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« DANSER SUR SES BAS».

REMANENCE D'UNE SANCTION POPULAIRE

DANS LE RITUEL DU MARIAGE FRANCO

ONTARIEN
«Enscience, c'est rare que l'on soit bredouille

quandon fait du terrain',»

INTRODUCTION

L'ETHNOLOGIE FRANCO-ONTARIENNE

La prospection veritable des traditions populaires franco
ontariennes est une entreprise contemporaine qut n'a de
bute qu'apres la Dcuxlerne Guerre mondiale, il y a un peu
plus d'une cinquantaine d'annees. C'est au pere Germain
Lemieux, s.j., qu'on doit ce premier effort soutenu d'explo
rationdu milieu franco-ontarien. La publication des trente
trois tomes de la sene Les vieux m'ont conte', dont la mottle
concerne I'Ontario francais, ne represente que la partienar
rative d'une collection commencee en septembre 1948 et
qui s'est poursuivie jusqu'au debut des annees 1980. Un
lustre avant ce venerable jesuite, en 1943, Ioseph-Medard
1 Parole d'Yves Coppens, paleontologue francais, prononcee au cours d'une
entrevue a l'emission «Le Point», dlffusee a la Societe Radio-Canada
(Montreal) Ie 21 mai 2001 et rediffusee Ie 11 juillet 2001.
2 Germain Lemieux, Les vieux m'ont conte, Montreal, Bellarmin; Paris,
Maisonneuveet Larose, 1973-1993, 33 vol.
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Carriere (1902-1970) avaitbien recueilli deuxdouzainesde
contes dans la region du Sud-Ouest, tout comme Francois
Joseph Brassard(1908-1976) avait consigne quelquescen
taines de chansons dans certains villages du Nord entre
1943 et 1948; mais ces recherches furent Isolees et sans
suite, comme l'avaient ete aussi les cueillettes eplsodlques
de l'archiviste Edouard-Zotique Massicotte (1867-1947),
de I'ecrlvaln Marie-Rose Turcot (1887-1977) et des autres
collaborateurs de Marius Barbeau (1883-1969) qui evo
luerent dans l'est ontarien entre les deux guerres'.

L'accession a l'autonomie du Centre franco-ontarien de
folklore (CFOF) en 1972, qui se detachalt de l'Ilnlverslte
de Sudbury en 1981 pour faire fructifier la collection du
pere Lemieux, amena Ie departement de Folklore (et eth
nologie) a implanter son propre depot d'archives afin de
conserver les travaux de terrain que les professeurs et les
etudrants effectuaient dans le cadre de leurs actlvltes pe
dagogiques. Ala fin de l'annee 2001, qui marquait la clo
ture des celebrations du vlngt-clnquieme anniversaire de
fondation de l'enseignement de I'ethnologie en Ontario
francais (1975-2000), on denornbratt 1 231 collections
entreposeesdans ces archiveset on evaluait le nombredes
pieces qu'elles contiennent a environ 32 700. Voila Ie
deuxierne effort qul se poursuit toujours.

De 1991 a 1994, le Centre franco-ontarien de folklore,
de concert avec notre departement, lancait, sous la direc
tion de Gaetan Gervaiset de Jean-Pierre Pichette, les con
cepteurs et conseillers scientifiques, un vaste projet
d'«Inventaire du patrimoine franco-ontarlen», dont on
confia la coordination a Serge Saint-Pierre. Durant trois
ans, des equipes ratissercnt tout le territoire ontarien a la
recherche des traces visibles de sa population francaise:

3 Pour une description de ces travaux et une premiere synthese de la recherche
dans ce terroir, voir notre Repertoire ethnologique de l'Ontario tnuicais. Guide
bibliographique et inventaire archivistique du folklore franco-ontarien, Ottawa,
Presses de l'Llnlverslte d'Ottawa [PUO], 1992, X-230 pages.
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330 dossiers ethnohistoriques, 24000 photographiesrela
tives aux 4 600 sites reperes temoignent aujourd'hui de
leurs activltes et forment la secondebanque documentaire
du CFOF4. C'est la Ie trolsiemc effort d'importance.

UN CHANTIER A POURSUIVRE

Est-ce a dire que ces campagnes de collecte des tradi
tions orales et matertelles ont a tout jamais epulse les
sources du patrimoine francais de cette province? Ou,
comme des chercheurs de cabinet l'ont naguere pretendu
ailleurs, qu'on a maintenant rassernble suffisamment de
donnees pour alimenter les travauxqu'on en pourrait tirer,
que l'ere des catalogues est enfin revolue et que, dorena
vant, l'heure est a la syntheseet a la theorle? Cesont la des
erreurs qui ne sont pas nouvelles.

II faut bien reconnaitre que les grands champs de l'eth
nologie n'ont pas tous ete touches par les recherches jus
qu'ici meneesen Ontarioet, memepour la litterature orale
qui a principalement retenu l'attention (conte, legende et
chanson), que les chercheurs ont restreint leur enquete a
une partie du domaine (Ie contemerveilleux en particulier)
et du territoire (lagrande region de Sudbury, situee dans Ie
Nord-Est). Le champ coutumier, par exemple, dans lequel
s'inscritcetteetude,n'a faitencore l'objetd'aucunecueillette
systematique. Ainsi, pour des raisons diverses - insuffi
sance de personnel, predispositionpour d'autres secteurs,
engagements qui eloignent du terrain, manque de temps,
deslnteressement ou negligence -, certaines traditions
passent inapercues des chercheurs, parce qu'elles vivent
en marge de leurs actlvltes. D'autre part, au sein meme de
la population qui lesdetient, ellesne recolvent pas toute la
consideration qu'ellesrnentent, car, s'il en est des traditions

4 La synthese de eet inventaire est maintenant disponible: [Centre franeo
ontarien de folklore], Habiter Ie pays. ltiventaire du patrimoine de l'Ontario
trancai», Sudbury, Centrefraneo-ontarien de folklore et Prisede parole,2001,
270 pages.
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comme des individus, personne ne saurait se vanter de les
connaitre toutes; ceux qui les connaissent et qui les ont
pratiquees durant leur vie peuvent etre rares, vieillissants,
concentresdans une region al'ecart et inconnusdes autres;
de plus, ils ne se rendent pas toujours comptequ'un usage
tres courant chez eux n'existe pas ailleurs, ou encore qu'il
possede des traits reglonaux particuliers. La benediction
paternelle du jour de l'An, par exemple, est une tradition
familiale ancienne et bien connue, mais elle n'est pas uni
verselle; soncaractere de relative lntlmite faitsouventqu'elle
serapratiquee dans unefamille et totalement inconnue dans
son voisinage. Dans ces conditions, il est possible que des
pratlques, qui furent communes en leur temps, meurent
sans jamais avoir ete decrltes. IIen eut vraisemblablement
ete ainsi de la «quete des chandelles», une coutume com
pleternent disparue depuis plus d'un steele, qui n'aurait
lalsse d'autre trace que Ie souvenir de jeunesse rapporte
par l'abbe Camille Roy en 1910; grace ason temolgnage,
on sait que cette tournee etait executee, avant I'ere des
lampes a petrole, par les jeunes gens, qui passaient de
maison en maison afin de recueillir les chandelles qut
illumineraientl'egllsepour la messede minuit, la veille de
Noel". 0'00 la plus grande circonspection quand vient Ie
temps d'affirmer l'existence ou l'absence d'une tradition
dans un milieu donne. L'a-t-on d'abord cherchee? Si oui,
l'a-t-on ensuite recueillie et consignee dans des archives
ou des publications? Sinon, prudence! La reponse mesu
ree d'un chercheur avise, anotre enquete sur l'existence
dans son coinde paysde la danse al'etude, mente d'etre ici
rapporteepour sa sagesse: «Iene la connaispas personnel
lement, mais je ne l'ai jamais recherchee. Jevais interroger
lesgensamon retour. Ensuite, je pourrai vous repondre".»
5 «Noelrustique (pour Ie 24 decernbre)», billetdate de decernbre 1910, dans
Camille Roy, Propos canadiens, Quebec, Imprimerie de l'Action sociale, 1912,
pp. [59]-68; voirsurtout lespp. 60-62 qui rapportentun souvenird'enfancede
I'auteur(1871-1943), qu'll fautsituervers1875 aBerthier-en-Bas (Montmagny).
6 Rencontre aWindsor en juillet 2001, Dennis Au devait par la suite nous
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PREJUGES ET RECHERCHE DOCUMENTAIRE

En 1982, au cours d'une noce dans la banlieue de
Sudbury, nous avionsdejaete ternoin d'un rituelou la sceur
ainee du marie avait du danser sur ses bas. Absorbe alors
par d'autres travaux, nous avons consigne Ie fait sans plus,
peut-etre lnterteurement convaincu que cette tradition, at
testeedans une region minoritaire, et par surcroit inconnue
dans nos enquetes aupres d'une majorlte canadienne
francaise, IeQuebec d'ou nous sommes originaire, ne pou
vait qu'avoir ete influencee par Iemilieu anglophone majo
ritaire. Pendant les annees qui suivirent, nos etudiants de
l'Unlverslte de Sudburyconfirrnerent la presence et l'actua
lite de cette tradition: l'une decrtvit d'abord l'experlence
qu'elleavaitvecueen dansant elle-rneme sur des bas rouges
que la coutume de son milieu lui avait ordonned'apporter':
cinq autres proposerent cette ceremonic comme image tra
ditionnelle typique de leur milleu".

Apartir de 1990, nos travaux s'orlenterent vers l'etude
des echanges interculturels pratiques entre les groupes
francophones, anglophoneset autochtones d'Amerique du
Nord dans certains domaines des traditions orales - Ie
conteet la chanson surtout. Ils sanctionnerentl'importance
des recherches comparatives que nos etudes anteneures
consacrees aux jurons et au conte populaire avaient privi
leglees". Dans cette perspective, la «danse sur les bas»,

confirmer par courriel que deux personnes de son entourage avaient deja
entendu parler de cette tradition chez lesCanadiens francais etablts a Monroe,
Michigan.
7 Departernentde Folklore et ethnologiede l'Unlverslte de Sudbury [DFEUS],
collectionLucie Beaupre, ms. n° 14 «LesBas rouges [en Ontario]»,30 janvier
1985, 1 p.
8 IIs'agit de reponses donnees a un exercicepedagogiquedu cours d'introduc
tion au folklore entre les annees 1989 et 1999.
9 Jean-Pierre Pichette, Le Guide raisonne des jurons. Langue, iiuerature, his
toire etdictionnaire des jurons, Montreal, LesQuinze, «Memoiresd'homme»,
1980, 305 pages; Id., L'Observance desconseils du maitre. Monographie inter
nationale du conte type A.T. 910 Bprecedee d'une introduction au cycle desbons
conseils (A. T. 910-915), Sainte-Foy, Les Presses de l'Unlvcrslte Laval [PUL],
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proposee de facon rccurrcnte comme signe identitaire par
plusieurs etudiants franco-ontariens, revettt un interet
nouveau. Pendant l'hiver 1999, la reprise d'un cours sur
les coutumespopulaires, qui traitait des rites du berceaua
la tombe, de concert avec notre enseignement sur les folk
loresregtonaux du Canada francaisallaient donner Iecoup
d'envoiala presente recherche. Un sondageaupres de nos
etudlants nous ayant revele que tous, ade tres rares excep
tions, avaient ete temoins du rituel, l'enquete personnelle
que nous leur proposamesporta sur ce sujet: descriptions,
temoignages, photos, bandes video, tout concouraitamon
trerI'ampleurdeceritede passageen milieu franco-ontarien
en merne temps que sa relative anclennete". La publica
tion d'une premiere version franco-ontarienne, dans Ie
bulletin d'information departernental, en decoula11.

Cette investigation initiale fut determtnante et mena a
l'elaboratlon d'un questionnaire d'enquete" pour une re
cherche sur Ie terrain avec l'assistance de deux groupes
d'etudiants13; troisd'entre euxaccepterentmemed'en faire
Iesujet de leur enquete speclallsec'". Parallelcmcntacette
cueillette des donnees, qui formera une banque de 359
repondants repartis ala grandeur du Canada, nous avons
«Archives de folklore» 25; Helsinki, Academia Scientiarum Fennlca, «Folk
lore Fellows Communications» 250, 1991, XX-671 pages.
10 Ces collaborateurs etudiants furent Vicky Ayotte, Cindy Grzela, Melanie
Roy, Gilles Paquette (FOLK-2117, hiver 1999); Anne Champagne, Melanie
Demore, Ronald Hogue, Lisa Rainville, Nathalie Rheault (FOLK-2226, hiver
1999); Isabelle Brochu et Marko Roy, assistants de recherche, apporterent
aussi leur collaboration.
11 «LaDanse sur les bas aMoonbeam[versionde Nathalie Rheault]», dans La
Criee, Sudbury, Ilnlverslte de Sudbury, DFEUS, n° 23, decembre 1999, p. 2.
12 J.-P. Pichette, «Danser sur ses bas. Questionnaire d'enquete», Sudbury, 1er

avril 1999, [1]-4 pages.
13 LepremiergroupecomprenaitEstelle Corriveau, Fritz-Gerald Destine,Annie
Gagne, Sophie Laflamme, Eding Mvilongo, Jacinthe Trudeau (FOLK-2117,
hiver 2000).
14 IIs'aglt de DonaldAlbert, GiseleJodoinet DanielleLauzon, inscritsau cours
FOLK-3516 durant l'annee 2000-2001; la collaborationde ces trois etudiants
a grandementcontnbue aetendre notre enquete dans les regionsdu centre, de
l'est et du nord-est de l'Ontario.
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etendu notre consultation ades chercheurs, collegues et
autres experts du Canada, francais et anglais, des Etats
Unis, ainsi que de l'Europe francophoneet anglophone,au
moyend'une lettre circulaire. Dlstrtbuee a125 personnes
au cours de l'ete 1999, ellenous avait procure une quaran
taine de reponses au debut de l'automne suivant. Des
controles complementaires, en archiveset en bibllotheques,
la redaction d'une note de recherche" tout comme, enfin,
les echangesqui ont suivi la communication, dans Iecadre
de colloques et congres, des premiers resultats de nos
travaux ont conslderablemcnt enrichi notre projet". C'est
du depoulllementde tous ces temoignages que nous tirons
la matiere de cette etude.

I - LA TRAJECTOIRE D'UN RITUEL DU MARIAGE

A. UNE SANCTION POPULAIRE

On observe, de facon constante et depuis longtemps
chez beaucoup de peuples, une rneme regle elernentatre et
naturelle qui jalonne Ie cours normal de la vie humaine et
qui pourrait se resumer par cette formulation toute simple:
Ie respect de la prtmogeniture", du rang que donne la
naissance et de l'ordre que ce rang prescrit. Selon cette
regle, dans Ie cas particulier du mariage, l'aine doit se

15 I.-P. Pichette, «Note de recherche. Un rituel du mariage en Ontario fran
cats»,dans L'Ethnologie... enbref, bulletinde la Societequebecolsed'ethnolo
gle, Quebec,vol. 2, n- 2, Hiver 2000, pp. 5-8.
16 «La Dynamiqued'un rituel du mariage. Terrainscommunsentre la France,
I'Acadie et I'Ontario» au congres internationalde l'Institut d'etudes acadiennes
et quebecolses, «L'Acadie plurielleen l'an 2000)), al'Ilnlverslte de Poitiers, Ie
26 mai 2000; «Danser dans une auge ou danser sur ses bas. Examen d'un
rituel du mariage franco-ontarlen» au colloque international «LePassage du
Detroit: 300 ans de presence francophone», al'Llnlversite de Windsor, Ie 20
juillet 2001; et une derntere version portant Ie merne titre au congres de
l'Association canadienne d'ethnologie et de folklore, al'Unlversite de Sudbury,
Ie 25 mai 2002.
17 Puisque nous ne conslderons ici que I'obligation de l'aine de se marier Ie
premieret non un quelconqueprivilege qui lui serait accordedans la transmis
sion du patrimoine familial, nous avons prefere ce mot a«droit d'ainesse».
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marierd'abord et lescadets ensuite. EdwardWestermarck,
dans son Histotre du manage, enumere plusieurs peuples
qui ont observe cettecoutume; ilciteaussi la Bible: «Laban
dit: on ne doit pas faire ainsi dans notre pays, epouser la
cadette avant la premiere nee» (Genese, XXIX, 26)18. Au
Canada francais, les donnees demographiques vont ega
lement dans ce sens. Parlant de l'etabllssemcnt des en
fants, Gerard Bouchard confirme cette tendance pour Ie
Saguenay, qu'il a speclalernent etudie, et remarque:

Ceprocessussuivaitd'assez presl'ordredes naissances.Dans
la plupart des cas en effet (90,9% pour les garcons, 84,6% pour
les filles), l'enfant Ie plus age etatt Ie premierase marier. D'un
rang de naissance a l'autre, cette correspondance s'attenualt,
mais se maintenait. Ainsi, merne chez les enfants nes au cin
quieme rang, pres de la mottle des fils (46,7%) et des filles
(42,9%) se mariaient dans cet ordre. Lorsqu'on consldere les
rangs de mariage des filles et des garconsensemble, on observe
que les premieres«volalent» souvent leur rang aux seconds, ce
qui est simplement attribuableau faitqu'elles se mariaienthabi
tuellementplus [eunes".

S'il y a derogationacette regle commune, la collectivlte,
par ses instances familiales ou villageoises, doit intervenir.
Plus qu'une affaire de «vie privee» ou personnelle, elle y
voit une infractionpublique, qui contrevientala stablllte
de la vie communautaire. Elle peut en consequence retar
der Ie mariage du cadet, comme on Ievoyait frequemrnent
autrefois et encore de nos jours dans certains pays, mais,
dans nos societes modernes plus complaisantes, elle exi
gera plutot un acte compensatoire de la part de l'aine pris
en faute.

Cettecompensationprendra l'allure d'un rituelaaccom
plir, comme une amendehonorable venant temporairement

18 EdwardWestermarck, Histotre du manage, traduit de l'anglais par Arnold
Van Gennep, Trolsleme edition, Paris, Mercure de France, 1935, tome II,
pp. 111-112.
19 Gerard Bouchard, Quelques Arpents d'Amerique. Population, economic, fa
mille au Saguenay 1838-1971, [Montreal], Boreal, [1996], p. 201.
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tolererou excuserun comportement socialementinadmis
sible, une permissionprovisoire en quelque sorte, qui vise
d'abord aexposer publiquement Ie derogateur et adeplo
rer sa conduite. La derogationentraine ainsi une sanction.

Le meilleur moment pour l'execution de cette sentence
coutumieresurvient au cours du grand rassemblement des
noces. Parfois la veille, mais Ie plus souvent Ie jour meme
du mariage parait l'occasionpropicede stigmatiser symbo
liquement Ie dellt de dissidence sociale du derogateur, Le
lieu de la noce, autrefois la maison de la nouvelle mariee,
de nos jours une sallede receptioncommerciale, procureIe
decor et I'asscmblee touchee par ce mefalt symbolique et
sa sanction qui l'est tout autant.

II a existe plusieurs formes au Canada pour cette sanc
tion, mais presque toujours dans Ie cadre d'une danse.

B. MAR/AGE ET eEL/BAT

1. Le present du rot
II faut bien rappeler qu'a moins d'entrer en religion,

vocation percue comme une benediction pour la famille,
ou de se faire Ie «baton de vlclllessc» de ses vieuxparents
en se devouant a leur service, sacrifice egalement bien
accepte, on n'a jamais encourage Ie celibat au Canada
francais. Au contraire, les moqueries ont regullerernent
sanctlonne les «vieux garcons» et les «vlellles filles» qui
avaient atteint l'age de 25 ans sans s'etre maries. La pres
sion sociale etalt telle que, meme dans les annees 1970 et
sans doute au-dela, les allusions malveillantes couraient
encore al'endroit des «vieuxgarcons» et qu'on rappelait
aux filles qu'elles allaient «colffer sainte Catherine» Ie 25
novembre, fete de la patronne des «vietlles filles». Si des
facteurs sociaux, comme les etudes prolongees et Ie taux
elevedu divorce, ont de nos jours une incidencereelle sur
l'age du mariage et contribuent a Ie retarder, cette ten
dance contraste avec la mentallte populaire qul plonge ses
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racinesdans des habitudes acquisesde longue date et dont
les manifestations remontent parfois aux premiers temps
de la colonie francaise en Amerique.

D'une part, les autorites civiles reclamalcnt alors l'eta
blissement a demeure des colons et multipliaient les ex
hortations a se marieret a fonderdes familIes nombreuses.
L' «arret du Conseil d'Etat du Roi pour encourager les ma
riages des garcons et des filles du Canada», date du 12
avril 1670 et publle a Quebec par Ie Conseil souverain Ie
20 octobre suivant, etabltssatt une pension annuelle en
faveur des familIes nombreuses:

en consideration de la multiplicite des enfants et pour les
porter au mariage, Sa dite Majeste, etant en son conseil, a or
donne et ordonnequ'a l'avenir tous les habitants du dit pays qui
auront jusqu'au nombre de dix enfants vivants, nes en legitime
mariage, non pretres, religieux ni religieuses seront paves des
deniers que Sa Majeste envoyera au dit pays, d'une pension de
trois cents livrespar chacun an, et ceuxqui en auront douze, de
quatre cents livres.

De plus, Ie roi ordonnait de verser «a tous les garcons
qui se marieront a vingt ans et au-dessous, et aux filles a
seize ans et au[-]dessous, vingt livres pour chacun Ie jour
de leurs noces, ce qui sera appelle [sic] Iepresent du roi»:
Iememe arret prevoyalt meme une amendecontreles peres
qui n'auraient pas marie leurs enfants avant ces ages'". En
outre, l'ordonnance prornulguee l'annee suivante, Ie 20
octobre 1671, par l'intendant Talon portait en son titre les
peines qu'encourraient les cellbatalres recalcitrants: «Or
donnance pour forcer les cellbataires a epouser les filles
qui arrivent de France sous peine d'etre prives des privi
leges de peche, chasse et traite des fourrures" ». Pour sa
20 Edits, ordonnances royaux, declarations et arras du conseil d'Etat du roi
concernant leCanada, Quebec,de la presse avapeur de E.R. Frechette, 1854,
pp.67-69.
21 Pierre-Georges Roy, Inventaire des ordonnances des intendants de laNouvelle
France conservees aux Archives provinciales de Quebec, Beauceville,
l'e Eclalreur», vol. 3, 1919, p. 266. Robert-Lionel Seguinexamine cette ques
tion dans La Civilisation traditionnelle de 1'« habitant» aux 17e et lSe steeles.
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part, l'Eglise favorisait aussi les unions precoces puis
qu'elle permettait Ie mariage des filles des l'age de 12 ans
et celui des garcons a. 14 ans".

II est clair que, dans un tel contexte, se marier jeune
etalt bien recu et socialementencourage; retarder l'age de
son mariage, c'cst-a-dirc apres seize ans pour les filles et
vingtans pour les garcons, etait percu comme une deroga
tion aux regles etablles et sujet a. une amende a. payer par
les parents et a. la perte de privileges pour Ie cellbatalre.
Aussi, quand un cadet devancait son aine, la famille ne
conslderait pas qu'il brimait Iedroit d'ainesse, mais plutot
que l'aine devait etre puni pour ne pas l'avoir exerce en
son temps.

Par ailleurs, il est difficile de savoir si les ordonnances
du roi et de l'intendant contrlbuerent vraiment a. abaisser
l'age moyen du mariage qui etalt, selon Ie dernographe
Hubert Charbonneau, pour les filles de 20,9 ans et de 28,8
ans pour les garcons au XVIIe steele". Si ces legislations
eurent un impact, il fut fort probablementde peu d'impor
tance, compte tenu qu'il manquait de femmes: on denorn
brait «six a. sept hommes mariables pour une femme au
momentou Ie roi prend la colonie en maln>». Mats, chez
les femmes, la tendance a. se marier tot etalt bien reelle.
Conslderant l'ecart d'age entre les epoux, Charbonneau
note:

Quand l'epouse est une celibatalre nee au Canada, la diffe
rence d'age s'eleve a pres de 14 ans, en raison de la grande
precocitedes premieresfilles nees dans la colonie:pres des deux

Fonds materiel, z- edition revue, Montreal, Fides, [1973], pp. 280-290.
22 Raymond Boyer traite des cinq cas de mariageou la martee n'avait que 11
ans dans Crimes et ciuuiments au Canada irancats du XVIIe au XIxe steele,
Montreal,Cercle du livrede France, «L'Encyclopedie du Canada francais» V,
[1966], pp. 317-318.
23 HubertCharbonneauet al., Naissanee d'unepopulation. Les Francaisetablis
au Canadaau XVIIe steele, Montreal, Presses de l'Llntverslte de Montreal, et
Paris, Presses universitaires de France, Institut national d'etudes dernogra
phiques, «Travaux et documents» cahier n° 118, 1987, p. 71.
24 Ibid., p. 58, selon les calculsde Marcel Trudel.
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tiers d'entre elles se marient avant 15 ans. Non seulement tous
les maris sans exception sont alors plus ages que leur femme,
mais l'ecart atteint au moins dix ans plus de quatre fois sur
cinq".

Danslessteeles qut suivirent, bienque lapropension ase
marier tres jeune reculat, il appert que les femmes mariees
de 15 a19 ans composaient encore 10,2% des mariages en
1852, 7,7% en 1871,5,7% en 1891 et 5,4% en 1911 26

• Au
Saguenay, avant 1940, on a constateque «I'age moyen des
filles a leur premier mariage a oscllle entre 20 et 21 ans,
alors que celui des garcons variait entre 24 et 25 ans?».
2. La chanson

La chanson populaire,pour s'en tenir ace seul genrede
la Iitterature orale, conserve encore de nombreuses remi
niscences de la necessitede se marier tot, surtout pour les
filles. On y presente la dlfficulte de denicher un partenaire
chez les unes:

Ala iact'rie d' tabac,
Des filles il y en a
Qui veul'nt se marier,
Mais i[ls] ne peuvent pas trouver".

Celaexpliqueraitpourquoi certaines paraissent se con
tenter du premier amoureux qui passe, fut-ll peu attirant:

I'me su[i]s fait un amant, il y a pas longtemps:
I[l] a [au]tant d' poux sur la tete comme il a de cheveux.
ie I' veux ama iantaiste,
Pasd'autir]' que lui, je I' veux,
C'est mon amoureux'".

25 Ibid., p. 73.
26 Jacques Henripin et Yves Peron, «La Transitiondemographiquede la pro
vince de Quebec», dans Hubert Charbonneau, La Population du Quebec:
etudes retrospectives, [Montreal], Editions du BorealExpress, «Etudes d'his
toire du Quebec» 4, [1973], p. 38.
27 Gerard Bouchard, op. cit., p. 257, citant une etude de Danielle Gauvreau.
28 ColI. J.-P. Pichette, enreg. 2517, extrait de la version de D. Paradis chantee
aBlezard-Valley, Sudbury, Ontario, Ie30 juillet 1982: VI-A-[n. cl.]Ala[acterte
de tabac.
29 ColI. J.-P. Pichette, enreg. 2415, extrait de la version de D. Paradis chantee
aBlezard-Valley, Sudbury, Ontario, Ie 21 juillet 1982: IV-Fa-l L'Amant laid.
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Nombreuses sont aussi les chansons ou les jeunes filles
declarentaleurs parents leur impatience de se marier:

C'est un' jeune orpheline
Al'age de quinze ans;
Un jour dit ason pere,
Ason pere en pleurant:
- Mon per', mon tendre pere,
Laissez-moi, c'est mon affaire,
Laissez-moi faireamon gout:
Laissez-moi prendre un epoux".

D'autres pressent leurs parents de les marier et, malgre
les reticences de ces derniers qui tentent vainement de les
raisonner, elles font preuve d'une debrouillardlse lnouic
pour convoler atout prix:

1. La fille - Mon pere, il me faut un mari!
Depuis Iongtemps, je vous Ie dis.
Qu'il soy' tres doux, qu'il soy' tendre
Pour moi, je ne peux plus attendre,
Mariez-moi, car il est temps:
Faites-moi publier des bans.

2. Le pere - Ma fill', mais faut attendre un p'tit moment
[Pour te fair' publier un ban,
Car, dans l'etat du mariage,
IIvous faut un petit menage.]
Cegarcon-Is n'a pas l' moyens
De t'epouser-z-avec-que rien.

3. La fille - Ma mer', vous ne Ie connaissez pas.
Comment font ceus's qui n'en ont pas?
I'ai d' l'argent dans rna cassette
Pour acheter couteaux, fourchettes,
Cuiller apot, poeleafourneau,
Un potager, un pot' al'eau.

4. Ie vend-e-rai aussi mon tablier
C'est pour me fair' des d'ssus d'oreillers;
Ie vend-e-rai aussi rna coiffure

30 Coll. J.-P. Pichette, enreg. 2458, extrait de la version de D. Paradis chantee
aBlezard-Valley, Sudbury, Ontario, Ie 21 juillet 1982: 11-0-38 L'Orpheline
promiseau couvent.
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C'est pour m'ach'ter des couvertures,
Une couchette basse, un tour de lit;
Nous nous grey'rons de p'tit en p'tit".

Par ailleurs, il n'est pas rare non plus que les tilles se
trouvent un amant avant I'age prescrit par l'ordonnance
royale de 1670:

I'ai fait I'amour a-t-une fille
qui n'avait pas encor' quinze ans;

Ell' n'avait pas encor' quinze ans,
j'allais la voir-e.

Son per' m'a donne-t-un conge
du desespoir-e".

Ou prennent mari:
Par un lundi rnatln, Rosette se marie (b;s)
Avec un vieux de quatre-vingt-dix ans,
La p'tit' Rosette qui n'avait que quinze ans".

Car, plusque Ie regret desrnaumarlees, ilfaudrait, d'apres
la piecesuivante,davantagecraindreIeregret des «vlellles
tilles enragees»:

1. Par un dimanche au soir,
Dans mon chemin rencontre

J'suis pas capable,
Sur la montagn' du loup
J'suis pas capable
Sur la montagn' du loup
J'suis pas capabl' d'y arrtver.

2. Ie lui al demande: «Qu'avez-vous a pleurer?
3. - Ie pleur', je suis vieill' fille, j'ai pas pu m'en trouver.
4. I'arrlve en I'autre monde I' visag' tout massacre.
5. Salnt-Pierr' qu'est a la porte veut pas rn' laisser entrer.
6. Car il rn'a demande: «Etes-vous marlee?»

31 ColI. I.-P. Pichette, enreg. 2416, extrait de la version de D. Paradis chantee
aBlezard-Valley, Sudbury, Ontario, Ie 11 julllet 1982: III-C-ll Ma ~lle, nous
n'avons pasassez d'argent.
32 ColI. I.-P. Pichette, enreg. 2405, extrait de la version de D. Paradis chantee
aBlezard-Valley, Sudbury,Ontario, Ie 11 juillet 1982: II-C-ll LeRendez-vous
de nuit.
33 ColI. I.-P. Pichette, enreg. 2549, extrait de la version de D. Paradis chantee
aBlezard-Valley, Sudbury,Ontario, Ie 2 aout 1982: 11-0-54 LaPetite Rosette.
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7. I'al bien cherche partout, j'ai pas pu m'en trouver.
8. Vousautr's, mes jeunes filles, tachez d' vous marier!
9. Car la mort d'un' vieill' fille, c'est un' mort enragee".

Au moins une, cependant, evoque la concurrence entre
deux sceurs dont I'ainee sera rejetee: «La Cadette marlee
avant l'ainee"». Cette chanson type represente la plus
proche allusion au theme de notre etude.

1. - Bonjour, madame Mignon, je suis heureux de vous dire
Que je suis venu ici ni pour chanter ni pour rire.

Au fond dl-Ia, dl-il, dl-Ia, dl-il, dl-Ia,
Au fond dl-Ia, lan-lire (bis)

2. Mais, je suis venu lcl, c'est pour une de vos filles.
- Laquell' prendrez-vousdes deux, la plusjeuneou la plus
vieille?

3. - La plus jeun' si vous voulez, car elle est la plus jolie.
La plus vieille est dans son coin: elle ne fait que pleurer.

4. - Ah! Ne pleurez done pas tant! C'est un mangeur de
«poutines» !
Ne perdez pas Ie bon sens pour un marmiton d' cuisine".

3. La langue populaire

La langue franco-canadienne possede un certainnombre
d'expressionsqui evoquentlefaitpour un amoureuxd'etre
econduit par la jeune fille qu'il frequente ou d'etre sup
plante par un autre pretendant. «Manger de l'avoine»,
«recevoir sa pelle », «sefaire couperl'herbesouslespieds»,
et bien d'autres encoreque nous n'avons pas specialernent
rccherchees, sont [ugees deshonorantes par la vlctlrne".

34 Peres Daniel et Anselme, capucins, Chansons d'Acadie, 3e sene, Moncton,
Editions des Aboiteaux, 1977[1948],p. 19: «Sur la montagne du loup» (I-M-7
La Vieille Fille enragee).
35 Conrad Laforte, Le Catalogue de la chanson folklorique irancaise, Quebec,
PUL, «Archives de folklore» 18, 1977,vol. I, pp. 250-252: I-G-19 La Cadette
marieeavant l'oinee. Connueen Europe,par 3 versionsbelgeset 28 francaises,
on en a releve 9 versions canadiennes, au Quebec (4 v.), en Alberta (1 v.), au
Nouveau-Brunswick (2 v.) et en Nouvelle-Ecosse (2 v.).
36 Peres Daniel et Anselme, capucins, op. cit., 3e sene, p. 47: «LeChoix».
37 Nous reportonsen annexe la recensionque nous avons faitedes expressions
«mangerde I'avolne» et «donner la pelle» et les rapprochementsafaire avec
la tradition aI'etude.
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Sont-elles des survivances de rituels aujourd'hui dispa
rus? La chose n'est pas impossible. L'expression «mcttre
sa main au feu», encore tres courante au Canada francais,
est une survivance des ordalies du Moyen Age ou juge
ments de Dieu; depuis longtemps disparues du systerne
judiciaire, ces epreuves par le feu, comme celles par l'eau,
permettaient de verifier la quallte du serment qu'on pretait
devant des temoins.

Ainsi, l'evocatlon de legislations royales, promulguees
au commencement de la Nouvelle-France, la sollicitation
de la lttterature orale, par l'exemple de la chanson, et le
recours ala langue populaire, dans ses expressions idio
matiques, montrent que la «danse sur ses bas» ou «danse
dans l'auge» n'etait pas une coutume Isolee, absurde ou
paradoxale. Bien au contraire, elle appartenait aun uni
vers coherent qut encourageait fortement le mariage aun
age juvenile et qui voyait dans Ie celibat un obstacle au
peuplement rapide du pays; d'ou cet empressement chez
les jeunes filles avouloir convoler avant «l'age de quinze
ans» et l'humiliation ressentie par les jeunes gens qui
devaient «manger de l'avoine», parce qu'un autre preten
dant les avait supplantes, ou qui avaient «reculeur pelle».
Ces lois, ces chansons et ces expressions restaurent en
partie le climatqui a autorise le developpementet Iemain
tien d'un rituel autrement inexplicable.

c. « DANSER EN SEMELLES DE BAS» AU TEMPS DES PAPINEAU

La plus ancienne mention de ce rituel du mariage est
anteneure aux recherches des ethnologues. Que ceux-ci
doivent recourir ades donnees historiques pour mettre
en contexte les ternotgnages qu'ils enregistrent, cela tient
aujourd'hui de l'evldence tant ce precede est banal. Bien
qu'elle soit moins courante, la demarche inverse n'est
pourtant pas anormale et se verlfie tout autant. Alors, lc
document consigne plusieurs decennies ou, parfois, des
siecles plus tot, sous la forme d'une ceuvre lltteralre,
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picturale ou manuscrite, s'iIIumine d'une Intelllgtblllte
inattendue aIa lueur d'une tradition contemporaine, vi
vante, toute chaude encore de son terroir. C'est Ie cas de
la lettre" que Joseph Papineau" ecrlvalt de Montreal, en
date du 10 janvier 1826, ason fils Dcnls-Benjamln". Le
passage qui nous interesse occupe Iedeuxlemetiers de la
lettre; il suit un premier paragraphe consacre aux affaires
familiales et precede Ie dernier qui relaie Ie bulletin de
sante de ses parents. Voici ce fragment:

Autre chose Dessaules et sa femme", Eugenic" et ton oncle
Andre Papineau" sont en ville ils se portenttous bien. Le docteur

38 II s'agit de la piece 787 de la collection Papineau-Bourassa, conserveeaux
Archives nationales du Quebec.Voirla «Correspondance de JosephPapineau
(1793-1840)>>, dans Antoine Roy, Rapport de i'archiviste de la province de
Quebec [RAPQJ pour 1951-1952 et 1952-1953, [Quebec], Secretariat de la
Province, Redempti Paradis, [1953], vol. 32-33, pp. 227-228. On lit a la
p. 168: «Latranscriptiondes lettresa etefaitesous la surveillance de Fernand
Ouellet, licencle [els-lertres et archiviste aux Archives de la Province. C'est
egalementlui qui a collatlonneIe tout sur les manuscrits et qui pour plus de
clarte a ajoute quelques notes. C'est un excellenttravail d'editlon.»
39 «JosephPapineau [(1752-1841)] apparait comme une des plus importantes
figures de la periode de l'initiation au regime parlementaire. Filsd'un tonne
lierde Montreal, il naquit en 1752. Apresses etudes au Semlnalre de Quebec,
il opta pour la professionde notaire et celIe d'arpenteur; depute de Montreal,
de 1792 a 1805, il revintala Chambrede 1810 a 1814. En 1801, ilavait acquis
une partie de la seigneuriede la Petite-Nationet, en 1803, Iereste. [.. ]Joseph
Papineau s'occupa de la seigneurie [usqu'a sa morten 1841, merne s'ill'avait
vendue a son fils, Louis-Joseph, en 1817» (RAPQpour 1951-1952 et 1952
1953, pp. 166-167). «Cescentvingt-sept lettresde JosephPapineau adressees
surtout a son fils, Benjamin, marquent Ie debut de la correspondancequl se
trouve dans la collection Papineau-Bourassa» (Ibid., p. 167).
40 «Denis-Benjamln Papineau (1789-1854) s'occupade la Seigneurie jusqu'en
1842 et de son fief Plaisance sltue dans la seigneurie de la Petite-Nation,
[usqu'a sa mort; il fut depute de 1842 a 1847, membre du Conseil executifet
Commissaire des terres de la Couronnede 1844 a 1847 et, enfin,membre du
bureau des Travaux publics de 1844 a 1846» (RAPQpour 1951-1952 et
1952-1953, p. 167).
41 «Marie-Rosalie Papineau(1788-1857), fille deJosephPapineau,avaitepouse
Jean Dessaules en 1816» (RAPQpour 1951-1952 et 1952-1953, p. 182).
42 «Eugenic Papineau, fille d'AndrePapineau de Saint-Martin[en l'IsleJesus],
qul epousera Ie Dr Thomas Bouthillier de Saint-Hyacinthe [Maska]» (RAPQ
pour 1951-1952 et 1952-1953, p. 228).
43 «Andre Papineau (1765-1832), frere de Joseph Papineau, etalt tonnelier et
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Bouthiller de Maska a amene Eugenie et ont ete tous les quatre a
St Martin demander a marier Le dit docteur avec Eugenie; Andre
a dabord fait bien des dlfficultes par consideration pour sa fille
alnee, sa fille cherie Adelaide qui devoit passer La premiere a
peine de danser en semellesde bas; mais Reflexion faite on a dit
que Le missionaire etoit a la Petite Nation et qu'elle pouvoit se
marier Lapremieresi ellevouloit; il ne manque pas de marieuxet
pour ne pas prejudiciera sondroitd'ainesse, Le docteuret Eugenie
ont consentie bon gre mal gre a dlfferer leur mariage jusques au
vingtcinq du courant jour auquel ils feront Le sault de Lacarpe;
Adelaide a Le ternsde Ie faireaussi et d'avance si elle Refuse elle
[mot rature] musera, et si La Dessaules peut, apres les noces
faites, aller a la Petite Nation; je l'y accompagneray et Adelaide
dansera un Rigaudon en semellede bas, je Ie lui promets.

Cette demande en mariage avait dtt avoir lieu quelques
joursou quelques semaines auparavant, toutprobablement
entre Noel et Ie jour de l'An, puisque cette missive du 10
janvier 1826 fut precedeed'une breve note d'affaires du 5
janvier" et que la derntere lettredonnant des nouvelles de
la famille remontait au 19 decembre 1825: aucune allu
sion ace mariage n'y etait faite".

On y lit qu'Andre Papineau hestte aconsentir au ma
riage de sa cadette Eugenie «par considerationpour sa fille
ainee», Adelaide, qu'il ne veut pas humilier. Des negocia
tions ont alors lieu et les futurs mariesacceptent «bon gre,
mal gre» de «differer leur mariage jusques au vingt-cinq
du courant jour», soit Ie25 janvier, ce qui semble bien peu
auxyeuxd'aujourd'hui. Si lagrandedemandeavait eu lieu
entre Ie 25 decernbre et Ie 5 janvier et qu'ils comptaient
s'epouser une semaineou deuxplus tard, supposonsentre
Ie 1er et Ie 15 janvier, les epousailles n'auraient ete repor
tees que de deuxaquatre semainesenviron. On remarque
tout de merne que Ierespectdu droitd'ainesse taxait d'une
contrainte bien reelle la decision du jeune couple, ce que

cultivateur aSaint-Martin sur l'ile Jesus» (RAPQpour 1951-1952 et 1952
1953, p. 223).
44 RAPQ, op. cit., p. 227.
4S Ibid., pp. 225-227.
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revele preclsement l'expression «bon gre, mal gre» quali
fiant leur consentement et ce qui cause d'ailleurs les soucis
et «difficultes» du pere. D'autre part, l'obligation imposee
a I'ainee de se marier la premiere «a peine de danser en
semelles de bas» est aussi suffisamment serieuse pour
faire hesitcr lc pere. Enfin, la promesse de Joseph Papineau
d'accompagner sa fille, Marie-Rosalie Papineau-Dessaules,
a la Petite-Nation, «apres les noces faltes» et d'enclencher
lc processus qui fera qu'«Adelaide dansera un rigaudonen
semellesde bas» expliquerait Ie sens de la proposition «et
d'avance si elle refuse, elle musera [..] je le lui prornets».
Tous ces elements, qui accusent l'autorlte de la tradition,
portent a croire que ce rituel n'etait pas une nouveaute
dans la famille Papineau, mais qu'il etalt, tout au con
traire, deja bien etabli. Pour qu'il ait pu jouird'une pareille
emprise, on peut presumer que les freres Papineau, tant
l'epistolier Joseph qu'Andre, lc pered'Eugenle et d'Adelaide,
en avaient ete regullerernent temoinsdepuis leur jeunesse,
entre les annees 1765 et 1775, et qu'ils devaient lc consi
derer comme inevitable.

Pourtant, cette interessante lettre laisse aussi plusieurs
questions dans l'ombre: Adelaide a-t-elle verltablement
danse en semellesde bas aux noces de sa sceur?Si oul, de
bon gre le jour rneme ou de force «apres les noces faites»,
a l'instigation de Joseph Papineau? II est toutefois certain
que Ie report du mariaged'Eugenie n'aura rien cornge a la
situation pulsqu'Adelaide etait toujours cellbataire le jour
du mariagede sa soeur Marie (nee en 1807) avec Narcisse
Prevost, comme elle l'etalt encore quand son frere Andre
(ne en 1809) epousa Hermine Provencher. En fait, elle ne
se mariera jamais. Si la coutume avait ete rigoureusement
appliquee dans la famille Papineau, Adelaide aurait done
danse au total trois fois. L'a-t-elle fait? En outre, le silence
de Joseph Papineau a propos de son fils Toussaint-Victor
(1798-1869), qui ne se maria jamais, car il avait ete or
donne pretre en 1823, ferait voir une limite a la sanction
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dans Ie cas d'une forme consacree de celtbat, celIe qui
exclut definltlvemcnt du rnarche matrimonlal". Ces inter
rogations, que la genealogie permet de formuler, resteront
pour Ie moment un mystere, car la correspondance de
Joseph Papineau n'en dit mot".

Mais quelles etaient les modalites de ce rituel que
Micheline Lachance, l'auteur du Roman deJulie Papineau
- qui, Ie transposant, l'applique plutotaVictoire, la soeur
de Joseph Papineau restee vieille fille -, resume ainsi: «A
ton age, tu peux toujours danser Ie rigodon en semelles de
bas, Ie sort en est jete48 »? C'est la tradition actuelle qu'il
faut interroger.

II - LA TRADITION FRANCO-ONTARIENNE

A. « DANSER SUR SES BAS» EN ONTARIO FRANc;AIS

Tout recernment, nous avons releve de nombreuses at
testations de ce rituel (TABLEAU 1), qui s'avere tres vivant
dans certaines regions de l'Ontario ou il se deplore en des
variantes formelles biencaracterisees. La description synthe
tique suivante donne une assez juste ideede cettecoutume.

En Ontario, la population francaise observe, de facon
generale dans Ie Nord-Est, une coutume qui sanctionne
l'aine, frere ou soeur, qui s'est lalsse devancer par son
cadet, ou sa cadette, dans Ie mariage.

46 RAPQpour 1951-1952 et 1952-1953, p. 193.
47 Fernand Ouellet, qul nous a Indique ces posslbllttes, propose d'autres
questions sans reponse: «Dans la famille de Louis-joseph Papineau, ses
enfants Amedee et Azelle se sont maries dans l'ordre, mais Ezilda, l'ainee des
deux filles, est restee celibatalre. A-t-elle danse en semelles de bas? Dans la
famille de Pierre Bruneau, du cote de son epouse, sur sept mariagespossibles,
cinq eurent lieu; Iedeuxleme fils, Olivier, est devenu pretre, et I'avant-dernier
de la famille, Theophile, est reste cellbataire. A-t-il danse en semelles de bas
lors du mariage de sa cadette Rosalie en 1830?»
48 Micheline Lachance, LeRomandeJuliePapineau. La Tourmente, Montreal,
Editions Quebec Amerique, [1995], reimpresslon 1998, chapitre XIV «La
Petite-Nation», p. 185. Nous sommesreconnaissant acet auteur d'avoir bien
voulu nous aider aretrouver Ie texte original qui lui avait inspire ce passage.
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Ce rituel se deroule aujourd'hui Ie jour des noces du
cadet, apres Ie banquet, et ordinairement au cours de la
danse qui suit. Au momentopportun, on invite l'aine a se
presenter au centre de la salle; s'etant assis sur une chaise,
il ote ses souliers et releve ses jambes de pantalon. Son
cadet, ou une autre personne de sa parente immediate, lui
enfile [usqu'a la hauteur des genouxdes bas multicolores,
ou la couleur rouge domine regulierement, Ieplus souvent
en laine, parfois depareilles, mais confecttonnes par un
membre de la famille expressernent pour la circonstance;
on a pu egalement les decorer de grelots, de pompons, de
rubans, de plumesou autres ornements propresales rendre
voyants et ridicules.

L'aine se leveet executealors sa danse, en solitaire, sur
un air bien rythrne, de preference un rigodon. Le manege
peut durer une dizaine de minutes environ pendant les
quelles les assistants, faisant cercle autour du danseur,
l'encouragent, lui adressent des plaisanteries et, selon Ie
cas, lancent par terre des billetsde banque et des piecesde
monnaie. Parfois d'autres invites viennent se joindre a
I'aine pour effectuer, isolement, quelques pas de danse;
parfois, ils se relaient pour Ie faire tournoyer sur place, et
ainsi I'etourdir tout a fait. Ala fin du rituel, qut se passe
dans la plus complete bonne humeur, on recueille l'argent
jonchant Ie parquet - dont la somme va de quelques
dizaines a plusieurs centaines de dollars selon la taille de
la noce- et on Ieremetaux nouveauxmaries. Laine retire
ses bas et les conserve en souvenir.

S'ily a plus d'un aine, on les fait danser en meme temps.
II peut arriver qu'un cellbatalre endurci danse a plusieurs
noces; l'un d'eux a merne danse sept fois avant de se
marier. Sans etre absolument obligatoire, cette coutume
est percuecomme telleet celuiqui refusede s'y preter se Ie
fera reprocher par des propos railleurs, par une mystifica
tion ou par une autre sanction.
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TABLEAU 1
Denombrernent et distribution par regions

des temolgnages franco-ontariens
sur la danse rituelle de l'aine celibatalre

Regions
Est Ottawa 1

Prescott-Russell 31
Cornwall 5

Centre 20

Sud-Ouest 4

Nord-Est Algoma 4
Temiscamtngue 3
Nipissingue 15
Cochrane 39
Sudbury 58

Nord-Ouest

Total

temoins

37

20

4

119

o
180

Ceportrait contemporain presente bien, un steele et trois
quarts plus tard, la nature de la tradition suggeree par les
propos de Joseph Papineau. Elle va meme bien au dela en
specifiant Iejour et Iemomentfixes pour l'accomplissement
du rituel, sa mise en scene et sa duree, I'aspect des bas ou
chaussettes, Ie type de danse et de musique approprie, de
meme que I'attitude des spectateurs. On peut supposer
que bien des details courants de nos jours peuvent differer
de la tradition du XIxe steele - comme Ie moment de la
danse, la couleur et I'ornementation des bas, ou Ie lan
cement de pieces de monnaie qui ont pu varier et se fixer
plus tardivement-, mais Ie scenario globalet la causallte
profonde du rituel demeurent Inchanges.

1. La danse sur les bas
Les nombreuses attestations franco-ontariennes de ce

rituel, tres vivant dans Ie Nord et I'Est, mais connu aussi
dans Ie Centre et Ie Sud-Ouest, decrlvent une tradition au
moins centenaire, parfois pratiquee de facon similaire;
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mats, par suite d'une evolution dynamique, elle comporte
aussi des variantes formelles renouveleesou particulleres,
tout en retenant des formes anciennes qut furent peut-etre
jadis plus repandues encore.

Terminologie
«Danser sur ses bas», ou sa variante «danser sur les

bas», est de loinI'appellationla pluscourantepourdesigner
cette tradition partout en Ontario; reglonalemcnt, on dira
«danser en pieds de bas» a Hearst ou cette expression
domine, mais on la connait ailleurs aussi, surtout dans la
region de Cochrane, a Hallebourg, a Kapuskasing et a
Timmins, dans laregion deSudbury, a Hanmer eta Chapleau,
et dans l'Est, a Rockland; on la trouvememe une fois ecnte
«a pied de bas», a Port-Colborne, dans IeCentre. On releve
encore les variations «danse des bas» et «danse dans ses
bas» a Sudbury, «danse en bas» a Sturgeon-Falls, et «danse
en bas [aunes» a WeIland (et a Rouyn, Quebec). Dans Ie
Nipissingue, on dit en outre «danser sur les chaussons» a
Verner, a Sturgeon-Falls et a River-Valley, tout comme a
Noelville, dans Iegrand Sudbury, ou «danser sur ses chaus
sons» a Warren (Sudbury), a Kapuskasing et a Moonbeam
(Cochrane). Qu'on les appelle «bas» ou «chaussons», il
faut comprendre qu'il est ici question de chaussettes, c'est
a-dire d'un vetement de pied qui s'arrete a la hauteur du
mollet. Enfin, a Vankleek-Hill dans l'Est, on a note «danser
Ievieuxgarcon», comme on parle a Hallebourg, Cochrane,
de la «danse des vieuxgarcons».

Raison d'eue

Partout, cette pratique vise a mettre en evidence l'aine
non encore marie. C'est bien sur une amende honorable a
payer par Ie cellbataire qui brise I'ordre normal du ma
riage, de l'aine au cadet. Comme cette danse est deja en soi
humiliante, on ne desire pas en rajouter. Aussi, insiste-t-on
generalement pour dire qu'on apprecie beaucoup Ie di
vertissement que procure ce rituel au mariage, la bonne
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humeur qui s'en degage, la couleur qu'il apporte, la creati
vlte des organisateurs et, combien plus, la reaction de la
victime. Plusieurs indiquent que la contribution monetalre
qui s'ensuit, au profitdes nouveaux maries, est une moti
vation additionnelle qui favorise Ie maintien de la tradi
tion. Enfin, I'exposition de l'aine, qui se singularise ainsi
en dansant, est generalcmcnt percue comme une revela
tion de sa dlsponibtlite, ce qui, pour les invites celibatalres
de I'autre famille engagee dans Ie mariage, constitue un
attrait supplementaire.

Mats, dans les familIes ou il est aI'honneur, ce rite de
passage conservesur tout Ieterritoire son caractere obliga
toire: en aucun cas, I'aine celibataire ne peut normalement
s'y derober, sinon gare alui. Vers 1975, une jeune femme
qui avait voulu rompreavec la tradition recut une sanction
pire: elle fut en effetpourchassee pendant de longues mi
nutes par un ami qui la menacalt avec une vieille va
drouille sale et bien mouillee: commeelle craignait que les
coups de vadrouille, que tentait de lui assener aux pieds
son poursuivant, ne finissent par salir et detrernper
completement ses bas, ou ses autres vetements, elle dut
sautiller frequernment pour l'evlter, au grand amusement
des noceurs". Dans les annees 1980, une autre demoi
selle, s'etant montree fort offusquee, refusa categori
quement d'accomplir cette danse; on n'insista pas, mais, a
21 ans, ellefuttraltec de «vlelllc fille». Enfin, aHawkesbury,
a la merne epoque, un danseur ayant trop obstlnement
reslste ace rituel incontournable, il se vit force de s'execu
ter dans ses bas troues. La comrnunaute ne cherche pour
tant pas ablesser et ahumilier Ie fautif. Aussi, les familIes
s'arrangent-elles pour ne pas indisposer Iecellbatalre tout
en s'assurant de sa collaboration. A Sudbury, s'il s'agit
d'une personne timide, on I'encouragera en lui payant a
boire «pour la degener» de sorte que, Iemomentvenu, elle
acceptera. Un autre temoin confirmera ce faitaHearst: «Si
49 Temoignage de M. Gaetan Gervais, confirrne Ie 26 mars 2001.
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la personne est un peu genee, ils vont attendre qu'elle soit
"chaude"un petit peu, maispas trop longtemps pour eviter
qu'elle danse a quatre pattes!» C'est ainsi que «l'oncle et
Ie frere aine, qui "s'etalent tous deux fait faire la barbe",
ont danse en meme temps'?».Mats, dans d'autres familIes
de Sudbury, plusieurs ont affirrne qu'on se saisit carrement
de l'aine recalcitrantet qu'on I'oblige a danser. N'echappe
l?as a la regle qui veut. Et la regle se fait parfois inflexible.
A Hawkesbury, un temoln divorce a du executor sa danse
puisque, n'etant plus marie, il retombait dans la categoric
des cellbatatres. Selon un temoln de Tecumseh, un frere
jumeau, aine de quelques minutes du marie, dut aussi se
soumettre au rituel a la fin des annees 1980. Ailleurs, a
Hearst, en 1995, a cause du remariage de sa mere, une
cadette celtbatatre consentit a danser sur ses bas, etant
donne qu'elle etait plus vieille que la marlee de sa belle
famille. Encore, a Timmins, en mars 1998, la sceur de la
marlee et sa mere ayant chausse leurs bas, un ternoin
demanda aussitot a son compagnon ce que la mere faisait
la; sans broncher, celui-ci lui expliqua que la mere de la
mariee ne s'etait clle-meme jamais marleeet qu'elle devait
danser comme les autres". Ainsi, mieuxvaut se plier a la
tradition, qui imposeune contrainte bien reelle, mais con
nue, que de se voir infliger une peine plus cruelleencore..

I'aine qui danse
L'alneesten principe Ie seula danser. Mats, dans certaines

familIes, il y a parfois plusieurs aines: a Windsor, on en a
signale sept en 1990, mais on compta huit freres a
Hawkesbury qui ont danse dans lesannees 1940 aux noces
de leurs quatre sceurs. On pourra tantot les faire danser
tous en meme temps, tantot les faire entrer a tour de role.
On a vu des personnes de sexe oppose, de la famille d'un
ou des deux conjoints, danser temporairement en couple.

50 Vicky Ayotte, Ie 24 fevrler 1999.
51 CindyGrzeIa, 1999.
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Mais la tradition exige qu'Ils dansent Ie plus longtempsen
solitaire. Onnoteoccasionnellement des exceptions, comme
Ierapportait un informateurde Blezard-Valley, a propos de
sa vieilletante cellbataire, Elodie Belisle, qui dansa sur ses
bas, a partir des annees 1920, a tous les mariages de ses
freres et soeurs: elle portait des bas de laine ordinaires et
quelqu'un de la famille la faisait valser apres Ie souper de
la noce". Des cellbatatres ont danse trois fois, cinq fois, ou
plus: «Mononcle se mariera cette annee, nous confiaitune
etudiante de Saint-Charles; comme il est I'aine de la fa
mille, cela signifie qu'il a danse sept fois sur ses bas".»
Qui dit mieux? A Verner, entre 1958 et 1970, la sceur
cellbatalre d'un temoln «dut danser sur ses chaussons de
laine quatorze fois; en dernier, dit-on, elle tricotait elle
merne ses bas». AKapuskasing, en decembre 1977, un
vieil oncle de Hull et une vieille tante de Fauquier celtba
taires ont danse sur leurs bas. IIn'y a done pas de congeen
raison de l'age qui rendrait Ie rituel prescriptible, ni du
nombre de fois ou on l'a accompli. Toutefois, dans les
annees 1960, a North-Bay, un futur pretre beneficiad'une
dispenseen raison de sa vocation religieuse. AHawkesbury,
a la rnerne epoque, on lanca par plaisanterie a un danseur:
«T'as pasvoulufaire un cure:danse surtes bas!"», montrant
bien que, la aussi, la pretrlse mettait a l'abri du rltuel. A
Sudbury, en 1996, au derniermariage d'une famille, tous les
freres et sceurs de la mariee ont voulu danser, pour bien
marquerquecerituelavaitfini de s'accomplir au seindecette
generation et qu'il devait desormais passer a la suivante.

Les bas

Entreles annees 1920 et 1960, tous les temoinsaffirment
que l'aine dansaitsur des bas ordinaires. II faut entendre
par la qu'll s'agissait des chaussettes que Ie celtbataire

52 Abbe LeoLegault, Ie 26 [uin 1999.
53 Melanie Roy, 1999.
54 A rapprocher de I'expression «Tu n'as pas voulu faire un pretre.. tra
vaillc!», qui avait cours dans les annees 1950, selon Fernand Ouellet.
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portait pour l'occasion, des bas de toilettepour Iegarconet
des bas de nylon pour la fille. On signale aussi des bas de
laine, tres simples, la plupart du tempsde couleurgriseou
neutre; dans ce cas, l'aine devait les revetir avant de dan
ser. II semble encore que la preference aliait ades bas de
travail plutot qu'a des bas de toilette. Dans les annees
1930, aMoose-Creek dans l'est ontarien, au mariage d'un
temoin, sa sceura danse en bas de nylon. AHawkesbury,
a la meme epoque, on parle de bas de laine simples de
couleur lndeclse. Un autre informateur, originaire d'Alfred,
souligne que c'etalent de «vieux bas» que Ie danseur de
vait enfiler. APort-Colborne, on a note, vers 1948, des bas
griset rouge tricotespar la grand-mere, et aChapleau, ala
memeepoque, des «bas d'hiverde bucheron».ASturgeon
Falls, aVerner, a Lavigne, a Noelville, a Sudbury et a
Spanish, on releve encore des «bas ordinalres» et des
«bas de nylon».

Apres les annees 1960, on assiste aune veritableevolu
tion dans l'aspect des chaussettes. D'un cote,on maintien
dra [usqu'a nos jours Ie port de bas ordinaires, en laine
griseou d'une couleurdiscrete, pour Ie garconet de bas de
nylon pour la fille dans quelques munlcipalltes de l'Est (a
Hawkesbury, a L'Orignal, a Plantagenet et aVankleek
Hill), du Centre (a WeIland) et du Nord-Est (a Corbeil, a
North-Bay et aCache-Bay dans IeNipissingue; aFauquier
et aTimmins, ou on precise «des bas de travail ordinaires
gris et rouge», dans Cochrane; et aWawa, «des bas de
laine gris ordinalres», dans Algoma).

Mais la modesera desorrnals ala couleuret ala decora
tion fantaisiste. En fait, il s'agit de rendre les bas voyants,
ridicules et originaux Ie plus possible. On verra alors des
bas courts et unis, blancs, jaunes, couleur de la jalousie,
dit-on, rouges ou bruns, ou de couleur phosphorescente
(jaunes dits «fluo» aHaileybury, Temlscarntngue, orange
«fluo» aBlezard-Valley etaSudbury); tantot, Ie bas gauche
ne sera pas de la meme couleurque Iebas droit, l'un brun
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et l'autre rouge (Cochrane), ou l'un vert et l'autre rose
(Hanmer, Sudbury); on verra parfois, quand il y a deux
danseurs, que chacun porte un bas brun adroite et un bas
rouge agauche par exemple, une meme paire de bas etant
dtvlsee entre eux deux. Puis, ailleurs, les memes couleurs
se repetant dans les deux bas, les elements d'une couleur
du bas gauche seront d'une autre couleurdans Iebas droit:
Ie bout, Ie talon ou l'ouverture par exemple. Ensuite, les
bas se fontplus longset recouvrenttout Iegenou;aHearst,
depuis la fin des annees 1980, dans Ie cas ou il y a plu
sieurs danseurs, les bas des plus ages sont plus longs que
ceux des plus jeunes. Multicolores, trlcotes en anneaux
plus ou moins larges, plus ou moins regullers, et super
poses, ils sont reputes avoir ete confectionnes de «restants
de lalne». Ils sont aujourd'hui de loin les plus populaires
et on les decrlt comme etant barres, raves, en zigzag, et
leurs couleurs vives, banolees, «affreuses», «horrlbles»,
pour tout dire laides. Parfois, chaque orteil a son enve
loppe, comme un gant, de couleur differente: on voit des
bas torsades en rouge et blanc; d'autres s'achevent en
pointe recourbee: d'autres, cousus dans du feutre, montent
ami-cuisse et s'evasent comme des bottes que Ie danseur
est parfoisforce de retenir: vers 1995, dans IeNord-Est, on
les avait decrtts comme des «bas de style lutin rouge et
vert». D'autres bas sont parfois de verltables pantoufles,
comme ces chaussures commerciales en forme de «hot
dog», garnies de condoms aleur extremlte, rencontrees a
Kapuskasing et aFauquier. Certains de ces bas ont l'allure
de mocassins, ou de bottes sauvages. Divers motifs et
dessins y figurent aussi: une vache signalant Iemetierd'un
aine cultivateur (Haileybury, Temlscamlngue), les initiales
du danseur (Hearst, 1995) ou la date de la noce (Sudbury,
1996). S'il n'y a pas de couleur obligatoire - la couleur
des robes des filles d'honneur determine parfois celIe des
bas, mauve, creme, sarcelle, etc. -, Ie rouge revient sou
vent, avecdes tons de bleu, de blanc, d'orange et de noir. A
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Timmins, dans les annees 1990, on choisit des couleurs
feminines, des tons pastel, pour les hommes.

Le bas Iui-meme, simple ou multicolore, s'epanouira par
une ornementation recherchee: grelots, clochettes, son
nettes ou autre decoration bruyante, petits ou gros pom
pons, glands, petits boutons, boucles, guirlandes, fils ou
brins de ficelle, rubans, cordons, franges, plumes, con
doms, brillants,petits objetsappliques, retailles, des yeux,
un nez, fentes avec des yeux et des leurres de peche, etc.
En somme, tout est possible pourvu que Ie resultat soit
extravagant et prete ala rigolade.

D'ou viennent de tels bas? S'ils peuvent occasionnel
lement avoir ete achetes en raison de leur allure singu
ltere, de leurs couleurs affreuses, de leur orlginallte, ils
sont Ieplus souventde confection domestique. II revienta
la famille de l'aine de les prevoir, Tricotes ou cousus ala
main par une femme, la mariee elle-rnerne, sa sceur, sa
mere ou sa grand-mere, ce sont des pieces uniques que
quelques intimes seulement ont vues avant la ceremonie.
Aussi, lesbas seront-ils conserves en souvenir par Ie couple
marieou par la personnequt lesa confectlonnes, ou Ieplus
souvent laisses au celibatalre qui les a utilises. Dans ce
cas, il en fera l'usage qu'il voudra, les portant pour des
travaux domestiques [usqu'a leur complete usure, les
oubliant parmi ses affaires, les jetant tout simplement ou,
tres rarement, les conservant pour la prochaine fois; bien
que cettedernlerepossibilite soit rare, elles'est rcncontree
chez un ternotn qut dansa plusieurs fois avec son frere a
Hawkesbury, dans lesannees 1930, aveclesmemes bas, et
tout recemment chez un autre aHearst qui dut danser a
deux noces rapprochees.. II est exceptionnel qu'on les
emploie pour une autre personne. ASturgeon-Falls, Ie
danseur portait ses bas aune reception Ie lendemain des
noces au debut des annees 1990.
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Autres pieces de vetetnent
Le danseur n'est pas tenu de porter un veternent special

autre que les bas decrlts precedemment pour accomplir sa
danse rituelle.Cependant, on peut lui imposerIeport d'une
autre piece de vetement selon l'humeur des organisateurs
et les circonstances. Un temoin de Sturgeon-Falls a vu un
rituel aAmos (Quebec), entre 1989 et 1999, ou Ie cellba
taire portait un bonnet. ASudbury, en 1995, un danseur a
dtt porter «une magnifique tuque ornee de grelots» ainsi
qu'«une ceinture de grelots»: ades noces celebrees Ie 26
deccmbre 1998 aMoonbeam, l'aine dut de meme coiffer
«Ia tuque du pere Noel». Exceptionnellement, on a vu un
tutu de ballerine aHawkesbury dans les annees 1980 ou
une echarpe portee ala ceinture aSudbury, entre 1980 et
1990. ARockland, en 1995, on assista aune veritable mise
en scene ou Ie danseur et quatre autres personnes impor
tantes pour les maries ont danse, deguises en Indien, en
policier, en motard, en ouvrier et en cow-boy, ala facon du
groupe de chanteurs anglophones Village People. Dans un
autre cas, au merne endroit, Iedanseur portait des calecons,
dits «boxeurs», apois bleus et une casquette ahelice: on
signale aussi des calecons «droles» dans Ie Nord, entre
1975 et 1995, et, a Hearst, dans les annees 1980, des
«combines», sous-vetements longs. AHearstencore, quinze
ans plus tard, un groupe de danseurs, apres l'annonce,
«sortlrent des coulisses vetus de pantalons courts rouges
et d'un tee-shirt blanc [etl portant des verres fumes». Plu
sieurs temoins parlent encore de deguisement ou de cos
tumecomique aNoelville, entre 1980 et 1995, d'un chapeau
melonet de «sous-veternentsdroles». ABlezard-Valley, en
1990, on fit porter des bottes de caoutchouc aune victime
originaire de Terre-Neuve et une grosse clocheavache; en
1996, aCache-Bay, on fit chausser ala victime des bottes
semblables pour danser sur une musique difficile asuivre
avant de passer au veritable rituel des bas; un temoln de
Sudbury a vu un danseur chausser des raquettes aneigea
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Gallichan, Quebec. En 1995, «[rnloncousina porteau cou
une cloche avache», affirme un informateur de Sudbury.

Outre ses souliers, qu'il doit obligatoirement oter, et
parfois son veston qu'il peut enleverpour se mettreplus a
l'aise, Ie danseur execute son rituel dans son costume de
fete. Parfois, on l'invitease devettrdavantage:aL'Orignal,
en 1995, Iedanseur devait retirer une piecede veternent si
lesgenslui Iancalentde l'argent (cravate, etc.); aNoelville,
les gens paient parfoispour que Iedanseur retire un vete
ment.AGarson,en 1997, on a remarqueque Iedanseur ne
portait qu'un bas pour danser; l'autre circulait entre les
invites, probablement pour y recueillir les offrandes en
argent.

Le moment choisi

Le moment retenu pour l'executlon du rituel ne varie
guered'un endroital'autre. C'est toujoursau cours du bal
qui suit Ie banquet de noce, dans la soiree done, et apres
que toutes les ceremonies honorant les nouveaux maries
se soient deroulees, comme Ielancementdu bouquet de la
mariee et Ie lancementde la jarretiere.

Lederoulement du rituel

Au moment convenu, l'animateur interrompt la danse
pour attirer l'attention des invites. tine annonce breve
revele alors que l'un des conjoints a un aine qut est tou
jourscellbatatreet qui devraaccomplir la sanctionrituelle.
Ses amis et parents tournent vers lui leurs regards et l'en
couragent en lui ouvrant Ie passage. Normalement, il
s'avance des qu'on Ienomme. tine fois rendu au centrede
la salle, ou pres de l'animateur, on lui presente les bas,
quelquefois en mentionnant Ienom de la personne qui les
a fabriques. C'est couramment cette dernlerc qui les sort
de son sacamain ou elle les tenait cachesdepuis Iedebut,
comme on l'a remarque aSudbury, aTimmins, et merne a
Gatineau, Quebec, entre 1960 et 2000. AOttawa, en 1999,
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on les a apportes sur un plateau. On les montre a tous.
Selonla dispositionde la salle, I'aine s'assoit sur la chaise
qu'on lui a expressernent avancee, sur les marches de la
sceneou carrementpar terre. Souvent, il doit chausser lui
meme ses bas pendant que tous s'approchent pour mieux
voir. Mais tres souventaussi, c'est son frere ou sa sceurqui
les lui enfile. «Le faitque c'est Iecadet nouvellement marie
qui presente les bas a son aine accentue davantage Ie fait
qu'il s'est laissedevancer par Ieplus jeune".» Parfois, c'est
sa merequi pose ce geste. Ensuite, l'aine celibatalre roule
sespantalonsou releve sa robeet, deboutau centre, montre
a tous les invites les bas qu'on lui a faits. Les cameras
immortalisent la pose. Puis on attend Iesignalde la danse.

II arrive que l'aine ait deja revetuses bas au momentde
l'annonce. Dans ce cas, les preparatifs se seront deroules
en prlve dans une petite chambre attenante a la salle de
reception ou directement a la place qu'occupe l'aine. II
peut agirainsi pour montrersa bonnevolonteou parceque
la tradition lui impose de se munirdes bas approprles,des
bas rouges par exemple dans IeTemlscamlngue a la fin des
annees 1970 ou des bas colores avec orteils separesachetes
par Iedanseur a Hawkesbury vers 1975. Dans la region de
Sudbury, a Val-Caron et a Chelmsford, l'aine devait dans
certaines familIes confectionner lui-meme ses bas; mais
parfoiscetteobligation ne concernaitque la fille qui devait
savoir tricoter.

La danse

Alors que les nocesse deroulaient rarementa I'exterleur
de la maison des parents des maries avant les annees
1960, ellesont maintenant presque toujours lieu dans une
salle communautaire ou commerciale. C'est done la aussi
qu'a lieu la danse de l'aine celtbataire.

Si Ie joueur de violon n'est plus toujours de la partie,
comme dans les noces a la maison, la musique demeure
ss EstelleCorriveau, 2000.
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vive et entrainante, qu'elle soit produite par un musicien,
par un orchestre ou par des disques. Generalernent, on
joue un rigodon traditionnel ou une piece musicale con
temporaine de rneme type. Le choix de celle-ci revient
tantot au cadet marie, tantot a. I'aine qui danse
(Hawkesbury, Sturgeon-Falls, Chelmsford), tantot au mu
sicien ou a. l'animateur. Aujourd'hui, on trouve merne des
chansons populaires de toute nature, «la Danse des ca
nards» par exemple a. WeIland et a. Sudbury, pas toujours
en francais, mais ordinairement enlevantes. Des les pre
mieres mesures, Iedanseur s'execute. Seul, devant tous, il
gigue, c'est-a-dlre qu'il sautille et se balance au rythme de
la musique, levant un pied puis l'autre, agitant les bras
vers Iehaut puisvers Iebas, marchanten cadencede facon
reservee ou energiquement comme un gymnaste, tantot
avancant, tantot reculant, parfoispivotant sur Iui-meme, il
decrtt un cercle en se concentrant sur sa danse, mais en
souriant et en reagissantde bonnegraceaux proposqui lui
parviennent. AVal-Therese, pendantladeccnnie 1980-1990,
on en a vu un qui dansait avec sa chaise. Quand on a juge
que l'aine a bien rempli son role, son cadet nouvellement
marie s'avance et execute quelques pas de gigue autour de
lui. PuisIe conjoint peutfaire dememeetd'autrespersonnes,
comme l'amie de coeur de l'aine, a. tour de rolecependant,
par sympathie, mais jamais pour lui voler la vedette. Par
fois, les parents et amis se relaientet Iefonttournoyersans
arret par un crochet de bras de sorte que l'aine en est
completernent etourdi et qu'on a alors fort a. faire pour Ie
maintenir en equillbre.

Cemanege dure Ietempsd'une longue chanson, de cinq
a. dix minutes environ, mais parfois plus: dans l'Est, Ie
tempsde quelques chansons a. Lefaivre, en 2000; a. Cache
Bay, deux chansons furent jugees trop longues au milieu
des annees 1980; maison a note de cinq a. sixchansons en
1990 a. Hawkesbury. Dans lesannees 1940, a. Hawkesbury,
la danse aurait dure trois quarts d'heure dans un cas et,
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dans un autre, un groupe de huit danseurs, tous freres,
aurait danse dans Ie salon de la noce sur un air de violon
depuis 17h jusqu'a 22 h30. AChute-a-Blondeau, en 1978,
l'un des danseurs a retire ses bas et danse nu-pieds; cet
evenement est exceptionnel et il semble que la chaleur
accablante en soit la cause, car on avait pris soin de distri
buer aux invites des serviettes de papier pour eponger Ie
visage du danseur. Si la duree de la danse n'a rien a voir
avec la difference d'age entre l'aine et son cadet, Ienombre
des danseurs peut evidemment la rallonger, car on tient a
photographier a plusieurs reprises tous les danseurs. A
Hearst, on a introduit une nouveaute depuis Ie milieu des
annees 1980: on defatt une botte ou meule de foln, qu'on
etcnd par terre, et sur lequel danse l'aine.

Les spectateurs
On aura compris que les spectateurs quittent ordinaire

ment leur placeet se disposent en cercleautour du danseur
de facon a ce que tous puissent bien Ie voir. Debout, ils
I'encouragent en tapant des mains et en se balancant au
rythme de la musique. Plusieurs lancent des plaisanteries
relatives a son etat de cellbatalre pour s'en moquer: «T'as
l'air fin en crisse, la, hein!» AKapuskasing, on lance par
fois des condomsau danseur, des fleurs a Verner. Certains
proches participeront aussi a la danse comme on l'a deja
lndique.

Depuis les annees 1960, un nouvel element s'est ajoute
au rituel. On lance desormais de l'argent au danseur. Ce
furent d'abord des sous noirs qu'on jetait a l'aine en guise
de raillerie et avec Ie plaisir anttcipe de Ie voir se pencher
a la fin du rituel afin de ramasser une aune les pieces
tombeespar terre;on a note cefaitaSudburyet a Sturgeon
Falls. Selon un temoin de Whitefish et de Sudbury, cer
tains auraient meme souhaite que Iedanseur glissat sur les
sous: «cette collecte sous-entendait que l'aine pourrait
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"s'acheter" un conjoint avec la somme rccuctlllc"». Ainsi,
quand on lance des sous, c'est habituellement pour se
moquer de l'aine: la somme qu'il recueille est d'ailleurs
derisolre, ne depassant jamais quelques dollars.

Mats, de plus en plus, on s'est mis a lancer de l'argent de
papler, des billets d'un ou de deux dollars (aujourd'hui
remplaces par des pieces de monnaie), des cinq, des dlx,
des vingt, et plus encore:

Magrand-mere medlsait, ecrltune jeuneetudiante, qu'autre
fois les gens lancalent des trente sous [0,25 cents], mais de nos
jours je peux vous dire que les gens deviennent de plus en plus
genereux. Auxnoces de rnacousine, l'an dernier, son frere a du
danser sur ses bas et les gens jetaient des billetsde 5$, de 10$,
de 20$ et, croyez-Ie ou non, j'ai merne vu un billetde 50$57.

AHallebourg, un informateur rcncherit: «I'ai meme vu
un 100$ par terre.» ASudbury, on note ausst: «De nos
[ours, les spectateurs lancent de l'argent par terre, dans Ie
but d'encourager Ie danseur et d'amasser des fonds pour
payer la "chambre" des maries Ie soir de leurs noces".»
Car il n'est pas question de recompenser Ie danseur qu'on
voulait sanctionner. S'il danse et que I'operation devient
rentable, il ne gardera pas l'argent pour lui: c'est pour les
nouveaux maries. Si la somme ainsi reunle se limitait au
depart a quelques dizaines de dollars, entre 50$ et 80$,
elle est rarement lnferleure a 100$ de nos [ours, atteignant
regulierernent 200$ et plus: on a deja atteint 250$ a
Sturgeon-Falls, a Iroquois-Falls et a Val-Gagne, 300$ a
Noelville, 500$ a Sudbury et a Tecumseh. II appartient
tantot au danseur de ramasser lui-meme les pieces et les
billets apres la danse, tantot aux demoiselles ou aux gar
cons d'honneur, qui, pendant la danse, pousseront vers Ie
centre a l'aide d'un grand balai l'argent tornbe, tantot aux
enfants, en particulier Ie page et la bouquetlere, ou aux

56 Annie Gagne, 2000.
57 Melanie Roy, 1999.
58 Estelle Corriveau, 2000.
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maries eux-mernes. ASudbury, on a vu une fois un bocal,
deposeau milieu de la salle,qutetait destine a recevoir les
offrandes. Dans tous les cas, I'argent sera remis aux ma
ries, mais sans toujours Ie compterauparavant ni annon
cer Ie montant reunt. AKirkland-Lake, c'est dans les bas
du rituel qu'on depose I'argent avant de Ie remettre aux
nouveaux maries.

Cette nouvelle pratique de jeter de l'argent, qu'on ren
contre dans toutes les regions franco-ontariennes, n'est
cependant pas encore repandue dans toutes les families.
La ou elle existe, elle remplace d'autres rituels de quete. A
Cache-Bay, lorsqu'il n'y a personne qui danse sur ses bas,
on met en scene une autre coutume: il s'agit d'une danse
payante OU, a tour de role, les hommes versent une contri
bution convenuepour danser avec la rnarlee et les femmes
fontde meme avec Iemarie. ASturgeon-Falls, on recueille
de I'argenten passant Iesoulierde la mariee. IIest certain
qu'on ne peut maintenir deux rituels de quete dans un
merne mariage sans encourir la reprobation populaire.
Aussi, compte tenu de la popularlte grandissante du lan
cement de I'argent au cours de la danse sur les bas, qui,
selon certains temoins, se presenteratt presqu'a chaque
noce, il y a tout lieu de se demander si les autres types de
quete pourront longtemps survivre.

Percue comme une tradition canadlenne-francaise par
tous les informateurs, elledemeureobligatoire memedans
les mariages mixtes et en dehors du lieu d'origine de la
famille. C'est ainsi qu'elle apparait parfoisdans des noces
italiennes, anglophones ou autres quand l'un des con
joints est franco-ontarien ou meme dans des noces entre
Canadiens francais quand la famille d'un des conjoints ne
la connait pas; de rneme, on l'a vue pratiquee par des
Franco-Ontariens a de nombreuses noces, a Vancouver, a
Halifax, a Hamilton, comme en Californie.
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2. La danse dans l'auge
La «danse sur les bas», qui semble aujourd'hui generale

et en pleinevitalitedans la plupartdes regions de l'Ontario
francais, a connu d'autres formes toujoursvivantes, quoi
que moins courantes et en regression, mais souvent plus
humiliantes. La grande popularltede cette premiere forme
du rituel est peut-etre en voie d'occulter une variante qui
semble tout aussi ancienne, mais devenue minoritaire,
regionale et de moins en moins frequente. Dans certains
villages franco-ontariens, l'aine devait autrefoisaccomplir
ce rituel dans une auge a cochon et, naguere, dans une
cuveservant au lavage. II s'agit de la «danse dans l'auge»,
une tradition contemporaine tout de merne attestee une
quarantaine de fois.

Bien sur, il s'agit toujoursde sanctionner, par une danse
publique, l'aine cellbataire Ie jour des noces de son cadet.
Sidone la raison d'etre du rituel, Iechoixde la victime et Ie
mode d'execution demeurentconstants,quelqueselements
varient.

Dans Ie sud-ouestontarien,aPointe-aux-Roches notam
ment, la «danse dans l'auge» est pratique courante et elle
seraitmemela seuleforme connuedecerituel. D'apparence
plus rurale, cettetraditiona legcrement evolue au coursdes
demieresannees. Selon Ie temoignage de M. PaulTremblay
recueilli par notre collegue Marcel Beneteau en 1994, ce
rituel etalt reserve aux garcons:

Danser dans l'auge, la, ca, c'est si que ton frere se mariait 
ton frere plus jeune que toi -, il se mariait avant toi, toi, tu
dansais dans l'auge. Et puis les gars ressoudaient avec [..] les
vieillesauges sales, heln, ils allaient voler ~a dans aucune soue
en quelque part. Le gars s'attendait jamais, hein, puis tout d'un
couptu trouvaiscettemausussed'auge, hein. Les gars [disaient]:
«Tu vas danser dans l'auge». [..] On fait encore ca, nous autres
[a Polnte-aux-Roches] [..] dans la famille des Tremblay. [..] lis
font faire des beaux petits auges [..] avec son nom dessus. [..]
Apresca, merne tu peux danser avec eux autres [les aines], eux
autres restent dans l'auge, tu peux danser a l'entour. [..]
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Dans mon temps, moi, dans une noce la, le gars qui etait prls,
il dansait tout seul en avant puis les autres riaient de lui. [..]
Avantle lunch, c'etalt une des dernleres choses, calao Tu sais la
parce que jamais ils voulaient lui laisser assavoir quand est-ce
qu'il etatt pour se faire polgner, le gars. [..] Ah, il s'en doutalt, il
s'en doutait. Mais des fois, il y en a qui pensaient: «Ils ont
oublie.» Tu disais pas: «Ale, as-tu ernmene un[e] auge, heln,
pour danser dans l'auge?».[.. ] C'est une vieille tradition fran
caise, ca. [..] C'est ~a que c'est que c'etalt danser dans l'auge:
quand quelqu'un plus jeune que toi se mariait dans ta famille ..
[.. ] tot, tu danses dans l'auge, mon homme. [..] Mais c'etalt
bien different.

Aujourd'hui, ils [jousent?] ca a cause que c'est net lao Mais la
fille, c'aurait pas compte parce que les filles se mariaient plus
jeunes que les gars. [..] Si c'etatt une fille qui se mariait plus
jeune qu'une autre fille, la, c'auralt ete OK, la fille aurait danse.
[.. ] Lagrosse affaire, c'etalt pour les gars.

C'etait, si tu regardes en arriere, tu vas voir qu'Il y avait
beaucoup de gars de cultivateurs qui etalent campagnards; ils
etalent peut-etre bien [bagnards?] un peu [rires]. lIs voulaient
pas se lacher de rester a [la] matson, hein, puis tu pouvais pas
emmener ~a a nulle part. . [..] Tusais. lIs etalent durs a denial
ser, ca. Parce que ce que c'etait, le chose [l'intentlon], c'etait
pour essayer de.. «Ahl tu vas fen trouver, une femme», tu sals.
[Puis] encore, les gars, ils avaient peur d'aller.. Ie pense qu'il y
avait beaucoup de ca, la-dedans, qui a cause ca, je pense. C'est
pour essayer.. Puis en meme temps, ca annoncait aux autres
autour, dans la salle,.. [qu'il y en avait un qui etalt pas marie
encore] ouais, il est pas marie celui-la: Ale! Voyez-vous, les
filles, il y en a un qui est lousse icitte la [rires] parce que, vois-tu,
tu mettais toujours deux familles, les familIes sur I'autre bord,
les filles sur l'autre cote, hein. «Qui est-ce que c'est, ce gars-la?»
Pour lesfilles, hein. [Bien, ilsse rencontraientaux nocespuis.. ]59.

59 Collection Marcel Beneteau, entrevue enregtstreeIe 5 avril 1994 aupres de
Paul Tremblay, ne en 1933, de Polnte-aux-Roches, Ontario. L'enqueteurnous
a gracieusementcommuniqueIedocumentsonoreet lesextraits qu'll en a tires
pour une recherche lntitulee «LesRituelsde mariagecommetemoins d'lden
ttte culturelle:une enquete prelimlnalre aupres de deux comrnunautesfranco
phones du sud-ouest de I'Ontario», un exercice prepare dans Ie cadre de ses
etudes de maitrlse en ethnologie a l'unlversite Laval en 1994 (pp. 13-15);
transcription par J.-P. Pichette, 2 p. ms. Cette tradition serait inconnue a
Rlvlere-aux-Canards, village qui appartient aune autre tradition.
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Ce meme informateur nous confirma que la tradition
s'est reproduite encore tout recemment, en fevrier 2001 60

•

Ainsi, on est passe d'une vieille auge sale a une auge
propre et merne neuve, construite et ldentlfiee speciale
ment pour l'occasion. AGrande-Pointe, non loin de la, on
a aussi signale cette tradition vers 1988.

3. De l'auge d la cuve
Neanmoins,c'est dans la region de Sudburyque la danse

dans l'auge, et ses adaptations, semble Ie plus repandue.
Au debut des annees 1950, on I'executaltnu-pieds «dans
un bane vlre a l'envers», au dire d'un temoin de Saint
Charles. Un autre affirme qu'elle se pratiquait dans l'auge,
dans une cuveou sur ses bas dans un bane a l'envers, entre
les annees 1940 et 1950, et qu'on ne lancait pas d'argent;
on le rescrvalt plutot pour payer le violoneux. C'est ce que
confirme une etudiante qui resume l'evolution de la tradi
tion dans sa famille:

Mes grands-parents ont pris connaissance de cette tradition
lorsqu'un des freres de mongrand-percs'est marie avant un de
ses freres aines, dans les annees 1940 ou 1950. Ma mereaffirme
qu'elle se rappelle de cette coutume durant les annees 1960
quand un de ses freres avait danse dans une auge a cochon.
Auparavant, aSaint-Charles, lesgens ne dansaient pas sur leurs
bas, mais dansaient plutot dans une augeacochonou dans une
cuvede metalremplie d'eau. C'estceque monperca faiten 1972
ou 1973. Cefutdans lesannees 1977-1978 qu'on a commence la
danse sur les bas".

D'autres temoins de Saint-Charles parlent de la danse
dans l'auge apres les annees 1990. Un informateur de
Chapleau, originairede Caraquet, a entendu dire que quel
qu'un avait danse «dans une auge a cheval» au Nouveau
Brunswick, vers la fin des annees 1940. AVal-Therese,
vers 1954, on dansait «dans une cuve».Entre 1979 et 1996,

60 Temolgnage de M. Paul Tremblay recueilli au cours d'une consultation
telephoniqueIe 7 mai 2001.
61 Melanie Roy, 1999.
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une celibatatre a danse sept fois dans l'auge aOttawa; il
s'agissait de mettre un pied dans l'auge et de «sauter par
dessus?». La famille, des cultivateursd'origine irlandaise
de Vinton et de Campbell's Bay au Quebec, transportait
l'augeala salle de danse pour l'occasion.ANoelvllle, on a
pratique la danse dans l'auge ou dans une cuve:un temoin
se rappelle y avoir vu un celtbatalre portant des «combi
nes» [calecons longs] rouges et, aVerner, une fille vetue
d'une robe ancienne avec bonnet et bas multicolores avec
orteils separes, danser dans une cuvede glace, entre 1960
et 1980. Plusieurs ont connu la danse dans une cuve con
tenant de la glace aVerner. ASpanish, entre 1932 et 1942,
la danse dans la cuve avait lieu dans la cuisine, entre Ie
diner et Ie souper. A Sudbury, on signale aussi la danse
dans la cuve en 1942:

Onpeut aussi danser dans une cuvealavage, medit rnamere.
Accompagne de ses deux sceurs, mon pere a danse sur ses bas
dans une cuveen 1942 aSudburyaux nocesde sa sceurcadette.
Le rituel a porte fruit car ils se sont maries quelques mois plus
tard. Ma tante se souvientde l'evenemcnt: «C'etait pour Ie fun,
pour rire des aines non rnanes!» IIa danse avecses sceursdans
une grossecuvealavage".

Au memeendroit, pres de cinquante ans plus tard, entre
1985 et 1990, on preciseque Ierituel s'effectue «dans une
cuve ronde» remplie de glace. En 1995, une famille ita
lienne aurait adopte la danse dans une cuve al'occasion
d'une noce qui l'unissait aune famille franco-ontarienne:
l'aine franco-ontarien dansa sur ses bas et l'aine italien
dansa nu-pieds dans une cuveavin, remplie de glaceet de
raisins. En l'an 2000, on affirmait qu'il y avait meme un
hotel de Sudburyqui conservaitune auge pour la pratique
de la danse dans l'auge, mais il n'a pu etre ldentlfie.

Dans Ie Nord-Est, au Terniscarnlngue, la tradition est
attestee dans les annees 1980 a Kirkland-Lake et a

62 Peut-etre s'agit-il de danser un pied dans l'auge et l'autre pied al'exterleur,
63 Estelle Corriveau, 2000.
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Virginiatown, ou on dansait «dans l'enclos a. cochons ou
l'etable», nu-pieds ou avec ses bas. Dans Ie Nipissingue,
on dansait «dans une cuve» a. Mattawa au debut des
annees 1940; a. Sturgeon-Falls, la «danse dans l'auge» a
ete pratiquee en 1985, et Iecelibatalregardait ses souliers;
un autre temoin de Sturgeon-Falls a vu ce rituel plusieurs
fois a. Amos, au Quebec, entre 1989 et 1999. Dans la
region de Cochrane, ou la danse sur les bas est particu
llerement florissante, la tradition de la danse dans l'auge
n'aurait ete attestee que par deux temoins, tous deux de
Val-Gagne, pres de Timmins, entre 1974 et 1978; en mai
1978, on precisait qu'il s'agissait d'une «auge a. cochon».

Cette tradition est aussi connue des temoins du Centre,
mais ils l'ont vecue ailleurs: l'un dit avoir vu a. Sudbury,
dans Ie quartier du Moulin-a-Fleur, la danse «dans une
cuve d'eau»: un autre parle de la danse «dans une auge
a. cochon», un rituel reserve aux hommes a. Maniwaki
(Quebec), en 1948, ou les aines dansaient «dans une vraie
auge»et devaientresterune heure en piedsde bas: «J'avais
trouve ~a degoutant», avoue ce ternoin: vers 1960-1 965,
on avait utilisede grosbas de laine sales, puis, en 1995, on
avait eu recours a. un «semblant d'auge». Pour sa part, un
informateur nc a. Gracefield, Quebec, a ete temoin de ce
rituel a. plusieurs reprises avant 1940, tant a. Gracefield
qu'a Maniwaki. Un autre temoln d'origine acadienne se
rappelaitqu'en 1976, a. Paquetville, un celibatalre, chausse
de bas ordinaires, avait danse «dans une boite de carton»
une valseavecsa blondeou chacun n'avait qu'un seul pied
dans la boite. La. non plus, on ne Iancait pas d'argent.

Dans l'Est, cette forme serait inexistante dans la region
d'Ottawa-Carleton et peu frequentedans Prescott-Russell:
a. Hawkesbury, dans lesannees 1930, un ternoin a entendu
parler de la cuve; Ie mari d'un autre ternoln a danse dans
une cuve d'eau froide au debut des annees 1990; a. Saint
Isidore, l'oncled'un trolsieme a danse sur les bas dans une
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cuve d'eau froide en 1976. Cependant, dans Stormont
Dundas-Glengarry, ce recipient concerne quatre des cinq
temotgnages recueillis, tous localises 3 Cornwall: «danser
dans la cuve» ou «danser dans la cuvette» serait 13 un
rituel encorepratique entre 1989 et 1999; on y danse avec
ses bas, ceuxde sa tenue de mariage ou des bas tncotes en
laine rouge et blanc; la cuvecontient de l'eau et parfoisde
la glace. Generalernent, cette pratique n'cntraine pas d'of
frande d'argent.

4. Une tradition mixte

Acote de la «danse sur les bas» et de la «danse dans
l'auge», il se trouve des rituels mixtes ou ces deux ele
ments si caractenstiques coexistent et semblentbien inte
gres. L'experlence repetee d'une collegue de Sudbury, Mme
Lucie Beaupre, qul a donne la premiere description de la
«danse dans l'auge» illustrepertinemment cette harmoni
sation des deuxformes dans une memefamille et lesvaria
tions que Ie contexte commande.

Une des rejoutssances tres repandues en Ontario et qui ac
compagnesouvent un mariageest celIe de danser dans l'auge. La
coutume veut que les freres et soeurscellbataires, plus ages que
les maries, dansent «sur leurs bas» Ie soir des noces. Ces bas
doivent etre rouges (couleur tres francaiseau dire des anglopho
nes). S'ils sont plusieurs, ils dansent ensemble. S'Il n'y a qu'une
victime, c'est la que Ie plaisir commence. Cette personne doit
danser seule pendant plusieurs minutes au rythme d'une musi
que endlablee. Souvent une auge ou cuvette est apportee. Ace
moment, la victimedoit prendre place a l'Interleur et continuer a
danser au grand plaisir des convives. Cette coutume a pour but
d'amuser les invites, mais tres souvent certaines victimes en
profitentpour annoncer leur dlsponlbilite.

Par deux fols, j'ai eu a me soumettre a cette coutume. La
premiere fols, c'etalt a North-Cobalt, pres de New-Liskeard, lors
du mariage de mon frere en 1978. Comme ce dernier n'avait
qu'un an de moins que mol, les convivesont ete tres gentils et je
n'ai danse que sur mes bas rouges.ATimmins, rnasoeurcadette,
de quatre ans plus jeune que rnoi, s'est mariee l'annee suivante.
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Cette fois, la danse m'a paru interminable. I'ai danse dans une
cuvegrise pendant quelques minutes et ensuite un de mes cou
sins est venu arnarescousse; lui non plus n'etatt pas mariedans
Ie temps. I'al presque reusstauser les fameux bas rouges. Ie les
ai jeres - esperant qu'il n'y aurait pas de trolslerne fois64 !

D'apres ces ternolgnages, c'est vraisemblablement la
«danse dans l'auge» qui aurait precede au debut du xxe

steele, du moins en Ontario, la «danse dans la cuve», mais
la «danse sur les bas» ne serait pas moins ancienne et lui
ferait depuis longtemps concurrence. Si Ie lieu de la sanc
tion n'est plus la maison de la noce, Ie deroulernent du
rituel, lui, n'a guere varie. On peut presumer que les invi
tes, dont l'attitude tout juste suggeree par certains details
demeure la merne, en profitentpour s'amuser aux depens
de la victime. La duree du rituel, qui pouvait s'etaler sur
plusieurs heures, s'est stabilisee autour d'une dizaine de
minutes et Iemomentde son execution s'est fixe en soiree.
Avec Ie recul de l'auge, qu'on trouvait autrefois couram
ment dans les campagnes meme si parfois on la preferalt
nettovee, mais qui sortait de l'usage, il fallut bien trouver
un autre recipient.Certains persisterent aen fabriquer une
expressernentpour l'occasion, mais on eut blentot recours
aune boite de bois ou de carton, un banc renverse ou un
autre contenant. La grande cuvealavage, carree ou ronde,
en tole galvanisee, objet d'usage domestique meme dans
les villes, la rernplaca avantageusement puisque, legerc,
on pouvait la transporter facilement et, propre, elle allait
contenir l'eau, la glace et tout ce qu'on aurait l'ldee d'y
ajouter pour rendre Ie rituel encore plus amusant. Mais,
avec l'avenement des machines alaver ou laveuses elec
triques, la cuvea ete releguec aux oublietteset s'est rarefiee.
Aussi, les chaussettes ont-elles pris toute la place et sont
ellesdevenuesIecentrede l'attraction:d'ordinaires qu'elles

64 Collection Lucie Beaupre, ms. n° 14. Version personnelle racontee Ie 30
janvier 1985 et cornpletee Ie 12 juillet 2001. Nee en 1954 a Nedelec,
Temtscamlngue, au Quebec, elle dernenagea avec sa famille a Timmins,
Cochrane, Ontario, en 1964, et elle reside aSudbury depuis 1977.
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furent au depart, elles ont evolue au point de devenir ces
objetsvoyants, ridiculeset bien caracterisesqu'on connait
a present. Des ce moment, apparut Ie jet de pieces de
monnaie, dans un premier temps des sous pour ridiculiser
l'aine sancttonne et, depuis une quinzaine d'annees, des
sommes plus conslderables destinees aux nouveaux ma
ries. La domination de cette tradition est telle de nos jours
que parmi les 163 informateurs tnterroges, 155 ou 95% ont
ete temoinsde la danse sur les bas, ce qul veut dire qu'elle
est connue merne dans les familIes des 41 temoins qul ont
asslste ala danse dans un recipient (auge, cuve ou autre).
Seule, une minorlte de 8 informateurs ou 5% ne connai
trait que cette dernlere pratique et n'aurait jamais entendu
parler de la danse sur les bas, de loin la plus repandue.

TABLEAU 2
Frequence des variantes franeo-ontariennes

de la danse rituelle de l'aine cellbatalre
selon les epoques

PERIODE BAS

ORDINAIRESIACHETESIORNES

RECIPIENT

AUGE/CUVEIAUTRE

1920-1944
1945-1959
1960-1979
1980-2001

Total

Grand total

15
3
9

14

41

1 2
1 5
7 21

14 89

23 117

181

1 5 1 (bane)
3 2 2 (bane)
4 3 1 (boite)
5 13 1 (enelos)

13 23 5

41 =222 *

* Ce tableau a ete etabll apartir des 163 temoins dont Ie temoignage etait
eomplet sur les 180 reunls. Toutefols, ees informateursont assiste a
plusieurs mariageset constate plus d'une varlante, ee qul explique les
nombres superieurs.

B. CARACTERISTIQUES DU RITUEL

Al'analyse, la danse rituelle de l'aine cellbataire, dans
ses avatars franco-ontariens, comporte au moins une di
zaine de traits caracteristlques.

1. Cette prestation est d'abord obligatoire. Dans les fa-
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milles ou on la pratique, aucun aine celibatatre ne peut en
etre dispense. L'exemption accordee a un candidat a la
pretrise, par respect pour sa vocation, est singuliere tout
autant d'ailleurs que l'intransigeance remarquable qui or
donna une vindicte immediate contre une ainee recalci
trante, qui futpourchasseed'un bout a I'autre de la sallede
danse pendant quelques minutes par un invitemuni d'une
vieille vadrouille sale. Ce sont des scrupules semblables
qui condamnerent l'aine d'un couple de jumeaux a s'exe
cuter, qui n'accorderent aucun traitement de faveur a un
frere, pourtant deja mariea son rang, mais reclassecellba
taire par suite de son divorce, ni complaisance envers une
mere concubine, jamais marlee officiellement, ni conside
ration pour la soixantaine avancee de ces vieux oncles et
tantes, encore cellbataires. La contrainte est si lmperieuse
dans certaines familIes qu'on n'hesitera pas a entrainer
l'aine vers l'accomplissement de son devoir, par la force
physique Ie cas echeant. De telles actions s'averent toute
fois extremes, car l'ambiance de la fete et I'alcool aident
couramment a vaincre les resistances les plus solides des
timides ou des endurcis.

2. Elle est ensuite theatrale. Son scenario se developpe
selon une veritable mise en scene: au prealable, on a fait
tricoter ou coudre les bas en secret et, suivant les circons
tances, choisi la musique qui rythmera la danse; au cours
du bal, un animateur annonce l'evenernent, exhibe a la
vue de tous les bas excentriques et invite la victime a
s'avancer, parfoisas'asseoir,aretirer ses chaussures pour
que Iecadet marieou sa merelui enfile les bas. Alors, l'aine
se Ieve, examine son allure, expose ses bas en paradant
presque devant les invites qui s'en amusent et prennent
des photos, puis, au signal de la musique, il se met a
danser. S'il y a lieu, l'installation de l'auge, de la cuve ou
d'un autre recipientqui en tient lieu, ajoute une dimension
cocasse ala farce qui se prepare et a laquelle participent
pleinement les familIes et les amis.
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3. Elle est solitaire. Sans partenaire, le derogateur est
contraint de danser seul, sur la piste de danse ou dans
l'auge, en executant des pas de glgue, tant que joue le
rigodon ou la piecequ'on a retenue pour lui; Ietout dure de
sixa douze minutes. La presencede plusieurs aines n'auto
rise aucunement a danser en couple ou en ronde, mais
prolonge souvent le rituel. II arrive que des parents inter
viennent, a tour de role, pour faire virevolter le danseur,
l'etourdir, ou que quelques parents giguent autour de lui.
On retiendra que cette danse en solitaire favorise l'exposi
tion du celtbataire disponible, constituant du meme coup
une forme de sollicitation.

4. Elle est rendue derisoire, franchement bouffonne par
fois, par Ieport de bas aux couleurs saugrenues et a l'allure
invraisemblable, qui stigmatise Ie derogateur. L'inconfort
d'une cuve contenant de l'eau et de la glace, veritable
traitement de choc pour stimuler le «patient», ou la diffi
culte de danser dans un espace aussi restreint qu'une auge
symboliserait peut-etre la situation impossible, voire de
raisonnable et ridicule, dans laquelle cet aine non encore
marie s'est ainsi place. La danse dans une auge a cochon,
cet animal dont la salete est proverbiale, ajouterait a la
derision et justifierait l'association «vieux garcon, vieux
cochon», deja repandue par Ie dicton populaire.

5. Elle est publioueet exemplaire. Sujette aux plaisante
ries des noceurs, la victime est Ie centre d'attraction du
groupe qul fait cercle autour d'elle; le caractere public de
sa derogationest sanctlonne par la divulgation de son etat
de celibatalrc. Son amende honorable sert de mise en
garde et d'exemple pour les autres qui pourraient even
tuellementse retrouverdans la meme situation. Le fait que
le cadet enfile les bas a son aine, manifestant que ce der
nier a ete supplante, ajoute, dans certains cas, au jet par
les invites de sous qu'il devra, apres sa prestation, ramas
ser un a un comme s'ils allaient favoriser sa rehabilitation,
accentuent l'humiliation que le derogateur doit subir.
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6. Elle est sympathique et divertissante aussi puisque les
invites encouragent lavictime, que certainsl'accompagnent
meme un certain temps et qu'il s'agit bien d'un divertis
sement qui se deroule dans I'allegresse. On eprouve
d'ailleurs une sympathie certaineenversun danseur qul se
plievolontiers et gaiementa ce rite de passage, memesi ce
n'est plus pour la premiere fois.

7. Dans certains cas, elle est rentable. Les pieces de
monnaie et les billets de banque qu'on lance au danseur
sont recueillis a la main par un enfant ou balayes par un
adulte; selon Ie nombre d'invltes, la somme d'argent ainsi
percue peut varier de quelques dizaines a plusieurs cen
taines de dollars. Ce petit benefice n'appartient toutefois
pas au danseur: il sera plutot remisaux nouveauxmaries.
Comme quoi la duree de la danse de merne que l'encoura
gement et la participation des spectateurs ont un impact
directsur la somme offerte et qu'il resultede cette sanction
un appui tangible, lucratif, au blen-etre des nouveaux
epoux.

8. Elle est memorable. La danse de l'aine sera fixee sur la
pellicule photographique et generalcment filmee avecl'en
semble des rituels du mariage. Elle ne fera pas partie pour
autant de l'album officiel du couple qui reunit les grands
moments du mariage, mais se limite generalement aux
ceremonies et poses classiques: de la benediction pater
nelle, avant Ie depart de la maison, au decoupage du ga
teau de noce par les maries. Car c'est la Ie travail du
photographe professionnel que les maries ont retenu; a
moinsque celui-ci n'appartienne au cercle de la famille ou
des amis, son contrat aura pris fin avant Iebanquet. Aussi,
la memolre iconographique, fruit d'un travail d'amateur,
sera-t-elle disperseeau sein des invitesmunisde cameras,
photoet video, et deviendra rapidement un bien perissable.
On en retrouvera d'assez nombreux vestiges, au hasard
desenquetes, surtoutdans lespremieres annees qul suivent
Ie mariage. Mais la memoire vivedes acteurs, ceuxqui ont
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vecu l'evenement, en gardera un souvenir, parfois plus
durable que la rnemolre morte des documents. L'aine sur
tout ne l'oubliera jamais, car il en fut malgre lui la vedette
et la victime, surtout si en plus il a conserve les bas,
instruments de son «supplice».

9. Elle estvivante. La terminologie ondoyante qutdeslgne
ce rituel, son deplacement de la maison vers une sallecom
merciale, l'adaptation de la musique aux modes contempo
raines, l'ornementation de plus en plus spectaculaire des
bas, souvent tres colores, voire recherches, avec un debor
dementoccasionnel sur d'autres pieces de vetement, l'auge
desormais nettoyee ou meme rernplacee par une cuve a
lavage comptent parmi les elements qui ont evolue a la
faveur de conditions economiques plus propices; l'appari
tionrecente du lancement desousetd'argent, dontla somme
se fait significative, Ie confirme. Mais Ie maintien de la
sanction recreative de l'aine celibatalre dans Ie cadre du
bal, Ie jour du mariage, de son deroulement vane, mais
generalement sobre, de la danse executee selon un rythme
traditionnel et de la fabrication domestique des chaussettes
garantissent la permanence de la traditionancienne.

10. Elle est enfin identitaire. C'est la perceptiongenerale
que cette danse rituelle ne se pratique que dans la com
munaute francaise de l'Ontario. Les familIes franco
ontariennes, qui ont de la parente chez des anglophones
ou des allophones, l'affirment: jamais ils n'ont assiste a un
rituel similaire dans des noces autres que canadiennes
francaises. Cette impression rejoint les nombreux temol
gnages negatifs que nous avons recusde cescommunautes
anglo-ontariennes; les seuls Anglo-Ontariens qut avaient
deja vu ce rite de passage reconnaissaientque c'etalt dans
des noces franco-ontariennes. Al'inverse, la OU l'elernent
francais domine dans les mariages mixtes, il s'est trouve
quelques familIes, l'une d'origine italienne et l'autre d'ori
gine irlandaise, pour adopter temporairement la tradition
francalse. Ace facteur ethnique, on peut associer Ie fait
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suivant: dans Ie nord-est de I'Ontario, il ne s'est rencontre
qu'environ deux douzaines de personnes de la commu
naute franco-ontarienne, soit 12% des temoins, qui n'ont
jamais meme entendu parler de cette tradition; Ie premier
tiers de cette mlnorltcest constitue d'immigrants d'Europe
et d'Afrique ou ce rituel est inconnu; Ie deuxleme tiers se
compose de Canadiens francaisdu Quebecet d'Acadie qui
n'ont asslste a ce rituel ni dans leur province d'orlgine ni
en Ontario; Ie dernier tiers, forme de Franco-Ontariens,
comprenddes individus provenant de familIes qui ne pra
tiquent pas ce rituel ou des etudiants qui n'ont assiste
encore a aucun mariage dans leur famille. Le caractere
identitaire se profile donedavantageau sein de la majorite,
qui compte 88% des temoins tnterroges, qui connait ou
pratique cette coutume.

Les resultats de cette sanction sont au moins triples. Au
retablissement temporaire de l'ordre, perturbe par Ie
comportement inconvenant du derogateur et qui est la veri
table finalite de cette cerernonte rituelle, s'ajoutent des
benefices marginaux. Pour les gens de la noce, c'est la un
divertissement colore, qui plait beaucoup et qu'ils appre
cient parfoisau point de Ieprogrammer memeen l'absence
de veritable derogation. C'est, d'autre part, une publlcite
non recherchee pour la victime sanctlonnee qui affiche sa
dlsponiblllte sur Ie marche du mariage; la cornmunaute
souhaite que la victime, a qui elle prodigue un si concret
encouragement au mariage en la mettant ainsi au ban,
puisse blentot publier les bans de son mariage. Enfin, c'est,
a l'endroitdes nouveaux epoux, uneparticipation financlerc
additionnelle et toujours la bienvenue, qut se substitue a
d'autres rituels, comme Ie vol du soulier de la tnariee, avec
lequel on passe la quete parmi les invites, et la danse avec
la mariee, sur Ie voile de laquelle on doit epingler des
billets de banque ou verser autrement une somme conve
nue. Cette facette economlque pourrait en outre favoriser
la perpetuation de la danse de l'aine celibatalre.
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III - UNE TRADITION DES FRAN~AIS D'AMERIQUE

A. « DANSER DANS L'AUGE» ET « DANSER SUR SES BAS» AU QUEBEC

1. Danser sur ses bas
Neanmoins, on s'en sera doute par la reference aJoseph

Papineau,cettetraditionest connueailleurs qu'en Ontario.
Nos informateurs franco-ontariens, qut ont souvent de la
famille dans les regions limitrophes du Quebec, en Abitibi,
dans Ie Terniscamingue et en Outaouais notamment, ont
reguliercmcnt rapporte des observations de ce rituel dans
la province voisine. AHull, maintenant Gatineau, et dans
les environs, «danser sur ses bas» est pratique courante.
Un temoin nous ecrit:

Ie suis resldente de l'Outaouais quebecoiset d'aussi loinque
je me souvienne, les aine(e)s dansent sur leurs bas (tres colores
avec grelots ou autres) lors des mariages. Meme, dans les der
niers mariages ou je suis allee, les gens autour de la piste de
danse lancent des pieces de monnaie aux danseurs. Les dan
seurs sont sur le plancher de danse et non dans une auge ou
autre. Mais je dois aussi ajouter que mon conjointqui vient de
Quebec, ne connaissait pas cette couturne".

Dans Ie Temiscamtngue quebecois, a Ville-Marie, on
danse sur des bas de laine trlcotes et decores, et l'argent
lance est recueilli par les garcons d'honneur; a Notre
Dame-du-Nord et aNedelec, un autre informateur a as
stste huit fois ace rituel entre 1973 et 1999: l'aine dansait
sur des bas ordinaireset on ne Iancaitpas d'argent, comme
d'ailleurs a Earlton et a New-Liskeard, du cote ontarien
tout pres, ou aOttawa et aSturgeon-Falls. AVal-d'Or, en
Abitibi, on parle de «danser en piedsde bas» surtout, mais
aussi de «danser sur ses bas». Une informatrice, qui a
«danse en pieds de bas au mariage de [s]onfrere en 1987,
aHearst, Ontario», decrlt les bas:

Habituellement, ils sont confectlonnes par un membre de la
famille pour l'occasion, mais ils sont parfois achetes. Mais ce
sont toujoursdes bas de laine.I'ai toujoursvu des bas unis, mais

65 Mme Andree Groulx, Ilniversite d'Ottawa, note du 11 juln 2001.
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parfoisdepareilles. Apres la danse, dans moncas, les bas ont ete
remisala personne qut les avait achetes'".

Ce sont «Ies maries [qui] ont enfile les bas» aux deux
ainees sancttonnees: chacuneportait une chaussette rouge
et une autre brune; on ne lancait pas d'argent. Dans une
autre famille de Val-d'Or, entre 1980 et 2000, la danse
s'executc en bas jaunes trlcotes par la mere de la marlee:
on ne lance pas d'argent non plus et elle s'est deroulee de
la meme maniere aFauquier, Ontario, en 1989. ARouyn
Noranda, comme a Hearst, c'est la «danse en pieds de
bas», dans des chaussettes trtcotees par une femme de la
famille avecdes restants de laine,aux couleursvives, qu'on
garnit de glands, d'attaches ou d'appliques. Le temoin, qui
l'a observeeen 1965 et 2000, note qu'on y Iancait, en plus
de l'argent, des confettis et du riz, et qu'on l'avait prati
quee aussi aThetford-Ies-Mines. AVal-d'Or, aRouyn et a
O'Baska, on «danse en pieds de bas», dans des bas ordi
naires, confie un informateurqui a ete temoln de ce rituel
entre 1959 et 1998. Un autre observateur, qui I'a vu vingt
fois depuis les annees 1970, confirme ce fait pour Rouyn et
Montreal, au Quebec, et pour des Iocalltes ontariennes,
Hearst, Verner, Lavigne, Sturgeon-Falls, New-Liskeard et
Ottawa: on danse sur des bas ordinaires ou des bas spe
ciaux et parfois on lance de l'argent. ASaint-Laurent-de
Gallichan (Abitibi), on danse aussi sur ses bas, mais ce
sont des «bas speciaux», tncotes ala main et decores de
grelots. Le memetemoln, ne en 1938 et residantmaintenant
aSudbury, y a encore vu quelqu'un danser en raquettes a
neige; sauf une fois en 1995, ou on a lance de la menue
monnaie destlnee au danseur, on ne jette habituellement
pas d'argent. ASenneterre, un informateur, qui mentionne
que ce rituel serait aujourd'hui en declin dans sa famille,
l'a vu trois ou quatre fois entre 1960 et 1970: reserve aux
hommes, jamais aux femmes, il ne se limitait toutefoispas
66 Temoignage de Mme Jeanne d'Arc Lanouette, 60 ans, nee en 1940 aNotre
Dame-du-Nord, Ternlscamlngue, et domiclllee aVaI-d'Or, Abitibi-Est, Ie 18
juiIIet 2000.
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al'aine, car tous les celibatalres non maries devaient dan
ser sur leurs bas, ce qui etait une facon de les identifier; ils
dansaient dans les chaussettes ordinaires qu'ils portaient
pour Ie mariage et on ne leur Iancait pas d'argent.

Dans la periphene de Montreal, zone qui a fourni une
bonne part de la population franco-ontarienne, principa
lement dans ses regions nord et ouest, on trouve encore
quelques signesde la presence de la tradition de la «danse
sur les bas», mais sa popularite serait en nette regression.
ASaint-Joseph-du-Lac (Deux-Montagnes), «danser sur ses
bas» se fait sur des bas ordinaires; Ie ternoin, qui l'a aussi
observeaRlvlere-des-Pratrlcs (Hochelaga, 1980), al'Isle
aux-Coudres (1989) et aSalnt-Rernl-d'Amherst (Papineau,
1996), l'a en outre vu en Outaouais et aHawkesbury. Un
temoin de Sudbury, mais originaire de Montreal, se rap-
pelle l'avoir vu une fois a Shawinigan en 1975: l'aine
«dansait sur ses bas» tncotes de laine multicolore et gar
nis de grelots, sans lancement d'argent. Cette dernlere
localisation est aussi confirrnee par Ie fichier du Tresor de
la langue francalse au Quebec qui a releve cette phrase
d'un informateurde Shawinigan-Sud en 1980: «Lafille du
rang gauche dansait en bas jaunes a [la] veillee des
Pleurly]?»: il s'agit bien entendu d'une vieille fille qui
execute la sanctionprevueen portant des bas qui rappellent
ceux de l'Ontario. Un temoln de Quebec a vu cette danse
en Monteregie dans lesannees 1980: une fille de Mascouche
(L'Assomption) epousait un garconde Montreal; la victime
etalt l'ainee et dansait en bas ordinaires. ALaval, un te
moin se rappelle avoir entendu I'expression «la danse du
chausson», sans plus, car il n'a [amals asslste a un tel
rituel. Parcontre, une informatrice de laville des Laurentides
(L'Assomption), dans la banlieue nord de Laval, se sou
vient tres bien de la «danse sur ses bas», alaquelle elle a
asslste en 1981 et 1986:

67 Tresorde la langue francaise au Quebec [TLFQ] , enquete d'un chercheur
anonyme aupres d'un ternoln de 65 ans, 1980.
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Ie suis du Quebec et nous c'est seulement «sur les bas», mais
la personne qui a pense d'avance afaire danser l'autre «sur ses
bas» a choisi au prealable des bas soit tres laids, soit tres rigolos
[.. ]: des bas de couleur differente dans chacun des pleds'"].. ],
des gros bas de laine gris avec une ligne rouge l- .], des bas
multicolores".

On ne lance pas d'argent. Le rnerne rituel a ete signalea
Saint-Lin (L'Assomption), au nord de Montreal. line infor
matrice de Sainte-Adele (Terrebonne) a vu cette tradition
une seule fois, vers 1952. II s'agissait d'une danse en
solitaire, sur une musique rvthmee, Ie temps d'une chan
son, que l'aine a executeesur ses bas, apres avoir retire ses
souliers, apres Ie repas de noces. «Ce n'etait pas une pra
tique courante dans rna famllle.» Elle se souvient qu'on
avait prevenu l'ainee par ces mots: «Tu vas danser sur tes
chaussons!» La danseuse portait des bas ordinaires et on
ne lancalt pas d'argent". On trouve aussi l'expression
«danser sur ses chaussons» en annexe aun recit inspire
de la vie d'une octogenaire qui aurait hablte dans la region
de Montreal entre 1870 et 1959. Lorenzo Proteau ecrit:
«Si dans une famille, une fille se mariait avant son ainee
devenue vieille fille, on disait de la jeune marlee "qu'elle
avait fait danser sa sceursur ses chaussons", ce que, litre
ralement, la pauvre sceurvieille fille etait obligee de faire Ie
25 novembre suivant" ». line collegue nous a encore si
gnale l'existencede la «danse du chausson» dans la region
de Saint-Hyactnthe". De meme, on «dansait sur ses bas»
aMont-Laurier (Labelle):

68 Laphoto transmise montre un danseur chausse d'un bas rougeet d'un bas
vert, fevrier 1986.
69 Mme DanielleCouture-Hache, 41 ans, nee aMontrealen 1958, demeuranta
Dieppe,Nouveau-Brunswick, 1999.
70 Mme Francoise Poulin-Balthazard, 67 ans, nee en 1932, Ie 4 juillet 1999.
71 Lorenzo Proteau,Grand-mere 'Toineite m'araconte, [Montreal], Les Editions
Prlorites, [1981], p. 188.
71 Dans une note datee du 20 avril 1999, Christiane Noelt nous ecrivalt:
«Dans Iecadrede la sene televiseeHOn aura tout vu", j'yai vu [automne1998]
HLa danse du chausson" tres bien expliquee [region de Saint-Hyacinthe, je
crois].Cettesene est produite en collaborationavec la Societe Radio-Canada
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En 1990, j'ai assiste ades nocesaMont-Laurier et la demoi
selle que j'escortais etait l'ainee de la mariee. Sa grande peur
etait justement d'avoir a«danser sur ses bas». Pour une raison
que j'ignore, la «danse» n'a pas eu lieu. C'estvrai que la demoi
selle n'etalt que sceuradoptivede la marlee:cette famille prove
nait de Ferme-Neuve [Labelle]".

D'apres la conjointe de cet informateur, Ie rituel existe
rait aussi «dans la Haute-Maurlcle». A Saint-Ambroise
de-Kildare (Iollette), cette tradition serait aussi connue".
Mais, aMontreal merne, les attestations sont rares. Inter
rogeant la chanteuse Julie Masse sur les circonstances de
son mariage, celebreaLongueuil en juillet 1993, Iejourna
liste montra qu'il connaissait bien cette tradition:

[Q] Est-ce que ta sceur Helene a danse sur ses bas?

[R] (Amusee par la question:) Non! Pourquoi?

[Q] Parce que, lorsque la cadette de la famille se marie et que
l'ainee est encore celibataire, cette derniere, selon la tradition,
doit enlever ses souliers et danser sur ses bas.

[R] Ah bon! Ie ne savais pas \a! Avoir su! II faut dire qu'il y a
tellementde traditions. Disonsqu'Helene y a echappel (rites)".

2. Danser dans l'auge
AuQuebec, la tradition de la «danse dans l'auge» serait

restreinte aux regions du Centreet de l'Ouest. La premiere
mention de cette expression a justement ete trouvee en
1971 dans Iecornte de Pontiac, al'[le-du-Grand-Calumet,
par un enqueteur de l'Atlas linguistique de l'est du Canada:
«On dit d'une cadette qut se marie avant son ainec: HElle
l'a fait danser (l'ainee) dans l'auge acochon'"?»: mais cet

(francais)et une equipe de productionou apparait Ienomde RobertTremblay,
createur de la sene. Cette serle est utilisee comme "remplissage" ala grille
horaire. Duree: 12 minutes. Diffusion sporadtque-trreguhere a R[adio]-Ca
nada, Tele-Ouebec et Canal D.» Cette piste a ete exploreeen vain.
73 M. Ronald Palardy, Hull, Ie 8 et Ie 15 juin 2001.
74 Renseignement fourni par M. Lucien Ouellet, Ie 1er novembre 1999.
75 Andre Carriere, «Ma nouvelle viede femme mariee», dans 7lours, [Montreal],
vol. 4, n° 46, 25 septembre 1993, p. [2] du document consulte sur la toile
electronique.
76 Gaston Dulong et Gaston Bergeron, LeParler populaire du Quebec et de ses
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ouvrage consacre a la langue populaire n'explique pas Ie
rltuel. En Mauricie, des enqueteurs du groupe de Gerard
Bouchard ont constgne quelques attestations occasion
nelles de cette expression ou du rituel": un ternoin de
Trols-Rivieres, ne en 1905, avait deja entendu parler de
l'auge, mais sans plus": un autre, de Saint-Severe (Saint
Maurice), ne en 1901 et marie en 1924, se rappelle, a
propos de l'expression «danser dans l'auge», qu'il y avait
«trois petits auges» a ses noces, parce qu'il avait trois
freres aines non maries, mais il n'en dit pas davantage":
enfin, un informateur de Saint-Tite (Champlain), ne en
1902 et marie en 1929, connaissait l'expression «danser
dans I'auge», mais non Ie rituel qu'on ne pratiquait pas
dans sa famille". Pour sa part, Ie fichier du TLFQcompte
deux references a l'expression: a Saint-Georges ou
Grand'Mere (Laviolette), on a note en 1981 la phrase
«Jacques a fait danser sa sceurd l'auge» pour signifier «se
marier avant sa sceur ou son frere aine" »; a Shawinigan,
en 1980, dans Ie rneme esprit, «[lles gens disaient: je vais
te faire danser dans I'auge'?»: rnais, la encore, on ne decrit
pas Ie rttuel. De merne, dans Ie cornte de Megantic, a
Bernierville, un ternoln ne en 1907 avait deja entendu
l'expression «danse dans l'auge», mais n'avait jamais vu
Ie rltuel".

Cependant, dans un ouvrage recent, Le Mariage dans la
vollee du Haut-Riehelieu au xxe steele, Martine Tremblay

regions voisines. Atlas linguistiquede I'Estdu Canada [ALEC], Quebec, Office de
la languefrancaise, «Etudeset dossiers», 1980, v.7, pp. 2864-2865: enquete62.
77 II s'agit des donnees contenues dans Ie fichier RIMA, depoulllernent des
entrevues conduites dans Ie cadre d'un projet de recherches sur les dynami
ques culturelles tnterregionalesdlrlge par Gerard Bouchardet son equlpe de
I'Ilnlverslte du QuebecaChicoutimi.
78 RIMA 1993.
79 RIMA 1989.
80 RIMA 1993.
81 TLF(1 enquete de Pierre Dessureault aupres d'un ternoinde 61 ans, 1981.
82 TLF(1 enquete de Iosee Dessureault, juin 1980.
83 RIMA 1992.

285



JEAN-PIERRE PICHETTE

montre qu'une forme de cette danse est toujourspopulaire:
Une autre coutume evoque cette fois non pas Ie prochain

mariage, mais Ie mariage rate, lorsqu'un cadet se mariait avant
son ou ses aines. Les invitesforcaient alors ces derniersa«dan
ser dans l'auge»: rite derlsolre aI'endroitdu cellbatalre, ilvisait
peut-etre aussi a stimuler la recherche d'un conjoint dans Ie
cercle des apparentes puisqu'ill'amenait adanser seul faceaux
invites, dans une mangeoire d'animaux ou un contenant qui la
[Ie?] representait. Peu d'informateurs maries dans la periode
1920-1940 ont vu un frere ou une sceur«danser dans I'auge»a
leur propre mariage; par contre, presque tous connaissaient la
coutume (note 36: Deux temoins ont vu Ie rite a leur propre
mariage, 18 Ie connaissaient sur les 22 informateurs aqut la
question a ete posee. [22/35]).

[..] Les noces recentes mettaient en scene une panoplie de
jeuxqul divertissaient les invites tout en ayant une signification
quidepassaitI'amusement. La «dansedans l'auge»,«dans l'eau»
ou «dans la basslne» est encore largement connue parmi les
jeunes couples merne si l'impreclslon de I'appellation denote la
meconnalssance de l'ongine du rite (note 38: Cinqcouples I'ont
vualeur[s] noces, 16 autres connaissaientIerite sur 29 informa
teursaquilaquestion a ete posee. [29/30]). La professionnalisation
de I'animationdes nocesa certainement contribue ala diffusion
du rite.Uncouple n'avait jamaisentenduparlerde cettecoutume
avantleurmariage; I'animateur a suggere cejeu,quin'a finalement
pas eu lieu (note 39: E58)84.

Trois de nos informateurs confirment la presence de ce
rituel dans cette region. Le premier, qui fut commercant a
Napierville de 1929 a1999, a entendu parler de la «danse
dans l'auge» qui se serait passeeaSaint-Jean-sur-Richelieu
ily a Iongternps". Selonune informatrice, quand un garcon
ou une fille plus jeune se mariait avant son aine, celui-ci
«dansatt dans l'auge», avec ses souliers, Ie soir des noces.
L'auge etait une boite de bois ou de carton. Cette tradition
n'etait pas frequente dans son milieu. Au mariage de M'"
84 Martine Tremblay, LeMariage danslavallee du Haut-Richelieu au xxe siecte.
Ritualite et distinction soctale, Sainte-Poy, PUL, «Geographic hlstorique»,
2001, pp. 186-187.
85 Renseignementde M.Alme Provost, 95 ans (ne en janvier 1906), communi
que Ie 18 mai 2001 et obtenu par I'intervention de Mme Guylaine Poissant.
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Thomas Poissant, vers 1930 (il Ya 70 ans), aNapierville,
il y avait deux freres aines: l'un a danse, mais I'autre n'a
pas voulu. La noce se faisait ala maison. Cette coutume,
qui serait aujourd'hui disparue dans sa famille, visait ase
moquer du cellbatalre". Nous avons aussi rencontre la
metaphore «danser dans l'auge», que connaissait bien Ie
dernier temoin,originaire de Saint-Cyprien de Napierville,
mais sans Ie ntuel".

Plus al'ouest, dans Ie Terniscamlngue quebecois, une
informatrice relate son experience personnelle:

I'ai danse dans l'auge, en 1965, au mariage de rna sceur a
Fabre, au Ternlscamlngue. L'auge avait ete apportee par des
cousins de Remigrry. [Ceux-ci] I'ont placeeau milieu de la place
et nous avons danse seules dedans (nous etions deux), mais la
encore sur de la musique de set carre".

Ailleurs au Quebec, on n'a guere recense cette forme
partlculiere du rituel, si ce n'est dans la Beauce selon
I'ethnologue Jean-Claude Dupont".

3. Danser dans une cuve

Quant ala variante «danser dans une cuve», elle serait
connuedans la region du Richelieu, si I'onInterprete correc
tement I'allusion de Martine Tremblay aux denominations
«danse dans I'eau» ou «dans la bassine» dans la citation
rapportee. Des informateurs franco-ontariens ont assiste a
des noces dans les comtes de Gatineau, d'Argenteuil et de
86 Renseignement de MOle RachelBoire-Guay, 92 ans (nee en 1908, elle est la
cadette de 13 enfants), communiqueIe 14 mai 2001 et obtenu par I'interven
tion de MOle Guylaine Poissant.
87 Renseignement de M. Roland Pinsonneault, 86 ans, de Gravelbourg
(Saskatchewan),obtenu aRegina Ie 18 septembre 1999; ne aSaint-Cyprien de
Napierville (Quebec) Ie 22 septembre 1914, il est arrive aGravelbourg en
1919, al'age de 4 ans.
88 Temolgnage de MOle Jeanne d'Arc Lanouette, 60 ans, nee en 1940 aNotre
Darne-du-Nord, Temtscamingue, et dornlclliee aVal-d'Or, Abitibi-Est, Ie 18
juillet 2000.
89 Adeux occasions, Ie 28 septembre 1999 et Ie 27 mai 2001, J-C. Dupont a
confirme ce fait en se rappelant qu'une etudlante avait retrace la «danse dans
l'auge» aBeauceville vers 1975.

287



JEAN-PIERRE PICHETTE

Pontiac, entre lesannees 1950 et 1992, ou la presence de la
«cuve» est dument attestee. Cette tradition aurait existe a
Maniwaki (Gatineau); aCalumet (Argenteuil), vers 1975,
un temotn franco-ontarien neaHawkesbury a danse sur ses
bas et dans une cuve contenantde l'eau: comme deux cell
batairesont dO sepreteracerituel, chacuna danseatourde
role puis en merne temps; Ie manege dura une bonne heure
et s'acheva quand les aines s'assirent dans l'eau. Un autre
ternoin, neaGatineauen 1934, se rappelle avoirvuaquatre
ou cinq occasions un aine dans une cuve remplie de glace,
vers 1950; il portaitde grosbas de lainegrisavec une ligne
rouge et dansait pendantqu'on jouaitun morceau au violon
et que tout Ie monde chantait; ce rituel, qu'il n'a vu qu'au
Quebec, etait moins frequent que la danse sur les bas. Plus
recernment, vers 1992, un temoln de la region de Sudbury
vit, au cours d'une noce aFort-Coulonge (Pontiac), l'aine
danser nu-pieds dans une cuve metallique, qui sert au la
vage; comme onydeposaitdesfruits et des legumes avaries,
les invites franco-ontariens, surpris de la chose, y jeterent
des «cennes», selon leur usage?".

B. « LA DANSE DANS L'AUGE » EN ACADIE

Dans sa synthese des traditions populaires acadiennes,
l'ethnologue quebecoisJean-Claude Dupont a livre ce qui
semble la premiere description connue de la «danse dans
l'auge», une sanction rituelle que l'aine doit executer Ie
«solr de la cocarde» au Nouveau-Brunswick.

Le soir de la cocarde, la veille des noces, Ie futur mari venait
chez sa fiancee coiffe d'un haut de forme garni de trois rubans de
couleurbleu, blanc et rouge. IIetalt suivide ses amis et il ouvrait
la danse. C'est souvent ce solr-la que l'on punissait Ie vieux
garcon et la vieille fille de la famille OU avait lieu Ie mariage.A
Cocagne, a Richibouctou, a Moncton, a Memramcook et a
Shediac, un musicienjouait un air et la vieillefille devait danser
dans I'auge acochon, entre]e] dans la maison pour la circons-

90 Renseignement communiquepar M. Leo Lariviere, Hanmer, Ie 13[uin 2002.
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tance. Quand c'etait un vieuxgar~on qu'on voulait punir de ne
pas s'etre marie, il devait manger des galettes ou du cuisinage
dans la meme auge.

Cesdemleres annees, la vieille fille doit plutot danser autour
de l'auge, et [,] lorsqu'elle s'est executee [,] on lui remet une
bouteille de vin. line informatrice de vingt-trois ans en 1973,
Jeanne Dupuis, de Memramcook, a danse ia cocarde, Ie 12 mai
1973 parce que sa sceurplus jeune qu'elle prenait epoux".

Une informatrice de Jean-Claude Dupont, interrogee
en 1966, avait aussi precise l'epoque ou elle avait assiste
a cette tradition: «En 1955, a Memramcook, la fille danse
dans I'auge et Ie garcon mange dans l'auge'?». Dans son
roman Pelagie-ia-Chatrette. Antonine Maillet fait brleve
ment allusion a cette coutume, qu'elle situe deux steeles
plus tot en 1776, quand Pelagic s'etonne que sa fille
Madeleine fut dernandee en manage: «Vingt ans, tu vois
bien?, pense-t-elle. Acet age-Ia, Pelagic, tu avais deja mis
tous tes enfants au monde, souviens-toi. Une fille qui
passe vingt ans sans offrir sa main pourrait manger dans
I'auge, comme c'est croyance et coutume au pays93.» Re
cemment, en reponse a notre enquete, Ronald Labelle, du
Centre d'etudes acadiennes (CEA) de l'Llntvcrslte de
Moncton, a pu confirmer la tendance contemporaine a
«danser autour de l'auge» et noter que I'auge contient
maintenant de l'alcool, «melange de biere et de fort», que
Ie cellbatalre doit boire. Alors qu'il n'avait pu reperer au
CEA aucune donnee relative a cette tradition, voila qu'un
sondage aupres d'un groupe d'etudiants lui procura rapi
dement une premiere sene de variantes:

91 Jean-Claude Dupont,Herttage d'Acadte, Montreal,Lemeac, «Connaissance»,
1977, pp. 231-232.
92 SceurLucille Bourgeois, coIl. J.-C. Dupont, ms. 5102, juillet 1966.
93 Antonine Maillet, Peiagie-la-Cnarretie. Roman, [Montreal], Lerneac, 1979,
p. 236. D'avance, cet auteur avait expllque I'expression dans un ouvrage
precedent: «Faire manger dans I'auge - supplanter (s'applique surtout a
I'amour)» (Antonine Maillet et Rita Scalabrini,L'Acadie pour quasimentrien.
Guide historique, touristique et humoristioue d'Acadie, [Montreal], Lemeac,
[1973], p. 119).
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Lesetudiants du nord du N[ouveau]-B[runswick] ne connais
sent pas la coutume, mais certains qui viennent de la region de
Moncton sont alles ades noces ou on a accompli un rituel avec
l'auge acochon.I'al trois variantes arapporter: un etudiant a vu
une fille ainee danser autour de l'auge, au son du violon; une
autre a vu l'ainee danser autour de l'auge et aussi boire de la
blere dans l'auge al'aide d'une longue paille; enfin, la semaine
derruere avait lieu la noce de la fille d'une secretaire lcl, ou Ie
frereaine celibatalre a dfi se mettreaquatre pattes et boire dans
l'auge. Ses amis avaient au prealable verse un melangede blere
et de fort dans l'auge. On voit done qu'ici la tradition de danser
dans l'auge se transforme. De plus en plus, on fait boire de
l'alcool dans l'auge, en plus de faire danser la personne autour
de l'auge ou encore au lieu de la faire danser. Aussi, contraire
mentace qul se faisait anciennement, c'est lorsde la noceque ca
se passe et non Ie soir de la cocarde. La cocarde n'existe plus
depuis longtemps commefete".

Cette pratique est toujourstres vivantedans la region de
Richibouctou (Kent): pour l'occasion, on fabrique une auge
de bois dans laquelle l'aine doit danser, un pied dedans,
un pied dehors, sur la musique d'un rigodon. Rares sont
les noces dans la famille d'une informatrice ou on ne pro
gramme pas la «danse dans l'auge"'». Un autre temoin,
qui avait appris l'existence de cette tradition de ses sceurs
ainees et qut a, par la suite, vu «danser dans l'auge»
quatre fois entre 1969 et ce jour d'octobre 1999 ou son
propre fils avait du s'y soumettre a son tour, apporte un
temolgnage plus detaille:

Aujourd'hui, on fait danser la personne autour de l'auge. On
place l'auge aterre dans la salle et on yverse de la boisson. Le
danseur s'avance, danse autour de l'auge au son d'une musique
rapide et, ala fin, il se met aquatre pattes et boit dans l'auge.
Lors du mariagede la fille de LeaGirouard, son fils a du danser
dans l'auge. Ne connaissant pas la coutume, il s'est avarice et

94 Ronald Labelle, Moncton, Nouveau-Brunswick, Centre d'etudes acadien
nes, note telecopiee du 28 octobre 1999, 1 p. ms.
9S Communication de Mme Roberta Richard, Richibouctou, Nouveau-Brunswick,
Ie 3 juillet 2001, dont l'epoux a danse dans l'auge vers 1960-1965; son fils,
Robert Richard, a d'ailleurs enregistre son perc ace sujet.
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s'est mis agenoux tout de suite pour boire dans l'auge Ie me
langede boisson que ses amis y avaient verse.AGrande-Digue,
on garde une auge qui sert a chaque fois que la coutume est
pratlqueeala sallecommunautaire. C'est une auge propre, faite
specialement pour la coutume'".

Organise par les amis de la victime, Ie rituel survienten
dernier lieu, pendant la danse et apres l'achevernent des
autres ceremonies. C'est au moment ou l'aine s'y attend Ie
moins, ajoute Ie temoin, qu'ils installent l'auge au milieu
de la salle, annoncent l'evenernent, et font avancer l'aine
celtbataire. Pendant la danse, qui ne dure que quelques
minutes, les amis se regroupent autour pour l'encourager,
mais aussi pour se moquerde lui. La danse doit etre vive
sans pour autant etre toujours une gigue, car cela depend
des muslclens". Un dernier informateur corrobore ce sce
nario pour la region de Cocagne (Kent) et explique com
ment la boisson est versee dans Ie recipient:

en milieu de soiree, on arrete la fete pour souligner qu'un aine,
frere ou sceur, n'est pas marie.On placeune petite mangeoire en
bois, faite en «V», au milieu de la salle et Ie condamne doit
danser autour de l'auge tandis que les gens remplissent cette
auge a meme leurs verres. Le condamne doit danser et boire
dans I'auge un certain temps avant que la soiree puisse conti
nuer. [.. ] Un autre collegue, de la region d'Edmunston
[Madawaska], dit que, par chez lui, on danse Ittteralernent dans
l'auge, qui est en realite une boite de carton geante, dans la
quelle on a place du grain".

La modernisation aurait procure quelqueadoucissement
ala traditiond'origine pourautant que l'on puisseen juger
d'apres Ie temolgnage de trois Acadiens de la Nouvelle
Ecosse, qui ont participe ade telles celebrations dans la
premiere mottle du XXe steele. AConcession, village du
comte deDigby, onreservatt la«dansedansI'auge acochon»

96 Ternolgnage de M'" LeaGirouard, qui a assiste ace rituelaGrande-Digue,
aShediac-Bridge et aBouctouche, Nouveau-Brunswick, consigne par Ronald
Labelle, Ie 16 decernbre 1999, d'apres notre questionnaire.
97 Loc. cit.
98 Temoignage de M. Ricky Richard, ne en 1970, obtenu Ie 17 juillet2002.
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aux garconsseulement. Pendant la Deuxlerne Guerremon
diale, en 1945, ce rituel s'est deroulc a l'exterieur de la
maison, Ie soir de la noce, sur l'estrade tres peu eclalree
qu'on avait montee expres pour la danse; en cas de mau
vais temps, la danse avait lieu dans la maison ou dans la
grange. L'auge a cochon avait ete nettoyee, parce que,
precise Ietemoin, «c'auralt coule». I'aine dansait en pieds
de bas dans l'auge ala musique d'un joueur de violon; s'il
y avait plusieurs danseurs, ils dansaient atour de role. La
danse n'etalt «point longue», parce que c'ctait tres incon
fortable, Ie fond de l'auge, qui mesurait environ un metre
sur trente centimetres (quatre pieds sur un), ayant la forme
d'un triangleinverse". Uneautre informatrice, de LaButte,
raconte que son oncle, l'aine de la famille, avait dtt «dan
ser dans l'auge» au mariage de son pere (frere cadet de
l'aine, nc en 1891 et marie aI'age de 30 ans) en 1921. Au
mariage du temoin, en 1945, son oncle, qui tenait un
magasin dans Ie voisinage, a dit asa soeur ainee: «Faut
que tu ailles danser dans l'auge!» Elle a vraiment danse
dans l'auge, sur Ieplancher du magasin.C'etait la dernlerc
fois, et peut-etre la seule, qu'elle a vu cette tradition
aujourd'hui disparue'?". Un dernier tcmoin a asslste une
seule fois a ce rituel. C'etait Ie jour du mariage d'une
cousine, aPointc-de-I'Eglisc, vers 1925, durant la soiree
de noce: sa sceur ainee avait danse dans l'auge. II ne se
rappellepas si elleetalt chaussee ou nu-bas'?'. La tradition
neo-ecossaise de la region de Digby s'appliquait donetantot
aux garcons exclusivement, tantot aux aines celibataires,
garcons et filles; a Chetlcarnp (Inverness), dans l'Ile
du-Cap-Breton, la tradition n'a pas ete arrestee'?'.
99 Temcignage de Mme Jacqueline Thibault, 78 ans (neeen 1923), deComeauville
(Digby), Nouvelle-Ecosse, obtenu Ie 14 mai 200l.
100 Ternoignage de Mme Angele Boudreau, 78 ans (nee en 1923), de La Butte
(Digby), Nouvcllc-Ecosse, obtenu Ie 7 mai 2001.
101 Questionnaire de M. FelixThibodeau, ne aPointe-de-I'Eglise en 1907, de
Paradise (Annapolis), Nouvelle-Ecosse, rempli Ie 31 mai 200l.
102 Barbara Le Blanc, qut a interroge 57 temoins sur la danse et ses interdic
tions dans trois paroissesde cette region, n'a pas rencontrecette tradition;voir
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Aux Etats-Unis, chez des populations qui ont subi une
influence acadienne, la danse dans I'auge est connue. Ala
frontlere du Nouveau-Brunswick et du Quebec, dans l'Etat
du Maine, Roger Paradis, qui a mene la plusieurs missions
folkloriques, connait bien ce rttuel:

«Danser dans l'auge acochon» etait vraiment une coutume
au Madawaska des ancetres. Ordinairement,I'augeetalt laveeet
brossee en preparation de la noce. Aquelques occasions, une
paire de bas multicolores et tncotes furent utilises; en d'autres
occasions, on presentait aI'aine cellbatalre (garconou fille) une
paire de bottes tres grandes qui paraissaient remarquablement
usees en comparaison de ses habits du dimanche. Si l'aine etalt
musicien,on pouvait I'inviteradanser en s'accompagnant de sa
propre musique. C'etatt une plaisanterie, quoique probablement
mal prise secretement - peut-etre merne redoutee - par l'aine
ainsi marginaltse!".

Cet informateur a ete ternoin de la tradition a trois occa
sionsdans des localltes dlfferentes du Maine:a Frenchville,
vers 1956, a Madawaska, en 1960, et a Saint-John, en 1964.
II explique ce phenomene par «un besoin et un desir d'en
courager Iemariage et la propagation, surtout en Amerique
du Nordou Ie territoire etait vaste et la populationpctlte.»
Tout a faitau sud des Etats-Unis, en Louisiane, I'expression
persistait encore chez les descendants des Acadiens, au
tempsdes recherches de Corinne Saucier, maissans Ierituel
toutefois: «Si les enfants de la famille ne se marient pas
dans I'ordre chronologique, on dit que Ie plus jeune a fait
danser son frere dans l'auge. Quand une jeunefille perd son
pretendant, que sa rivale lui a coupe l'herbe'?'.»

«Todance or not to dance: the Churchand groupsocialcontrolin Chlelticamp,
CapeBretonIsland, NovaScotia»,Thesede maitriseesarts, Ilnlversite Laval,
mars 1986, 272 pages. D'autre part, IepercAnselme Chiassonnous ecrlt dans
sa lettre du 24 juin 1999: «Personnellement, je ne pense pas avoir entendu
parler de cette tradition et ne l'ai jamais recueillie. Ie crois pouvoir dire avec
certitude qu'elle n'a jamais existe aCheticamp.»
103 Roger Paradis, lettre du 7 juillet 1999.
104 Corinne L. Saucier, Traditions de la paroisse des Avoyelles en Louisiane,
Philadelphie, American Folklore Society, «Memoirsof the American Folklore
Society» 47,1956, p. 61.
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Pour sa part, Dennis Au rapporte deux temotgnages
qu'il a deniches chez les «rnangeurs de rats musques"?»
de l'Etat du Michigan. Celui de James Reaume, qui n'a
jamais lul-meme vu Ie rituel, assure d'abord la presence,
du cote etatsunlen de la rlvlere du Detroit, de la «danse
dans l'auge» qu'on reservaital'ainee si sa cadette convo
lait avant elle'?'. Mais une recherche plus poussee et toute
recente devait l'amener ajoindre John Reaume. Ce resi
dant de Monroe, ne aNewport, Michigan, en 1955, a ete
temoln adeux occasions d'une cerernonte qu'on appelait
la «danse de l'auge acochon"?». II se rappelle surtout de
sonderoulement au mariage desoncousin, DennisReaume,
il y a une quinzaine d'annees, vers 1985-1987, quand
l'aine, David, dut s'y soumettre:

Le rituel eut lieu vers Ie milieu de la reception des noces.
L'auge employee, qu'on se transmettait dans la famille Lefebvre,
avait ete specialementfabriquee pour cet usage. C'etalt une auge
de bois mesurant environ quatre pieds de longueur sur un pied
de largeur. La danse fut executee au son de la musique de l'or
chestre engage pour l'occasion, un groupe du voisinage, forme
pour l'essentiel de membresde la famille Robert, et qui comptalt,
parmi ses instruments, un violon et un accordeon. Le temoin
John Reaume n'a pas souvenir qu'on ait [oue quelque musique
ou chanson particullere,mais c'etait une musique rapide. L'aine,
David Reaume, dansa autour et par-dessus l'auge. Sa danse, qui
dura environ cinq minutes, etait une combinaison de pas tantot
gllsses, tantot gigues. Au dire du temoln, son cousin David exe
cuta sa danse avec une telle fougue qu'il sldera les spectateurs
qui s'en montrerent tres satlsfalts'?".

105 Expression ttreede la communication de DennisAu, «TheMuskratFrench:
TheSurvival of FrenchCanadian Folklife on the American SideofLeDetroit»,
presentee au colloque «Le Passage du Detroit. Trois cents ans de presence
francaise», Llnlversite de Windsor, Ie 20 juillet 2001, 17 p. ms. L'auteur y
rappelle les luttes menees contre l'Etat et l'Eglise pour sauvegarder cette
traditionalimentaire, devenueidentitaire, pp. 12-17. Nousremercions l'auteur
de nous avoir transmis son manuscrit.
106 Note de DennisAudu 27 aout 2002.
107 «Dance the HogTrough».
108 Traduction de la note de DennisAudu 30 aout 2002.
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Bienque ce temoin n'ait pas asstste a une autre ceremo
nie du genre depuis la noce de son cousin, il affirme qu'elle
n'a pas ete oubliee et que la population de Newport 
localite sltuee a environ 16 kilometresau nord de Monroe
et qutcompteun grand nombre de descendants des vieilles
familIes francaisesde Detroit- considere qu'il s'agit d'une
tradition francalse. En outre, Dennis Au remarque qu'il y
avait a Monroe une salle de danse, disponible pour les
receptions, qui portait Ie nom de «Hog Trough», c'est
a-dire «L'Auge a cochon»: il suppose que ce nom aurait pu
s'inspirer de la meme tradltion'?".

Le maintien de l'expression sans la danse cerernonielle
qui lui a donne naissance, par une metaphorisation du
rituel, a ete slgnale en plusieurs endroits de I'Acadie. Nos
informatrices de la Nouvelle-Ecosse pensent que la plupart
des Acadiens de leur generation connaissaient l'expression
«danser dans l'auge"?». II en est de meme pour une dame
de 86 ans, domlclllee a Rogersville (Northumberland), mais
qui a vecu aussi dans Ie comte de Kent, au Nouveau
Brunswick: l'expression «danser dans l'auge», qui lui etait
famlliere, ne donnait lieu a aucune ceremonle speciale'!'.
Un autre informateur, originaire d'Acadieville (Kent), nous
affirma avoir «danse dans l'auge»: bien que la tradition de
danser Ie jour des noces dans une veritable petite auge
existat en paralleledans son milieu, ce fut pour ce religieux
une simple rnetaphore, car, ce jour-la, il ne put etre present
au mariagc'". Dans l'Ile-du-Prtnce-Edouard aussi, la tra
dition ne subsisterait plus que dans la metaphore. Selon
l'ethnologue Georges Arsenault, cette tradition «n'existe
pas, et ne semble pas avoir exlste dans la comrnunaute

109 Note de Dennis Audu 1er septembre 2002.
110 SelonMme Nicole Muise,de I'IlntversitcSainte-Anne, Nouvelle-Ecosse, qui
nous a communique les noms de ces informatrices dans son courriel du 26
mars 2001.
III Renseignement communique par Lauraine Leger, Ie 2 novembre 1999.
112 Temoignage du frere Louis Babineau, eudiste, recueiIIi aCharlesbourg, Ie
20 aout 1999.
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acadienne de l'Ile-du-Prtnce-Edouard. Tout au plus, j'ai
entendu quelques anciens mentionner l'expression "falre
danser une fille dans l'auge a. cochons" pour dire qu'une
fille se mariait avant sa sceur ainee!'!». Cette meta
phorisation ne serait pas l'apanage de l'Acadie, puisqu'un
octogenaire de l'Ouest canadien la connaissait aussi. Ce
citoyen de Gravelbourg, en Saskatchewan, nous confia
que, lorsqu'un benjamin se marie avant ses aines, on dit:
«Le jeune a fait danser ses freres dans l'auge.» Cette ex
pression s'applique dans Ie cas d'une cadette, mais il n'a
jamaisentendu parler d'une veritabledanse dans l'auge'!'.

c. REPARTITION CANADIENNE ET NORD-AMERICAINE

Les enquetes et consultations diverses que nous menons
depuis l'ete 1999 composent deja. une image plus coherente
de la diffusion de cette pratique rituelle sur une grande
partie du territoire de I'Amerique francalse et permettent
d'apprecier sa vitallte: tres presente a. I'ouest du Quebec,
surtoutdans Ienordde l'Ontarioavecdes dcbordemcnts du
cote de l'Abitibi-Temlscamlngue quebecols, dans l'Outaouais
ontarienet quebecois, ainsi que dans lavallee du Richelieu,
toutes regions qui sont en rapport avec la grande banlieue
de Montreal, elle se rencontre encore dans l'Acadie du
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, dans Ienord
est des Etats-Unis et Iesud-ouest de l'Ontario;de plus, des
expressionsrelieesa. l'augesubsistent ailleursdans I'Ouest
canadien, Ie Nouveau-Brunswick, Ie Quebec, l'Ile-du
Princc-Edouard et la Louisiane, sans Ie rituel cependant.
Par contre, cette pratique est totalement inconnue dans
plusieurs regions du Quebec: la grande region de Quebec,
Ie Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ie Bas-du-Fleuve et la Gaspesie,
c'cst-a-dirc l'est du Quebec, et les Cantons de l'Est; elle

113 Georges Arsenault, courriel du 26 juillet 1999.
114 Ternoignage de M. RolandPinsonneault recueilliaRegina Ie 18 septembre
1999. Nc aSaint-Cyprien de Napierville (Quebec) en 1914, il est arrive a
Gravelbourg en 1919, al'age de 4 ans.
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serait en nette regression aTrois-Rivicres et aMontreal.
Cette facette negative a aussi une grande importanceI 15.

D'autres temoignages renforcent d'ailleurs ces constata
tions: un pretre, originairede Charlevoix, qut a assiste ade
nombreuxmariages et en a celebreplusieurs, n'avait jamais
entendu parler de cette tradltton!"; une collegue, qui a
Interroge pour nous vingtpersonnes de toutes les paroisses
de l'Ile d'Orleans «n'a trouveaucune trace de cettedanse»,
ni aQuebec non plus'": enfin, un temoln de la region de
Montreal avouait aune etudlante que, dans ses vingt ans
de pretrise, il n'avait jamais rencontre ce rituel: «I'at cele
bre tant de mariagesque je ne peux pas tous les compter. Et
je peux dire que j'en ai vu des choses bizarres: des bouscu
lades, des jeux divers et des concours. Mais je n'ai jamais
entendu parler de "la danse sur les bas"118. »

En somme,ce qui frappe de prime abord, c'est la grande
vitalite de ce rituel du mariage dans les regions periphe
riques du Quebec(Ie Richelieu, l'Abitibi, IeTemlscamlngue
et l'Outaouais), et dans les milieuxminoritaires (l'Ontario
et Ie Nouveau-Brunswick), en regardde son absencepresque
generale au cceur des regions du Centre (Quebec, Trois
Rlvleres et Montreal).

115 Notons qu'il reste encore quelques regions asonder.
116 Abbe Noel Simard, Ie 16 avril 1999.
117 Mme Christiane Noel, note du 20 avril 1999.
118 AnnieGagne, Ie 5 avril 2000.
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TABLEAU 3
Denornbrement et distribution par regions

des ternotgnages positlfset negatlfs
sur la danse rituellede l'aine celibatalre

en Amerique francalse

CANADA Temoignages positifs negatlfs total
Ontario 180 25 205
Est 37 5
Centre 20 9
Sud-Ouest 4 1
Nord-Est 119 10

Acadie 12 7 19
Nouveau-Brunswick 8 2
Nouvelle-Ecosse 3 3
lle-du- Prince-Edouard 1 1
Terre-Neuve 0 1

Quebec 42 81 123
Est 4 35
Mauricie 3 21
Centre 7 14
Montreal 12 11
Outaouais 6 0
Temiscamtngue 3 0
Abitibi 7 0

Ouest 2 4 6
Manitoba (1) 3
Saskatchewan 1 1
Colombie-Britannique 1 0

Etats-Unis 3 2 5
Maine 1 1
Michigan 1 1
Louisiane 1 0

Hal'a 0

Total: 239 120 359
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CONCLUSION

DE LA NECESSITE V'UN TERRAIN PERMANENT EN ETHNOLOGIE

La dansesur lesbas,un rituel du mariage franco-ontarien,
n'avait jamais ete docurnentee avant nos recherches'!".
Dans d'autres regions francalses du Canada, ou la tradi
tion est connue, des chercheurs serieux avaient pourtant
etudie des sujets voisins, mais, ignorant eux-mernes cette
tradition, les missions qu'ils y menerent ne purent en at
tester ni la presence ni l'absence. Lauraine Leger, qui a
lnnovepar ses enquetes sur Iefolklore juridiqueen Acadie,
aurait normalement dO. en traiter dans Ie chapitre qu'elle
consacre ala «sanctionsatirtque'"'». Mais, inconnue d'elle,
de sa famille et de son village, cette tradition n'apparut ni
dans son questionnaire, modele d'apres les travaux du
FrancaisRene Maunier, ni, consequence Iogique, dans les
donnees recueillies. Neanmoins, cette tradition est tou
jours vivante dans Ie comte de Kent, comme elle a bien
voululeverifier pournouspar la suite'". Derneme, Simonne
Voyer, de Montreal, qui s'est speciallsee dans l'etude des
danses populaires et qui a parcouru pour ses grands tra
vaux tout l'est du Canada, n'a jamais entendu parler de
cette danse rituelle, alors que, dans la banlieue de la re
gionqu'elle habitait, ellese pratique toujours!". II enva de
meme pour l'enquete sur la danse que mena Barbara Le

119 LesArchives de folklore de l'unlverslte Laval (AFUL) ne contenaient rien a
ce sujet selon la note de I'archivisteJean Coulombe, en date du 5 aout 1999.
Vers la rneme epoque, notre collegue Ronald Labelle, du Centre d'etudes
acadiennes (CEA), fitla memeconstatation pour l'Acadie; aSudbury, IeCentre
franco-ontarien de folklore (CFOF) ne possedait aucun renseignement non
plus.
120 Lauraine Leger, Les Sanctions populaires en Acadie. Region du comte de
Kent, [Montreal], Lerneac, «Connaissance», [1978], 186 pages. Elle a rnene
ses enquetes entre 1968 et 1971.
121 C'est ce qu'elle nous affirma dans une conversation telephonique, Ie
2 novembre 1999.
122 SimonneVoyer, LaDanse tradiuonnelle dans l'est du Canada. Quadrilles et
cotillons. Quebec, PUL, «Ethnologie de l'Amerique francalse», 1986, [9]-509
pages.On n'en trouvepas mentionala section «danse et vie soclale» (pp. 26
39) du chapitre «La danse au Canada du Xvlll- au xxe steele».
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Blanc a Chetlcamp, dans l'Ile-du-Cap-Breton!", et pour
l'etude de Robert-Lionel Seguin'>. Enfin, l'equipe de
Gerard Bouchard, qui ouvrait en 1986 un chantier tout
speclalernent devoluaux rituelsdu mariage, n'a inclusune
question sur ce rite de passage que dans la demlere ver
sion de son questionnaire en 1990125

; cet ajout tardif a
quand meme permis de noter l'etat de ce rituel dans cer
tains terroirs quebecols!". Ala prudence, s'ajoute done
I'humillte du chercheur devant son ignorance des ques
tions qu'il n'a pas specialementetudtees. Dans notre cas,
l'humllite doit etre d'autant plus grande que notre igno
rance etait en outre entachee de prejuges.

Selimiter aux seulesdonneesdisponibles aurait doneete

123 Barbara LeBlanc, op. cit.: voir son questionnaire, pp. 230-236.
124 Robert-Lionel Seguin,LaDanse traditionnelle au Quebec, Sillery, Presses de
I'Ilnlverslte du Quebec, 1986, 176pages. Lasection «Ala vellleeet ala noce»
du chapitre «Quand danse-t-on?» n'en porte pas trace (pp. [99]-107).
125 Lapremiereversion de la grilled'analyse ne porte aucune mention de cette
pratique: «Les Rituels du mariage au Saguenay et dans Charlevoix: grille
d'analyse», par Anne-Marie Desdouits, Gerard Bouchard, Marte-losee Huot
et Jean-Claude Dupont, document II-C-119 du Programme de recherches sur
les soctetesregionales(SOREP), juillet 1986,p. 47: XII-La noce: E-Divertisse
ments: 6. Danses [rien];8. Autresrituels: c) autres activites [rien].S'inspirant
des donnees acadiennes, la version reviseecontient, sous XIII-E-8f, 1. «falre
manger des parents, des amis dans I'auge (en signede derislon)», p. 62: «Les
Rituels du mariage dans les regions du Quebec: grille d'analyse (deuxlerne
version)», par Anne-Marie Desdouits, Gerard Bouchard, Iosee Gauthier,
Marte-losee HuotetJean-Claude Dupont,documentII-C-172 (SOREP), octobre
1990.DansIedocumentII-C-184, de septembre1991,cetteentreesera modlfiee
en «111.4. Faire danser des parents, des amis dans l'auge: IV.I. Intiative de
qul": IV.2. Moment», pp. 44-45: «[Mariages] Grillede reperage»,par Gerard
Bouchard, Anne-Marie Desdouits, Rene Hardy et Iosee Gauthier.
126 Dans son envoidu 23 aout 2000, en nous communiquantles reponses alors
disponibles, Iosee Gauthier notait: «Vous remarquerez tout de suite que les
resultats ne sont pas nombreuxet il est malheureuxque la banque ne soit pas
tout afait completee, car je suis certaine qu'il y aurait eu attestation de ce rite
du cote ouest de la province. Pour ce qui concerne l'est du Quebec, je me
permets de vous rappeler que ce theme du rituel du mariage n'a ete introduit
dans l'enquete qu'en 1990, soit apres que nous ayons pratiquement complete
Ie terrain dans cette partie du Quebec. Ceciexplique d'ailleurs I'absence (ou
presque) de reponses acette pratique coutumieredu cote de Charlevoix et du
Saguenay.»
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une option carrernent desastreuse qui, en plus de denoter
une Imprevoyance stupefiante et une impuissance a imagi
ner des projetsde recherche, se serait averee une politique
a courtevue conduisant fatalement a l'asphyxie de la disci
pline. Puisque la speclficlte du travail de l'ethnologue re
pose justement sur la qualite et la pertinence de sa
documentation - obtenue par l'enquete directe, sur Ie ter
rain, aupres des deposltaires, et donedes premiers temoins,
de la tradition-, l'abandon de l'enquete orale comme voie
prtvllegiee de sa documentation scientifique Iecantonnerait
dans l'utilisation des sources secondaires et tertiaires 
manuscrites ou lmprimees-, lncompleres ou inapproprlees,
ce que Ie plus ordinaire des historiens fait deja.

Quant a «l'lmpatience de la svnthese», Pierre Saintyves
redoutait qu'on ne «transformla]t en verites, sinon en
dogmes, les hypotheses et les theories toutes provisoires
que l'on pourrait etre rente d'edlfier sur des fondations
ruineuses ou les masses de faits incertains qu'on y aurait
rnaconnes s'effondreraient rapidement». II en notait sur
tout Ie caractere pernicieux: «Un excessifappetit de syn
these, non seulement implique un certain manque de
philosophie et de patience scientifiques, mais conduit faci
lement a tenir en un relatif dedain l'observation et la re
colte des faits, ales considerer comme de basses ceuvres
sciennfiques'".» Ce aquoi il opposalt:

Aucun de ceux qui ont lu les travaux de Durkheim [..] ou
quelques-unsdes manuels rediges par des maitres francais [..]
ne se permettra de croire que I'observation des faits et leur
description ne font point partie du travail scientifique, et que,
seule, I'explication des faits releve de la sociologie. Tous nous
dirons, avecTarde aussi bien qu'avec Durkheim: il faut allerdes
choses aux idees ou des faits aux lois et tout d'abord observer,
recueillir, analyser les faits sociaux, avec Ie meme soin que Ie
chimisteet Ienaturaliste apportentala recolte et aI'analyse des
faits qui les interessent'".

127 Pierre Saintyves, Manuel de folklore, Paris, Emile Nourry, 1936, p. 46.
128 lbid., p. 47.
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Telle est la demarche courante de l'ethnologue, comme
c'est aussi la pratique prudentede nombreux scientifiques.
Le retour a l'observation rigoureuse des faits - par Ie
terrain en ethnologie - favorise I'intelligence et I'interpre
tation correcte de problemes qui resteraient autrement in
solubles ou qu'on alignerait de force sur des theories
epherneres. N'eut ere de cette methode, notre etude sur la
transmission d'un conte animalier ffit derneuree incom
plete et nos conclusions conjecturales'". De rneme, les
recherches que nous avons entarneessur la danse rituelle
de I'aine cellbatalre, executee Ie jour du mariage de son
cadet, durent d'autant plus obligatoirement emprunter ce
parcours qu'il n'y avait encore rien d'ecrit sur cette tradi
tion franco-ontarienne des plus vivantes. C'est pourquoi
notre dette est grande enversce pays francais qui a assure
sa large part dans la production de l'image remanente de
cette sanction populaire.
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ANNEXE: «MANGER DE L'AVOINE »

ET «DONNER LA PELLE»
«MANGER DE L'AVOINE»

Au Canada, c'est aJacques Viger (1787-1858) que re
vient la premiere mention de l'expression «manger de
I'avoine»: dans les listes de mots et d'expressions qu'il a
cornpllees pour sa Neologie canadienne, elle figure trois
fois apeu pres sans explication: «manger de l'avoine 
couper l'herbe sous Ie pied», «manger de l'avolne» et
«falre manger de l'avoine [a] quelqu'un"?». Elle apparait
ensuite dans Ie roman de Philippe Aubert de Gaspe fils, Le
Chercheur de tresors, dont la premiereedition date de 1837.
Bien que son auteur n'ait pas cru necessaire d'en fournir
l'explication, elle s'eclalre par Ie contexte de la nouvelle
«L'Etranger». Le soir du mardi gras, RoseLatulipe delalsse
son fiance, Gabriel Lepard, aqul elle «en faisait passer» a
l'occasion, pour accepter l'invitation de danser toute la
soiree avec Ie bel etranger qui vient de survenir; on trouve
alors ce passage: «L'lnconnu n'abandonna pas Rose du
reste de la soiree, en sorte que Iepauvre Gabriel, renfrogne
dans un coin, ne paraissait pas manger son avoine de trop
bon appettt':".»

130 Neologie canadienne de Jacques Viger (Manuscrits de 1810), edition avec
etude Iinguistique par Suzelle Blais, Preface d'Andre Lapierre, Ottawa, PilO,
«Amerique francaise» 5, [1998], pp. 245,259 et 263.
131 PhilippeAubert de Gaspe fils, LeChercheur de tresors ou l'In~uence d'un
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Par la suite, les lexicographes attesteront regulierement
I'expression «manger de I'avoinc» et son contraire «fatre
mangerde l'avoine». OscarDunn note, dans son Glossaire
franco-canadien, en 1880: «Avoine. "Faire manger deI'avoine
a quelqu'un." Pop. Courtiser sa blonde, lui present, et
paraitre avoir l'avantage sur lui132.» Sylva Clapinconsigne
dans son Dictionnaire canadien-trancais en 1894: «Avoine
(manger de I'), loc., [E]tre supplante par un rival dans
l'affection de celIe qu'on aime./On dit aussi: - Recevoir
son avoine, c.-a-d. recevoir conge de sa belle./v. Ie mot
PELLEI33.» En 1909, Narcisse-Eutrope Dionnereprendcette
entree avec une definition qui ne gagne rien en clarte:
«Avoine, n. f. Faire manger de l'avoine d ouelqu'un, Ie fait
d'un jeune homme qul courtise une jeune fille avec plus
d'avantageque tout autre!".» Albert Laberge presente dans
son roman La Scouine, publie en 1918, une interessante
anecdote qui en eclalre mieux Ie sens. Alors que Ie timide
Charlot se prepare a se declarer a Celina, Ievalet de ferme
Guilbault «se miten tete de Iesupplanter»; charmeepar Ie
nouveau venu, Celina n'adressa pas deux mots a son pre
tendant: «Decourage par cet echec, Charlot resolut de ne
plus s'exposer a manger d'avoine!".» Louis-Philippe
Geoffrion donnera l'explication la plus complete de cette
locutiondans Iepremiertomede ses Zigzagsautour de nos
parlers en 1924:

Manger de l'avoine, faire manger de l'avoine. II s'agit lei, non
pas de ptcotin, mais de precedes dans les relations de soclete.z
Quand plusieursgarcons se rencontrentdans une famille ou ils

livre, chapitre cinquieme «L'Etranger» [legende de Rose Latulipe], Quebec,
Imprimerie de Leger Brousseau, 1878 [1837 pour I'edition originale], p. 58.
132 Oscar Dunn, Glossaire franco-canadien, reproductionde l'edlttonorigtnale
de 1880, Quebec, PUL, «Langue francalse au Quebec», 1976, p. 14.
133 SylvaClapin,Dictionnaire canadien-irancais, reproductionde l'edition on
glnale de 1894, Quebec, PUL, «Langue francaise au Quebec», 1974, p. 31.
134 Narcisse-Eutrope Dionne, LeParler populaire des Canadiens irancais, re
productionde l'editlon onginale de 1909, Quebec,PUL, «Langue francaiseau
Quebec», 1974, p. 47.
135 AlbertLaberge, LaScouine, Montreal, L'Actuelle, 1972 [1918], p. 59.
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se sont rendus avec l'intention de courtiser la jeune fille de la
maison,celuique cette jeune fille honore de ses attentions, celui
aqui elle permet, par exemple, de s'approcher et de lui conter
fleurettes al'ecart durant toute la soiree, fait manger de l'avoine
ases rivaux, et ceux-ci. . mangent de l'avoine.lEn termesd'amou
reux, manger de i'avoine, c'est done etre supplante par ses ri
vaux, et faire manger de l'avoine, c'est supplanter ses rivaux./Ces
deux locutions sont presque francalses. En effet, au ternoignage
de Bescherelle, on dit fortbien en France:«Cethommea recude
l'avolne», pour: Cet homme a ete rebute par celle qu'll aime./Il
va sans dire que, dans ces locutionscomme dans toutes autres,
avoine se prononceaussi avouetie, awene, et merne aveine comme
dans l'ancien francais!".

C'est cette definition qui sera reprise et abregee dans Ie
Glossaire du parler franfais au Canada en 1930137

; on lui
ajoutera l'entree «Manger de l'avoine = etre supplante
comme arnourcux"?».

Entre-temps, en 1927, Pascal Poirier aura releve cette
expression en Acadie, mais illui accolera un autre equi
valent acadien: «Avoine. Manger de l'avoine, c'est, pour
un pretendant, recevoir la pelle, etre econduit par sa
belle?",» Ason tour, Genevieve Massignonla trouvera en
1946 dans neuf de ses 18 lieux d'enquete sur les parlers
d'Acadie - au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse,
aI'Ilc-du-Pnnce-Edouard et au Quebec -, et en rendra
136 Louis-Philippe Geoffrion, Zigzags autour de nos parlers. Simples notes,
Preface par M. Ie jugeAdjutorRivard, Premiere sene, Quebec, Chez l'auteur,
[1924; deuxieme edition en 1925], pp. 91-92.
137 Societe du parler francais au Canada, Glossaire du parler Irancais au
Canada [Relmpression de I'editlon publlee en 1930], Quebec, PUL, 1968,
p. 81: «Avorne». Leandre Bergeron, qul s'est fort inspire de cet ouvrage pour
composer son Dictionnaire de la langue quebecoise ([Montreal], VLB editeur,
[1980]), lui accorde aussi deux entrees: «Avoinen.f. Faire mangerde l'avoine
a quelqu'un - Provoquer la jalousie d'un amoureux. Manger de l'avoine 
Souffrirde la jalousie provoquee par un rival dans les relations arnoureuses»
(Ibid., p. 57) et «Manger v. tr. [..] Manger d'l'avoine - Etresupplante comme
amoureux.» (Ibid., p. 307).
138 Ibid., p. 437: sous l'entree «Manger», c'est Ie neuviernesens.
139 Pascal Poirier, Le Glossaire acadien, edition critique etablie par Pierre M.
Germ, [Moncton],Editionsd'Acadieet Centre d'etudes acadiennes, [1993; Ie
manuscrit est de 1927], p. 42.
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compte en 1962 ala question 1724 «Supplanter un rival:
couper l'herbe sous Ie pied; faire manger de I'avolne"?».

Toutefois, la description qu'en donne Maurice Lorent,
qui la signale egalement dans la Beauce quebecoise en
1977, va au dela des versions anterieures qui la limitenta
une expression verbale, sans geste; c'est un veritable rite
de congediement qu'il presente:

Manger [maje] v. tr. 1. Manger de l'avoine. Di[onne].
GI[ossaire]. Etre congedie comme amoureux. «Quand une fille
recevait pour Ia demiere fois son amoureux avec qui elle ne
deslrait plus sortir, elle faisait mettre dlscreternent une polgnee
d'avoine dans une poche de son veston: cas'appelait Iaire man
ger de l'avoine; quant au garcon, il avail mange de l'avotne.»
(Beauce)./Syn.: recevoir Ia *pelleavec Ie manche!".

L'Atlas linguistique de l'Est du Canada (ALEC), dont les
enquetes ont ete menees de 1969 a 1973 et les resultats
publies en 1980 par Gaston Dulong et Gaston Bergeron,
enumere, dans les reponses ala question 1881, toute une
sene d'expressions, dont celIe qui nous interesse ici:

Q 1881 Econduire son amoureux: casser [..], casser avec
quelqu'un [..], casser ses amours [..], casser sa pelle [..],
donner sa pelle ou donner Ia pelle aquelqu'un [..], envoyer Ia
pelle [. .], une pelle [. .] ou sa pelleaquelqu'un [. .], donner son
biscuit [..], donner (son) conge [..], son chapeau [..], mettrea
I'herbe [..], iaire manger de l'avoine [..], avoir Ia pelle puis Ie
manche [. .]142.

Etles auteurs commentent: «<Donner, envoyerla pelle",
c'est econduire un amoureux par ecrit [..] et c'est refuser
un pretendant qui fait la "grande dernande" en mariage
[..].Z'Talre mangerde l'avoine",c'est econdulreun amou-

140 Genevieve Massignon, Les Parlers Irancats d'Acadie. Enquete Itngutstique,
Paris, Librairie G. Klincksieck, [1962], tome II, p. 654.
141 Maurice Lorent, Le Parler populaire de la Beauce, [Montreal], Lerneac,
1977, p. 104. L'auteur ajoute aussi une autre expression ayant Iememe sens,
mais qui s'emploie dans un contexte different: «2. Manger son fromage:
digerer sa defaite (ou celIe de son candidat) a une election. "A ceux qui
perdent leurs elections on demande s'ils ont mange leur fromage" (Beauce).»
142 Dulong et Bergeron, ALEC, op. cit.,pp. 2859-2861.
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reux en presence de son rival [..]143.» Par contre, a la
question 1882, « manger de l'avoine » devient incontour
nable: «Q 1882 Etre supplante par un rival: manger de
l'avoine [..], manger sa portion [..], manger sa portion
d'avoine [..], manger de l'avoine agrosse portion [..],
avoir sa portion [..], donner de l'avoine [.. ]144.» Le com
mentaire precise: «<Manger de I'avoine" signifie etre sup
plante, Ie plus souvent d'une facon temporaire, Ie temps
d'une danse ou d'une soiree par exemple./C'est la jeune
fille qui semble avoir l'avantage et c'est elle qui "fait man
ger de l'avoine" aun de ses pretendants.» Plus loin, les
auteurs poursuivent: «[..] Une jeune fille qui aurait ete
temporairement delalssee par son ami lui dira: HTu m'as
fait manger de l'avolne, je vais garder Ie foin pour la
vache"[. .]145.» Le depoulllementdes donnees fourniespar
les auteurs de l'ALEC montre que la locution «manger de
I'avoine» est repandue partout au Quebec, en Ontario, au
Nouveau-Brunswick; elleest aussi connueal'Ilc-du-Prtnce
Edouard et en Nouvelle-Ecosse. On pourrait la qualifierde
generale etant donne que 159 des 168 temoins lnterroges
la connaissaient.

Pour leur part, Thomas Lavoie, Gaston Bergeron et
Michelle Coteen ferontaussi etat dans Les Parlerstronons
de Charlevoix, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean et de la
Cote-Nord, publie en 1985, a partir des enquetes effec
tuees entre 1972 et 1976; cette locution figure dans les
reponses aux questions 2782 et 2783 de leur ouvrage:
«Q 2782 Econduire son amoureux, eire econduit: avoir
son biscuit [.. ], donner son biscuit [.. ], casser [.. ], cas
ser les amours [..], mettreal'herbe [..], envoyeral'herbe
[.. ], envoyer en pacage [.. ]»; et «Q 2783 Supplanter un
rival enamour: (faire) manger de l'avoine [.. ], manger sa

143 lbid., p. 2862.
144 lbid., pp. 2862-2863.
145 Ibid., p. 2864.
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portion [.. ]146». II appert qu'econduire son amoureux se
dit «casser (les amours)» dans 30 des 32 points informati
ses de cette enquete ou «rnettre (ou envoyer) al'herbe»
dans 25 des cas;mais tous les pointsd'enquete connaissent
l'expression «(falre) mangerde l'avoine» pour supplanter
son amoureux.

Ainsi, cette expression populaire, dans sa forme active
ou dans sa forme passive, est durnentarresteepartout dans
la francophonie canadienne et de facon ininterrompue
depuis bientot deux steeles!". Peut-etre meme survit-elle a
une tradition evanouie OU, Ie geste accompagnant la pa
role, la jeune fille, pour prendre conged'un amoureux qut
ne l'lnteressalt pas, faisait deposer un peu d'avoine dans Ie
veternentde ce dernier, de la maniere dont Maurice Lorent
l'a decrite et qut s'avcre une attestation Isolee. Pourtant la
presence de foinet de grain, dans certaines mises en scene
du rituel, particullerementen Ontario et en Acadie, appuie
cette hypothese comme encore la mystification suivante
qu'on destinait al'aine non marie: aSainte-Rose-du-Lac,
au Manitoba, il n'y avait pas de danse pour Iesanctionner,
mais on attachait un petit sac de ble a la ceinture du
cellbatatre Ie soir des noces de son cadet; Ie tour etait
reussl si l'operation etait executee sans qu'il s'en aper
colve!". Cette plaisanterie est a rapprocher d'une autre
blague destlnee asurprendre l'aine celibatalre: Ie jour des
noces, durant la soiree, on attache un chat par la queue
a la jambe du vieux garcon ou de la vieille fille; cette

146 Thomas Lavoie, Gaston Bergeron et MichelleCote, Les Parlers franfais de
Charlevoix, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean et de la Cote-Nord, [Quebec],
Publicationsdu Quebec, [Office de la langue francaise], [1985], v. 4, pp. 1194
1195.
147 Pour d'autres references, on consultera 1'« Index lexicologique quebecols
(ILQ)>> prepare par Ie Tresor de la langue francaise au Quebec (TLFQ), une
section du Centre international de recherche en amenagernent linguistique
(CIRAL) de l'unlversite Laval.
148 Renseignementcommunique par M. Kenneth-Roy Bonin, Ie 15 juin 2001,
dont la mere, d'origine flamande, avait eu connaissance de cette pratique au
Canada.
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tradition se pratique a. Saint-Come (Iollette) et elle illustre
rait l'expression «lacherla queue de la chatte», qui signtfie,
selon le temoin, se marier: l'aine non marie n'ayant pas
encore lache la queue de la chatte, on la lui attache par
surprise a. la jambe pour se moquer de lul'",

« DONNER LA PELLE »

Dans les citations precedentes, nous avons rencontre
une autre expression, equivalente au point de vue seman
tique, connue tant au Quebec qu'en Acadie: «donner la
pelle» ou «attraper la pelle». Clapin releve ces deux for
mes en 1894: «Pelle (avoir, recevoir la), loc., Manger de
l'avoine (v, ce mot), c.-a.-d. etre supplante aupres de sa
bellepar un rival. Allusion au coupde pelledont on gratitie
un facheux, un lmportun!".» Dionne fait de meme pour le
Quebec, sans localisation, en 1909: «Pelle, n. f. - Donner
lapelle, vouer un amoureuxa. un echec.- Recevoir la pelle,
amoureux econdult par sa bionde'",» Puis Pascal Poirier
les consigne a. son tour; d'abord, en 1927, dans Ie manus
crit de son Glossaire acadien: «Une jeune tille donne la
pelle a. un garcon lorsqu'elle refusede l'epouser, Le preten
dant qui fait lagrand-demande, et qui est econduit,attrape
la peile"?»; et en 1928: «Quand, a. la grand demande [en
note: la demande en mariage], un pretendant est refuse
par la jeune fille, il attrappe [sicJ la pelle, et ne s'en vante
pas'".» Le Glossaire du parler trancais au Canada les
inscrira a. son tour, pour le Quebec, mais toujours sans
localisation:
149 Renseignement communique par M. Lucien Ouellet, Ie 1er novembre 1999.
DansIeGlossaire du parler fran~ais auCanada, op.cit.,I'expression «Iacherla
queue du chat» signifie plutot: «etre parrain ou marraine pour la premiere
fois. Ex.: IIn'a [amaisencorelache laqueue duchat= it n'a jamaisete parrain»
(p. 192).
150 Clapin, op. cit.,p. 242.
151 Dionne,op. cit., p. 492.
152 Poirier, op. cit., p. 304.
153 Pascal Poirier, LeParler franco-acadien et sesorigines, Quebec, Imprimerie
franciscaine missionnaire, 1928, p. 245.
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Pelle (pel) s. f. 10 Donner la pelle= econdulre (un pretendant,
en parlant d'une jeune fille qui refusesa mainaun jeune homme
ou qui lui fait comprendre qu'il est inutile pour lui de la courti
ser). - Avoir la pelle, recevoir la pelle=etre econduit (en parlant
du jeune homme refuse)./Dial.V. Rev. du Traditionnisme, mars
1906, pp. 74-75 154

•

Genevieve Massignon ne manquerapas de lesrencontrer
enAcadie encinqpoints d'enquete - auNouveau-Brunswick
et en Nouvelle-Ecosse - et elle inscrira comme reponses a
la question 1723 «Elle l'a econduit»: «elle lui a donne la
pelle», «Il a attrape la pelle» avec d'autres expresslons'".

Horsde l'Acadie, Maurice Lorent sera Iepremiera loca
liser ces expressions en Beauce:

Pelle [pel] s. f. Donner la... avec Ie manche, loc. verb. Econ
duire son pretendant, interrompre lesrencontresavecsonamou
reux; de ce dernier on dit qu'«Il a recula pelleavec Iernanche».
Di[onne]. GI[ossaire]. Mass[ignon]. «Sam'di soir rna sceur a
donne la pelle avec iemanche ason ami de garcon.» (Beauce)./
Syn.: faire *manger de l'avolne!".

Enfin, l'Atlas linguistiquede l'Estdu Canada fournira ces
expressions, avec plusieurs autres, comme reponses aux
questions 1881 et 1882 deja cltces. Etonnamrnent, l'ex
pression «donner la pelle» ou «attraper la pelle», que les
glossaires acadiens consignent regullerement, n'est attes
tee que par deux temoins, du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Ecosse, sur les neuf informateurs acadiens inter
roges par l'ALEC. Par contre, 63 des 151 temoins de la
plupart des regions du Quebec la connaissaient aussi; les
habitants de la region de Quebec, de Charlevoix et du
Saguenay-Lac-Salnt-Iean, de l'Outaouais quebecois et de
l'Ontario l'ignoraient cependant. Les auteurs des Parlers
populaires de Charlevoix et de ses regions voisines n'ont
pas non plus releve cette expresslon!".

154 Societe du parler francais au Canada, op. cit., p. 504.
155 Massignon, op.cit., p. 654.
156 Lorent, op. cit., p. 119.
157 D'autres expressions ont Ie rneme sens: en 1946, Genevieve Massignon a
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Ici encore, les lexicographes, qui se sont lnteresses aux
mots, auraient omis de noter que l'expression etait por
teuse d'un rituel. Voici ce qu'a recueilli l'ethnologue Jean
Claude Dupont:

II existe differentes facons de signifier 3 un amoureux qu'il
n'est pas le bienvenu [:] [selonune informatrice de Petit-Rocher
(Gloucester),] «La fille se faisait fabriquer une petite pelle en
bois et l'envoyait porter au garcon». De 13 l'expression encore
tres populaire: Donner sa pelle aquelqu'un, ou recevoir sa pelle.
A Saint-Anselme, [selon trois autres informatrices de
Westmoreland,] on invitait Ie garcon 3 manger de la poutine
rdpee et on avait mis une petite pelle en bois dans la pate!".

De merne, nous l'avons vu, l'expression «danser dans
l'auge» dure, et garde Ie sens approprie, en l'absence de
tout rituel.

aussi recueilli I'expression «elle lui a donne son chapeau», toujoursdans Ie
sens d'econduire son amoureux, aSainte-Anne, Madawaska, au Nouveau
Brunswick (op. cit., p. 654: reponse ala question 1723). Recemment, Yves
Cormier, dans son Dictionnaire du{rancais acadien ([Montreal], Fides, [1999],
p. 132), reprenaitcetteattestation: «Ondit aussi donner sonchapeau au sens
d'''econduire son amoureux" (en Acadie et au Ouebec)».
158 Jean-Claude Dupont,op. cit., p. 221.
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