion 40. En 1765, le curé de 
Saint-Martin, à Saint-Macaire, affirme qu’il n’a pas été convié « depuis plusieurs 
années » à la reddition des comptes des associés de Saint-Joseph 41. Nombre 
d’associations présentent leurs registres au visiteur occasionnel, mais répugnent à 
le faire tous les ans, à la sommation de leur pasteur. Après l’épineux problème des 
préséances dans les processions, la gestion financière des confréries constitue une 
source inépuisable de chicanes.

Dans le combat mené pour la conquête de l’autonomie temporelle, les 
confréries du Bordelais reçoivent au xviiie siècle le renfort des fabriques, qui sont 
comme elles des associations de laïcs à vocation religieuse. Des rapports étroits 
se nouent entre les deux institutions, pour la décoration des chapelles, pour 
l’achat en commun d’ornements, pour le louage des chaises, ou encore pour 
l’organisation des funérailles 42. Si, dans les paroisses urbaines, et notamment à 
Bordeaux, les rapports sont parfois difficiles, dans les bourgs ruraux, la solidarité 
semble de mise. D’autant que les charges de marguilliers et d’officiers de la 
confrérie sont détenues par les mêmes personnes. Les ouvriers de la fabrique 
de Sainte-Colombe de Bordeaux sont « tous ou presque tous confrères » du 

39 AD Gironde, G 670, Requête du 23 juin 1773.
40 AD Gironde, H Bénédictins liasse 1071.
41 AD Gironde, G 643, Procès verbal du 15 juin 1765.
42 À Libourne, lorsque décède une personne de considération, un « usage immémorial » veut 

que la fabrique de l’église paroissiale Saint-Jean délègue aux confréries installées dans 
l’église, à tour de rôle, l’organisation des pompes funèbres. AD Gironde, G 2992.
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Saint-Sacrement 43. La confrérie du Saint-Sacrement installée dans la paroisse 
de Villegouge en Fronsadais a, en 1755, « un syndic, le même que celui de la 
fabrique ». Une certaine confusion règne alors entre les revenus de l’œuvre et 
ceux de la confrérie. Dans une petite cure rurale comme Carcans, une même 
caisse reçoit l’argent des deux confréries de Saint-Jean et du Saint-Sacrement, 
et celui de la fabrique 44. À Rions, la fabrique et la confrérie de Saint-Nicolas 
fusionnent en 1782. Les biens des confrères sont désormais employés aux 
réparations de l’église et au soulagement des pauvres, la fabrique s’acquittant 
des charges de la confrérie, à savoir la rétribution d’une messe à la mémoire de ses 
fondateurs et bienfaiteurs, le paiement des offices de saint Nicolas pour les deux 
fêtes de mai et de décembre, ainsi que la rémunération du régent de la paroisse 45. 
Les demandes d’union émanent, à une large majorité, des marguilliers, parce 
que ce sont eux qui supportent les charges les plus lourdes, et parce que les 
finances des fabriques sont dans un état plus piteux que celles des confréries 46.

Associée à la fabrique, forte de son emprise sur les notables, bénéficiant 
d’effectifs importants 47, dotée de statuts et de revenus qui lui sont propres, la 
confrérie pèse désormais d’un certain poids face au clergé paroissial. Quelques 
sodalités se montrent particulièrement combatives, au point de laisser des traces 
nombreuses dans les archives, par la production de factums judiciaires. En 1779, 
à peine sortis d’une querelle qui les a opposés à l’œuvre, au sujet de la location 
des chaises de l’église, les confrères du Saint-Sacrement de Sainte-Colombe 
entrent en conflit avec leur curé, Ferbos. Le syndic, M. Montaubriq fils, s’est 
engagé à rebâtir en totalité l’autel du Saint-Sépulcre, en état de décrépitude, où 
l’association fait ses dévotions. La fabrique et la société des prêtres bénéficiers de 
la paroisse approuvent, l’une et l’autre, l’initiative... mais pas le curé qui entend 
rester maître chez lui ! Ferbos préférerait employer la dépense à la réfection 
de la voûte du maître autel, et adresse un mémoire en ce sens à l’archevêque, 
le 21 août. Toutefois, Mgr de Rohan tranche en faveur des confrères, et les 
autorise, le 16 juillet 1780, à commencer les travaux 48.

43 AD Gironde, G  2425, Mémoire pour les marguilliers de la paroisse Sainte-Colombe 
[xviiie siècle].

44 AD Gironde, G 651, Procès verbal du 17 septembre 1786.
45 AD Gironde, G 3117, Délibération du 3 février 1782.
46 Le même phénomène est observé en Lorraine par Frédéric Schwindt.
47 Les registres des confréries consignent les inscriptions, et pas forcément les membres « en 

activité ». Les chiffres donnés sont toutefois imposants : 800 noms figurent dans le registre 
de la confrérie de Saint-Laurent de Libourne en 1781, 787 dans celui de la confrérie de Saint-
François en 1748, 1 251 dans le livre de la confrérie de Saint-Just après 1750. Le registre de 
la confrérie de Notre-Dame des Agonisants d’Yvrac, dans l’Entre-deux-Mers, qui couvre les 
années 1752-1792, comprend 826 noms.

48 AG Gironde, G 655, Délibération du bureau de la fabrique de Sainte-Colombe du 10 août 
1779 ; G 18, Ordonnance de Mgr l’archevêque de Bordeaux du 19 juillet 1780.
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La défaite de Ferbos s’inscrit dans un contexte particulier. En 1778, les 
quinze curés bordelais ont fait souffler un vent de fronde sur la ville épiscopale. 
Ils ont tenté d’obtenir des lettres patentes du Parlement afin de constituer un 
« corps », pour faire face aux prétentions des deux chapitres de Saint-André et Saint-
Seurin. Un avis défavorable de Mgr de Rohan a entériné l’échec de la tentative, 
et les curés ont dû s’incliner devant « le père qui sembl[ait] les méconnaître » 49. 
De toute évidence, les progrès de l’individualisme, sous l’influence conjointe des 
Lumières et des économistes libéraux, n’ont pas fait disparaître l’intérêt que les 
Français portaient aux solidarités confraternelles et corporatives. Le spécialiste des 
métiers à Bordeaux, Bernard Gallinato, considère que

dans un monde qui déjà se déshumanisait, frottée aux impératifs du négoce et 
du commerce international, la corporation était l’expression d’un besoin de 
solidarité, dont les professionnels ressentaient la nécessité.

« Organismes malades » les jurandes manifestèrent jusqu’à la destruction de la 
monarchie des « aptitudes à survivre » étonnantes. En 1789, de nombreux métiers 
exprimaient leur attachement aux corporations dans les cahiers de doléances 50. 
À plus forte raison, les associations de dévots, dont le développement n’avait 
pas ralenti au cours des dernières années de l’Ancien Régime, trouvèrent-elles 
la ressource de poursuivre leurs activités pendant les troubles révolutionnaires. 
En 1792, la confrérie du Saint-Sacrement de Villegouge, qui comptait quatre-
vingt-quatorze adhérents en 1789, en comprenait toujours, malgré les troubles 
civils, soixante-dix. Elle procédait encore à la reddition de ses comptes en 1793... 51 
Deux ans plus tard, les demoiselles Vincent posaient les fondements de la première 
congrégation religieuse issue de la Révolution, les sœurs du Sacré-Cœur. Élisabeth 
et sa sœur Jeanne avaient appartenu à la confrérie du Sacré-Cœur établie dans la 
chapelle des visitandines bordelaises. Ces permanences montrent qu’à la fin de 
l’Ancien Régime, la confrérie a su répondre aux attentes des fidèles sans décevoir 
celles de l’Église. Point de rencontre privilégié entre le monde des clercs et celui 
des laïcs, située au confluent « entre la religion et les besoins de la communauté 
d’habitants » 52, elle a su rester « populaire » tout en répudiant les coutumes et les 
superstitions qui, au xvie siècle, entachaient sa réputation.

49 Philippe Loupès, L’Apogée du catholicisme..., op. cit., p. 287.
50 Histoire des Bordelais, dir. M. Figeac et Pierre Guillaume, t. 1, La Modernité triomphante 

(1715-1815), Bordeaux, Mollat-Fédération historique du Sud-Ouest, 2002, p. 145.
51 Céline Robert, Les Confréries de dévotion..., op. cit., p. 276.
52 Frédéric Schwindt, La Communauté et la Foi..., op. cit., t. 1, p. 37.
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