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4u cours des décennies qui ont suivi le Concife Vatican II, on a vu I'émergence dans 
l'iglise catholique de nouveaux intewenants officiellement mandates : les agents de 
pastorale laïcs. Leur présence ncuvelle dans la structure ministérielle améne 
I'ecclésiofogie d s'interroger sur le caractére singulier de rapport de ces la- assumant 
une responsabilité pastorale par rapport aux rninistéres traditionnels. D'autre part, leur 
statut social et l'impact de leurs interventions sur la soci6té peuvent amener i'éthicien 
se demander ce qui peut caractériser i'intenrention du laïc en responsabilité pastorale 
par rapport a d'autres intervenants professionnels. 

La présente recherche doctorale cherche a fonder le pmfessionnalisrne des laïcs en 
responsabilité pastorale dans une perspective éthique. En effet, le professionnalisme 
d e s  agents de pastorale laïcs, s'il est pensé dans uns perspective éthique d'ordre 
autoregulatoire, peut &tre de nature à paver la voie ii Pensernble des responsabiiiiés 
éthiques et déontologiques qu'ils sont appelés ai assumer. 



RÉsUMÉ LONG 

Au cours des décennies qui ont suivi ie Concile Vatican II, on a vu l'émergence dans 
l'Église catholique de nouveaux intetvenants officielfement mandatés : les agents de 
pastorale laïcs. Leur présence nouvelle dans la structure ministérielle améne 
I'ecclésiologie s'interroger sur le caractére singulier de l'apport de ces laïcs assumant 
une responsabilité pastorale par rapport aux ministéres traditionnels. D'autre part, leur 
statut social et I'impact de leun intewentions sur la société peuvent amener Mthicien à 
se demander ce qui peut caract&riser I'interuention du IaSc en responsabilité pastorale 
par rapport à d'autres intervenants professionnels. 

La présente recherche doctorale cherche a fonder le professionnalisme des laïcs en 
responsabilité pastorale dans une perspective éthique. En effet, le professionnalisme 
des agents de pastorale laïcs, s'il est pensé dans une perspective &hique d'ordre 
autorégulatoire, peut 6tre de nature B paver la voie Q l'ensemble des responsabilites 
éthiques et déontologiques qu'ils sont appelés assumer. Quel type de 
professionnalisme est le plus adéquat pour œs nouveaux intervenants ecclésiaux? 
Cette démarche de recherche s'inscrit donc dans une réfiexion éthique qui tient compte 
Ci la fois de la dimension professionnelle, de la dimension vocationnelle et de la 
dimension ministérielle de la position des laTcs en responsabilii pastorale. Elle vise au 
terme a formuler une proposition pour leur autonomie morale. 

Etres Ken attente de leur &rem, sujets d'initiative, leur position ecclésiale et sociale les 
met en état de favoriser chez les autres le désir de se saisir individuellement et 
collectivement de leur vocation propre. En mettant de Pavant les valeurs Bvangtkliques 
dont ils sont porteurs, ils font la promotion dans la cutture d'une responsabilité 
personnelle et sociale qui les engage au sens ethque du terme. Soiidanté sociale, 
convivialité fraternelle, respect du caractère inviolable de la personne et de sa dignité, 
inculturation originale de I'hangile et des rites sacramentels, souci de situer son 
intervention au service de la communauté sont autant de valeurs qui donnent 
confguration au professionnalisme des agents de pastorale IaÏcs. Par ce 
professionnalisme, conjointement avec d'autres acteurs, ils deviennent médiation de 
l'institution ecclésiale pour une présence évangélique au m u r  des enjeux sociaux, 
collecti et s:mcturels. 
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AVANT-PROPOS 

Des efforts de clarification du statut ministériel des lalcs en responsabilitd 

pastorale se poursuivent dans I'Eglise. Les approches juridique et 

sociologique1 semblent souvent mises h contribution pour rencontrer les 

objectifs poursuivis en la matibre. Cette demarche doctorale proposera 

d'emprunter la voie de I'ethique dans le but d'enrichir le débat en cours. C'est 

dans l'introduction que le lecteur trouvera exposé le probkrne et la mdthode 

qui serviront ti structurer te contenu en question. 

l La théologie des rninistéres recherche actuellement des voies juridiques nouvelles qui 
pourraient donner accb A de nouveaux minist&res reconnus aux agents de pasîorale laïcs. 
Leur émergence dans I'Egiise vient intmoga la structve ministbridle mise en place au 
cours de la tradtion. Prr cette collaboration. c'est tout le systeme symbolique de 
l'institution ecctesiale qui est affectC. Sur le plan sociolo~que. dimportantes recherches 
ont également 8te menées autour des rapports que I'Eglise est appelbe h arîiculer avec la 
societe. Certaines parmi elles ont 4te l'occasion de mettre en lumiére la place que sont 
appelés h occuper les agents de pastaale laics dans cette longm mache. Voi BARONI, 
Lise, BERGERON, Yvonne, LAGUE. Micheline. DAVIAU. Pimatte. Yak fmms vux 
ok pessafl Monthi. E d i t i o ~  Paulines, 1995, 259 p.; 6gabment Jean-Marc CHARRON 
et Jean-Marc GAUTHIER. di.. Entu livlre et /'darce. (RI mm& prsfav/ en temin, 
Montréal, Cahiers d'btudes pastorales +14. Universite de Momrbal. fides, 1993. 308 p.; 
enfin JEAN. Marc et PELCHAT, Mac. aune approche empirique de la théologie des 
minist&es: le proiil ecdésial des laics en reqmsabilitb pastdea, diins Jacques Gagna. 
dir., La p o + w c ~ i  an prsr#I/e coll. aniddoge pratique*, +3. Faculte de thdolagie. 
Université Laval, 1991. p. 33-55. 



Dans le but de p6ciser dans quel contexte ce pqet de recherche d o c t d e  en 

est venu se siructuer et se constuire, un r6cit de viP w a  dabord pr lmtb .  

Ce cheminement 6nonc6, ac'ezd le discovs d'un actew social, c'est-hdire d'un 

individu qui [s'est constitulj comme sujet penaant et agismnt d'une pat, mais 

aussi celui bun individu qui [a appartenu abml un groupe social prbcis à un 

moment donn6 de son histoirem.3 Voici donc en rlsumd ce contexte qui a 

conduit le redacteur de cette recherche à s'intéressa la matiQe qu'il a 

choisie de f aiter. 

Avec du recul, je puis distinguer à g inds traits fois temps dans mon 

cheminement personnel A l'intérieur desquels s'est gaduellernent slructurd le 

choix de cette recherche doctarale. En premier et en deuxidme lieux, je 

parlerai de mon implication comme agent de pastorale lalc dans la Commission 

dioc4saine de Qubbec *Justice et Foi* et de I'intdgation de la pastorale 

sociale h mon travail d'agent de pastorale lalc. Je prlsenterai dans un 

troisieme temps un projet de pastorale sociak qui a ouvert sur une exp6rience 

de travail interdisciplinaire, impiiquant une infirmibre, une travailleuse sociale, 

un psychologue, un agent âe pastorale Ialc et d'autres membres de la 

communaut4, soit ante un cenfe locai de m i c e s  communautaires (CLSC) et 

un conseil régional de pastorale (CRP). 

2 Sur le v6cu singulier auqud donne i c c h  un rdcit 6 vis, u kr rapports qJi seétblimnt 
gaduellement depuis pius &un iècte enin t'ob#vrb'on et la râfbxion, sur le rdQt de vie 
comme m6datim ente ceRe &-die d ~ t i o r t  et œîte r6flexim. do mhne que 8 u  
les d4veloppementa acientifîquma an c w a  pow faidor la putinence du r4dt de He dini h 
rechmche scientifique. voir DESMARAIS, Omnidk et GRELL, Paul. Lm && & &, 
~ ~ i e ,  rndh404b 0f &@ct&m lyps &apos ks &-es soom 
Montr&al. Edtions St-Martin. 19â6. 180 p. 
DESMARAIS, Danide et GRELL. Pwl. Lm-b & &, MJrrni, uf 
~~. t3arlp.s &dm & s ~ ~ ~ ,  Mamal ,  op. cit,  p. 11. 



Alors que je favaillais depuis queiques annbs comme lalc I titre dagent 

de pastorale rdgionale chargd de i'rnimation, da la cowdination 8t de la 

formation des commundutls ckbtiemes proi8aialw et para-paroimiales, l'ai 

eu l'occasion de vivre une exphience de commi8seiire dans Ie cadre d'un 

projet dioc&ain redis6 sous la forme d'une cornmiasion d'enquête publique. 

C'est dans le cadre dune vaste enquête que le wwics de pastorale du diocbse 

avait effectivement dlcidd de men* autour de la qualit6 des liens que les 

chrétiens faisaient entre la foi, la justice et la vie communau(aue qu'une 

commission a 4tb mise sur pied: la Commission Justice et Fui. Cette 

commission se voulait un moyen de concrétiser la prioritb diodsaine pour une 

période de trois ans. Dans le k i t  ad'int~sifier le reqoupemsnt des chrdtiens 

en communaut4s vivantes»4, I'Eglise diocdsaine avait formu16 l'objectif 

principal d'identifier, dans chaque milieu, en vue d'actions posribks, les 

regroupements de chr6tiens et, avec eux, voir leurs forces et lsvs faiblesses 

quant h la transmission de la fa et & i'engagement pour la justice sociale* 8. 

Le projet a donc consistd & vivre treize audiences régionales et six audiences 

diocesaines, avec des auditoires variant de cinquante deux cent cinquante 

personnes. Des 1370 rn6mokes f ansmis pour communiqua l eu  anaiyae de la 

situation, tes goupes pdoccupés de faire qu'une plus gande julice règne au 

sein de la communautC diocbsaine et civils de Québec ont pour plwriews 

QUEBEC, JUSTICE Et FOI DANS NOTRE MILIEU, COMMISS1ON D'ETUDE SUR 
UENGAGEMENT DES GROUPES DANS LA JUSTICE SOCIALE n LA TRANSMISSION 
DE LA FOI, Dioc- de Qu6bec. 1M4, p. 20. 
IBID, p. 20. 



xii 

&onne, tant par Iw pertinence que par k u s  qumtions percutantes. Comment 

se faisait41 que l'engagement des chrbtiens arrive mal ouvrir sur un 

engagement social concret? Devant les difficultds bcoriomiques, pourquoi 

l'engagement de I'Eglise semblaitil s'articula autour Uun rble de suppldance 

sans que celleci ne s'attaque aux probîèmea sVucturds de la rrocidtd? 

Les organismes sociaux rdiés la paroisse ptennent en charge des 
services directs aux individus les plus ddmunis de la socidtd. Ils 
encouragent leurs membres 6i une plus gande conscience rrociaîe et 
une foi plus 6clairbe. Toutefois ils s'engagent peu dans des luttes 
collectives pour obtenir des condiiioris rrocio-bconomiques plus dquitables 
et des structures plus justes! 

Telle était l'analyse de la Commission Justice et Foi. Cette analyse a 

egalement rév614 que les ehrdtiens avaient tendance s'engager 

individuellement au nom' de cauies mciales injustes et que les initiatives 

d'orbe collectif avaient peine bmergsr. 

Dans les mouvements de spiritualit6, p r  exemple, on observait une tendance 

s'engager en Eglise sur une bras individuelle. Les membres de ces 

mouvements 

affirment croire en Jdsus vivant et agissant au cœur des personnes et 
vouloir accomplir sa voiont6. L'accueil inconbtionnel des autes et la 
communion I'Eglise nounissent la fidNl6 au Christ. Dans la foi, tous m 
reconnaissent enfants d'un meme Phe. Mais il est encore difficile 
d'imaginer les cons6quences dhiques, dœ&e social et politique, de cette 
solidarite dans la foi.7 

QUEBEC, JUSTICE ET FOI, op. at. p. 39. 
IBID, p. 50. 
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La Commission a voulu exprimer i ce propos son inqui6tude. Un tel profil de 

solidarit4 6tait encore une fois Q tendance individualiste. II 8emblait en effet 

difficile aux commissaires d'imaginer que des changements pui8sent 

reellement se produire dans la socibt6 6ur la 8eule ba8e d'engagements 

individuels, aussi nobles, compidmentaires et nécessaires soientils! 

Le questionnement de I'Eglise diochaine a&essb I l'ensemble des chr4tiensl 

quant 4 leur peu d'aptitudes h actualiasr le message biblique en regard des 

problématiques sociales, cdlectives et structuelles, est 6galement devenu le 

mien. Meme aprés avoir compl6t6 des 6tudes Wologiques, il &ait demeurd 

difficile pour moi, dans l'action, de faire l'umge de gilles danalyse sociale par 

exemple. Dans ma propre expérience dagent de pastorale lalc et de chrbtien, 

i'arrivais mal h saisi en quoi I'Eglise devait occuper une place dans la lutte 

contre les injustices. J'avais acds, comme toute personne intéressbs au sujet, 

aux messages sociaux ûes Wques et I d'autres formes de littbature 

chrétienne en matibre d'engagement social mais je me retrouvais souvent 

devant des efforts vains dans l'accompagnement de groupes d6sireux 

d'intervenir sw le plan politique par exemple. Tout se passait comme s'il y avait 

un écart entre le message traditionnel biblique tel que j'avais appris I le 

transmettre et mes interventions en pastorale. A toutes fins utiles, la vie en 

Eglise ne devait également se compm&e pour moi que dans une perspective 

de vie spirituelle plutdt inîrovartie. 

Je faisais toutefois partie de cette Cquipe de commissaires qui sont arrivés, au 

terme des multiples audiences régionales et dioc6saines et des nombrwses 

discussions r&alisées, à proposer que s'articulent âe façon plus claire et 

explicite des avenues d'engagement soaal pour l'ensemble des chrbtiens. Le 
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but vis6 &tait que la participation des chr6tiens I la vie de la saeiét6 contribue A 

modifier les sîructures de cette danibe, que les m i c m  m a w x  offerts suent 

plus etquitables en regatd des différentes dmms soaales. 

Les membres de I'dquipe II laqudle j'appartenais &taient devenus trbs 

sensibles, par exemple, aux ais de la communautd homosexudle de Qu4bc 

gui revendiquait une reconnaissance explicite de I'Eglise en regrrd de son 

orientation sexuelle, aux groupes de femmes qui en avaient assez d'6te 

considér~es comme des personnes de seconde zone dans la vie de I'Eglise et 

de la soci6t6, aux groupes de personnes du toisibme 19e qui attendaient 

encore et depuis trop longtemps que l'institution ecdddale ap&e en premier 

une conversion de ses structures avant de prôner les changements partout 

autour d'elle. «NOUS sommes plut& disponibles, disaient ces danias, pou 

panser les blessures. Nous sommes les ddpanneurs de la mitMe et de la 

souffrance. (...) Notre ddpannage ne suffit pas. II nous faut absolument 

attaquer les causes des injustices mbme si cela nous fait ma1.d 

La majorité des goupes entendus par la Commission Justice et foi ont 

effectivement parle de la dimension sociale de la foi chrdtienne dans la 

perspective de services de &pannage: demeurer aux aguets des injustices 

qui se produisent, donner des mains II note foi, organisw des marches au nom 

des plus demunis de note soci6t6 pou dbnmcer les injustice@. Volil k g w e  

de propos qui résument bien, me semblat-il, le dscours le plus couant que 

nous avons entendu comme équipe de commissaires. 

8 QUEBEC, JUSTICE ET FOI, op. at. p. 14. 
9 Voir la &uxi&me partie du rapport Juatice et foi. Pmdrr de cioyuib et de aoymtss. 

p. l2 lss .  



Peu de goupes ont exprim6 une volont4 fame dœuwa la transformation 

des structures de la soci6t4. Cependant le goupe de retait6s du Qu6bec 

méîro &ait de ceux-là. Ces goupes ont raffermi la Commission dans ses 

convictions: aLes chrbtiens ont le devoi de dénonca l'injustice et de dre la 

verité i à  ceux qui détiennent le pouvobl*. 

Je pense Bgalement au Relais d'espérance, un service d'aide abritant des 

personnes aux prises avec âes problémes de pauvret6 sous toutes ses fumes. 

La personne fondatrice et son equipe, b tilre de petit goupe engagé dans la 

soci&té, ont choisi de s'attaquer au problbme de la pauvret4 v4cue par les 

personnes itinbrantes de Oubbec. Par différents moyens, ils sont intervenus 

maintes reprises auprds dss gouvernements pour que soient modifiées les 

politiques sociales. Un des prrticipants i'dlabœation du m4moire prbsentd, 

béneficiaire du Relais d'espérance en question, s'exprimait ainsi: aQuand je 

parle du Relais dBEsp6rancs i caaines personnes acorrectes», p o u  elle, on 

est tous du mauvais monde, on peut les contamin W... Elles veulent nous 

convertir. On d~a i t  que c'est seulement dles qui peuvent nous faire du bien. 

Pourtant, ici, la charitb, on la vit entre nous et on Wwve ici des gens toujours 

prêts à nous aider.ral1 

Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont les personnes aux prises 

avec la misère se sont exprimbs quant la perception qu'dles avaient de 

I'Eglise. L'une delles eat venue die que l'image de pwfection vbhicutée par 

l'institution, accompagiée dune prétention détenir les réponses tout genre 

' O  QUEBEC, JUSTICE ET FOI, op. Qt, p. 53. 
IBID. p. 4. 



de situation probldmatique, n'avait plus de pires sur ces parionnes en qu&e 

de dignite. 

Au fit de mon implication en milieu r6gional et sur l'invitation de I'office 

diocésain de pastorale sociale, j'ai dmnd suite mon implication sociale en 

mettant sur pied un comit6 réigonai de pastorale sociak. Dans la stucture 

diocésaine de Quebec, les animatevs r6gonaux de pastorale 6taient invitds 4 

mettre un tel cornite en place dans le but d'accompagna k a  chrdtiens vas la 

prise en charge dune prrde publique, vers une intervention plus pdnente et 

articulée en regard du d6vdoppement de la vie collective et stucturelle en 
. . 

société. C'est surtout la suite du travail r6alis6 p r  la Commission Justice et 

Foi qu'un mandat clair dimplication sociale plus ganôe et plus prwtante avait 

d'ailleurs 6t6 adresse l'ensemble des agents de pastorale du diocdse. 

Avec le m&me comité de pastorale sociale, j'ai travail16 b la pbsentation d'un 

mémoire au comit6 6piscopal qu6bkois de l'action sociale sur les aespoirs et 

défis de l'agriculture dans le Qu6bec d'aujourd'huirl2. Comme cornit6 

régional, nous avions I ce moment prrcouu la rdgcm et rmconlr6 au-del& de 

cent agriculteurs. Les tables rdgionales organisdes dans les trois zones 

devenaient un moyen pour les agicultwrs d'engaga des dsamions autour 

de thémes tels la culture bidogque des sols, l'environnement, l'utilisation des 

produits chimiques et toxiques en agiculture. 

l2 Ce thème reprend dans Ier m6rner tmmes k tibe du livre b h c  pr6pr6 p u  M g  W u d  
hainville, 4vâque 6 docèse d'Am-, Dapuis œ temps, Ir i i i e  Mint aat devenu rn ta te  
offiad présent4 p~ I'Asaamblée dss Wquer du Q3k. 
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Au terme des cinq ou six sokbs, le comité avait pép0r6 un m&moire qu'il avait 

déposé auprés de la Commiasion 6piscopale quwcoise sur le sujet. Dans 

une perspective d'éthique sociale chbtienne, le questionnement entouant les 

probkmes de pollution dfs aux excbdents des r6aervoirs d'herbicide, & 

l'écoulement de purin dans les fomds et dans les rivières, l'utilisation des 

produits chimiques, pesticides et autres produits en agiculture, ainsi que 

I'epuisement des sols, m'a raffermi dans mes convicîions. 

Cette expérience fort enichissante m'a conduit i I'dvidence qu'il &ait possible 

de saisir la place que pouvait occuper IDEvangile et le message chr6tien pour 

un agriculteur comme pou tout citoyen. Dans le travail en commun des 

agriculteurs, il était possible de s'engager II faire que des organismes tels 

I'UPA (l'Union des producteurs agicoles) et les diffdrents paliers de 

gouvernements soient interpellés dans bur *responsabilit6 de veillsr & ce que 

les structures et les lois favm~mt un usage modér6 et 8didaire des biens de la 

terre, et ceci pour tous les humains de la plan4te»l? II m'&tait apparu A ce 

moment audacieux que I'Eglise diocémine s'avance wr un tel terrain mais j'ai 

pu constater d cette occasion que plusieurs participants mettaient une 

confiance certaine en cdleci pour qu'elle les accompagne dans leu ddmarche 

de rbflexion. 

Parmi les autres projets r4alis&s par le comit6, de petites actions ont continu& II 

etre structurées. L'une d'elles a consistd i soutenir l'Association des 

personnes handicapées de Lotbinière dans sa lutte pour une meilleure 

reconnaissance de la place dm pemnnes hanâicap6ss dans la 8ocidt6. 
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Pendant cette implication et apres, l'ai pu comtator que ce type d'action 

entrahait des effets fart positifs en influençant p r  exemple les dêcisions de 

certains dirigeants ou acteurs 8ociaux. Le camitd et moi-m6me btions 

réguliérement consult& quant aux suites & donner aux pioritds dioc6saines; 

nous avons &galement dt4 invit6s I plusieurs rqrises I présenter CI d'autres 

les resultats de notre f avail de m6me que la façon dont nous nous y dtions M s  

pour attein&e nos objectifs. Les ClSC étaient de ceux qui s'dtaient intéressbs 

h notre implication sociale. 

Plus tard, toujours dans le ca6e du m6me travail d'animation pastorale en 

milieu régional, )'ai Bte amen6 b structurer un savice d'accompagnement ck 

personnes desuant mourir CI la maison, de leur famille et de l e u  environnement 

i m mbdiat . L86qu ipe formbe d'une infirmibre, &un psychologue, d'une 

travailleuse sociale, et d'autres membres de la communautb, voulait 

harmoniser !es services II domicile dans le but âe rendre plus complémentaires 

la dispensation des soins et les interventions faites dans les familles14. 

Dans le cadre de ce pajst intwdisaplinaire1sI je me suis rendu compte que 

l'intervention de l'ensemble des intervenants professionnels arrivait mal A 

l4 Ce projet a m a d  il y a uni &Une dmnbrr a n u i t e  d m 4  k u  I dm cour8 ot somioiir 
de fœmation qui ont ét6 1buctw4s et 4 d l .  flumew~ gwpm ont pu k i f i c k  juqu8J 
maintenant ds cette farnaîion. 

15 cf. GUILLEMETTE. An&be, COWP~ k / 3 ' n w @ = , ~ f i d .  &&flc8&Irb k 
î?irrerdsc/ii/~hm;~d F&Q hrWO~~:&#j&e dlnr Dlpirtement de psychologie. 
UNIVERSITE DE SHERBROOKE, L)jlIrrc)'iu@h#iu, p ~ v  h mu&& SCrYAd I+ 
mntd Sherbrooke, Hivœ 194 .  p. 1-3. L'hterasEiplinrn't4 signi60 que chipue pofenion 
apporte aa contribution en rmgud de sonwptiona pui hi rmt propres. 10 tavail Uun 
goupe interdisciplinaire implig~e une relation récipoque antre lm Mdrentw drapliner 
de meme que le partaga d'une cible cornmum. due kr arciiiner acceptent Uintmgir ne 
signifie toutefois pas en mdme te- prn les fini pouruivier &viennent automi- 
tiwement les mbmes: un mpod der diffIrmtes fina r w t i i o n n d k  vides r'imgœe. 



s'harmoniser et I prendre forme dans un pqet unificateur pou la famille et la 

personne accompagnée. A la suite de mon implication dans la Commission 

Justice et Foi, l'avais effedivement dévdoppé la conviction que le projet de 

societe dans lequel nous bvduions pouvait pm&e forme i la condtim qu'une 

plus gande concertation entre les services se rddise et que nous 

développions ensemble une plus gande solidaritb. 

Quand j'analyse aujourd'hui la situation, je me rends compte avec le recul que 

nos rdussites, sur d'autres plans, exigeaient que trois condtions réunies aient 

At6 remplies. D'abord, c'&ait quand nous étions constitués en équipe ou en 

groupements sous toutes sortes de formes que notre prise de parole portait 

plus facilement des fruits. Cette prise de pwole &ait aussi dculde sur la base 

des convictions de femmes et dhommes porteus âe valeus anudes dans une 

solide experience de vie et 6purbes A la suite de longues et denses 

discussions. La force cdlective qui se dégageait de ces papos devenait donc 

un deuxiéme motif de nature A augmenter la crédiiiitb de i'intavention qui était 

faite. Troisiemement, tout l'effet des démarches produisait les fruits mcomptbs 

quand les rapports, mtmoires ou comptarendus de réunions 6taient patbs au 

contact direct des décideus. De cette façon de procéder se dégageait une 

dynamique de vie sociale16 féconde pour I'Eglise et pour la socidt6 A la fois, 

sans distinction dans la hiérarchie des rôles et des fondions. 

Or, la dynamique qui se dégageait du travail interdisciplinaire engagb autour 

du projet d'accompagnement de familles avec une pasonne faisant face A la 



fin de sa vie différait de la dynamique précédemment #mite. L'agi de dacun 

des professionnels membres de la table de Vavail devait en principe s'aientsr 

autant dans le prdongement des objectifs institutionnels que professionnels. 

Mais dans la r6alit4, la tendance dtait plutbt de s'acquitta de son favail âans 

les limites des compétences techniques acquises en regard de la profession 

d'appartenance, sans plus. 

En d'autres termes, quand il s'est agi de tenter dhrmoniser les services de 

santé, les services psychologquss, les 8mvicss sociaux et les ssrvices du&e 

pastoral dans un m8me projet, dans la perspective d'une vis6e hthique 

empreinte de cohbsion sociale, ou ultimement dans la perspective de 

construction d'un mbme projat de soci4t4, la majaritb des professionnels du 

groupe manifestait qu'elle n'avait pas dt6 prêpm6e 4 ce type d'intervention et 

que ce genre d'orientation I donner au projet que noua avions en commun 

n'entrait pas dans leur mandat. 

Voila donc le contexte II l'intérieur duquel a gwm6 graduellement l'idée de 

pousser plus loin la rbflexion entourant I'arignalit6 de la place qu'occupe un 

agent de pastorale lalc. Mandat6 et rbmun6r4 comme un ministre ordorin6, 

compétent dans le domaine de Ir pastorale sans 6tre socialement considbrb 

comme un professionnel, il est appel6 4 dbvelopper une intervention originale 

dont les traits caractéristiques Ie distinguent des autres intervenants en 

question. 
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INTRODUCTION 

Les agents de pastorale lalcs, par leur prdssnce s u  18 scène ecdésiale, 

apportent une contribution distincte de celle de l'ensemble des baptises, tout 

comme ils sont appel8s ii se dstinguer des autres minislres. De la meme 

manière, ils sont appel& ii partager des taches de travail avec des 

professionnels de disciplines connexes & la thdologie pratique et aux dtudes 

pastorales. Quel professionnalisme pourrait devenir le plus appropria pour 

traduire l'idéal auquel aspirent ces intervenants? 

L'expérience que ménent actuellement les agents de pastorale lalcs comme 

nouveaux ministres au sein de l'institution ecclbsiak catholique repr4sente 

pour cette dernibre une source in6die de féconditb. Comme l'ensemble des 

lales bénévoles revetus du bapt6me et de la confirmation, ils œuwmt II faire en 

sorte que les valeurs bmngéiiques et ecclbsiales pénbtrent de I'intbrieur la vie 

sociale, culturelle, pditique, bconomique. Citoyens, mêres ou pères de famille 

et partenaires ti part entihe du prasent et de l'avenir de la socidtd, ils 

deviennent, pour I'Eglise, des ambassadeurs denjeux sociaux, collectifs et 

structurels. Présents t h  I'un et II  l'autre des deux mondes, les responsabilit6s 

qu'ils assument prennent forme g4ce II la vitalitb de I'un et I'aute des deux 

lieux d'appartenance.' 

1 Cf. Raymond LEMIEUX, ~Cidentitt ambigua &s agents de pastaale I~ICSB. P ' f a r l i  
Qu&e~; vol. 102, a l  2 a 13 (20 août 199O). p. 326328. 



Evoquons, pow illustrer ces propos. I'expénence d'agents de pastuale laïcs 

gui ont 4té impliqués dans des cornith paroissiaux de pastorale du bapt4ms2. 

Saisis B ces occasions par la pauvret6 de certaines familles, certains ont choisi 

d'integer les rangs de cornith appel& 4 participw I Iabtablissement d'une 

politique familiale en vue denraytr l'appauvrissement sous toutes ses formes. 

C'est egalement parce que, membres dorganismes communautaires comme 

des soupes populaires, quelques-uns avaient && interpellds par la faiblesse 

des efforts déployés de la part des gestionnaires des structures politiques pour 

venir en aide aux victimes de cette pauvret6 psychologique et matérielle en 

particulier, qu'ils ont choisi, de concert avec les services diocdsains de 

pastorale, de remettre en question les piwitds dDactÎon de I'EgIise dans le but 

de renforcer la présence sociale institutionnelle. 

Les taches rattachées au sacre et d la sacramentalit) dans son ensemble 

semblent également occuper une importante partie du temps et des 

préoccupations qui structurent les joun4es des agents de pastorale lalcs3. De 

L'illustration qui précéde renvoie & des expbiinces r4alisées par âes agents de pastorale 
[ a m  comme intervenants de diifdrents milieux, td qu'en font foi les souces smpîipues 
suivantes: Marc JEAN et Marc PELCHAT, rüne approche empirique de la th&dwe des 
ministeres: le profil ecdésial des IaTcs en respmsabilit8 pasidem, dans Jacques GagnB, 
dir., La pqeiefike IW pssf~)'dt: coll. afhbologe patiquen, * 3, FacuIt6 de thdologe. 
Université Laval, 1991, p. 33-55; Jean-Mrrc CHARRON. #Entre le vrai et le Faux. Le 
discows des intervenants su leurs pratiques*, dans Jean-Mlirc CHARRON et Jean-Marc 
GAUTHIER. di.. Ente Prrvka sr f-ce un mrnkps(rrd  an mmim, Monwbal, f ides. 
1993. 153179: Jean BEAUDOIN et al. *Ma vie comme ministdre: feu adant. àads de 
vie, espaces revisit4s ... m. Rsgwpment dea agmtes et agents de pastorale. Dioche de 
Québec. octobre 1999. 42 p. 
Voir tt ce propos I'btude de JeapMac CHARRON. *Dans le temple sans i'exil: une 
rbflexion sur Iëtat actuel des pratiques padaaissm, dans Jean-Mac CHARRON et Jean- 
Marc GAUTHIER, dir.. Enbe P u h  d /'-, un mm& p a ~ d  en w, Montbil, 
Cahiers detudes p a s t d e s  a 14, Univasit4 de Montal. Fides, 1993, 245-269. 



plus, les relations longues relevant d'une macrdthiqu@ ont fait l'objet de 

pr4occupations de ta part de certains d'entre eux! 

Les agents de pastcrale lalcs partagent aussi avec l'ensemble des baptisbs la 

charge ministérielle de corespansables de la mission de I'Eglise qui consiste I 

porter la Bonne Nouvelle au monde en lui signifiant qu'il participe I 

l'établissement du Royaume annoncd. Un trait caractéristique distingue les 

agents de pastorale laks de l'ensemble des lalcs dans l'articulation de cette 

charge minist&ielle, tout comme des dames et des prttres: il leur est confie de 

rappeler 8 tous, par une contribution spéciale, que I'Eglise doit garder une 

conscience toujours vive qu'elle esl envoy6e au monde. Pour s'assurer que 

cette dimension de la mission sera comblbe. l'institution ecclbsiale les mandate 

pour que soit organisé l'exercice de ces responsabilités. 

Par ce ministère, des lalcs envoyés en mission sont concrbtement placbs 
dans un vis-&-vis sltucturel 4 l'égard du peuple auquel ils sont envoyds. 
Ils sont officiellement rev8tus d'autoritb et de responsabilit6 pastorale. 
Dans le rapport quelques-unsltous qui structure I'Eglise, ils passent 
visiblement du cdt4 des quelqueeuns et sont ainsi perçus par les fiâèles. 
La relation fondamentale qu'ils contractent avec leur communautd est 
bien celle qui est ordonnée I la rencontre de Jésus-Christ dans I'Egfise. 
Ils sont les ministes de l'initiative et du don de J&usChrist a ses fidèles. 
En ce sens, le ministère qu'ils assument est proprement th4ologal.s 

Les agents de pastorale lalcs exercent @alement un ministère compl6mentaire 

a celui des pretres en ce que ces dernirs, 

Nous entendons ici tws  les projets qui renvoient des changements potentiels dans la 
socibt4 en particulier et qui nécessitent des nbgociations avec les acteurs politiques p a  
exemple. Voir h ce propos Lwis O'NEIU, ~Dhntdoge: pou k mise b jw de I'hbitagem, 
Ca/u'ws & reedievJle db9iqrrc: a 1 3, 1 989, p. 37ss. 
Nous revienhons au chapitre un p w  compléîa cette information et la &ailler. 
Bernard SE S BOU E . M#pz  pis psvrr. R@ sw /S#SB et /m miw~kes wjidhi  
Paris. Desdee, 1996, p. 143. 



par leur ministère, signifient l'origine apostdique de I'Egiise qui se reçoit 
du Christ ressuscitb dans l'Esprit-Saint. Les prêtre8 ne font pas tout dans 
leur communauté respective, car ils n'ont pas le monopole des 
charismes, mais ils voient à ce que rien ne manque. C'est pourquoi, ils 
voient à ce que la Pixole de Dieu soit annonche et expiiqu&e, que la 
communaute se rhunisse pour la prière. que les malades soient visites et 
les pauvres secourus.d 

Ils partagent enfin leur ministère avec celui des diacres, d'abord veilleurs du 

service, qui sont mandates pour en preciser les exigences et les lieux 

d'exercice pour I'Eglise locale. 

Le signe évangelique du service rappelle [...] b tous les chrCtiens qu'ils 
ont 4 developper, dans le monde qui est leur, ce sens 6i service et de la 
gratuite. II y a Ih un besoin urgent pour un monde plus humain. Le 
diaconat vient la renconfe de ce besoin tout en r6vQant que note vie 
humaine, tout comme notre vie chretienne, ne sa6panouit que dans la 
mesure où nous devenons des personnes et des communautés de 
service. Ce signe, propre au diaconat, ne lui est pas exclusif. II est 
partage par tous les ministres. Mais il revient au diacre d'assurer ce 
ministére en rappelant au monde la necessite du service pour la 
croissance de I'humanite et de I'Eglise. C'est dans cette perspective 
aussi que doit se situer son service liturgique. II le fait de la meilleure 
façon lusqu'il est proche des souffrances et des pauwetés que vivent les 
hommes et les femmes de chaque communaute et qu'il exerce le 
ministére de la charitko 

Pour exercer leur travail et remplir le mandat que IBCv6que leur confie, les 

agents de pastorale lalcs doivent également détenir une formation sp6cialisée 

en théologie, détenir les habiletés nécessaires d l'exercice d'un jugement 

professionnel et articuler I'ensemMe de leurs relations b l'autre dans un souci 

d'autonomie, et en cela faire preuve de professionnalismeQ. Dans cette mesue 

QUEBEC (PROVINCE), COMITE EPISCOPAL DES MlNlSTERES DE L'ASSEMBLEE DES 
E VEQ UE s DU QU EBEC. Au S W W ~ ~  4b /s ~&QI_I ~ P S  mnkws &S et dir i15  
Fides,1999, p. 28. 
IDEM, p. 2930. 
Georges A. LEGAU LT, #ofb~Onnu/isme et &//bBLabon Bthiiq Sainte-f oy (Qc). 
Presses de i'Universit6 du Qudbec, 1999, p. 28. 



ils se distinguent encore une fois de l'ensemble des baptisés engagés dans 

I'Eglise. Ils se distinguent enfin de8 minislres ordonnés par les exigences 

ministérielles qui viennent colrxer le pofessionnahme des deux goupes 

respectifs que sont les pretres et k s  diaues. Comme ils sont appeles II 

intervenir avec des professionnels de disciplines connexes & la théologie, ils 

partagent enfin avec eux ce professionnalisme. 

Pour certains groupes prof essionnela, le professionnalisme propre A préciser 

l'agir souhaitable et souhaité sera d'orbe juridique. L'approche juridique 

devant mener I la structuration d'un profsssionnaiisme au Qu4btc comporte 

essentiellement comme but vis4 de ptotbger Ie public. L'approche 

sociologique consiste montrer, 4 partir de aitdres rigoureusement mis en 

place, quels sont ceux qui permettent de considber qu'une occupation s'insmit 

dans la societé comme faisant preuve de professionnalisme. II est donc 

possible pour un groupe d'intervenants de chercher I prbciser leur 

professionnalisme en empruntant l'une de ces deux voies. 

Certains professionneis pretendent encore aujourd'hui que ce n'est 

effectivement qu'au nom de la protection du public qu'ils cherchent a obtenir Ai 

kgislateur qu'a travers les actes qu'ils dispensent. un statut juridique de 

professionnels iew sait reconnu. Or, en rbfémnt la façon dont s'est édiiiée la 

vie professionnelle dans la tradtion libdrale en I'occurronce, il est ef f~*vement 

possible de constater qu'une recherche de monopolisation (une tendance des 

membes d'une organisation professionnelle A se r e f a m  socialement pour se 

reserver le droit exclusif d'exercer csrtaines activitds plut& que de chercher 



orienter les choix professiannds en fonction du mieux-être tdlWifl0). e'était 

poursuivie. 

Un effet pervers est en wfe apparu à iravas cette démarche qui a donne lieu 

au mouvement de professionnalisatim que la sociétd a connu depuis le dernier 

siécle 8 toutes fins utiles. L'bthique, tout comme la deontologie, dont les 

professionnels ont pu s'inspirer corn me mode interne de responsabilisation1 

dans la tradition se sont effectivement transformdes en mode externe de 

régulation des conduites professionnellest2. C'est essentiellement par des 

codes de déontologie et plus rdcemment par des codes dbthique imposés par 

le législateur que la regdation personnelle et sociale des professionnels en est 

venue a s'exercer. 

Que le législateur, par la voie de î'éthique et de la déontologie, ait assuré la 

société d'un minimum de sdcurit4 et ce dans une perspective de cohésion 

sociale, cela peut 6tre interpret4 h bon boit  comme une façon de sa part 

1 0  Voir G. Dussaull, aProfessionnalisation. athique et mieux-&te collectifs, dans L ;Bt/ar'gu/e 
~ukss~onnJ/e, rda/iIds & @sent ut psvqwdives G s d  w Qu&c, Cahiers de 
recherche Bthique. *13, Fides, Montrdal, 1909, p. f 16. 

' 1  Un rappat de t'lSSH publia en 1977 air les codes de dbontdogie des professions 
accr4diMes juridiquement au Quebec rappelait que c'btait essentiellement sur la 
conscience professionnelle w dans une forme d'intériaisation des normes obieciives 
cornmunement reconnues que Ies professionnels avaient tendance I s'appuyer pour fare 
reposer leurs choix et ainsi assumer levs responsabnitbs. Cf. INSTITUT SUPERfEUR DES 
SCIENCES HUMAINES, UNIVERSITE U V A L  LI & ~ e p h s s i n d e  rrrr &&tic, 

rqopcrl& md)evdib plpsvd pa //SSH d /s &man& & /OH# krs p k s h s  & 
&Aber; Quebec, Cahiers & PISSH, Cdlection Enides srr le buW.  1977, p. 142. 

12 Sur Iëvotution que cwinaft sctudlernent la demande düthique et de dbntologe, voir R. 
MOCH. dir.. E#i ie  et sucr;dM /ss &wfdoqnis prolirs.s#nd/ds 1 /'$veuve &s 
ted,niipq Paris. Editions Armand Cdin, 1997. 23S.p.; Johane PATENAUDE et Geages 
A. LEGAU LT, dir., Eni ix  & 4bithique pcfemixlnde. Tome I, C&s et corna& 
diMique SainteFoy. Resses de I'Univmitd du Qubbec. 1997, 143 p.; Gsarges A. 
LEGAULT, dir.. €@eux ab fid65ipe pofesuinnJ/e, The  2 L 'SqWimcd g i d . e  
Sainiefoy. Presses de I'Univsrsit4 du Qudbec, 1997. 180 p.; Guy GIaOUX. dr., Lu 
p ~ @ e  suade & PBaS&a Paris, 8dlamin. 1997, 286.p. 



d'assumer les responsabilitds qui lui revenaientlb. Cela dit, les recherches 

actuelles sur le phCnornCne croissant de la demande d'bthique et de 

déontologie dans la sociCt6 montrent jusqu'h quel point il deviendrait 

déplorable que cette éthique et cette dbontologk cessent d'exercer une 

fonction autor6gulatoire au sein de la vie professionnelle. 

Heureusement. la recherche d'une valorisation de l'autonomie des 

professionnels a tendance a s'intensifiw dans certains milieux, m4me si les 

professionnels ne sont plus les travailleurs autonomes qu'ils dtaient depuis 

qu'ils se retrouvent i î  l'emploi d'institutions ou daganisations14 Plus encore, il 

ressort que. parmi les groupes qui ont chaisi d'ass~rmer individueilement et 

collectivement leur leadership en rbfldchissant ce dernier dans une 

perspective éthique, un dynamisme est apparu. Au lieu de consentir de façon 

plus ou moins consciente 4 laisser h la dasm dirigeante dune organisation le 

soin de gerer de l'extérieur les responsabilitds professionnelles que chacun est 

appelé assumer, des 6quipes de travail ont choisi &intégrer I'ensembie de 

leurs cornpetences celle de I'bthique. Convivialite, partenariat assume en 

interdisciplinarite dans la complCmentarit4 des spdcialisations, cr6ativit6, 

l3 Sur la lbgitimitb que l'auteur reconnaît au l6dslateur & se s a v i  de l'éthique et de la 
deontologie comme modes de rbgulatiori des conduites au ssns juridique du terme, vol. 
Gecrges A, LEGAULT. *Les wbs: une tansion entre le &oit et I'éthiqum. dans Gmges 
A. LEGAULT. dir., Eijeux ab ftW+e p.&s&mne#e. T i i e  2 2 Lw&hce qvdlbBcÛr5c: 
Sainte-Foy, Presses de I'Univarsitb du Qubbec, 1997. p. 37-72. 

l4 Les recherches qui se pwrsuivent actuellement autorr de la &mande soaale ddthique et 
de déontologie montrent en quoi cette autonomie a tendance A s'actrollre quand des 
soupes choisissent d a m a c u  une &marche Mique pour rûfkhir  sur les responsabilit6s 
professionnelles qu'ls sont appiês & assumur pluibt que d'apgren&e ou de chercher I 
mémoriser le contenu d'un code. Voir Gilles VOYER. *Les comitds d'éthique ont-iis une 
fonction Mucativt?oduns Johane PATENAUDE et Georges A. LEGAULT, di., EiiTvx ab 
Pifhique pvofesimndfie t o m  I, Cocrbs et ddni&a Sainte-Foy. Resses de 
l'Université du Qubkc, 1997, p.31-37. Vo i  @aiement la démarche âe réflexion amwcda 
par l'Association âes archivistes du Québec dnns k m h t e  sens: Mmc JEAN, aEthique et 
déontologie. Pour une reconnaissance soade optimaîe & la profestion d'archiviste: las 
archivistes se questionnent sur k a m h .  &wu Ar&- vol. 27, *1 (ét6 1 995), p. 45- 
53. 



participation active et structuante aux enjeux de la vie en socibtb, voila autant 

de valeurs qui sont ressortis de la vie de professionnels qui avaient pourtant 

appris A vivre auparavant dans les limites d'un professionnalisme restreint à 

ses frontières juridiques. 

L'approche ethique pour articuler un professionnalisme traduit I'id6al auquel 

aspirent les membres d'une occupation dans le prolongement de la mission qui 

est la leur's. Des intervenants d'un m&me goupe occupationnei qui désirent 

faire preuve de professionnalisme dans une perspective 6thique sont des 

personnes habitées par un sentiment d'appsitenance qui peut se traduire par 

le sentiment d'appartenir h un m&me goupe d'intervenants. Ce sont des gens 

qui s'associent une manidre commune de vivre et de se rdaiiser h travers un 

travail similaire. Ce sont des personnes qui developpent un souci commun 

d'exercer leur travail dans le prdongement d'une mission sociale ou eccl&iale. 

Or ce professionnalisme, dans une perspective &hique, &tant nourri d'abord 

par les valeurs qui fondent l'intervention professionndle propre à la discipline A 

l'intérieur de laquelle un gwpe d'intervenants est appel4 à exercer, les agents 

de pastorale laïcs sont h leur tour appel& à se distinguer des autres 

professionnels par un professionnalisme qui leur est propre. Quel 

professionnalisme pourrait devenir le plus ad6quat pour les agents de 

pastorale lalcs? Voilh la question à laquelle nous aimerions nous attarder à 

l'intérieur de cette recherche. L'objectif que nous pousuivons est de fmdw 

dans une perspective 6thique le professionnalisme des agents de pastorale 

laïcs. II en ressoru'ra de note pat une proposiîion pou Ierr autonomie morale. 

l5 Voir A ce sujet les explications de Georges A. LEGAULT âans Georges A LEGAULT, 
hfesvomaIsme et M10dksdim dr/rip6! Saintaf oy (Qc), Presses de YUniversita du 
Québec. 1999. p. 5-66, 



Avant de concrdtiser ce ptojet âe recherche tel que nous venons de le 

présenter, nous avions effectivement pens4 préciser & partir d'une approche 

sociologique le travail de lalc en responsabilit6 pastorale. Nous nous serions 

alors demande 8 quelles caractéristiques du professionnalisme auraient pu 

corresp0nd.e les pratiques des agents de pastorale hlcs comme goupe de 

travailleurs dans la socit9tb. M m e  si cet exercice aurait pu permettre de 

démontrer de façon encore une fois sociologique quel tiîre il avait pu Btre 

possible d'établir des rapprochements entre les diffbentes professions et 

l'occupation d'agent de pastorale lalc, nous nous sommes rendu compte que 

l'exercice ne pouvait pas déboucher pour autant sur une issue suffisamment 

concluante pour améliorer la compréhension d'un apport singulier des agents 

de pastorale lalcs ti la vie de I'Eglise et du monde du travail dans son 

ensemble, de façon plus particulière en ce qui a Irait aux responsabilitt9s qu'ils 

sont appelés assumer. Nous avons donc abandonne cette voie. 

Par ailleurs, peu d'agents de pastorale laics ont pris l'habitude de rdférer il la 

dimension professionnelle du travail qu'ils exwcent.16 Pour que ces derniers, 

tout comme l'institution eccl6siaie qui les embauche, ne rdfèrent & la vie 

l6 Deux recherches empiriques mendea auprls des agents de pastaale lalcs et de 
personnes partageant avec eux une part de la mission de I'Eglise sont plus patiailiérement 
révélatrices a ce propos et mettent an exergue cet 6tat de fait. Voir: Marc JEAN et Marc 
PELCHAT. aune approche empirique de la t k l o g i e  des ministlres: le profil ecd6sial des 
laks en responsabilité paslaaleu. dans Jacwes Gagne. br., Lu p-bbyc sn pssfœidcy 
coll. aThédoge pratique=, *3. Facukd de th6ologis, Univemit4 Laval. 1991, p. 33-55; 
egalement: Jean-Marc CHARRON.  entre le n a i  et le faux. Le bscours des intervenants 
sur leurs pratiques*. dans Jean-Mac CHARRON a JemMac  GAülHIER. br., nrbsAwh 
et /'écwce, un mon& psl#u/ en Isnsa. MorWal, Fides, 1 993, 153-1 79: p. 169: 
 personne. dans les enirevues, ne fait rbférmce explicitement ou implicitement, aux 
dimensions financidre, sociale ou p ~ f ~ a n n d l e  6 son havail. L'accent est davantage 
mis s u  ce que nous appellerions une lw*qie vocationndle où pr6dominent i'interpdlation. 
les valeurs humaines et relationnelles. l'engagement et le aern'ce. I'exp6rience de foi.* 
Vo i  également la rhlisation Uun cdlsctif dagents de psaatik lalcs r6cemment publi6 qui 
s'inscrit dans le mdme sens: Jean BEAUDOIN et al. .Ma uie comme ministbe: feu =dent. 
tracés de vie. espaces revisites ...a, Regoupement des agentes et agents de pastorale, 
Diachse de Québec, actotxe 1999, 42 p. 



professionnelle pour mettre en lumière la participation de ce corps de 

travailleurs ti la vie de la soci6t8, il devait y avoir des raisons. En cherchant 

dans cette direction, nous nous sommes aperçu que la principale raison qui a 

fait en sorte que les responsables diocésains de l'institution ecclésiale ne 

retiennent pas la dimension pofessionndle du travail d'agent de pastorale lalc 

semble avoir été que s'accentue une image corporatiste17 des professionnels 

de la pastorale et qu'ils aient eu b appuyer une telle image. Le fait que 

quelques lalcs en responsabilité pastoralet8 consid&& isdbment en soient 

venus ti envisager leur travail sous l'angle d'une profession avant de le 

concevoir comme un ministhe semble effectivement avoir 6te plutdt perçu 

comme une limite que comme un enrichissement et une forme créatrice de 

renouvellement pour la vie de I'Eglise. l a  source d'identification du tavail 

donnait davantage l'impression de partir en pareil cas de la vie de la socidté 

que de la vie ecclbsiale. 

Ayant constaté l'absence d'un code de déontologie pour les agents de 

pastorale lalcs et une certaine demande de la part de I'Eglise h ce que se 

structure un code de d6ontologie pour l'ensemble des intervenants en 

pastorale, nous avons ensuite pense structurer, sur le modèîe des codes de 

déontologie existants et h partir d'une approche juridique, un code de 

deontologie des agents de pastaiale lalcs. Nous avions alss consulte les 

l7 M. Pelchat a fait allusion ce type de questionnement en pésence dans la vie de I'Egiise 
dans Marc JEAN et Marc PELCHAT. *Une approche empirique & la fi6ologie des 
ministkes: le profil ecckial dss lalcs en rsspwrsabifit& pastorde*, p. 49. 

l8 Cette appellation utilisée dans la rechsrche empirique men& dans les diocrses de 
Chicoutimi et de Qudbec par I'Universit6 Laval en 1990 est devenue. avec l'expression 
agent de pastaale lalc comme synonyme. celle que nous avons choisie de pivil4gw twt 
au cours de cette rechache pair dbigier toute personne lalc mandatee et r4munérée par 
les services diochains dune Eglise locale au Qudbec. 



différentes formes de législation existantes âans la tradition de I'fglise: code 

de &oit canonique, directoires, cahiers de procédures, reglements diocdsains. 

En poursuivant l'exercice, nous aurions pu voir comment cette législation s'est 

avérée éclairante pour la structuration des responsabilitCs ecciGsiales des 

ministes ordonnés, des dames permanents. Partant de ce constat et & la 

lumiére de cette iradition, nous aurions pu travailla h l'articulation d'un code de 

déontologie des agents de pastorale lales. L'approche qui aurait alors Cté 

utilisée aurait été une approche servant pour l'usager d'un tel outil de 

régulation «déterminer quel comportement respecte l'obligation muale ou 

légale dans les circonstancesmlQ. C'est également II partir d'un tel outil de 

régulation qu'il aurait pu devenir possible de mesurer, par une approche h 

caractere juridique, le degd de professionnalisme du groupe de travailleurs en 

question. Mais telle ne fut pas non plus la voie que nous avons choisi 

d'emprunter. 

Tel que l'évoque le récit présenté en avant-popos, c'est principalement h parir 

d'une expérience personnelle réalisee sur une période d'une dizaine d'années 

que l'idée de cette recherche a surg. Note intention &ait d'y voir clair dans 

l'apport singulier d'un agent de pastorale lalc au sein de I'Eglise, dans les 

services qu'il est appelé II rendre II l'ensemble de la socidte et des 

responsabilit& qu'il est appeld h assumer II travers le lravail de concertation 

qu'il partage avec d'auf es ministres et intervenants pofessïonnels. C'est donc 

Georges A. LEGAULT. fiofkss,b?ndhj;mb et &Matirin dIri&c Ssinte-Foy (Qc), 
Resses de I'Universite du Q u B k .  1999. p. 48. 



dans cet esprit que nous nous sommes engage dans cette demarche de 

réflexion. 

A partir d'études empiriques r&alisées au Québec auprbs d'agents de pastorale 

laks d'une part et d partir de sources documentaires, il aura étC possible, dans 

un premier temps, de dégager les valeurs déjà prbsentes chez les agents de 

pastorale laics qui faduistnt une cartaine recherche de professionnalisme ou 

d'idéal à atteindre. Dans un deuxiCme temps, encore une fois en nous 

inspirant de recherches empiriques rCerlisdts dans différents milieux 

professionnels, des valeurs différentes et cornpl4mentaires ente elles se seront 

dégagées selon qu'une approche autorbgulatoire et hdtéror4gulatoire auront 

été privilégiées par l'un et l'autre des goupes. Dans un foisidtme temps, tout 

en nous inspirant de notre propre pratique dagent de pastorale laic et de celles 

d'autres agents de pastorale, il aura ressorti une proposition favorable pour 

l'autonomie morale des agents de pastorale lalcs. 

Somme toute, c'est éi une demarche de rdflexion éthique propre à fonder le 

professionnalisme des intervenants en question dans une perspective Bthique 

4 laquelle convie cette recherche. Nous sommes conscient qu'une 4tude 

empirique realisde specialement pour les fins de cette ddmarche nous aurait 

permis d'&te encore plus au fait du professionnalisme tel que perçu par les 

agents de pastorale laics. Nous souhaitons que la rdalisation de cette 

démarche doctorale telle que prdsentbe puisse conîribuer à faire avancer la 

réflexion des différentes instances ecclhiales en matière de professionnalisme 

de ce nouveau goupe d'intervenants en Bmergence, de façon plus particulière 

pour suggérer que la stuctvation d'un code de ddontologie des agents de 

pastorale s'articule dans une perspective 6thique d'abord. II en va selon nous 



de leur intdrdt, de leur mobilisation et de leur motivation I faire usage, 

individuellement et cdlectivement, d'un tel outil de régulation et de le rendre 

partie integrante de lews pratiques. 
. * * . *  

Etre agent de pastorale lalc, c'est donc, en tant qu'être humain, partager avec 

toute autre personne le désir de se r6aliser. Par la visée dthique, chacun est 

appelé ti rendre au quotidien des ddcisions qui, tantdt le concernent 

personnellement, tantbt impliquent l'autre de facon prochaine ou l'autre h 

travers des institutions ou de façon plus lointaine. Quand un chr4tien baptisé et 

confirmé est appel6 8 se conlituer comme sujet Bthique h travers une vocation 

particuliére, c'est dans sa pwticipation la vie eccf&ïale rendre p4sente la 

vie de I'Evangile au cœw de la vie humaine au sens général de l'expression 

qu'il est appel6 & se constituer comme tel. L'agent de pastorale lalc est 

interpelle de façon plus particulière dans le processus de responsabilisation 

auquel il prend part comme sujet dthique quand, par le ministère autorise qu'il 

a accepte d'assumer, il travaille avec l'ensemble des membres de la 

communaute ti organiser h plus long terme et de façon plus syst4matique le 

mode de présence de I'Eglise au sein de la vie sociale, collective et 

structurelle2o. 

Du cenîre meme du message que contient son mandat retentit la vigilance qu'il 

est appelé 8 dbvelopper de sans cesse rappeler & I'Eglise sa responsabilité de 

veiller a ce que les valeurs BvangBliques s'infiltrent ih travers l'ensemble du 

tissu social. L'aute qu'il convie et qui le convie dans la sollicitude pren&e 

z0 Voir QUEBEC (PROVINCE). COMITE EPISCOPAL DES MlNlSïERES DE L'ASSEMBLEE 
DES EVEQUES DU QUEBEC. A u m w œ & L P a :  (APSmh3Ibkes vmidCetsy,&ia$ 
Fides 1999, p. 32-34. 



part 4 I'avénement du Royaume & tavas la motivation thlologde qui le nourrit 

est comme lui un Qtre habite par une vocation 4thique. De façon plus 

prochaine, le travail de construction en a r a  un relevant davantage d'une 

microéthique. 

Les projets auxquels ce travail donnera lieu consisteront & enlretenir et faire 

grandir la vie li I'intérkur de paramétres auxquels l'agent de pastorale laTc est 

habitué de faire reference au quotidien. Pensons au fait de coordonner 

l'organisation de services de depannage dans un quartier de familles 

appauvries tout en assurant les suivis du projet, las liens avec le conseil de 

pastorale paroissiale et le conseil des marguilliers dans la visée diocésaine; au 

fait de structurer en concertation avec des personnes du milieu une visite 

paroissiale ayant comme obiectif de recueillir les besoins de la population en 

terme de vie pastorale au sein de la communautC, ce dans un esprit de 

concertation avec les agents de pastorale d'un milieu rbgional. Une seule 

préoccupation le guidera alors comme agent de pastaale laic I travers chaque 

geste posé: toujours agir en sachant faire ressortir qu'il est par aa présence le 

messager du fait que l'institution eccI&iale est dabord la pou veiller h ce que 

le monde se construise dans la culture qui lui est propre et ce en confamitC 

avec les valeurs de I'Evangile. 

Les mêmes dispositions le guideront au moment âe construire avec d'autres 

sur les pians social, cdledif et structurel des mddations nouvelles entre la 

visée éthique et le concret des situations dans une perspective de 

macroéthique: rappeler qu'b Vavers toute nouvelle slructue ou norme qui se 

constitue rbside l'interpellation de I'EvanQle a recevoir la vie en dmsrgemce par 

tout être humain, individu ou collectivité, comme un don qui surpasse toute 



forme de normativite. «La loi nouvelle du Christ ne consiste pas dans un 

ensemble de préceptes, dans un code dthique et social, elle est une exigence 

d'amour qui nous poussera d établir entre les hommes des relations 

fraternelles, h militer, tt tous les niveaux, pour une authentique rdconciliation, 

pour la mise en place d'institutions qui ne rendent pas cette rèconciliation 

illusoire.u21 II restera h voir, et c'est ce d quoi cette recherche aimerait 

s'intéresser, quelle forme peut revCtir un professionnalisme assume p a  un 

agent de pastorale laic dans une perspective autorégulatoire h travers l'appel 

qu'il porte h développer sa prope autonomie morale. 

L'éthique, selon la definition que nous en retienctons, appelle prdalablement 

une premi6re précision. Pour la distinguer du droit qui, lui, procure aux 

conduites humaines un caractëre hetkorCgulatoire et dont la violation des 

rbgles entraîne la sanction, I'tthique renvoie au pocessus autorégulatoire et & 

la responsabilisation individuelle et collective par le mode de I'autodisciplind2. 

Nous considérerons donc I'cthique comme l'ensemble des valeurs que des 

personnes et des collectivités intbriorisent de façon plus ou moins consciente et 

interactive, dans le but d'atteindre la cohèrence interieure recherchée sur le 

plan personnel et de se rapprocher de la cohésion sociale souhaitee. La 

déontologie, dans une dynamique de vie professionnelle, sera ici, dans la 

même veine, considérée comme l'ensemble des responsabilités, devoirs ou 

2' Roger MELH. Paw une dbiwu &le &dOhe  cdl.  cahiers thbologiques~, n56, 
Suisse, Editions Delachaux et Niestlb, 1967. p. 36. 

22 Nous considérerons dgalement ki morale comme s'apparentant l'éthique en w que les 
deux relèvent de I'intdrioritb des jugements individuels. Si les règies morales. quant dles, 
ont pour fonction d'harmoniser la vie sociale des inbvidus, ala morale sbkfo sernsu se 
distingue des systémes de prescriptions juridiques en ce que ces dernières sont 
clairement institu6es et que l e u  transqession est suivie d'effets p h u s  par la  loi.^ V o i  
Sylvain AUROUX, ales notions philosophiques. Dictionnairem. dans An&C JACOB, di., 
Encydrpédie @~bsop+/irue cR#'vawYc: Psis. PUF. 1990, Tome 2, p. 1685~s. 
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obligations dont sont porteurs tout professionnel pwsonneîîement et 

collectivement et de la capacitd dont ils disposent, dans une perspective 

éthique, de s'en responsabiliser.a 

Nous considererons ensuite 

que les regles morales ont [quant h elles] notamment pour fonction 
d'harmoniser la vie sociale des individus. II y a d'autres moyens que la 
morale pour rbguler la vie sociale (la contrainte, la terreu, l'ignorance, 
etc.). La sp4cificitd de la regutation morale, c'est la liberte (toute lai 
morale, au meme titre qu'une prescription juridique, peut, par définition, 
être transgressee) et le passage par I8intbriorit6 individuelle (c'est en 
cela qu'elle est efficace, chacun est son propre juge, auquel rien ne peut 
Btre  dissimulé).^ 

II impcrtera donc de consiwer les composantes h la fois externe et interne de 

l'éthique et de la morale, tout comme il importera que soit considérée, en plus 

des codes de déontologie h caractère hétbur4gulatoire, la part de la 

déontologie en presence dans la vie professionnelle et sociale dans les 

relations courtes et les relations longues que tout professionnel, indvidu et 

collectivite, est appelé B assumer h travers sa propre expérience. C'est en 

ressaisissant l'ensemble des coordonnées externes de I'bthique, de la morale 

et de la deontologie dans sa propre visée que tout Btre humain est susceptibie 

de s'assurer avec d'autres partenaires d'une participation accrue aux 

changements sociaux, collectifs et sbucturels en amergence dans la sociét6. 

En d'autres termes, «on pourrait tire que notre agir renvoie toujours h une 

source de lumiere et d'énergie dont les eaux doivent irriguer la conscience du 

23 A propos d'une définition de I'bthique et de la dbontologe, voir Guy GIROUX. *La 
demande sociale d'éthique: autar6gulation ou hêt&or&gulation?m. dans Guy GIROUX, dr., 
Le ,wab*e swukle & /;itl%&tt Mon&Bal, Bellarmin, 1997. p. 46-47. 

24 Sylvain AUROUX. *Les notions philosophiques. Dictionnaire*, dans An&e JACOB, di.. 
Encyd~Bbiep/K7osop?~e um*hw&k Pais, PUF. 1990. Tome 2, p. 1685. 



sujet que nous sommes et celle de nos cornmunautCs d'appaftensnce. ou 

encore la discussion argumentée qui conduit b i'btaboratian & la norme. C'est 

d'être relié à cette source qui fait de I'action une action humainement 

sensée»25. 

Tel que le propose également Terrenoire, ale présupposé fondamental du 

champ éthique, sa pétition de principe, c'est bien le sujet autonome 

agissant.»16 Si l'action dans les relations courtes et les relations longues 

auxquelles elle renvoie constitue un lieu majeur 4 partir duquel Ie&hique se 

constitue, celle-ci exige toujours et d'abord la participation de l'être humain 

avec sa capacité créatrice de se responsabiliser lui-mCme et de contribuer h la 

responsabilisation individuelle et collective. Pour un agent de pastorale iak, 

cela signifie cancretement que le travail qu'il réalise à tavers le ministére que, 

par vocation, il est appelé à partage, portera tous ses fruits dans la mesure ou 

il sera capable de ressaisir dans la visCe éthique les problCmatiquts 

auxquelles il sera confronté. Par toute l'originalité du ministdre autœisb dont il 

est porteur, il pourrait être conduit à susciter auprCs d'sures prrtenaires ce 

souci ethique de participer de façon active et par I'intérieur h la transformation 

de la société. 

La demarche empruntée pour structurer cette recherche se prtsentera donc 

didactiquement de la façon suivante. AprCs avoir prCsentC trois approches 

differentes possibles pour structurer le professionnalisme d'un groupe 

d'intervenants, l'approche éthique sera retenue comme la voie privilégiée pour 

articuler un professionnalisme des agents de pastorale lalcs. De la vocation et 

25 Rene SIMON, aEthique et maale: intdr4t de la cSsfinction», vd. 4, *1 (1992), p.26. 
26 Jean-Paul TERRENOIRE.  approche thawique du champ bthiquer. dans Lam& 

souid.@ue coll. aBiMiothBque de philosophie contemporainen. Pris. PUF. 1982, p. 65- 



du ministére qui animent les agents de pastorale talcs, nous dégagerons les 

valeurs qui les caractérisent de façon condure au terme de ce chapitre que 

certaines parmi elles contribuent h articuler de façon plus precise un 

professionnalisme déjb en &mergence travers leurs ptiques. 

Le parcours du deuxiéme chapitre aura permis de degager les valeurs qui 

transparaissent de milieux professionnels, sociaux et communautaires quand 

une approche hétérorégulatoire est privilegiee pour articuler l'éthique et la 

déontologie souhaitbe, De mgme apparartront celles qnri Cmergent quand une 

approche autoregulatoire est empruntée. Au terme de ce chapitre, il sera 

possible de mieux saisir en quoi une approche autorégulatoire est davantage 

favorable à l'appropriation d'un processus de responsabilisation d'un groupe 

d'intervenants pour articuler I'bthique et la déontologie qui leur sont propres. 

En troisieme lieu, cette démarche de réflexion ouvrira sur l'articulation d'un 

professionnalisme des agents de pastorale larcs dans une perspective ethique. 

Au terme de cette étape de travail, il ressortka une proposition de notre part 

pour l'accroissement de leur autonomie morale h travers le ministére pastoral 

qu'ils contribuent A développer par vocation et que l'institution ecclésiale les 

autorise A exercer. 



CHAPITRE I 

LA~CS EN RESPONSABILITE PASTORALE: 

LES CARACTERISTIQUES D'UN PROFESSIONNALISME EN EMERGENCE 

L'insertion de laïcs comme travailleurs mandates et r6mundrds en 

pastorale dans I'Eglise du Quebec date de plus d'une trentaine d'annies. 

Dans le sillon du groupe de femmes et d'hommes soucieux de s'engager 

bén&olement au service de I'Eglise, le désir de quelques-uns d'entre eux a 4te 

depuis ce temps d'œuvrer en pastorale avec l'intention de faire de leur 

engagement leur gagne-pain. 

Pour certains, les taches assumbes ont pu se limiter au départ au secrdtariat 

sans autre formation spécialisbe. Certains autres sont venus occuper des 

postes d'animation et de coordination en pastorale sur les plans scolaire, 

paroissial, rbgional ou diocdsain. Aussi. les profils de formation de ces 

nouveaux intervenants Btaient plutdt hbtérog4nes (certificat en bducation 

chretienne, en relation d'aide, retraites, sessions en spin'tualitb, etc.). Avec le 

temps, les exigences dembauche A un poste dagent de pastorale latc se sont 

précisées. 



Aujourd'hui, la formation de base exigée au Qudbec pour travailler comme 

agent de pastorale lalc devient progessivement une formation universitake de 

baccalaur4at spécialisé en théologe. De plus en plus de gens qui recherchent 

un poste de travail mandate et rémunérd dans le domaine dbtiennent 

kgalement une formation de second cyde en dtudes pastorales ou en théologe 

pratique. Parmi eux, certains possèdent en outre des comp4tences dans 

d'autres champs de connaissances: les uns dans des domaines rattachés aux 

sciences humaines comme la psychologie, le travail social, les autres dans le 

domaine de la sant4 comme la mddecine ou les sciences infirmières par 

exemple. 

Les nouveaux intervenants que les autorites diocésaines ont commence ti 

mandater comme lalcs detenaient dans l'ensemble une expérience de vie 

familiale. sociale. parfois m&me politique. structurée sur la base de leur 

appartenance a la socibtd comme citoyens. Au moment de leur rrivée dans 

I'Eglise, plusieurs ont cru que ces agents de pastorale IaTcs venaient suppléer 

aux prétres qui diminuaient en nombre. D'autres ont vu une chance inoule 

pour I'Eglise d'inscrire par leur pr4sence sa compdtence Bthique d Mre et 

demeurer un ferment au cœur des enjeux sociaux, cdlectifs et sfuctwels. Ce 

faisant, elle les choisissait comme intervenants de première ligne b titre de 

représentants institutionnels pou rdpandre et actualiser d travers Les structures 

ecciésiales et sociales en place les orientations pastorales. Porteurs de 

i'altérit4 du monde dans I'Eglise, les agents de pastorale laics pouvaient en 

même temps devenu porteurs de I'akbitB de I'Eglise dans la societe.1 

Voir Raymond LEMIEUX, aClacs et lalcs: un &fi institutionnel de I'Egîisem. dans Jean- 
Claude PETIT et Jean-Claude BRETON, &.. Le &fat.- /eshin&sd! sysfèmc: Montreal, 
Editions Fides, collection Hdriîage et Projet. 1907. p. 42, 



Le fait de transmettre individuellement et cdlectivement, et ce m interaction 

constante avec les multiples partenaires ecclbsiaux et sociaux, cette 

compétence de l'institution ecclésiale dans la societd, en est toutefois venu h 

exiger de plus en plus de leur part une compétence propre. Détenteurs dune 

formation spécialisée en thdologie, ils sont responsables avec d'autres de la 

diffusion des orientations du Magstbre et des ddcisions pises par fEglise 

officielle. Prbsents aux tables ecckialm et sociales et aux diï&ents milieux 

de vie où se négocient les enjeux humains, ils sont 4galement appeles ét 

représenter l'institution d'une mani4re responsable tout en paticipant de façon 

active et créatice aux dkisions qui la concernent pour son présent, son passé 

et son avenir. Quelles sont les valeurs qui caractérisent d4jh l e  

professionnalisme des agents de pastorale larcs? C'est A cette question que 

nous aimerions nous attarder a l'intérieur de ce chapitre. L'objectif visé est de 

degager les caract4ristiques et les valeurs d'un professionnaiisme en 

émergence de ce groupe dintervenants en Vain de prendre racine en Eglise et 

dans le partenariat que l'institution ecclebiale est appelde b developper par eux 

avec t'ensemble de ta communaute humaine. 

Trois approches peuvent essentiellement servir à prdciser le type de 

professionnalisme qu'un groupe d'intervenants comme les laïcs en 

responsabilité pastorale est appel4 dbvelopper. L'une, sociologique, lui 

permet de situer le type d'intervention professionnel te qu'il entend développer 

dans la complexe évolution de la division du b.avsii. La seconde, iuridique, 

peut servir A indiquer les exigences kgales renconbsr à t'intérieur d'une 

intervention professionnelle en-de@ desquelles la sécurité du public pourrait 



être menacbe. La troisidme approche, I'appoche éthique, consiste montrer 

comment, de façon autodisciplinaire, un groupe d'intervenants pourait occuper 

une place originale au cœur de la vie eccl6siale et sociale 4 favers la 

mouvance des enjeux qui la constituent. D'abord, quelle qualit6 

d'encadrement une approche sociologique peut-elle apporter d un goupe 

professionnel pour blucider le type d'intervention qu'il entend pivilbgier? 

Au sens usuel et tres large du terme, une profession pourrait 6tre definie 

comme le genre de travail habituel dune persmnd auquel l'application dune 

technique intellectuelle aux affaires courantes de la vie s'acquiert a la suite 

d'un entratnement prolonge et spbcialise3. Partant dune telle definition, il 

deviendrait alors possible de considber si oui ou non le goupe de personnes 

qui assume la fonction ecclesiale de lalcs en responsabilitd pastorale peut 

correspondre A cette definition. De façon plus scientifique, chercher d savoir si 

oui ou non, sociologiquement parlant, une occupation peut & t e  considér8e 

comme une profession, cela reviendait en outre prbciser les caractéristiques 

qui distinguent cette occupation d'un m6tier. 

Une autre façon de savoir en quoi l'approche sociologique permet de préciser 

le type d'intervention professionnelle qu'un goupe occupationnei entend 

entretenir avec la soci6t6 serait de «chercher [par une dtude sur la 

2 Cf. Gilles FERREOL et al. D r i  46-i Pris, A r m d  CoNin. l99f. p. 203. 
Cf. A. CARR-SAUNDERS st P. WILSON, Insp- Lon&-. F. CWS. 1964. Q16 p û ~  
Gearges BENGUIGI, d a  &finition dbs pofe8sionw. @&~n#kg'e Cahiers 
trimestriels 13 (premier semestre 1972), p. 101. On pourait tout autant consicléfer ici la 
technique intellectuelle des sciences infirmidres que cdle de la science ththlogque. Ce 
qui importe est que personne n'arrive s'appropririr cette technique et ce champ de 
connaissances sans un long entratnement enca&6 et rdgulibemmt suivi. 
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professionnalisation) &couvrir les raisons qui nous ont amenbs reconnafte 

les professions comme des services importants pour la vie personnelle et 

sociale*? La notion de professionnalisation permet de répandre deux types 

d'interrogation: quel cheminement doit g6néralement suivre une occupation 

qui aspire au titre de profession? A quel niveau d86volution se situe une 

occupation qui se professionnalise ou, quelles sont les étapes qu'il lui reste 

normalement franchir? Dans le cas contraire, 6tudier les remises en cause 

d'une profession qui se serait trop pofessionnalis4e revienctait d réaliser une 

étude sur la déprofessionnalisatid. 

Devant un mouvement de transformation de plus en plus marqué de la 

professionnalisation des metiers et des exigences techniques et 

technologiques s'y rattachant, la d4marcation entre métiers et professions 

libérales a de plus en plus tenietance d s0estompef6. Dans un cas comme dans 

l'autre, des connaissances spécialis4es et les habiletés requises pour contr8ler 

la qualit4 des techniques sont devenues indispensables. 

Cette évolution sociolcgique dans le monde du travail montre bien la 

modification que subit des lors la relation professionnelle. Le statut social 

diminuant aujourd'hui en termes de prestige pour laisser place d un travail 

specialisé hautement technique et salarié, il en découle que te professionnel 

est de plus en plus considerd comme un expart. L'expert est cdui dont ravis 

donné revet un caractère technique et est incontestable. C'exercice du 

Georges A. LEGAULT, &o/rs&nn~//sme et W'odL8I/in, dthi is  SainteFoy (Oc), 
Resses de I'Universitb 6 Q u 6 k .  1999. p. 41. 
S u  l'étude soaologique de la professionnalisation et de la dbprofessionnilisation. voir 
Rene UROUCHE. Lu awabge dwpkszrin6 p v ~ ~  u w  & amcap& 
clv coyugnrs di&q Quabec. Bibliothhque nationaie du Québec, 1987. 170 p. 
VoP Geages LEGAULT, dous avez bl... pofessionnd?*. PbW vd. 8. M2 (1996). 93. 



jugement professionnel est limite l la relation au savoir. II revient au dient de 

decider dans la totale autonomie dlagr.en fonction ck ses droits individuels et 

de sa liberté de choix'. 

Or, avant que les sciences humaines ne s'inscrivent leur tour dans le 

processus social de professionnalisation, cette dttrni&re se comprenait en 

bonne partie comme un mouvement de recherche d'une reconnaissance l la 

fois juridique et sociale de goupes occupationnels. Pour G. Dussault, la 

professionnalisation devait s'entendre ii ce moment-Il comme un «processus 

par lequel un groupe de personnes qui forment une meme occupation 

recherchent activement h &ire reconnus socialement et juridiquement comme 

professionnels et obtenir les avantages et priviléges rattaches 8 ce statut.»e 

S'il fallait par ailleurs voir dans ce phénomdne social la recherche 

officiellement déclarbe de l'intention des professionnels que soient assurees la 

protection et la securité du public, il n'est pas certain, de rappeler l'auteur, que 

ce soit essentiellement le mieux-We cdledif qui ait toujous 6t6 vise. 

Les professionnels revendiquent non seulement le monopole d'un 
champ d'activités, mais aussi l'autonomie de la gestion du champ; ils 
rejettent toute forme de contrdle exterieur en invoquant le caractère 
unique de leur cornpetence et I'incapacitd pour les nm-membres de la 
profession d'en 6valuer l'exercice. En bchange de l e u  autonomie, ils 
s'engagent A pratiquer l'autodiscipline notamment en appliquant des 
regles de conduites rigoweuses. Par cet engagement, ils cherchent l se 

7 Dans le moWe de c#isomrnamr. de précisa G. A. Legault, la rdation au savoir n'est plus 
déterminante. ce qui remet an cwss la relation pofessionnele puiscpe le consommatev 
de services professiorneis est compldtement I b e  de consommer ou non les services en 
question. Ici, le potessionnel est un instrument technique au service du dient. Voir G. A. 
LEGAU LT. ~ o f ~ s s i n n M m 8  el d4Yddwbho d6i ' id  p.31-33- 
Gilles DUSSAULT, rRofessionnalisation, &thigue et mieux-être cdlectifm, dans Jacques 
TREM BLAY, dr.. L 'WHiepdessiwMdrlP, rckr/dBs d/p&s;~nt et pwqmcbby14s 68vmi AV 
Ou&ec, Cahiers de recherche éthique. a13, Fides. Montrbal. 1989. p.112 



démarquer de leurs concurrents et I justifier les privilèges qu'ils 
rbclament. II n'est toutefois pas 6vident que ce discours ait des 
fondements empiriques et qu'il ne soit autre chose qu'un B1Bment 
strategique dans une demarche de monopolisation.Q 

A moins qu'une ddmarche de reconnaissance professionndle n'ouvre sur la 

recherche sociale d'un type original et pertinent de services ofirir I une 

population qui en reconnalt en retour la n6cessit4, la tendance sociale est 

qu'un processus de professionnalisation debouche alors plus spontandment 

sur un mode juridique de la reconnaissance recherchee. En quoi une 

approche juridique contribue-t-elle à pr6ciser le type de professionnalisme 

qu'un goupe entend privilegier à t'intérieur de la socidt4 à laquelle il rend des 

services? 

Dans le but d'assurer la secuite du public, le Mgislateur a reconnu h 

quarante-quatre professions10 le titre #ordre professionnel. A certains #&es, il 

a octroyé le droit exclusif d'exercer les interventions relevant de leur champ de 

conp&ences; aux autres, il a garanti l'utilisation du titre resrvé. II a également 

voulu protbger le public en s'assurant de la cornpetence des professionnels, 

c'est-à-dire en recherchant 1'6quilibre entre la meilleure formation théorique 

disponible et son integration dans le champ de la pratique par les 

professionnels. «La regulation des professions par I'Etat devient en oufe un 

moyen d'assurer une relation professionnelle de qualitd autant du point de vue 

Gilles Dussauh, uProfessionnalisation. Bthique et mieux-être cdkctiiw, p.lt6. 
1 Le dernier acte professionnd à avoir 416 reconnu par le lépisieteu qubbécois est cdui de 

sages-femmes en date du 26 septembre 1999. 



social, par la realisation de la mission, qu'au point de vue de la compdtence, en 

assurant la formation id6aile.wll 

Cinq facteurs permettent depuis 1974 au Q u w c  de déterminer si oui ou non le 

législateur octroiera aux occupations cpi en phentent la demande de statut 

juridique d'crdre professionnel: 

1. Les connaissances requises pour exercer les activitds des personnes 
qui seraient régies par l'ordre dont la constitution est poposde; 2. le 
dege d'autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres 
de 180r&e dans l'exercice des activités dont il s'agit, et la dfficultd de 
porter un jugement sur ces activitds pou des gens ne possddant pas 
une formation et une qualification de meme nature; 3. le caractère 
personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant h 
leurs services, en raison de la confiance paticutidre que ces dernières 
sont appelées Li leur tdmoigner, par le fait notamment qu'elles leur 
dispensent des soins ou qu'elles administrent leus biens; 4. la gavitb 
des préjudices ou des dommages qui pourraient btre subis par les gens 
recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur 
compétence ou leur intégtitd ne seraient pas contôiées par I1or&e; 5. le 
caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont 
appekes à connanre dans l'exercice de leu  profession.12 

La structure professionnelle h caractère juidique mise sur pied au Quebec par 

le legislateur est donc essentiellement composh d@or&es professionnels. Ces 

derniers sont ades organismes de contrble et de surveillance des membres 

d'une profession.~l3 Des codes de ddontologie servent preciser les devoirs 

attendus de ces professionnels envm la profession, le public et le dient. II 

s'agit 18 de standards de pratique qui 6taMissent les comportements attendus 

de sa part. A l'aide de cornit& d'inspection professionnelle et de cornites de 

discipline institues à l'intérieur de l'a&@ professionnel, c'est une approche 

l1 GewgesA. LEGAULT. ~ d ~ P g ~ % n e e t ' ~ t ' / i K I & & q u ~ . p .  20. 
l2 QUEBEC, OFFICE DES PROFESSIONS DU QUEBEC. C d  UespofassiKzs, LRO., 

dwire C-2$ Québec, Edteur officiel, 1987. M. 25, p. 8 
Georges A. LEGNLT. ~ ~ ~ . e  d d&i%wth d t ~ .  p. 45. 



pénale qui assure la qualité de professionnalisme attendue du 16gisiateur. Une 

approche préventive vient Cgalement pallier par formation continue et 

assurance professiorinetle cette approche Idgale. 

L'approche juridique pour assurer le public du professionnalisme des 

intervenants professionnels comporte toutefois des forces et des limites. La 

fonction d'un ordre professionnel pben te  de façon certaine l'avantage de 

combler les insuffisances au professionnalisme d'une soci6tB en tansformation 

qui ne peut plus faire reposer ce dernier sur I'ethos professionnel. Tous 

conviennent maintenant de la nBcessitB de ces balises minimales de vie en 

société pour certaines professions, dont l'élément normatif est le principe ou la 

loi, en-deça desquelles la paix et la sécuritB sociale pourraient parfois 6tre 

menacées. Cette approche r6pressive comme nouveau moteur de la 

conscience professionnelle présente dgalement comme principal inconvenient 

pour ces professions de n'assurer le meme professionnalisme que dans des 

cas extrêmes de pratiques pofessionndles et non pas au quotidien. En effet, 

le Code des professions impose, l'intérieur de codes de d4ontologie. des 

régles comportementales fixées h l'avance a chaque fois que se presentent 

dans la pratique professionnelle des situations analogues. Cela reprdsente en 

soi une forme hétéror4gulatoire de contrdle qui, selon certains, risque de limiter 

l'initiative des professionnels a l'observance de ces r&gles préconçues en 

matibre de regulation des conduites. 

La quete de reconnaissance d'un statut juridique comme profession a 

suffisamment demontrb que l'approche du droit qui rbgit ce type de vie 

professionnelle entratne Bgalement l'exercice d'un contde de la part de I'Etat 

dont certaines professions aujourd'hui reconnues juridiquement se permettent 



de questionner la pertinence. «La reconnaissance professionnelle, du moins 

telle qu'elle est etablie dans les exigences de l'Office des professions 

actuel lement, force i'adoption du modble technique com me approche 

professionnelle. Doit-on, pour 6Ve reconnu socialement, abandonner la 

spécificité de notre service? De pius, si l'on suit cette voie, ne risquet-on pas 

en quelque sorte de vendre son droit d'atnesse pour un plat cîe lentilles?J4 

Voila des propos qui disent bien le type de contrôie que le législatev en est 

venu exercer sur les professions qui avaient fait la demande de 

reconnaissance d'un statut juidique d'ordre professionnel. Mais, comme le 

prkcisera G. A. Legault, aune profession peut être reconnue par certains 

membres d'une societé sans qu'il y ait de ndcessite d'un contrôle social.»ls En 

quoi l'approche ethique procure-t-elle maintenant h un goupe d'intervenants 

les mécanismes n6cessaires h la mise en place d'un professionnalisme'? 

1.1.3 bppwbe éthique: un Mafessiannalisme au service d u n ~ ~ & t  de uie 

Les etudes sociologiques s u  kvdution des professions ont déjb rdvéle 

le caractère technique qu'est appelée revetir une relation professionnelle 

actuellement. Les d&narches devant conduire la reconnaissance soaale 

d'un goupe occupationnel @ri sont venues 6tre doublées dune demande de 

reconnaissance juridique. Mais des qu'apparaissent les premiéres professions 

dans la tradition libérale, 

avec le developpement de la profession m6dicale, en particulier, on 
assiste A 116mergence dun nouveau type de Vavail rtmunére qui met au 
service de quelqu'un un savoir. DCs le debut, on releve le caractère 
«dangereux» de ce savoir qui est, en fait, un pouvoir sur l'autre. La 

Georges A. LEGAULT, ~ d ~ & m e  et # h b #  éih&e. p. 63. 
l5 IBID, p. 17. 



relation au savoir, l'autonomie du professionnel et le rapport de 
dépendance h l'autre sont vite reconnus comme des dldments 
constitutifs de la relation professionnelle. Le mouvement de 
professionnalisation n'a fait wm6ten&e b d'autres services ce qui existait 
dé@ dans la tradition mddicale.16 

Limités par le carcan juridique et l'h6térocontrble qui l'accompagne, les 

groupes professionnels et organisationnels ont eu tendance depuis les 

derniéres annees à pr6senter de façon croissante une demande sociale 

d'éthique et de d4ontologie. Si cette emergence actuelle est r6vdatice d'un 

contexte social et de gens devenus mal à l'aise avec une socidt6 devenue 

fortement juridicisée, il y a lieu de se demander si une approche dthique ne 

pourrait pas favoriser une assomption individuelle et collective de goupes 

occupationnels desireux d'occuper une place en soci6t6 en dehors du seul 

cadre legal. 

En d'autes termes, le &oit peut-il b lui seul assurer la regulation sociale? Est-il 

ultimement sain de reconduire & un statut juridique toutes les occupations 

d'une societe? Selon Legault, une soci6t6 doit s'assurer d'un minimum 

éthique conte les personnes qui ne veulent pas repondre de leurs gestes en 

imposant des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation d'un ordre 

professionnel. Se premunir conte les exces constitue-t-il pour autant tout le 

cheminement vers un idéal de pratique? Cette question en appelle une encore 

plus importante: 

Quelle fame de relation professionnelle voulonsnous pour note socidt6 
d'aujourd'hui? [...] Pour plusieurs, la r6flexion en 6thique professionnelle 
propose le passage d'un modèle d'expert & celui de la coopération. L'agir 
professionnel dépasse alors la simple relation & une consultation ou avis 
professionnel, propre de l'approche de consommation, pour redonner 
sens la participation active du professionnel comme acte intervention 
aupés du dient.17 



Comme le sens d'une intervention professionnelle s'effectue dans une culture 

mesure que changent les mentalitds, un nouveau modble professionnel, le 

modéle de coop&ation, exigera pour s'y inscrire des transformations 

institutionnelles de manibre faire partie des mœurs dune societd. Dans la 

relation d'expert, I'autre est perçu comme parteur de problbmes techniques 

partir desquels le professionnel va rechercher des solutions techniques. La 

relation de coop4ration s'inscrit dans un souci de I'autre sans décider pour lui 

et sans retourner au m d d e  paternaliste. A la base, il y a association ente le 

professionnel et le client. Loin d'&e un cas et U&e depsitaire de problémes 

techniques, I'autre, tt travers ce modéle, est une personne reelle, vulnérable, 

habitee par un etat de souffrance ou vivant des problémes humains. La relation 

professionnelle est donc vecue sous un mode de resporisabilitds partagées. 

La relation professionnelle dans un modele de coopêration (...] est une 
relation de service où le savoir pratique d'un professionnel est mis au 
service du *projet de viem de la psrsonne. La personne qui consulte le 
professionnel n'a pas un aprobldme te ch ni pue^ de sant4 ou d'affaires, 
elle a un projet de vie qu'elle ne peut pas rdaliser sans les services d'un 
professionnel.18 

Une relation de coopdration voit ainsi I'expdrience du professionnel Btre mise 

au service du projet de vie de la personne qui consulte de manière b ce que les 

deux personnes de l'association s'engagent ensemble b clarifier la nature du 

projet de vie en question. La personne qui consulte est ici la premihe 

responsable de son projet de vie. Elle s'engage, et I'autre r6ciproquement1 

dans un processus de coopération. Une telle relation professionnelle rdalisée 

dans le contexte d'une mission sociale pounait alors conduire b ce que 

certaines demandes fassent l'objet de discussions *parce qu'elle seront jughs 



déraisonnables du point de vue aocial.*l@ D h  lors, le professionnalisme, au 

lieu d'btre un critère externe de reconnaissance sociale et jvidique, devient 

une valeur que le professionnel est appel6 b piaca au cœur mdme des actes 

professionnels qu'il dispense, voire de toutes Ies dimensions de son &ire qui le 

constituent comme intervenant. II devient une maniMe d'4tre p o u  chaque 

personne et ta collectivité qui constitue le goupe d'intervenants. II s'insaira 

alors davantage dans la ligne de t e  que adewait dtre faib que de ce qui se 

*fait déjb.  

L'approche éthique d'une intervention professionnelle apparaît alors comme 

une approche complhentaire au droit. Au lieu d'imposer, l'intérieur de 

codes de déontologie, des comportements fixes h l'avance dans des situations 

analogues, cette approche, &nt I'blernent nwmatif est la valeur, recherche 

l'action qui serait de nature d actualiser cette valeu. 

Contrairement aux codes de conduite et aux codes de déontologie qui 
imposent des comparternents spCciCques ou g6néraux dans tous les 
contextes analogues, les codes de valeurs ne prdcisent jamais les 
comportements qui poviaient en 4tre la manifestation. En effet, des 
comportements diffbents dans des situations diffdrentes peuvent 
effectivement actualiser les memes valeurs. L'approche 4thique déplace 
essentiellement la question maale puisqu'il ne s'agit plus de déterminer 
quel comportement respecte l'obligation morale ou legale dans les 
circonstances, mais bien quelle action pourait 6tre considérée comme la 
plus raisonnaMe pour n ws, professionnels, âane les circonstances.20 

L'approche Mique et la prolifération d'outils de régulation s'en inspirant peut 

enfin &tre le reflet d'une limite importante de la démarche légale. Contribuer au 

renouvellement de la pensée de I'auae et de la collectivité sans pour autant 

engager qui que ce soit dans une demarche alidnarite peut constituer une 

la GewgesA. LEGAULT. ~ o / ~ ~ i m e e t e l ~ f r W n & ~ , p . 3 7 .  
20  IBID, p. 48. 



source importante de renouvellement de l'éthique professionnelle. Des trois 

approches pour rechercher le professionnalisme d'un goupe d'intervenants, 

quelle est l'approche qu'il serait la plus souhaitable d'appliquar ia aux lalcs en 

responsabilitb pastorale comme intervenants au cœur de la vie eccl6siale et 

sociale? 

. . 
1 .t .4 Mc en res- un au service & 

et de son errp8cience avec Dieu 

«Laïc en responsabilité pastorale» est une expression utilisee 

l'intérieur de IaEglise pour désigner les personnes mandatées et remunér8es a 

temps plein ou temps partiel qui exercent une responsabilite sur la 

pastoralezl. Une expression plus courante pour designer le groupe de 

travailleuses et de travailleurs en question est celle d'agents de pastarale lalcs. 

Selon l'opinion de certains lalcs assumant dss postes d'agents de pastorale, le 

titre d'agent n'est pas toujours celui qui convient le mieux pou décrire le lravail 

qu'ils font. Pour dkcrire la perception qu'ils ont deux-mbmes quand vient le 

temps de présenter ce poste de favail qu'ils occupent en Eglise, ils emploient 

les différents titres suivants:  animateur de la communaute, pasteur lalc, 

permanent. partenaire, envoyé, tbmoin, disciple, mandate, formateur, 

multiplicateur, suppkant. Pour des fins de structures, ils veulent bien dtre 

identifies par le terme «agent», mais comme plusieurs autres, un lalc en 

responsabilité pastorale disait: aAgent, ça ne rbpond pas ce qu'on vit»? 

2T Voir i'article de Alphonse BORRAS, rLes minist6res lalcs. Fondements thhlogques et 
figures canoniquesw, dans Alphonse BORRAS. tir.. fis/8hs en r m R d m r b ?  
RccueBk Ik) ncwmaw mWIkas Paris, Les Editions du Cerf. 1 990. p. 95-1 20. 

22 Marc JEAN. aLe profil ecclésial des laTcs en responsabiiitb pastoralm, R e m  Aatm&- 
Uudber; vol. 1 02. #12 et 1 3 (20 août 1 9901, p. 31 8, 



Pour d'autres. l'appellation d'agent de pastorale' est un titre qui, en dépit de 

son caractbre quelque peu technique, pésante l'avantage de wmaintenir de 

manière bquilibrde l'aspect "vocation' et I'aspect 'pofession'w~ de leur travail. 

Sur le plan civil, aucune des deux expressions (agent de pastorale lalc ou laic 

en responsabilitb pastorale) n'existe actuellement dans la classification 

canadienne des professions par exemple pour décrire comme tel le titre 

d'emploi. Dans la meme ciassification, on designe, dans le domaine religieux, 

les emplois sous des termes comme ministre du culte, aum&nier, prédicateur, 

prétd? Sous la rubrique aauiros membres des ordres rdigieux*, on designe 

ente autres les diacres, les religieux, les travailleurs en éducation religieuse. 

Reconnaître 8 un goupe d'intervenants dans la sociCtd l'expertise d'un champ 

specialisk de connaissances, le caractdre indispensable de l'autonomie de ces 

intervenants de méme que le rapport de dapendance engendre par la relation 

& l'autre & travers leurs multiples interventions, cela ddpasse largement les 

limites sociologiques et juridiques A t'intérieur desquelles il est par ailleurs 

devenu habituel de situer ces caractéristiques d'une intervention 

professionnelle. Des que les professions libérales sont apparues, ce sont 

essentiellement ces caract6ristiques qui se retouvaient la base de l'acte 

professionnel. La confiance s u  laquelle, des le dapart, devait reposer une 

relation professionnelle en raison de la participation du médecin, du juriste ou 

*3 Marc JEAN et Marc PELCHAT, rUm lppochs empiiqie de la thédogis 6 s  miniatàres: le 
profil eccl0sial des IaIcs en reqmsibititb pkttark*. op. al., p. 41, 

24 Voir CANADA, DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA. 
C/ass%ca//'on nuriiu/d des pvofess;iiWrs.- dirsm@t.iKI &s pofes&n~i Ottawa. 
D6veloppement des rsssorrces humaines Canada, 19%. p. 41 54; 4217. BUREAU 
INTERNATIONAL DU TRAVAIL, C/WsHiw& h/svnabirnrrk tlpe 4bs pu~s#airs. BIT, 
Genhve, 1969. 41 5 p. 
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du pretre au secret d'êtres humains est d'aillevs devenue la base sur laquelle 

les juristes ont construit l'analyse du &oit proFe b ces pofessionsls. 

A partir du moment où ces caract&istiquss font p d e  intégrante de la pratique 

d'un goupe d'intervenants, c'est donc bel et bien au cœur dune intervention 

professionnelle qu'6vduent des favdlleus. 1 reste voir quelle forme prend 

cette intervention pour les larcs en responsabilitd pastorale comme goupe 

d'intervenants dont l'appartenance I'Egiise sugghe une compdtence precise 

et spécifique. 

Mandatés et r4munérés par l'institution ecddsiale p o u  prdsenter notamment 

les orientations du Magistdre et leurs applications pratiques b l'intérieur des 

Eglises locales, les agents de pastorale lalcs possbdent aussi des 

connaissances spécialisees pour accompagner la communauté chrétienne 

dans son appartenance la vie eccl6siale. De m&me, l'institution ecclesiale, 

par la voix de I'6vêque du lieu, attend des lalcs en responsabilité pastorale 

qu'ils accompagnent la communauté dans sa quete sociale de sens en 

rappelant les orientations doctrinales correspondantes. De cette façon, ces 

intervenants sont porteurs d'un contenu et d'orientations thCologiques, tant6t 

d'orcte éthique, tant& d'ordre déontologique, I la fois ecclesiaux et sociaux, 

qu'ils ont la responsabilitb d'harmoniser dans l'autonomie b travers leurs 

interventions de façon b produire chez l'autre, individu et collectivité, l'effet 

instituant qui integre les deux composantes. 

25 Rene SAVATIER. d'origine et le dbveloppemint du Droit des professions libtdess, 
Aruiii8~ 064 pMias4prLis & &a+ (Abuvdk -1 (1 9531 954). p. 46-47. 



C'est donc 8 trois gandes caractéristiques qu'il est possible de reconnalWe le 

professionnalisme de tout qoupe #intervenants dans une perspective bthique: 

appropriation d'un champ de connaissances spbcialisées, capacité de 

l'individu A intervenir de façon autonome, caactère de ddpendance que peut 

engendrer la relation professionnelle. C'est donc aprds avoir indique 

brievement en quoi ces caractéristiques s'appliquent au travail d'intervention 

que réalisent les agents de pastorale lalcs qu'apparaîtront d'autres traits 

caractéristiques du professionnalisme des agents de pastorale lalcs. Ce qui 

caracterise la vocation, le ministère et l'engagement social des agents de 

pastorale laïcs, voit& gui permettra de prenbe actes d'un ensemble de 

caractéristiques du professionnalisme de ees intervenants eccl~siaux. En quoi, 

dans un premier temps, leur vocation et l e u  ministdre sont-ils évocateus de 

caractéristiques d'un professionnalisme de ces intervenants mandath et 

rémun&és dans 1' Eglise dans une perspective éthique? 

1.2 La vocatigil et le a l e .  d e u  
. * . . 

tes ec-ur trti&r un 

Si les lalcs en responsabilit6 pastorale ont comme mission 

d'accompagner les autres dans leur façon d'accueillir le projet de Dieu dans 

leur vie, ils se declarent egalement dbtenteurs eux-m6mes d'une vocation. 

C'est également dans un ministdre qui leur est reconnu etlou confid que prend 

forme et s'articule au sein de la cornmunaut4 ecclésiale et sociale I'appd à 

s'engager au service des autres et. de ce fait, leur professionnalisme. 

Accompagner l'autre par son minist4re dans la vocation qu'il porte tout en 

evoluant 8 l'intérieur de sa vocation propre comporte dgalement des 

responsabilités éthiques et déontologiques prbcises. Certaines viennent de 



l'expérience des agents de pastorale Ialcs eux-memes tel qu'ils les ont 

perçues. D'autres sont prescrites p a  le Magistère. Dans un cas comme dans 

l'autre, des valeurs viennent caractdriser le professionnalisme de ces 

intervenants laïcs. 

. . 
1.2.1 La vocation. source mabure de traits car-s de  le^^ 

prof essmluhsme 

Les nouveaux agents de pastorale ont déclart dans une îr&s large 

rnajorite qu'ils étaient d'abord venus travailler en pastorale parce qu'ils 

portaient une vocations. Des différents lieux (familial, social, professionnel) où 

ils se trouvaient, ils ont reconnu intérieuement & favers leur histoire de vie un 

appel A s'impliquer comme laics en Eglise. La vocation comme forme 

d'identification de soi au travail en pastorale est graduellement devenue celle 

qu'ils ont privilegiée naturellement. Le fait qu'un lalc en responsabilite 

pastarale se declwe habite par une vocation est par le fait m6me devenu dans 

la pratique la façon la plus courante de traduire son sentiment d'appartenance 

à la communauté eccl4siale et civile 4 la fois. 

La principale source de laquelle les Ialcs sn responsabilitC pastorale 

s'inspirent pour ddcrire leur identitC de travailleurs en Eglise est donc la 

vocation. L'appel qu'ils declarent avoir entendu pour s'engagar au chantier de 

I'Eglise en pastorale comme mandates et rCmunér4s represente le pdle 

subjectif de cette vocation. Cet appel intérieur constitue Cgalement pour la 

26 Une recherche ayant trait6 de I r  place qu'occupe la vocation & travers le ministère 
qu'exercent des agents de p a s t d e  IaTcs est dvocatice bi ce sujet Vor Lise BARONI. 
Yvonne BERGERON, Micheline LAGOE. Piaetîe DAVIAU, Y '  dr Iirmmes, m. & 
pSSSBp, Op. d., p. 1 53-1 9. 



majorité d'ente eux le cente de leur identite. d e  porte un appel trbs fort d 

travailler dans I'Eglise~, disait l'un d'eux, ou encore: *Ce qui m'a aidée ii tenir, 

c'est la certitude d'avoir dté appelbe. C'est un appei intbrioud7 

La majorité des lalcs en responsabilitb pastuale considbent &galement que 

l'appel auquel ils r4pondent renvoie une vocation ministérielle qui 4 m r w  de 

leur vocation baptismale. Cette vocation s'exprime selon eux h travers un 

engagement pastarat au nom de I e v  foi. La vocation d tansmettre le Christ 

qui est d'abord reçu travers une expérience spirituelle constitue l'appel 

intérieur d'un «Dieu gui vient a la rencontre de I'Cîre humain pou lui offrir son 

amour>>.28 En retour, les laks en respmsabilit4 pastorale accueillent dans leur 

vie cet appel en devenant avec Dieu CO-rbalisateus de son projet dans la vie 

de la communauté eccl6siale et sociale. 

De plus. certains parmi eux considbent que la vocation baptismale d s'engager 

au service de I'Evangile dans I'Eglise et dans le monde n'est compl4te que si 

s'ajoute au pdle subjectif pour le complCter le pdle objectif de l'appel. celui de 

la communauté. Ici, «ce n'est pas simplement une personne qui se sent 

appelée, mais davantage une personne que I'on appelle.»Pg Cette dimension 

de l'appel 21. assumer une fonction officiellement reconnue dans I'Egiise met en 

évidence le fait qu'un ensemble de personnes en interpellent une parmi ailes. 

Dés Iws est précise pour certains ici le moment âédenchev de l'engagement 

en pastuale comme intervenant mandaté. 

27 Lise BARONI. Yvonne BERGERON, Michdine LAGUE. Piffeîte DAVIAU, Y i  & h m m g  
wk &passage, W. ch.. p. 157. 

28 IBID, p. 155. 
29 1810, p. 157. 



Le fait que s'engager Q rbponde 4 une vocation baptismatGo puisse 

actuellement prendre forme I'intêrieur d'une vocation pastwale constitue 

donc pour l'ensemble de l'€#se et pour lm lalcs en responsabiiit6 pastorale 

eux-mêmes (des femmes mandat6ts en pastorale l'ont manifest6 de façon 

explicite) un avancé heureux dans la thdologis de t'appel? Laisser Ir vdx de 

Dieu trouver écho dans sa vie juaqu'h se laisser fanafwmer par elle; laisser 

s'accomplir en soi la présence de Dieu en travaillant comme lalc et ministre 

autorise dans IeEglise: voilà des t4moignages recueillis qui expriment bien le 

discours de femmes et d'hommes dgalement engages en pastwale pour 

décrire le contenu de la vocation h laquelle ils se declarent enclins d rBpondre. 

Toujours a partir de cette source vocationnelle qui caracthise leur 

professionnalisme, des lalcs en responsabilitd pastorale pointent des repères 

relatifs a des cornp4tences nouvelles. Au sein d'une culture constitude de 

différents modes de pensde, d'expression, de comportements de la collectivité 

humaine, 8 travers une histoire en âêvdoppement, ils souhaitent passer d'une 

structure ecclésiale qu'ils perçoivent comme enrwlde sur elle-meme I une vie 

ecdésiale plus intetpdlante. Des femmes agissant comme permanentes de 

30 Quand, toutefois, des femmes, ayant rdfl4chi et prié autow de leur appel la vocation 
gesbytdrale, se heurtent une institution eneue fermbe la vocation d laquelle celles-ci se 
considtint appeldes. la ltiéologe ds I'appd de m4me que la thhloge vocationndle twt 
entiere se voit aussi twt entidre remise en cause. Cetle &marche de r4flexion se poursuit 
et constitue p o u  la vie de I'Eglise et de la soadtb une voie de fkondtb  certaine. #Dans un 
temps où les femmes pennent une part de plus en plus active h toute vie sociale, 
rappellent les bv6ques du Qubkc, les mmistdres ecdésiaux risquent de perrta beaucoup 
de visibilité et de crbdibilite si l'on ne recherche pas un meilleur dquilibrr dans la 
représentation harnmdfernrne.* QUEBEC (PROVINCE), COMITE DES MlNlSTERES DE 
L'ASSEMBLEE DES EVEQUES OU QUEBEC. Lus mwM# p a t i i  mtixstkrid/es 
Montrbal, Fidss. 1993. p. 92. 

3' Cf. Lise BARON!, Yvcnne BERGERON, Michdina LAGOE, Piaette DAVIAU. V#k aeP 
femmes; vax 69 prssrgs, op. cit, p. 153-171 : c'est I une révision en profandsur de la 
thedoge de l'appel A Iaqidle un c â l d  & femmes en Egîise convie la gan& famiîle das 
chdtiens. Le goupe en quaion invite la vanda familie ecclésiale et k Magstiwe lui- 
rnâme & rectmnafire chez lus kmmes en mculia un appd & s'engagar au savice de 
I'instiîuiion. y compris dans k ca&e 6 ministhe mdonnb au prssbyiémt. 



l'institution considèrent qu'elles travaillent faire en sorte que des gens 

deviennent suffisamment avisés pou avoir une part active 4 la moâificah'on des 

structures socides et eccl4siales. C'est, en d'autres termes, au passage dune 

sociét6 de la prescription h une socidtb de I'insuiption a w  les personnes et les 

groupes se choisissent et déterminent leurs valeus et leur mode #insertion 

sociale»32 auquel des lalcs en responsabilitb pastorale disent qu'ils veulent 

convier les membres de la cornmunaut4 qui partagent avec eux la mission de 

I'Eglise au cœur du monde. 

Certaines responsabilit4s. tout autant d'ordre Bthique que d4ontologique, 

concernent tous les etes humains. Parmi celles-la, des lalcs en responsabilité 

pastorale, a travers une compbtence qui devient chaque jour un peu plus la 

leur, en discernent un sens empreint de professionnalisme. Ce qu'ils 

recherchent est de donner de la visibilite I'espdrance, rende h l'amour fort et 

gratuit de Dieu un caractère r4el. Ils veulent qu'&latent les limites et les 

mesures qui gardent recroquevill4e s u  elle-meme QEglise de Jésus-Christ: 

«Urgence pour I'Eglise de se rappeler que jamais l'Esprit ne peut dtre identifié 

8 ses formules, ses moddes, ses institutions, ses dogmes; l'urgence de se 

laisser rejointje aujourd'hui par le souffle subversif de l'E89rjt.d3 

Assumer une vocation d'agent de pastorale lak à travers des ministères 

diversifiés et ouverts avec la M m e  reconnaissance aux femmes et aux 

hommes, cela représente un dbplacement certain du sacrb. Rende Dieu 

accessible par l'autre ou agir de façon ce que Dieu et sa solidarit4 avec 

l'humain deviennent socialement de plus en plus visibles, c'est selon certains 

32 Lise BARONI, Yvonne BERGERON, Micheline LAGOE. Pimette DAVIAU, Vbk & kmmes 
vok Oe passage, p. 175. 

33 IBID. p. 178. 



d'entre eux participer & l'acculturation ou I la rencontre des cultures 

susceptibles de s'influencer mutuellement. La foi chrdtienne, rappellent-ils, 

n'est jamais dbfinitivement acquise. Au quotidien, dle se d6vdoppe jusqu'I 

pren&e forme et apporter un renouvdlement de sens aux structures normatives 

de la vie en soci4tb. «En mettant l'accent d'abord sur la reconnaissance et le 

caractere particulier des r6aiitBs quotidiennes, [les lalcs en responsabilit6 

pastorale] ouvrent pour la mission un espace de dialogue constructif et 

libbrateur. Espace dans lequel I'Eglise n'est plus considér6e seulement 

comme «sujet regardant» le monde, mais aussi comme «sujet regarde» h partir 

de ce monde.»=' 

Ce qui caractérisera leur vocation par rapport celle que se reconnaissent des 

lalcs sans être detenteurs d'un mandat pastoral et sans remunération est 

clarifie quand I'Eglise parle de rdpartitiun des minist6res dans I'Eglise. Plus 

precisément, le ministdre apostolique qui s'incarne pa l'ensemble des lalcs en 

terme d'inculturation des valeurs Bvangeliques d travers la culture prend la 

forme d'une contribution spdciale des agents de pastorale lalcs: *[ils] 

contribuent de façon speciale I fake en sorte que I'Eglise ne se ferme pas sur 

elle-mBme et garde une conacience toujours vive qu'elle est envoyee au 

monde; ils permettent aussi aux autres ministres de garder du meme coup le 

sens du réalisme de I1&angéIisation qui s'adiesse I toute personne et h toute 

la personne.dS 

34 Lise BARONI, Yvonne BERGERON. Micheline LAGOE. Pierrette DAVIAU, Kr&& /ipmms, 
vofx de psi?@, p. 1 85. 

35 QUEBEC (PROVINCE), COMITE DES MlNlSTERES DE L'ASSEMBLE DES EVEQUES 
DU QUE BEC. Au swwœ OIP /a mSs/iu,: CkS mYIk/Bres ~ ~ 2 s  et sdkWes mars 1 999, 
Fides, p. 32. 



Les deux pôles subjectif et obiectif sur lesquels les lalcs en responsabilité 

pastorale disent qu'ils font reposer cette vocation qu'ils placent au cents du 

processus d'identification de soi comme travailleurs constituent deux 

composantes importantes desquelles ils s'inspirent pour articuler le 

professionnalisme vers lequel ils tendent au quotidien. A partir de leur 

expérience spirituelle, ils semblent surtout puiser le sens qu'ils donnent A la 

renconîre vecue avec Dieu. De I'sxtérieu de cette expérience, ils recueillent 

l'interpellation des membres de la communaut4 auprhs desquels ils trouvent la 

reconnaissance nécessaire pour s'identifier eccl6sialement au travail qu'ils 

font. Pour certains, ta vie de la soei6t6 constitue bgalement une source 

d'inspiration au sein de ce pocessus d'identification. Quand cette dernière 

source d'inspiration devient prioritaire par rapport aux deux autes, I'ethos de la 

société devient rapidement Ie principal lieu de ddpart de la dynamique 

vocationnelle laquelle ils aspirent. En pareil cas, les pôles subjectif et objectif 

réunis de leur vocation contribuent d prbciser l'idéal auquel ils aspirent. 

Rechercher par vocation et avec d'autres des voies nouvelles pour une 

inscription du sens donner h la vie en famille, au travail, ou ailleurs au nom 

des valeurs tivangéliques, familiales, professionnelles, sociales, culturelles 

réunies peut egalement reprdsenter un defi de taille, autant sur le plan 

individuel que collectif. 

. . 
1.2.1.2 b vocation de laTc en r e s p o n s a b i l i t e :  un wqidt de via 

Tel qu'en font foi leurs tdmoignages rappart6s dans les dverses &tudes 

déjà citées, les IaTcs en responsabilitb pastorale expriment clairement la 

réception qu'ils font, dans leur vie de travailleurs mandates et remunbbs en 



pastoraie, de l'idée de la vocation qui les habit+. Certains considèrent que 

c'est 8 leur vie intérieure qu'ils puisent essentiellement l'appel de Dieu à 

tavailler au chantier de I'Eglise dans le but d'y gagner leur vie. A ce propos, ils 

ont relevé cette présence d'un Dieu aimant qui vient CL leur renconfe et les 

appelle h s'engager au service de ImEglise. Pou d'autres, l'appel intérieur 

travailler en pastorale s'entend aussi et en compl4mentarit~ par la voix de 

certains membres de la communaute ou ils sont impliques. C'est dgalement 

dans le témoignage de gens qui ont reconnu selon eux la qualit4 de leur 

présence et de leur compétence h œuvrer en pastorale qu'ils retrouvent le sens 

de cet appel . Les pôles subjectif et objectif de l'appel constituent donc encore 

une fois pour eux une source importante de réference quand ils decrivent la 

vocation A laquelle ils se considérent appeles, et par le fait meme les 

caractéristiques du professionnalisme qui en découlent. 

Pour sa part, le Magistère de I'Eglise precise ti travers des textes officiels la 

façon dont doit se comprencte la vocation d'un lalc en responsabilité pastorale. 

C'est d'abord d une vocation & la saintete que tout fidele lalc est appelé. Cet 

appel i t  se sanctifier dans la vie familiale, professionnelle et sociale s'enracine 

dans la vocation baptismale. Peu importe le ministère h l'intérieur &quel un 

lak s'engagera 8 suiwe le Christ en Eglise, toute vocation ministérielle d'un 

chretien trouvera h l'intérieur de cette thdologie le sens de la convocab'on qu'il 

reçoit, de m&me que les responsabilités qui en ddcoulent. II ne s'agt pas ici 

d'un fait social particulier ou d'un acte public isdé et constitué par lui-mCme. II 

s'agit de ia convocation d'un Père aimant qui prend l'initiative d'aimer et de la 

réponse de l'humanitb 8 accdder h sa vocation. 

3 Voir Lise BARONI, Yvonne BERGERON. Micheline LAGUE. Pierreîle DAVIAU, Va*.& 
femmes, vair demssaps, op. Ut.. p. 159-160. 



A i'intdrieur de la vie communionnelle de I'Eglise réside un principe spirituel 

d'unité qu'est la foi. Dans une communion mystérieuse qui lie le PBre, 

vigneron, au Fils, vraie vigne, *la communion des chrétiens avec J6sus a pou 

modele, source et fin la communion meme du Fils avec le PBre dans le don de 

l'Esprit-Saint: unis au Fils dans le lien d'amour de l'Esprit, les chrdtiens sont 

unis au Pére.»37 Cette vie communionndle s'obtient par l'accueil de la Parole 

de Dieu et les sacrements dont le Bapteme est la porte et le fondement, et 

l'Eucharistie, la source et le sommet de la vie chrdtimne. 

De cette vie communionnelle des fidèles lalcs en Eglise 8merge la mission qui 

s'exerce h I'interieur de I'Eglise et au cœur du monde. Cette communion, c'est 

enfin la communion des saints, qui est la double participation d'une 

incorporation des chrétiens b la vie du Christ et de la circulation de la meme 

charite de toute la communaute des fidèles en ce monde et en I'aufe. La vie 

de I'Eglise inclut donc la communion des personnes comme un corps est fait 

par ses memkes. Elle est une socidte. Elle est également la communion des 

fidéles et elle represente l e u  collectivit4. 

[Elle est] l'ensemble des moyens que le Seigneur a dispos&s pour 
amener les hommes d sa communion. Cet aspect est au cœur de la 
rbalite ecclesiale; c'est lui qui, au point de vue de sa structure 
sociologique, distingue radicalement I'Eglise de toute soci6tb pvement 
terrestre ou humaine. Une telle socidté n'a pas faire ses memkes, elle 
les reçoit des familles; elle apporte seulement aux familles un supplement 
de bien qui rdsulte de la mise en commun des énergies. La socidté, avec 
le surcrort de bien humain qu'elle reprbsente, est un produit de ses 
membres. Même du point de vue de I'autorite du pouvoir public, elle 
s'organise et se produit elle-meme. L'€#se, elle, ne reçoit pas ses 
membres des familles; structiralement, elle n'est pas faite de paroisses 

37 S.S. JEAN-PAULII. Lesf&hs&/i=s; €.hcn'8'.lriPnSpasld%7uepa#-synorB,kC/r&6'&k~ 
hkiw h vtxaf/CM et /a m&ii &s /.= dws P@&e d &VIS k d, EEdiions Fides. 
Montreal. 1989. p. 47. 



(communaut~s locales) qui, elles-mbmes, seraient faites de fiddes. Elle 
existe antérieurement aux fidles, pour constituer ceux-ci.m 

Par vocation baptismale, chacun, psrsannellement et comme cdlectivitd, tout 

en étant membre de cette communion rdalisde en Jdsus-Christ, est donc 

appelé faire âdveni dans une perspective bthique ce Royaume pourtant dqb 

advenu. 

Tout en travaillant B la vigne, les fidèles lalcs sont une partie de la vigne. De 

façon plus précise, ils sont ces chretiens qui, 

incorpores au Christ par le bapteme, integds au Peuple de Dieu, sont 
faits participants B leur manière, de la fonction sacerdotale, prophetique et 
royale du Christ, et exercent pour leur part, dans I'Eglise et dans le 
monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrbtien. [...] Par eux, 
I'Eglise est le principe vital de la soci4t6 humaine. Non seulement ils font 
partie de I'Eglise mais ils sont I'Eglise. [...] Comme tous les membres de 
I'Eglise, ils sont des sarments, branches sur le Christ, qui est Lui, la waie 
vigne, et c'est par Lui qu'ils sont rendus vivants et donneurs de vie.39 

lncorpor4s au Christ par le bapteme, ils sont donc faits frères du Fils, memkes 

du Corps du Christ. Par cette vocation baptismale, Dieu les appelle CI se laisser 

transformer par son Esprit. Faits participants de la f iple fonction sacerdotale, 

prophétique et royale du Christ, ils s'offrent eux-m&mes et leurs activitds 

con jugales, familiales, professionnelles, cultuelles, etc., au sacrifice du Christ 

dans l'Eucharistie en consacrant à Dieu le monde. Ils sont bgalement habilites 

A proclamer sans hdsitation la force de I'Evangle par le temoimage de leur vie 

familiale et sociale, à tavers les structures de la vie du sikle. Ils diffusent enfin 

le Royaume de Dieu A favers l'histoire, appelCs qu'ils sont CI redonner la 

création toute sa valeu originelle. @En liant la crdation au bien véritable de 

38 Yves M.-JCONGAR, hhspawum? 6)Wge &hm( Paris, Les Ediions du Cerf. 1964, 
p. 48. 

39 JEAN-PAUL II. Les /Mm bcs. p. 23-24. 



l'homme par une activité soutenue par la vie de la gdce, ils participent à 

l'exercice du pouvoir par lequel Jbsus ressuscitire attire à Lui toutes les choses 

et les soumet, en meme temps qu'Il se soumet Lui-mdme, au Pdre, de sorte que 

Dieu soit tout en tous.dO 

Ce qui caractérisera de façon plus spbcifique la vocation d'un agent de 

pastorale sera encore une fois pour le Magisthe le ministdre b l'intérieur 

duquel il reconnaîtra un appel d s'engager. L'ireclairage que cet enseignement 

magistériel apporte à l'engagement ecclésial des fidèîes laïcs s'inscrit dans la 

longue tradition d'un peuple 4tant demetrd h I'ecoute des appels lances par 

Dieu et de la réponse de I'humanitd h demeurer fiôèle à ces appels. Pour 

I'Eglise, c'est bien dans une dynamique de vie communionnelle qu'bmerge la 

mission. C'est également au cœur de cette mission que tous sont appelires h 

participer aux changements sociaux, en particulier ceux qui choisissent 

explicitement de se sanctifier dans la vie tempareile du monde. 

Nous voila donc en prdsence dune Eglise qui, du lieu ou elle se trouve, et 

dans le prolongement de la longue tradition th~otogique h partir de laquelle 

elle s'est constituée, fonde la vocation baptismale de tout chriretien. Elle compte 

plus particülibrement sur les fidèles laks pour susciter les changements dans 

la vie de la societe. Tel est son discours. Le Ialc en responsabilité pastorale 

tire donc des pôies subjectif et objectif de la vocation laquelle il tente de 

répondre les valeurs originaires du professionnalisme auquel il aspire. Les 

orientations doctrinales de I'Eglise contiennent iregalement ces valeurs 

auxquelles il refère pour se réaliser à travers sa vocation: vie de foi nourrie b la 



source d'une vie spirituelle intense, rdponse individueile mais aussi sociale et 

collective 8 la convocation du Père. Telle est dgdement, avec I'interpdlation 

qui leur est specifiquement faite de rappeler h I'Eglise qu'elle est envoyde au 

monde, l'orientation th6ologique i I'interieur de laquelle un lalc en 

responsabilite pastorale est convie s'inscrie pour fonder son engagement 

vocationnel 8 participer aux changements du monde. En quoi la vie 

ministérielle des lalcs en responsabilit6 pastorale contribue-tde h rrticuler le 

champ spécialisé de connaissances, la relation h l'autre et le jugement 

professionnel qu'ils sont appel& chaque jov b mettre en pratique et. de ce fait, 

A prbciser d'autes caract6ristiques du professionnalisme en découlant? 

La pastorale liturgique, la pastorale sacramentelle et I'education de la foi 

constituent sur le plan ministêriel les principaux lieux d'implication des laics en 

responsabilité pastorale. Par leur ministère, ces intervenants cherchent en effet 

à traduire aux membres de la communaut~ les orientations que I'institution 

considere essentielles de pomouvoir pour le maintien et I'accroissement de la 

qualité de la vie chrétienne en Egîise et dans l'ensemble de la socidte. 

Dans le meme sillon, I'autorite épiscopale au Québec confiait en 198341 4 ses 

permanents la charge de stuctvsr une initiation saaamentdle A l'eucharistie, 

au pardon et 8 la confirmation. Dans la but d'apporter un renfort h la vie 

communautaire et tout en etant sensible au phénomdne de déchristianisation, 

I'Assembl6e des 6vêques du Quebec a recommande ces memes permanents 

- -- 

41 Jean-Marc CHARRON, D M ~  k temg& sms PB.~%. une r6Iimon sw /'6W ~ m e /  &s 
p.&@ues pashwhs, p. 249-253. 



et aux bénévoles engagés en Eglise d'ouvrir dans les afférentes paroisses une 

large porte I'tiducation de la foi des enfants et des adultes la fois. En 

procédant ainsi, elle souhaitait que s'erracine davantage le choix des famiiles 

d'initier un ou plusieurs de ses membres la vie chrétienne dans un tareau 

solide et garant de continuite. Parmi les formes de cette continuité, la pratique 

religieuse dominicale représentait un lieu privilégid dexercice et de célékation 

de cette vie chrétienne. 

Aujourd'hui, la pastorale paroissiale est demeurée tributaire de ses propres 

iraditions. Elle a tendance se constituer s u  son propre terrain, formuler par 

la voie de ses intervenants mandatés ses propres objectifs. Cet 6tat de fait se 

traduit par %un fort investissement de la fonction religieuse incarnde dans le 

secteur de la pastorale sacramentelle.»42 

Selon les intervenants en pastorale paroissiale, la pastorale sacramentelle 

représente essentiellement 60% du temps consacre au travail? Pastorale du 

baptême, du premier pardon, de la première eucharistie et de la confirmation, la 

preparation et la c616bration de ces sacrements s'inscrivent dans la tradition 

des exigences des Eglises diocdsaines. Une certaine qatification apparaft 

quand les intervenants assument la responsabilitt9 dthique de rechercher avec 

des parents le sens de I'bvdnement précis qu'ils demandent de vivre en Eglise. 

Réalisées 4 partir du lieu où vivent ces gens, ces rencontres sont souvent 

vecues par les intervenants comme enrichissantes sur le plan de leur identitb. 

Les gens touchent alors de i'inthrieur leur soif de Dieu: ils sont mis en contact 

42 Jean-Marc CHARRON, €Me h? mi et rbP kux Le &cous &s ~ht~~dnants SV hws 
pd/I&es. op. al.. 155. 

43 IBIDEM, 153179. 



avec leur expérience du cœur. Le travail r6alisé devient pour ces intervenants 

une occasion de toucher de plus pres la raison d&tre du choix dun travail en 

pastorale. 

Quand la stucture eccl4siale imposde est plus lourde (sh-e de rencontres b 

vivre en lien avec la demande de l'enfant I recevoir un premier pardon, viwe 

sa première eucharistie, h Btre initie a la confirmation), elle peut devenir 

inversement un lieu de tustation et de découragement pour ces intervenants. 

Ces derniers souhaiteraient alors se rapprocher davantage de la vie du monde, 

que moins de temps soit investi h pf4parer et viwe des cdl6brations. Ente la 

culture ecclésiale et la culture socide, peut tout autant apparattre une distance 

que l'ouverture d'un espace de nouvelle Bvangélisation. Toute une diifbrence 

réside alors entre le fait de presenter aux familles un discours préfabrique et 

celui de se mettre I'bcoute des Bte  humains qui formulent A IiEgiise une 

demande de service religieux. 

En matière d'4ducation de la foi, 50% de la tache de favail des intervenants est 

investi A assumer ce type de responsabilités. Ce sont plus particulièrement des 

femmes que I'Eglise a engagdes pour qu'elles se consacrent de façon 

specifique A ce genre d'intervention. A l'intérieur de la prdparation aux 

sacrements, de la vie liturgique et parfois plus spkifiquement de 11hom61ie du 

dimanche, des Bnergies sont ccmsacrbes transmettre et aviver la foi des 

chrétiens. TantBt il sera question d'inculquer dans une perspective de 

missionnariat le sens des valeurs Qvang6liques, d'actualiser la Parole de Dieu 

de manière la rendte la plus pertinente possible. Tantdt il sera question de 

porter aux gens une attention particulière, une écoute, un encouagement dans 

les situations difficiles. Etre des personnes de tendresse, voir ce qu'il est 



possible de faire avec les gens, voilb ce qui constitue la manière qu'ont les 

intervenants de percevoir le type de profesaionnalisme qu'ils recherchent th 

travers leur pratique. 

Le ministère qui est confié aux agents de paaorate lalcs lorsque l'institution les 

mandate pour œuwer au chantier de I'Egiise s'inscrit donc en bonne partie 

pour eux dans le prolongement de l'appel vocationnel auquel ils tentent 

chaque jour de rependre. Lorsque le temps qu'ik passent Q exercer ce 

ministére ecclésial consiste rechercher d'abord avec les gens, et du lieu ou 

ceux-ci se trouvent, le message de t'Esprit rdv6lti travers l'expérience 

quotidienne, ils considèrent que leur engagement prend un relief qui stimule 8 

poursuivre la route. Lorsque le ministère de quelques-uns les conduit th 

discerner avec d'autres & partir de la vie collective et sociale la normativité 

susceptible de nourrir de sens la vie communautaire d'aujourd'hui et de 

demain, ils disent que se réveille alors en eux te désir de répantje autour deux 

le sens de l'appel qu'ils ont reçu. Une agente de pastorale a parle dun goupe 

de citoyens qui pratiquaient la navigation de ptaisance pendant les fins de 

semaine*. Avec ces gens et & l e u  demande, elle disait qu'elle avait appris I 

mettre en place des façons neuves de céidber Dieu. En ce sens, les lalcs en 

responsabilité pastorale comme goups l'intérieur de I'Eglise exercent un 

ministére avec la preoccupation première d'bvangdiser les membres de la 

grande communaut6, tout en tentant de rechercher, avec celles et ceux qui se 

sentent loin de la vie eccl6siale, des nouvelles formes de pratiques 

minist&ielles. 

44 QUEBEC, RECHERCHE SUR LE PROFIL ECCLESIAL DES UlCS EN RESPONSABILITE 
PASTORALE. NOTES D'ENTREVUES. 1990. 



Somme toute, des nouveiles caractéristiques du protessionnalisme auquel 

aspirent les agents de pastorale laïcs apparaissent quand ils recherchent avec 

des parents et dans une perspective bthique #ordre autœ6gulatoire le sens 

que ceux-ci veulent donner au sacrement qu'ils demandent h f'Eglise pour leur 

enfant. Quand, par leurs interventions, ils reussissent h faire que s'ouvrent de 

nouveaux espaces de comprdhension de la vie pwsonnelle, familiale, 

parentale de ces chretiens, il se developpe alors en eux une motivation 

grandissante 8 œuvrer au sein de la vie ecdesiale. Sdidarite, convivialite, 

accueil inconditionnel de i'aufe dans tous les modes d'appauwissement qui le 

constituent, telles sont les valeurs en presence dans les situations qui 

traversent leur quotidien. 

Du lieu ou ils exercent leur ministère, et dans le prdongement de leur 

vocation, les laks en responsabilite pastorale ont dei& revele qu'une bonne 

partie de leur temps de tavail passe h elaborer des tûchees qui servent h 

prolonger 8 l'intérieur de la communaute eccl6siale les orientations pastorales 

privikgiées par l'institution. Autant en matike de vie sacramentelle que 

d'education de la foi, le fait d'initier h la vie de Dieu par des rites sacres et des 

pratiques liturgiques constitue une autre source importante de rdfdrence pour 

preciser leur professionnalisme. Le temps consacre ii rechercher, avec des 

membres de la communaute humaine des croyants et non-croyants, des 

avenues neuves, originales et interpellantes de vie chetienne représente pour 

des lalcs en responsabilite pastorale une voie possible d'investissement de 

45 Voir QUEBEC. AEQ, Les mwvdhs pr?@ues m/Nsrk.&/es, : la publication de ce 
document de I'AEQ a et4 plus prdasdment conçu pwr darifier les taches attendues de 
I'Eglise à I9en&oit des agents de paslarde laïcs. 



leurs énergies. Ceux qui investissent du temps de façon plus particulihe I ce 

type de presence et d'animation communautaie y fouvent un lieu fort motivant 

qui fait grandir le désir de poursuivre I'engagement choisi d'un travail mandate 

et rémunéré en pastorale dans I'Eglise. 

Des lignes de conduite de méme que des valeurs définies pai le Magistère 

president la vie en Eglise p u r  signifier la communaute la spécificité des 

différents ministéres. Ces lignes directrices doivent normalement faire prrtie 

intégrante des pratiques ecclésiales et sociales de tous ceux et celles qui 

veulent œuvrer dans un ministdre particulier. 

A la base de cette vie ministbielle ecc14sialel une 6galitd foncière existe 

d'abord dans le peuple de Dieu en ce que te baptdme inscrit dans une filiation, 

dans une relation d'alliance qui est au cœur du mysthe de Dieu. Pour le 

Magistère, le secret de la vie des disciples de Jesus, devenus fils dans le Pdre, 

inclut également une fraternité entre baptids. «La taternite qu'ils forment par 

ghce n'est pas un droit rdservé ni un privildge exclusif. Elle traduit le projet de 

Dieu [qui] veut convoquer l'humanité I son alliance et en f a ~ e  un peuple de 

frères. [...] En ce sens, la fraternite ecclésiale est le signe et deja la rdalisation 

du rgve de Dieu.»46 Dans l'attente de l'humanité r6concili4el la fraternité 

ecclésiale et son unique ministbe consistent I ddfier I'humanité en Peuple de 

Dieu, Corps du Christ et Temple de l'Esprit-Saint. 

48 Alphonse BORRAS, Les mh&&es k,fcs: p. 98. 



A lainterieur de la vie ministérielle de I'Egiise, il existe maintenant l'appellation 

m/.isfc)re reconnu a/ ctmfidpour désigna principalsrnent k minisWe des talcs 

en responsabilité pastorale. Les ministbres recannus (lusque l'initiative vient 

des personnes ou des milieux) w confids (lasque l'initiative vient plutbt de 

l'autorité officielle de 18Eglise) nsont les fonctions ou charges ecclbsiales 

stables qui répondent h un besoin important de la communautd ou de la 

société et qui sont sanctionn4s par une âésignation officielie et publique. [...l 
Ils sont remplis par ces hommes et femmes pu'on appelh "agents de pastarale 

la~cs". »47 

En plus de s'engager au nom de leur foi et sur le fondement de leur bapt6me. 

des laks s'engagent et engagent I'Egiise de manière autorisee. l e  principe 

hiérarchique ou ministériel est donc imbrique dans Ie principe synodal comme 

la tête est imbriqube dans le cwps. aiCmest au cœw de la cuesponsabilit4 

baptismale de tous et de la, synodeilfi4 foncière de toute I'Eglise que s'inscrit la 

nécessaire cotlabwation de quelquesuns.~~* 

Pour les fins de la mission, la thddogie des ministères distinguera les fonctions 

propres aux laTcs en responsabilitd pastorale. Ce goupe de vie ministérielle 

assumera des l us  au nom âe I'Egiise une responsabilit4 qui lui est propre: 

celle de signifier dans un ministère reconnu ou confib ta prdsenee du Christ par 

son Esprit d une cutture4Q en quête de sens; celle d'assumer cette fonction 

l'intérieur d'un mandat pastoral en bonne et due forme, dans un f avail & temps 

plein w a temps pwtiel et r4mundré. 



Le ministbre Btabiit celui ou cdle pui l'exerce dans une quaiitd particulière 
de relation avec la cornmunaut6 auprbs de laquelle il accomplit sa charp. 
Le charisme reçu n'est pas centrb sw la pasonne du ministe mais bkn 
sur I'obiet du ministhe: I'4dfication de la communautb sed4siale. Aucun 
ministére ne s'exerce en dshœs de la communion des diffbrents 
ministères et lew complbmentarit6 s'exprime dans la communion d celui 
qui préside au service ministdriel de reglise locale, c'est-&dire IYvêque. 
C'est A la lumiére de cette dimension ecdésiaie que l'on peut comprencte 
la vocation au ministke. Ce dernier ne put 4tre reduit simplement h un 
r61e fonctionnel, professionnel ou institutionnel. II s'agit dune véritable 
expérience spirituelle de communion ecckiale.@ 

C'est donc 8 l'intérieur du mystke de I'Eglise comme rnysthe de communion 

que se révéie l'identité et la dgnitC originelle des fidèles larcs et, de ce fait, 

celle des lalcs en responsabilitd pastorale. Dans la mesure oii l'on consent 

toutefois 8 reconnaître que ia dimension professionnelle du travail que les 

agents de pastorale lalcs assument depasse largement les limites 

sociologiques et juridiques pour s'inscrire dans une perspective bthique, la vie 

professionnelle, loin d'entrer en conflit avec la vie spirituelle, y puise tout le 

sens du professionnalisme recherche. C'est en d'autres termes quand et 

seulement quand les agents de pastorale lalcs adhdrent I la dynamique de la 

vie de I'Eglise, qu'ils fondent ce professionnalisme dans la mission ecddsiale 

et s'en nourrissent quotidiennement dans leur vie spirituelle que peut se 

déployer en eux, individuellement et collectivement, le professionnalisme en 

question.51. 

L'Eglise-Communion est le peuple nouveau dont les liens qui unissent les 

membres sont ceux de l'Esprit-Saint que reçoivent tous les baptisés. 

QUEBEC. AEQ,IBIDEM. p. 101. 
Revoir le sens du professionnalisme tel que ddfini dans le m o d e  de coopération popos4 
par G. A. Legault dans Georges A- LEGAULT. ~o/Bs~/o/mcd~me ~ I ~ ~ d I k w  BWie, 
p.33-38. 



La communion eccl6dale se presente, pour 6a.e pks  pecis, comme une 
communion wrganique*, analogue & celle d'un corps vivant et agissant: 
elle se caract&ise, en effet, par la présence simultanée de la diversit6 et 
de la compiémentaritb des vocations et conditions de vie, des ministères, 
des charismes et des responsabilit6s. Grace à cette diversite et 
complémentarit~, chacun des fideles lalcs ss trouve en relation avec le 
corps tout entier et, au corps, il apporte sa popre  contribution.^ 

C'est toujours l'Esprit, principe dynamique de la varidte et de l'unit6 dans 

I'Eglise, qui réalise aussi la connexion intérieure des membresa, tout comme il 

produit et stimule enf e les fideles la charite. II distribue des dons varies, 

hiérarchiques et chivismatiques, à tous les baptises en les appelant h Btre 

actifs et CO-responsables. 

Le fait de signifier une culture, à travers un ministère reconnu ou confie, la 

presence du Christ dans une relation particuli&e d6 leadership avec la 

cornmunaut& est donc sans contedit au centre de la charge ministérielle que 

I'Eglise confie aux laïcs en responsabilitd pastorale. A travers la convocation 

de I'humanite 4 son édification en Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple 

de l'Esprit-Saint, 8 travers la synodalitk foncidre et la co-responsabilit6 

baptismale, s'inscrit cette necessaire collaboration plus immediate de 

quelques-uns 

La collaboration ministbielle des agents de pastorale Iaics prend donc toute sa 

signification dans des fonctions minist&ielles reconnues ou confibes, ce d 

52 JEAN-PAUL II, L8sfMmk/csi p. 52. 
53 C'est dgalernent du c œ v  de cette dynamique suscit4e pm l'Esprit que le lalc en 

responsabilité pastorale est appelé mettre en branle au quotidien une rdflexion éthique. 
Nous revienbons sur la face que cette dynamique est appelée A susciîer chez eux comme 
intervenants professionnels dans I'Eglise et dans la soci6t15 dans le cadre du troisibme 
chapitre. 



travers des ministéres vari6s et solidaires, et dans des taches inhérentes II ces 

fonctions. «Les prdtres, par leur ministère, signifient I'aigne apostolique de 

I'Eglise qui se reçoit du Christ ressuscitd dans l'Esprit Saint. Les prêtres ne font 

pas tout dans leur communautC respective, car ils n'ont pas le monopole des 

charismes, mais ils voient ce que rien ne manque.,# Les diaues, par leur 

ministere et cela m&me si ce dernier se doit d'&te partage par l'ensemble des 

ministres, rappellent de façon spécifique que «note vie humaine, tout comme 

notre vie chretienne, ne s16panouit que dans la mesure où devenons des 

personnes et des communaut4s de service.*% 

Les personnes lalcs engagées en Eglise contibuent [enfin] II l'harmonie 
des ministères la fois en reconnaissant la signification propre et 
irremplaçable des ministères ordonnds et en signifiant, par leurs 
responsabilités comme lalcs, que toute I1Eglise porte la responsabilite de 
I'4vang6lisation. Engagees au cœur du monde, de la famille de 
l'éducation, des jeunes, des travailleurs, elles permettent de donner un 
nouveau langage, une nouvelle face de pen6tration d IIEvangile; elles 
permettent au ministère apostolique de s'incarner dans la culture qui est 
la n6tre. Les agentes et agents, animatrices et animateurs lalcs 
conîribuent de façon speciale II faire en sate que I'Eglise ne ate ferme 
pas sur elle-meme et garde une conscience toujours vive qu'elle est 
envoyee au monde; elles permettent ainsi aux autres ministres de garder 
du mime coup le sens du realisme de I'&vangélisation qui sDa&esse d 
toute personne et h toute la personne? 

Telles sont donc les valeurs que sont interpelles d placer au cœur de leur vie 

rninisî&ielle: inculturation des rites sacramentels II tavers des voies nouvelles, 

interpellantes et originales, souci de faire alliance II travers le projet que Dieu 

soumet quotidiennement II I1humanit6, sens de l'engagement ministeriel 

solidaire et CO-responsable. 

s4 QUEBEC (PROVINCE), COMITE DES MlNlSTERES DE L'ASSEMBLEE DES EVEQUES 
DU O UEBEC. Au swvlie & /B tm;cs/On: abs mRk(8ves wkfs et sd~iabieq mars 1 999. 
Fides. p. 28. 

s5 IBID, p. 29. 
56 IBID, p. 32. 



. -  . 
1.2.2.2 L'annonce de la Parde de Dieu. au 

Pour ce qui est de la fonction ministérielle d'annonce de la Parde de 

Dieu, il s'agit d'une responsabilitb eccldsiale qui est d'abord commune à 

l'ensemble des membres du corps ecclbsial. La Pirole de Dieu donnde de 

façon permanente son Eglise en constitue de façon plus particu1iei.e le 

principe de vie. Une dynamique se abe dans la vie de I'Eglise qui va de la 

table des Ecritures à celle des sacrements. «Des individus ou des 

communaut4s nouvelles de lalcs se consacrent dgalement 11évang6iisation 

par les communications sociales, dont la tbldvision, et par l'animation de 

retraites.mS7 

Des critéres existent pour l'exercice ministh-el mandat4 du service de la Parole 

dans I'Eglise. Tout ministre autorisé de la Parole est d'abord interpellé de 

façon plus particuliére conformer sa vie au message qu'il annonce et & 

communiquer ce message en crbant ales conditions nbcessaires pour que 

cette Parole jaillisse dans l'expérience vivante des croyants.»m 

Annoncer la Parole de Dieu, c'est aussi redire le cœu  de la foi en sachant 

l'articuler en fonction de la culture, du temps, des lieux, du type d'expérience et 

des évenements prdcis que traversent la communeutb et ses membres. a le  

service de la Parole exige la capacitb de péndtrer le sens profond du rnystdre 

de Dieu au cœur de la vie et de le developper diversement en fonction de 

chaque  contexte.^^ 

57 QUEBEC, AEQ. Les m u v ~ s p t / r ~ s  mh&t&iRoes; p. 121. 
IBID. p. 124. 

s9 IBID. p. 127. 



L'annonce et la pratique de I'Evangile sont &galement uéatrices d'une 

communion dans la foi. 

C'est pourquoi tout ministre de la Parole se situe en lien avec la 
cornmunaut4 eccl&siale. Le service de I'Evangile, mbme s'il vise la 
conversion personnelle, ne demeve pas une action intimiste impliquant 
un pr4dicateur et un auditeur de la Parole. L'évangélisation constitue une 
démarche qui poursuit Io6dification du Corps du Christ et favorise 
I'avhement du royaume30 

Au-del& d'une nouvelle classe de pr6dicateurs que pourraient constituer les 

larcs en responsabilite pastorale, il y a &mission dun mandat discerner 

It4mergence de lieux et de moyens inventifs pour l'accueil de la Parole de Dieu 

et la réponse humaine b cette Parole. Dans certains pays d'Europe par 

exemple, il est proposé d'intégrer au mandat pastoral *la faculte ordinaire 

d'animer la louange dominicale.dl 

Au cœur du ministére des laics en responsabilité pastorale rdside donc le 

principe de vie du don permanent de la Parole fait 4 I'Eglise. La recherche de 

moyens inventifs pour favoriser l'accueil de cette Parole et la réponse humaine 

cetle-ci constitue une façon de prdonger cette tradition scn'ptuale. Le fait de 

conformer d'une façon particulière sa vie au message 6vangdlique et de redire 

le cœur de la foi en sachant I'wticuler en fonction de la culture représente deux 

autres criteres pour l'exercice ministêriel mandat6 du service âe la Parole dans 

I'Eglise. Ici sont donc constitués pou le Magistère les principaux repdres p o v  

anncncer la Parole de Dieu. Des vœux sont 6galement expimds par la m&me 

instance et les Eglises locales pour que se mettent en place des moyens 

inventifs de l'annonce de cette Parole par les agents de pastaraie IaVcs. Voila 

60 QUEBEC, AEQ. IBIDEM, p. 126. 
61 AlphonseBORRAS. Lesmh&/dLeshk:s;p.116. 



au m&me moment identifiés des faits impwtants dun prafessionnaîisme et de 

responsabilités éthiques dont ils sont appelés h faire preuve dans une socidte 

qui recherche une parole interpellante pour le devenir individuel et collectif des 

étres humains qui l'habitent. 

1.2.2.3 du au 
ielle en voie de r- 

Une autre fonction, tache ou reaponsabilitd qui occupe une place 

importante dans le virage que connatt actuellement l'institution ecd6siale par la 

venue des laTcs en responsabilit6 pastorale concerne Ietur participation b la 

phidence de la communauté. Cette dimension de la vie ministdrielle d'un lalc 

en responsabilité pastorale concerne une pwt de responsabilitds susceptibles 

d'influencer grandement le devenir de ces intervenants et du goupe en 

question. 

Depuis une dizaine d'anndes, de nouvelles questions relatives aux 

déplacements provoques par leur arrivde dans la rdpartition des 

responsabilitds ministérielles apparaissent de façon plus pr6cise d I'intbrieur 

de la vie institutionnelle. Parmi celles-Id figue le rninistbe de plsidence de la 

communautt5, ministbre d'abord r4servC aux ministres ordonnbs. Devant le 

nombre diininuant de pretres en I'accurrarice, cHains agents de pastorale 

laTcs participent A ce ministère de prbsidence I'intbriwr de célébrations du 

baptgrne, de meme que de célhbrations de funbrailles par une liturgie de la 

Parole. Certains semblent en effet rechercher un statut de *pasteurs aspirant I 

un partage de la vie ministérielle (allant iusqu'h l'administration des 



sacrements) exigeant d'bire prdstrnts dans les lieux où se ôécide la pastorale 

et ou sont confrontes les eirpdriences et les projets.mM 

Ce qui doit constituer te consensus autov de la question de prbsidence de la 

communauté par des laïcs est que I'apostolicit8 de I'Eglise appartient CI toute la 

cornmunaut6 ecclbsiale avant d'appartenir un rninistdre sp4cialiséa. Quand 

cette apostolicité ecclésiale renvoie au ministbe des évdques et des prétres, 

elle vient garantir I'authenticitb des liens entre Jésus et la communauté 

chrétienne de quelque lieu et de quelque 6poque que ce soit. Mais la structure 

ministérielle apostolique ne remplace pas la mission confiée h tous les 

membres de ta communion. On peut ainsi parler, au sein de l'institution 

ecclésiale, de l'émergence d'un style communionnel dans la prise en charge 

des communautés. 

Le critere fondamental d'ecclésialité selon lequel il existe une distinction 

essentielle entre sacerdoce baptismal et sacerdoce minist&iel se fonde sur 

l'exigence suivante; I'Eglise, en meme temps qu'elle n'existe que pour 

témoigner de la présence du Christ, ne peut que se renier elle-meme et 

confesser son insuffisance CL assumer I'œuvre de Dieu, aCe qui est confie 

I'Eglise tout entiers doit aussi être confie b quelques-uns selon un mode 

particulier en vue du bien de toumM pour obtenir la garantie de se rdaliser 

concrétement. 

62 Marc JEAN et Marc PELCHAT. *Une appoche empirique de la thedogie des ministees: 
le profil eccl&iai des talcs sri responsabilitd pasîwafea, p. 49. 

63 II d&coulera de ce fait gue la part des responsabilit4s ddontalqiques prescrites par le 
Magstee en regard de cette apostdicitd wwit tes memes pour taut ministre. 

64 QUEBEC, AEQ, L e s ~ ' ~ ~ s m ~ ; d d k i ~ ~ s ~ p .  143. 



Dans le cas des équipes pastorales mixtes (prlltres-laics), la responsabilité 

éthique et déontologique de veiller b I'msernble de la vie d'une communaut4 

fait que tous assument des taches Blroitement associées la présidence des 

communautés ecclésiales. 

Toutefois la fonction de présidence dans I0Eglise appartient h I'épiskopè 
(ministère épiscopal et presbytéral): en ce sens, la pr4sidmce pastorale 
ne se partage pas, m8me si elle peut Ctre exercbe collégialement (collège 
des évêques, éveque et presbytérium, modérateu et équipe pastorale). 
Cela étant affirmé, il faut pr6ciser que, corifcrmément au boit, des lalcs en 
responsabilite pastorale peuvent Bte sppeles 8 participer et coopérer 8 
l'exercice de la charge pastorale confide au ministdre de pr4sidence.m 

C'est donc tî une réelle revision du leadership pastoral laquelle I'Eglise du 

Québec en l'occurrence66 convie ses membres. Pour Bviter toute confusion 

dans le langage et en attendant qu'un vocabulaire adéquat correspondant aux 

fonctions de modérateur ou coordonnateur s'applique concrbtement au 

personnel lalc mandate et remun&& le comit4 des ministeres de I'AEQ fait une 

suggestion qu'il souhaite voir prendre forme dans l'ensemble des 

communautés chrétiennes paroissiales, régionales et dioc4saines du Quebec. 

On aurait donc avantage comprendre que le titre de pasteur, de 
président de communautb et la responsabilité de la charge pastorale sont 
liés au ministere de I'bvéque et du pr4tre. Le leadership pastoral est 
partagé: lalcs et pretres participent ou collaborent A la charge pastorale, 
mais ils le font de manière différente, en v a  ds mandats différents, des 
titres différents.67 

- 

es QUEBEC. AEQ. Ibidem. p. 149. 
66 A titre d'exemple, M g  Maurice Couive archev&que du docèse de Québec. dans une 

letire pastorale a6essée d tous les docbsains sous le thbme de fdy~y~@habon ,vu cvav 
&prqetpastm/de f€#sea fait le choix de cansiituer *un goupe de travail qui etabira, 
[dans le ca&e de] l'ouverture de I'annbe jubilaire, les nonnes de reconnaissance des 
ministères lalcs. 8 partir des besoins auxqueis ils rbpondent. de leun champs d'exercice, 
des criteres pour y acceder. etc.>, Cf. M g  Maurice COUTURE. *Lëvang6lisation au cœu 
du projet pastoral de I'Eglise~, Aisia&-ûuBBbg (22 septembre 1999). " QUEBEC (PROVINCE). COMITE DES MlNlSlERES DE L'ASSEMBLE€ DES EVEQUES 
DU QUEBEC. Au smke & kr mW0n.t r?brs m~tsh4ms d s  et m//hWeq décernke 
1998. p. 13. 



La part de prise en charge de la vie pastorale de I'Eglise par des permanents 

risque donc de changer passablement de configuration au cours des 

prochaines années en matière de participation des agents de pastorale lalcs 

au ministke de présidence h la cornmunaut6 . Des ministres reconnus et 

mandates et des ministres ordonn4s ensembie sont appeles Cc se partager le 

leadership pastoral en Eglise CI travers des voies ministérielles peut-6tre 

encore insoupçonn4es. *De toute evidence, les animateurs pastoraux en 

paroisse ou en secteur paroissial. svtdut en milieu rural, sont de plus en plus 

nombreux h passer d'une responsabilitd sectorielle en pastorale une 

responsabilité globale sur la pastorale.*m 

Dans le cas de la formule des équipes pastorales mixtes, le point de départ est 

vraiment la communaute et sa volont6 d'exister. Celle-ci *a le boi t  dette 

assurée d'une animation pastorale de qualit& avec des ministres issus du 

milieu ou venant d'ailleurs, y compris le ministère presbyteraW9 Voila une 

formule, dira le comite des ministdres de I'AEQ, qui présente l'avantage de 

mettre en valeur un sacerdoce commun, CI revaloriser le sens du baptdme et le 

ministere de la Parole; qui ouwe une voie d'engagement 6gal aux hommes et 

aux femmes et celle de presider a la c4l6bration eccksiale de certains 

sacrements dans certaines conditions. 

A la longue, cette Bvolution conduirait-elle la distension du lien 
organique traditionnel entre la présidence de la communaute et le 
ministére presbytéral? [...] Au-del& du dilemme ente le pouvoir r6serve 
exclusivement aux ministes ordonn6s et la demoaatie pure et simple, 
nous découvrons qu'il y a place, dans une Egiise-communion, pour un 
leadership participatif et une pr4sidence de style communionnel.7o 

Alphonse BORRAS, Les &kt%k@sbk=s p. 11 8. 
69 9UEBEC.AEQ. L e s / 1 w d ~ s p 1 ) b ~ q v ~ s n # ~ s t F t é n ~ , p . ~ .  

IBID. p. 71-72. 



A l'intérieur des limites de la vie institutionnelle eccldsiale, les lalcs en 

responsabilite pastorale sont donc amen& par l e u  pratique laisser dmerger 

la crtiativite de l'artiste en participant 4 l'émergence de nouveaux modes de 

participation la presidence a la vie communautaire. Conahtement, la 

pratique ecclesiale semble amener I'institution 4 une reconnaissance de plus 

en plus acaue et diversifih de cette paticipation des agents de pastorale talcs 

B la fonction ministerielle de présidence en question. P o u  le Magistére, il 

demeure toutefois essentiel que la meme fonction s'aticule toujours dans le 

prolongement de I'apostolicit6 de I'Eglise. 

m + 

. . 
1.2.2.4 De I'intbrieur de la vie de I F w .  la v w  

. . . . 
responsabilit~ wstaak: camt&Wwes d'un p s m  

Parce qu'ils sont appetes, comme fideles lalcs, b intervenir'sur la base 

d'un mandat pastoral emis par t'institution ecclésiale tout en demeurant 

citoyens t~ part entiere, le favail que rdalisent les lalcs en responsabilite 

pastorale represente un defi #s le point de départ: celui de mettre en œuvre 

une intervention professionnelle d'ordre ecclesial qui soit imprdgnée des 

pr6occupations de la vie sociale. A I'intérieur des limites de cette vie 

ecclésiale, ce defi prend forme dans une vocation ministérielle dont un certain 

nombe de responsabilités éthiques et déontologiques 6mergent. 

La vocation rninisterielle laquelle tepondent les laïcs en responsabilité 

pastorale constitue certes et d'abord un appel intériev 4 s'engager au service 

de l'autre. La vocation constitue égaiement un fait social: c'est la convocation 

adressée B un peuple par ses membres A realiser le plan de Dieu lravers des 

responsabilites partagees. Quand, a travers la vocation d'un peuple s w v i  

Dieu, des lalcs en responsabilitd pastorale font le choix de représenter I'Eglise 



par mandat institutionnel, ces hommes et ces femmes ont la responsabilitb 

specifique, quoique partagée par les aulres ministres, *de rappeler CL tous et h 

toutes qu'ils sont conviés b l'édification du Corps du Christ en vue de 

I'etablissement du Royaume annoncb7'. 

A travers un processus de coopdration ecddsiale, I'ruticulation d'un service 

sacramentel, d'éducation de la foi et de la charitb harmonisd en fonction de la 

culture d'une communauté et du projet de vie des personnes qui la composent 

appelle l'exercice d'un leadership qu'ils ont la compétence de conduire d 

terme. En quoi cette intervention, qui repose sur une vocation minist6rielle 

specifique, peut-eHe conduire 8 un engagement social et structurel articulé en 

fonction de la culture au cœur de laquelle sont actuellement engagés les lalcs 

en responsabilite pastorale? 

1.3 Mgâgement social corn- uofessionnalisme des 

w- 

Une étude réalis& dans le diocbse de Saint-Jér6me au cours des 

annees '90 révéte que moins de quatre pour cent du temps de travail des lalcs 

en responsabilite pastorale passe CL vaquer CL des occupations caractere 

social.72 A l'intérieur de ce faible pourcentage, I'btude rdvele également qu'il 

faut ici inclure les différents services de dépannage qu'ils appuient (assistance 

ponctuelle aux personnes appauvries, soutien et participation CL la guignol&, 

etc.). 

" QUEBEC (PROVINCE). COMITE DES MlNlSfERES DE L'ASSEMBLEE DES EVEQUES 
DU QUEBEC. Auwwke &hmWm. d~smMW#-es m-i@setsd/a4rim mars 1999, 
p. 23. 

72 Jean- M arc CHAR RU N. Ente h~ mri l /e &URI Le &axa kPs htm~nants srr Sm 
praiques; p. 1 65. 



Les intervenants se plaignent du peu de temps dont ils disposent pour 

entretenir les relations avec les aufes de la façon dont ils aimeraient le faire. 

Rien n'indique toutefois pour autant qu'avec une plus grande disponibilit6 ils 

chercheraient & evoluer vers un engagement social plus explicite. 

Au-del& des seules probl6matiques socio-economiques qui, en elles- 
mêmes, devraient 6 f  e préoccupantes, c'est i'enssrnble de la perspective 
socioculturelle qui est en souffrance tant dans les interventions que dans 
le discours des intervenantes et des intervenants s u  leur pratique et la 
réalité qui les entoure. La socidte, avec ses caractenaiques, ses défis et 
ses enjeux, ne semble pas offrir d'intér6t en et p o u  ellem6me, ne se 
présente pas comme un lieu dengagement et de solidarit6 ayant sa 
valeur propre. Le monde protheapparaît comme digne d'intédt dans 
la mesure où il se prbsente comme un lieu possible d'interpretation 
religieuse, de îransmission de la culture sacrale laquelle appartient la 
pastorale. II y a ici matière h reflexion quant b la conception de 
I'4vangélisation et des rapports EgJise-monde? 

Les laïcs en responsabilité pastorale recherchent donc des voies nouvelles et 

possibles d'insertion sociale au nom de l'institution eccldsiale. Mais cette voie 

d'engagement demeure encore pour plusieurs difficile 4 mette en place. Pour 

te moment, la dimension de la mission qui concerne le service et la 

transformation du monde semble demeurer un type d'engagement encore trop 

souvent laisse A quelques ministres spécialisés et isolès.74 Susciter chez 

l'ensemble du personnel lalc mandate et rdmunére une motivation propre b 

vivre la foi ei lainterieur des espaces socio-culturels aussi bien varies que 



différents75, cela semble presenter une exigence telle que ce ministère 

demeure le souci d'un petit nombre. 

Le probléme résiderait-il dans le fait que cette Eglise n'a pas encore twv6 une 

formule incitative de prise en charge, de ad6putationw et de axonnaissance~ 

«qui permettrait de deléguer publiquement des personnes et des goupes pour 

ordonner le service au monde et le rendre visible aux yeux de tous les 

croyants?»76 

Chez ceux pour qui l'engagement social est pratique courante, l'implication 

sociale n'a pas toujours commence de la meme façon. Ne touvant parfois pas 

a l'intérieur de la vie institutionnelle tout l'espace dont ils avaient besoin pour 

se définir, certains sont entres individuellement et collectivement dans les 

réseaux de la santé, de I'education, des services sociaux, des loisirs, pour 

participer avec les citoyens aux changements sociaux. Parmi ces citoyens et 

avec eux, ils sont devenus des leaders dont on a reconnu graduellement la 

crédibilité. Pour plusieurs communautes de femmes et d'hommes constituées 

de croyants et de non-croyants, ils ont acquis une place telle que certains 

disent qu'ils ne pourraient maintenant plus se passer de leur presence et de 

leur cornpetence. 

75 La part de responsabilités éthiques et déontologiques. swces  de adativitd, dynamisantes 
et sources de renouvellement p w  la communaut4, qui pourraient &marger de I'expdrience 
~ofessionnelle des larcs en responsabilit6 pastaale s u  le plan macraeiationnel constitue 
une source importante du questionnement entourant l'ensemble de ces responsabilit6s 
qu'ils sont appeles 8 assumer. C'est en partie en ce qui a trait & cette part des 
responsabilit4s éthiques et déontologiques recherchees par les larcs en responsabilite 
pastorale que nous en sommes venu & vouloir ahsr de nouveaux ponts entre leurs 
pratiques et les projets sociaux et ecclésiaux qu'ils sont applhs h mettre en bmnle et 4 
rdaliser avec dautres membres de I'ensemble de la cornmunaut& 

76 QUEBEC, AEQ. L e s n 4 ~ ~ d ! k ~ u b i p e s m n r / ~ k r ~ 0 ~ .  p.81. 



L'aspect miaorelationnel de l'intervention professionnelle en pastorale 

représente pour plusieurs intervenants une part importante sinon celle & partir 

de laquelle devrait se définir, selon certains d'entre eux, l'ensemble des 

interventions pastorales. L'approche humanitaire, le fait de toucher le vécu r6el 

des gens, de les aimer, d'etre chaleureux et accueillant pour eux est un 

indicateur que ce microrelationnel, la relation chaude et intime, reçoit plus de 

faveur 8 leurs yeux. A l'inverse, le rnacrcxelationnel, ou la dimension sociale de 

la foi, est perçu comme un niveau d'intervention moins prometteur en vue d'une 

vie pastorale réussie. En d'autres termes, «la relation avec le groupe est 

largement perçue comme un lieu d'affrontement et d'animosité peu propice h la 

constitution d'une vie communautaire dynamique* .77 Cet investissement du 

relationnel n'ouvre B peu pres pas sur des solutions ou r6alisations h diffêrents 

problémes sociaux, educatifs ou familiaux de la vie en socidt6. Pour certains 

intervenants, la dimension affective de la relation pastorale semble davantage 

valorisee, et elle «apparaît plut& investie comme une finalité qui se suffit b elle- 

rnême~.78 

La réalité sociale telle que perçue pw tes intervenants lalcs mandatés et 

rémunérés en pastorale apparaît plut& sombre, 6voquant largement la 

souffrance et l'éclatement: violence faite aux enfants, milieu familial instable, 

société «qui a perdu le nord*, ou plus rien n'a de sens. A titre d'exemple, un 

intervenant pastoral mandate, interrogé h ce sujet, ne voyait pas ce qu'il y avait 

à tirer de positif d'une église remplie de gens NM1, pas plus que les signes 



d'espdrance qu'un tel type de rassemblement pouvait possiblement laisser 

transparaître. Pour des personnes comme lui, I'Eglise doit, d'une part, A tout 

prix se retourner vers le monde, ses problemes, ses enjeux, viwe avw les gens 

sur le terrain de la vie de tous les jours. Ils disent également qu'elle doit 

de ses presbytbres, de ses catdgories rigides et de ses lois. D'autre part, 

certains intervenants rappellent qu'ils assistent h la prbsence dune Eglise qui 

ressemble à une montgolfière que la socidte accepte comme faisant partie du 

décor sans que cette institution n'ait quelqu'assise au sein d'ellen. 

Du reste, le temps des intervenants en pastorale est explicitement alloub au 

traitement des affaires religieuses et eccltbiales. Le travail d'intervention en 

pastorale ne compte également que pour 35% du temps alloué A la pratique 

alors que 65% de ce temps passe h s'acquitter du travail institutionnel et 

administratif. La bureaucratie, les techno-siructures Btatiques qui cement sur 

le travail interne plutôt que sur l'action semblent paralyser plusieurs d'entre 

eux. Par ailleurs, leurs interventions semblent davantage se concentrer sur 

l'importance de livrer un message, de communiquer le Christ. Tout se passe 

comme si on pensait rarement d partager les joies, les souffrances, les 

angoisses des gens en recherchant avec eux et A partir de ce lieu ou ils se 

trouvent la présence du Christ.  aller vers le monde signifie, chez un certain 

nombre, amener celui-ci h joindre les rangs et d adopter les discours et les 

pratiques ecclthiales.»so Pour les auteurs de Ente / ' c T ~  et Idcave, un 

monde pastm/ en tensixr, le tout pourrait donc revenir h dire que pour trouver 

un sens & leur vie, des laïcs en responsabilite pastorale croient que les gens se 

79 ibidem, p.163165. 
80 Ibidem, p. 166. 



doivent de passer par I'Eglise, son enseignement et qu'ils ne peuvent par eux- 

mêmes se réaliser 8 ce propos. 

Transmettre des valeurs, les siennes propres ou celles de I'Eglise, dveiller les 

gens A des valeurs qui se seraient perdues, cela constitue un discours 

axiologique t é s  présent chez les intervenants professionnels en pastorale. La 

sécularite prdoccupe peu, fort peue1. 

En général, ils se définissent ou sont définis comme des intervenants Pi qui 

revient en premier, plus souvent que moins, l'initiative d e  faire la 

communaut6». Certains se voient comme l'&me de la paroisse. D8auVes se 

perçoivent comme le bras gauche du premier pasteur de la communauté, 

laissant transparaître ici une image plut6t ndgative de soi qu'ils assument, Les 

uns considérent qu'ils peuvent articuler une intervention en pastorale en raison 

d'une expbrience de Dieu qu'ils ont eux-memes vdcue ou parce qu'ils 

considèrent que les gens sont incapables par eux-memes de trouver un sens 

leur vie. L'intervention I'intdrieur de laquelle ils s'inscrivent dans ce cas 

semble plutôt partir du haut pour se diriger vers le bas et reve t~  en ce sens le 

modéle professionnel d'expert. 

Pour celles et ceux pour qui les requetes dthiques reprbsentent un centre 

d'intéret important, savoir s8impr8gner des courants de pensde qui circulent 

dans la socihté pour ex- evl p~st&~ril/8constitue un dernent majeur de vie 

en cornmunaut& Se mettre h 1'6coute de l'autre, l'accueillir renvoie un 

déplacement du centre de gavite de l'intervention. Ici, ce sont les destinataires 

81 Voi.  a ce popos. Jean-Guy NADEAU, rune Eglish 4îrangbe au pqet de sociatb?~, dans 
Camil MENARD et Flaent VILLENEUVE. dr.. R@f & SOOW 8t /ecWffs dkbbhmua 
Montréal. Fides. 1997. p. 30531 8. 



qui, prenant conscience de ce qu'ils vivent, deviennent les agents actifs de la 

communication pastorale. La compdtence des intervenants appelle alors une 

solidité intérieure, une capcite puiser b l'intérieur de soi les ressources 

nécessaires pour faie face aux affdrentts crises de la vie; bref, une recherche 

sur soi-meme de manière B solidifier I'identitd professionnelle. 

Apres analyse, la plupart des agents de pastorale lalcs semblent donc 

présenta peu d'habiletés professiwindles ddvelapp4es b pmir des pratiques 

sociales, culturelles, etc, pour articuler leurs interventions en pastorale, en 

particulier en regard du maerorelationnel et de tout ce qui reldtve de la structure 

de la vie en société. Pour quelques-uns, le champ de la pratique sociale en lui- 

meme represente un lieu intéressant et parfois meme important d'insplation 

pour structurer leurs interventions pastarales au cœur de la vie de la socibté. 

C'est toutefois le microrelationnet qui demeure le seul présent a toutes fins 

utiles dans les choix d'interventions sociales qu'ils privil6gient. 

Le fait de travailler avec d'autres en Eglise à la recherche de solutions 

inhérentes aux transformations sociales, culturelles, Bconorniques, etc., 

demeure encore pour la majeite des intervenants lalcs mandatés et r8munérés 

actuellement en pastorale uns compétence ddvelopper tout comme une 

furme d'engagement explorer. 

Par contre, le rapport au monde, dans l'exercice des pratiques 
quotidiennes, est gbnéralement caracttkis4 par une trds g a n d e  
empathie et une vdorité explicite d'Bîre au service de la population et de 
ses besoins. Cela se traduit [encore une fois] par te souhait exprimé par 
plusieurs, de voir I'EgRse 'sortir de son presbyt8rew et de ses catégories 
rigides pour aller vws le monde, ses p&occupations et ses défis.62 

82 Jeak Marc CHARRON. Enfre k mi d b hux Le &mus dw /Rterywl#nfs w kPWS 
pdtiques; p. 1 64. 



A travers les relations qu'ils vivent, les laïcs en responsabilite pastorale 

aimeraient que leurs interventions deviennent davantage source de fbconditd 

et génératrice de sens au cœur du projet socialm. Sans 8îre dépositaires d'un 

code de déontologie ou de quelque guide de conduite professionnelle~4, 

certains manifestent parfois un intérêt d se donner des cmdtions crautonomie 

morale qui les situeraient comme partenaires. m f e  eux et avec d'autres, avec 

l'institution ecclésiale et la soci4t6 civile dans son ensemble. A ce tite, ils 

forment sans contredit un groupe d'intervenants sociaux en Bmergence 

soucieux de mettre en lumière I'originalitd de cette prise de parole qui les 

distinguerait de tous les autres intervenants sociaux et les rendrait 

complémentaires la fois. Il leur revient sans doute de prbciser avec cette 

communaut6 et aussi entre eux les conditions morales qui traduiraient 

I'originalit6 et la pertinence de leur comp6tence. 

1.3.2 sociale de -le vue le 
. . ,. . . 

Le Magistère de ItEglise, quant lui, s'est donne depuis plus dune 

centaine d'années une doctrine soude. Cette source importante de rdférence 

dont plusieurs laïcs en responsabilité pastuale s'inspirent a 616 formulbe par 

I'Eglise parce que l'institution en question a fait le choix d'affirmer sa 

compétence morale en regard de l'articulation du projet bconomique, social, 

83 Le constat de la dfficultb indivibdle et coiiecîive des laks en responsabilit6 pastaale 
dacc4der h un engagement da&e maaadationnd plus explicite, loin de les éloigner du 
professionnalisme qu'ils sont appdés v4hiculer comme valeur au cœur de leur pratique, 
peut etre générateur d'une motivation g ~ d ~ ~ a n t e  b dariiier les nwvdles responmbilit6s 
bthiques et &ontologiques qui pourraient appaallre. Une approche qui peut susciter 
chez eux un moyen de fake gandt ce pfsssionndisme esî présentbe dans la Boisidme 
partie de la recherche. 
L'Association canadienne en 4ducatim pastorale (ACEP) a toutefois mis en place un code 
U4thique i'intention de ses membres. Ici au Quéôec, un pocessus & mise en place de 
code déthique professionndle est actuellemmt en corirs. Cette initiative went du Service 
rhgional de Pastorale âe la Santd 6 ta rdQion adminimative 03. 



politique, culturel, etc., de la sociCté. De cette docbine sociale se dégagent des 

responsabilités d6ontdogques prescrites I l'avance par le MagsWe. II l e u  

revient de s'inspirer de cette doctrine pour discerner, 4 partir de I'adion et ce 

dans une perspective éthique, avec les membres de la communaute, les 

nouvelles voies que ce volet d'orientations ecdbsiales est susceptible d'ouvrir 

pour la réalisation du projet de vie des personnes, de petits goupes et de 

l'ensemble des membres de la communaute. 

I - 1.3.2.1 L-we: une dvnamiwe 

A travers la promotion du contenu de sa doctrine sociale, le Magistère 

de I'fglise considére, du lieu hiérarchique qu'il occupe, un objectif prdcis b 

atteindre: participer, dans les limites de sa compétence, au renouvellement de 

l'orbe social et économique. Sa comp4tence en cette rnatihe, prencta-t-il soin 

de bien le préciser, s'imposera davantage de l'intérieur que de I'ext6riev dans 

l'articulation de ce long processus en constant changement. L'id4e qu'elle 

puisse dicter les normes exterieures de ce renouvellement reviendrait d ie 

que la meme instance eccl4siale dispose des compdtences nécessaires pour 

s'orienter sous son angle technique. Or I'Eglise catholique se considère 

pr6cisément comme une institution susceptible de nourrir de rint&ieur la vie de 

la societe car c'est bien l'annonce du gand mystbre de morth&wrection 

qu'elle a placée au cente de la doctrine sociale. 

L'ordre moral qu'elle tente de revendiquer de l'intérieur du processus de 

structuration de la vie sociale, économique et pditique pour le salut public et 

privé du monde entier comporte toutefois en lui-meme ses popes  dimensions 

interne et externe. La dimension interne est ce long processus de 



renouvellement de la sbci6tB mi n'est possible et rdaliste sur le plan moral que 

lorsque la foi des temoins de I'Eglise en fournit le fil conducteur. La dimension 

externe, ou le moyen qu'elle propose, également sur le plan moral, avec la plus 

grande conviction pour participer au renouvellement de l'ordre social et 

economique est la mise en place de goupes intermediaires ou subsidiaires. 

Cela dit, la mission sociale laquelle les Eglises locales et le Magstère de 

I'Eglise convient les laïcs en responsabilitd pastorale s'enracine dans cette 

doctrine qui sert encore de swrce dinspiration d'autres personnes, goupes 

ou organismes que ceux essentiellement intraacdBsiaux. wLa doctine sociale 

de I'Eglise s'est constitube comme une section spécifique de la théologie 

morale, à partir de la double rencontre historique entre I'Eglise et le 

developpement du capitalisme comme systbme Bconomique et celle du 

libkralisme comme ideologie socio-politique.~as 

D'une façon g6néraleI plusieurs textes officiels d'enseignement social publids 

par le Magistbre de I'Eglise catholique ont fait l'objet d'une publication 

l'échelle de la planete à partir de l'avhement de Rerum Novarum. De façon 

plus précise, ceux qui ont 8t6 prdsent6s dans le prolongement de la methode 

fondée par Leon Xlll pour structurer la doctrine sociale sont des lettres ou 

encycliques préparees plus explicitement sia la base de I'enca&ement 4 la fois 

philosophique et thedogique laisse en heitage par cette mdthode. Ces textes 

sont ceux qui ont et4 puôiiés b l'occasion de I'annivwsaire d'une âécennie de 

Rerum Novarum. 

François HOUTART, *Thdologis de la libération et doctrine sociale de I'Eglise, une 
perspective  sociologique^. IYouve//e rem? ? h M i & e  tome 190 (mars-avril 1997). 
p. 514. 



De l'articulation en cous de l'ensemble de cette doctrine depuis 1891, il ressort 

que la personne humaine est placée au centre du processus. La fin ultime 

qu'elle est appelée 4 atteindre est la béatitude éterneile, une rencontre face & 

face de I'homme avec le Dieu de Jésus-Christ mort et ressuscitd. L'institution, 

qui a comme fin prochaine le bien commun, est prhsritée comme un moyen 

pour I'homme datteinde cette fin ultime. II s'agka ici autant d'institutions mises 

sur pied par I'Egiise officielle que d'institutions civiles, sous forme de 

corporations par exemple, que I'Eglise souhaite voir spparattre pour venir en 

aide aux hommes dans leur ensemble, aux prises avec dimportantes iniquitds 

sociales. 

De l'interaction des trois composantes de la docîrine sociale de I'Eglise une 

dynamique bmergera, c'est-&-dire la rdunion de forces individuelles et 

collectives mises en action sur les plans social, collectif et structurel pour 

procurer ti l'institution ecclésiale elle-m&me et & la soadt4 un outil structuré et 

structurant pour la consûuction de la Citd. 

D'abord, la composante structurelle s'installe et prend forme quand I'Etat, 

instance particuliérement sollicitde pour mettre sur pied les institutions et 

societes necessaires la concr4tisation du moyen présente, assume 

pleinement cette fonction et veille & orienter le peuple vors l'atteinte de cette fin. 

L'institution eccl&iale, quant & elle, ne se contentara pas d'indiquer où se 

trouve le reméde mais elle l'appliquera, pour reprendre une expression du 

pape Leon XIII, au mal de sa propre main. 

La composante sociale de la dynamique se déploie p o u  sa part dans toute sa 

farce quand I'homme, considérd dans sa naturelle sociabilitd de par le doi t  



naturel de conserver l'existence et de la propagw, peut pleinement jouir, dans 

un esprit d'initiative et de cr6ativit6, d'une gestion autonome de tout 

groupement qu'il a mis en place indvidud!ement et collectivement. Le but qui 

releve du droit naturel est alors que soit respect6 le &oit de tout homme de 

défendre et de conserver sa vie qace aux ressovces de la terre mises B sa 

disposition en vue de l'atteinte de cette fin prochaine. 

La composante collective de la dynamique est B son tour prdsentle comme 

l'initiative de Dieu de confier A l'homme dans sa sagesse comme 6ee cdle~tif 

le soin de gérer la propriété par les institutions. Le but de toute institution est un 

but de bien commun constitué justement et 6quitablement et retourne d 

I'homme avec les m h e s  motivations sans distinction de clames. 

La dynamique de cette doctrine sociale est créée ou la valeur recherchde est 

en voie d'intkgation sociale quand l'autonomie des qoupes peut (5tre 

reconnue, quand les forces collectives empreintes d'un esprit de foi hdritée de 

celle des premiers chretiens s'executent avec toute leur énergie crbatrice et 

quand I'Etat cherche A exercer son pouvoir dans la reconnaissance dune 

interaction certaine entre la famille, tout groupement subsidiaire et I'Etat lui- 

même. Au centre de cette dynamique demeure I'homme, premier acteur 

individuel et collectif du projet de crdatiun, de son progds et du développement 

familial, national et international de la socidt4 tout entière. 

C'est donc au cœur meme de I'Bfe humam et de son inviolaMe dignite que le 

Magistére de I'Eglise fonde sa doctrine sociale. D'une part, il reconnatt le &oit 

de la personne humaine dou6e d'autonomie par sa raison I user des biens de 

la terre. D'autre part, il attend de la socidte que celle-ci s'engage 4 prmbe 



tous les moyens dont elle dispose pour faire que soit respecte 1'8tre humain 

individuellement et comme cdleco'vité dans cette autonomie. 

Dans l'ordre prochain de prdsentation, le fil conducteur qui traverse cet 

enseignement social demeure la valorisation du suiet humain. Le Magistdre 

fait reposer tout changement social, collectif et structurel sur la capacité 

subjective de l'individu defenbe ses 6oits fondamentaux h travers la vie de 

la famille et de la socidt6 dans une perspective de cohésion sociale. II souhaite 

donc que tout groupe vivant dans la sociét4, aussi inférieur qu'il soit considér6, 

soit encouragé à se responsabiliser de sa condtion et de celle de la societé 

dans son ensemble en visant le bien commun. 

Participation, de I'intdriew de la vie de I'Eglise, au renouvellement de l'ordre 

social et économique, prise en compte des dimensions, autant collective et 

structurelle que sociale, de la vie en sociCt6, caractdre inviolable de la 

personne et de sa dignité: voila autant de valeurs patrimoniales interpellantes 

pour des ministres appel& 4 insuffier au sein de la vie communautaire le sens 

des traditions et de l'héritage reçu du Christ et des Apôtes. 

1.3.2.2 L a n c e  ~ e r s m e l l e  et prafcrssionnelle de w a t i o n  aux . .  . 

nts s o u  

Au cœur meme de I'We humain loge une force de cohésion interne. 

Cette force nart et se dévdoppe en lui par la foi gdce B la présence de l'Esprit- 

Saint. C'est de ce lieu intérieur que toute personne est alors rendue capable 

de laisser émerger en dehors delle-meme par l'exercice de la charitem d'un 

ministére, sa contribution au projet de coh4sîon sociale. 



Cette compétence commence donc & prendre forme et naît d'abord dans le 

cœur de I'homme. Par la foi, I'&e humain communie h la vie divine au cœu de 

son expérience personnelle; c'est par le fait qu'il se laisse transformer et qu'il 

accepte en premier lieu d'ouwir toutes grandes les portes de sa vie au Christ 

qu'ensuite tout homme, poussé par l'intérieur, communique aux autres cette 

force collective qui devient coh4sion, corps dki Christ. La prise de parole en 

vue des changements souhait&, désir& et attendus est ainsi celle de I'homme 

et de tout homme la fois, dans la poursuite d'un bien commun, ubim offert et 

garanti h l'accueil i i ke  et responsable des personnes, indviduellement ou en 

associations.»86 

Decouvrir en soi et faire ddcouwir autour de soi cette propriete indestructible 

qu'est l'inviolable dignité de la personne humaine, cela doit reprdsenter pour le 

Magistère de I'Eglise la base de tout engagement social. *Base de I'egaîitd de 

tous les hommes entre eux, la @nit6 de la personne est aussi le fondement de 

la participation et de la solidarite des hommes entre eux: le dialogue et la 

communication s'enracinent finalement en ce que les hommes asont* plus 

encore qu'en ce que les hommes wmtr.ra7 Par leur compétence, les fidéles 

laïcs contribuent donc à I'évangelisation, vocation propre de I'Eglise en 

redisant au monde que l'homme est un €tre doue de conscience et de liberte, 

«appelé h vivre de façon responsable dans la societe et dans l'histoire, 

ordonne A des valeurs spirituelles et rei igieuses.~~ 

O6 JEAN-PAULI!, Lesfi#/es/aIc5: p.124. 
IBID. p. 108. 
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En exerçant leur tilche avec professionnalisme. les laïcs en responsabilité 

pastorale sont donc interpelles A lutter avec ceux qui participent au travail 

commun et de façon pdculière avec dautes professionnels, à d6velopper de 

nouvelles solidarites et à susciter de nouvelles formes d'entreprises. La 

cohabitation des hommes et de 1'8vdution sociale se r6alise par la cuiture, par 

l'effort de l'homme l'humanisation sociale sous toutes ses fumes. aEn 

particulier, c'est seulement A I'intérieu et par le moyen de la culture que la foi 

chretienne devient historique et a6atice dhistoire.»"Q 

A l'extérieur des limites institutionnelles, la double appartenance complbmen- 

taire 8 l'institution ecclesiale et h la sociBt6 des agents de pastorale lalcs 

pourrait les conduire, et avec eux les femmes et les hommes d'une m&me 

culture, faire émerger a la conscience de nouvelles conditions de cœxistence 

entre les &es humains. Par leur présence, ne donnent-ils pas d'ailleurs «h 

I'Sglise, dans son expression institutionnelle merne, la possibilité d'accueillir le 

monde comme étant non plus seulement le lieu contingent de sa mission 

extérieure, mais le lieu oblige de sa propre realisation, comme institution de 

salut»90? 

En ce qui a trait son implication plus spécifiquement structurelle avec la 

communaute politique en regard de I'instauration d'un ordre social, I'Eglise 

précise toutefois que sa cornpetence ne consiste ni à se confonche d'aucune 

manibre avec elle ni A chercher 4 s'identifier A quelque systbme politique que 

ce soit. d'Eglise, en raison de sa charge et de sa compétence, [...] est 8 la fois 

89 JEAN-PAUL II, Les fMbr/es/sJcs. p. 133. 
90 Raymond LEMIEUX, ~L'identitb ambigua des agents de pastaale laTcsa, Pustwa/k 

Oudbec vol. 102. a12 et 13 (août 1990), p. 328. 



le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne 

humaine.»" 

Participant de I'intérieur de la vie sociale & la mission ecclesiale comme moyen 

de favoriser la vie communionneHe, I'Eglise, par le ministhe qu'elle leur 

reconnaît ou leur confie, appelle mame les agents de pastorale lalcs h stimuler 

par leur compétence la cohesion sociale et & assumer les responsabilites 

éthiques et ddontologiques qu'exige une telle demarche. Le tdmoignage de 

cohésion personnelle interne qu'ils sont appeles A Bvoquer constitue une 

synthese vitale et un signe vivant du Royaume. Ils sont également interpell6s 8 

placer la personne humaine et la famille au centre de la mission danimation 

temporelle. De la cohésion familiale la cohesion sociale, il est souhaite que 

leur participation ministerielle donne lieu, de façon prioritaire l'intérieur de 

leur cade de travail même, b des voies nouvelles, adatrices et constructives 

de cœxistence humaine. C'est en definitive A une articulation déployée de leur 

professionnalisme au sens macrorelationnel du terme qu'ils sont convies. 

. .  . * - 1.3.2.3 Souvwainetd de la famüle et p w n  des groupes b I 
d'un proiet de sociéte 

Le pemier milieu d I'intérieur duquel est appelee pencfe forme cette 

solidarite entre les hommes pour la lutte en faveur de l'inviolable dignitç 

humaine est la cellule familiale. C'est d'abord et avant tout au cœur de la vie 

du couple et de la famille, premier noyau social de base, que les 

apprentissages relatifs h cette solidarite sont appeles rayonner sur 

l'ensemble de la vie sociale. II est dgalement du ressort de la mission de 

91 JEAN-PAUL II. Les fiddes IaIcs, p. 126. 



I'Eglisé de rendre la famille consciente de son identitb et d'orienter cette 

derniee vers une intervention ferme, daire et explicite de ses droits I I'encfoit 

des autorités publiques. Que par ta culture, par des moyens économiques et 

des institutions Iégislatives, tout soit mis en œuws pou que la famille assure sa 

place de lieu premier dhumanisation de la personne et de la sociM: voilh 

l'objectif atteinbe. 

II est [encore une fois] fondamental de [rappeler ici1 toute la force 
explosive de l'affirmation basbe sur Iaunicit6 irremplaçable de toute 
personne. It en découle que l'individu résiste de façon irréductible toute 
tentative d'écrasement ou d'anéantissement dans l'anonymat de la 
collectivité, de !'institution, de la stuctue, du systbme. La personne, dans 
son individualit6, n'est pas un numéro, die n'est pas un anneau dans une 
chatne, ni un engenage dans un systérne.02 

II s'agit prkcisément ici de la mission d'animation chrétienne de tout I'orcte 

temporel. C'est donc en liaison étroite avec la responsabilite de servir la 

personne que se situe la responsabilitd de mettre en valeur la vie familiale au 

centre de la vie en sociéte. 

Mais te seul noyau familial de base ne saurait suffire d procurer tout le poids de 

cette prise de parole aux changements attendus. «La paticipation croissante 

des personnes et des groupes h la vie de la socibt6 est le chemin qu'on prend 

aujourd'hui de plus en plus pour que la paix se fansforme de désir en une 

r4alité.»Qa t e  regroupement de familles entre dles, la formation de groupes 

entiers de populations dans la diversite de leus situations, de leurs milieux, de 

leurs cultures et champs respectifs de prboccupations s'avérent donc 

nécessaires, voire indispensables. Il en va du deploiement de la force de 

92 JEAN-PAUL Il, Les fi#es/a&, p. 108. 
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cohésion familiale one force plus qande et encore plus largement d6ploy6e 

qu'est la force de cohésion sociale. 

L'urgence que crle la situation dexîr6me pauvret4 sous toutes ses formes des 

pays qui ne connaissent pas le Christ amhe  I'Eglise h faire un gand pas, A 

entrer dans une nouvelle Btape historique de son dynamisme missionnaire. 

Recevant la force de l'Esprit, les lalcs participent la mission de servir la 

personne et la sociét4 dans une soiiddi6 totale et intime avec leur histoire. 

Dans le monde du travail, le risque de vouloir supplanter I'homme par 

l'informatique, la tWmatique et aulres ddcouvertes connexes est Bgalement 

grand. 

Quand I'homme, a travers les Bpoques et par les diffbentes Btapes de ce 

processus de domination, individuellement et collectivement, rdalise cette 

domination sur les plans agricole, industriel et des services, c'est le sens 

objectif du iravail qui est alors defini. 

Quand la machine tend a occuper la place que l'homme lui-meme devrait 

occuper et que la technique, non plus au ssrvice de I'homme comme son 

alMe, tend à le supplanter et lui dter sa satisfaction personnelle, son 

incitation d la crhativité et 8 la responsabilitd, c'est la dmension subjective du 

travail qui est menach. Ici, c'est prbcisdment le caractère Bthico-social du 

travail qui est remis en cause. 

Trois grandes valeurs composent donc la dimension subjective du travail: la 

dimension personnelle selon laquelle le travail est un bien de I'homme par 



lequel il transforme la nature tout en se realisant lui-mime: la famille sur 

laquelle tout l'ordre social et Bthique du travail repose; da  gande socidté h 

laquelle l'homme appartient en vertu des liens culturels et historiques 

particuliers~Q4 et qui constitue wune qande incarnation historique et sociale du 

travail de toutes les gth&ations.*% 

La mise en place de ce cadre de rbfêrence Bthicesocial du travail qui vient 

préciser encore davantage la mise en place de I'ordre social souhaité par le 

Magistère exige le choix de moyens concrets. 

A ce titre, tout doit Btre mis en place pour que I'homme, individuellement et 

collectivement, puisse participer de façon active au processus moderne de 

production. «On ne peut parter de socialisation que si la subjectivite de la 

societ6 est assuree, c'est-&dire si chacun, du fait de son iravail, a un titre 

pl6nier 21 se considérer en meme temps comme CO-proprietaire du grand 

chantier de travail dans lequel il s'engage avec tous-mm 

La juste rémunération du travail accompli, le salaire familial, les autres mesures 

sociales comme les allocations familiales, les prestations sociales sont donc 

autant de façons de rencontrer te premier principe de tout l'ordre éthico-social. 

c'est-à-dire le principe de l'usage commun des biens. Tout syndicat qui lutte 

pour la defense des justes droits de ces derniers doit enfin comprencte cette 

lutte comme un engagement normal en faveur du juste bien. «L'union des 

hommes pour defendre les droits qui 

- 

Q4 JEAN-PAUL II, LesSdWi.srC1fc~ p. 38. 
95 IBID, p. 38. 
96 S.S. JEAN-PAUL II. Le hvnr/7h&. 

Fides. Monteal. 1981, p. 59. 

leur reviennent, née des exigences du 

LetBe d/)cpzf~e dcrbaens ex~~cennsu, Ediiions 
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travail, demeure un etement crdateur d'ordre social et de solidarité, éldment 

dont on se saurait faire absbaction.mg7 

La spiritualité du travail au sens chrétien passe par une valorisation de sa 

dimension subjective, de l'action personnelle et de la phitude de la vocation 

de tout 4tre humain. CEgEse considère donc en dernier lieu comme son devoir 

de former une spiritualité du travail susceptible d'aider les hommes, 

individuellement et collectivement, participer *par la foi de manière vivante 

la triple mission [du Christ] de pretre, de prophete et de roiwm, et h faire que 

cette spiritualite devienne le patrimoine commun de tous. 

Par le fait d'un traitement plus approfondi de cette grande question sociale du 

travail, le Magistére de I'Eglise en profite pour rbaffirmer la place de la 

personne humaine qu'il place au premier plan de sa docthe sociale. C'est par 

la seule force collective des hommes qu'il est pomible de se rapprocher de la 

structuration de l'ordre social souhaite. Le plus gand défi en est un d'orde 

éthique: donner A toute forme de goupement subsidiaire la place dont il a 

besoin pour que se deploient la force du favail et le &oit fondamental de 1'8tre 

humain se realiser par cette voie, tout en assurant uitimement 4 tout homme 

un travail concret, d'une part. et une rbpzutition la plus juste et la plus équitable 

possible de ce travail b I'bchelle de la planéte, d'aufe part. 

De la propriete individuelle ou privde la destination universelle des biens, 

l'homme se depense pour lui-meme mais aussi pour les autes et avec tes 

autres, de sorte que chacun cdlabare au travail et au bien d'autrui. Voilb la 

9' S.S. JEAN-PAUL II. Le iravail humain. p. BO. 
98 IBID, p. 92. 



légitimation ethique de ces organisations, voila Bgalement une voie privi16gee 

pour assurer la paix sociale. 

A l'organisation en trois pouvoirs de la société - le legislatif, l'exécutif et le 

judiciaire - promue préalablement par LBon XIII, il revient b I'Etat, rappelle 

Jean-Paul II, d'équilibrer dans la souverainete tout pouvoi par un autre dans la 

reconnaissance de la dignite transcendante de la personne humaine, image 

visible du Dieu invisible. Aucun corps social, pas plus que le totalitarisme qui 

nie le pouvoir divin et celui de I'Eglise, ne saurait andantir I'homme ou 

l'opprimer. Une structure de participation et de coresponsabilite qui favorise 

I'&panouissement de la «personnalité» de la socidté et qui fait la promotion de 

la personne constitue la subsidiarité recherchée. 

Toute l'activité humaine se situe b l'intérieur crune culture et réagit par 
rapport 4 celle-ci. Pour que cette culture soit constituee comme il convient, 
il faut que tout l'homme soit implique, qu'il y developpe sa cr6ativit6, son 
intelligence, sa connaissance du monde et des hommes. En outre, il y 
investit ses capacites de maîtrise de soi, de sacrifice personnel, de 
solidarité et de disponibilite pour promouvoir le bien commun. Pour cela, 
la premiére et la plus importante des taches s'accomplit dans le cœur de 
l'homme, et la maniere dont l'homme se consacre b la consf uction de son 
avenir dépend de la conception qu'il a de lui-meme et de son destin. 
C'est à ce niveau que se situe la contribution spécifique et ddcisive de 
I'Eglise la veitable cultue.m 

A cette responsabilité, s'ajoute la responsabilitb collective de promotion du 

développement de maniere b construire une Bconomie socialeloo orientde 

dans le sens du bien commun. Voilà, avec le sens de la personne et le souci 

de participation de tout goupe restreint, aussi minoritaire qu'il soit, au 

g9 S.S.  JEAN-PAUL II. Le centenaire Raum de Novarum. Lette encydique Centesimus 
annus de sa saintete le Pape Jean-Paul li à l'occasion & centenaire de Rerum Novarum. 
Fides. Montrdal, 1991. p. 103. 

'O0  Voir Florent VILLENEUVE. ~L'konornie sociale: un virage a maltriseru. dans Camil 
MENARD et FIamt VILLENEUVE, dir.. Rqet u& smi/8. et leclues &d&bmes Monthl 
Fides. 1997, p. 219240. 



développement prdsent et venir de la communaut6 humaine, autant de 

valeurs favorable B l'atteinte ultime dune cohdsion sociale. Voila enfin une 

autre source de provenance de valeurs structurantes pour un agent de 

pastorale laïc convoque & l'organisation de ces qandes responsabilit6s 

eccl&siales. 

1.3.3 Vers I ' M e w :  un au w u r  du 

societe 

L'implication sociale d'orcte matrorelationnel des lalcs en responsabilitB 

pastorale représente probablement le plus gand d6fi auquel ils sont conviés. 

Qu'avec et par eux Bgalement l'institution eccl6siale reconnaisse B travers les 

structures pastorales existantes l'implication dindividus et de groupes dans la 

vie sociale represente un d6fi tout aussi qand. C'est donc B un Bchange 

interactif des responsabilit6s Bthiques et d6ontologiques et une 

reconnaissance effective de l'action en cours que chaque partenaire est 

sollicité faire se déployer l'engagement social au cœur du monde. 

Des baptises engages dans les d6fis sociaux assurent une visibilitd b I'Egiise 

actuellement. II en va de la reconnaissance symbolique et sacramentelle de 

I'Eglise qu'elle reconnaisse les engagements d6jd effectifs dans la 

quotidienneté de la cité. 

&ange Egiise, &ange organisation qui invite ses membres A s'engager 
dans le social, h s'engager pow une socidté plus humaine, mais qui ne 
reconnart pas ceux et celles qui le font. Comment valoriser sans 
reconnaître? [...] A travers ces chrétiens et ctr6tiennes agissant en plein 



monde, comme on disait jadis, ne serait-ce pas aussi ImEglise qui serait 
engagbe dans le projet de socibtb?lol 

Le fait d'intervenir avec professionnalisme comme agent de pastorale lalc au 

cœur meme des structures sociales appelle 6galement une compétence 

precise. Si le Magistére de I'Eglise catholique a su Yaborer de I'intérieu une 

doctine propre 8 metire en lumihre sur le plan institutionnel sa competence 8 

intervenir de I'interieur du projet de socibtb, l'expérience montre qu'une simple 

appropriation de ce contenu constitue une premihre Btape dans le 

développement de la competence attendue. Un apprivoisement d la vie 

sociale, collective et structurelle de la socibte et d son projet politique, un 

contact avec les sciences humaines et les sciences sociales seraient sans 

doute de nature A favoriser le dbveloppement de cette compétence. 

L'appropriation d'une demarche ethique propre h articuler une com pet en ce qui 

favoriserait toutes les formes d'engagement (ecclbsial, social. etc.) et qui 

inclurait les responsabilites 6thiques et déontologiques que chaque partenaire 

est appek 4 assumer constituerait Bgalement une voie propice au succ&s. 

1.4 Eglise et soci4t6 en -action: un p r o f e s s i o n ~ m e  des faics en 
. . 

responsabilité ga&t~~& 

Tel que l'ont demontre les études h ce sujet, le peu d'années passées 

par les lalcs en responsabilit6 pastorale comme intervenants professionnels 

dans I'Eglise et dans la société a suffi pour qu'ils fassent eux-rnémes la preuve 

de l'originalité et de la pertinence de leur  professionnalisme^^. Intervenir 

' O 1  Jean-Guy NADEAU. mune Eglise étrangère au prqet de sociW?*. dans Camil MENARD et 
Florent VILLENEUVE, âir.. &o/et ClCP soa3td et kctwes &r66'enmq MontrBal, Fides, 
1997, p. 313-316. 

'O2 Cf. Marc JEAN et Marc PELCHAT. aune approche empirique de la thdologe des 
ministères: le profil ecdésial des lalcs en responsabiliid pasterales, dans Jacques Gagné, 
dir . . La ,wospcbbw en prrstkde coll. alhédoge patique*, *3. Facultd de thdologie. 
Universite Laval. SainteFoy, 1991. p. 44-46. 



individuellement et collectivement dans le domaine de la pastarale de façon 

crédible dans un contexte de pluatisme moral et rdigieux, cela autant au nom 

de la personne, de la famille que de i'ensemble de la société, cela exige une 

adhésion franche et explicite en faveu de valem bien ancrées. 

De la mhme manilre, agir avec pofessi~nnaiisme appelle le developpement 

d'une sensibilité pastorale la dynamique communionnellel~ de la vie de 

InEglise, d'une part. et la vie de la socidtd. dautre part, tout en se laissant 

interpeller par las valeurs et tait autre forme de norrnativitB dont chacune est 

porteuse. En ce sens, des femmes et des hommes ont accepte de ddclarn 

publiquement leur adhésion et leur foi aux valeurs evangdliques et leur 

appartenance 8 I'Egiise catholique. 

Plusieurs laïcs en responsabilitd pastorale se sont meme encore une fois 

déclarés pr&tç A accompagner de façon aganisde les rnernbes de la 

communauté, des petits groupes soucieux de leur assomption et I1ensemMe de 

cette communaute dans I'articulation de leurs projets de vie respectifs. Si 

l'ensemble des ministres sont appel& b partager avec eux le champ spdcifique 

d'intervention que I'Eglise leur confie, A savoir qu'ils contribuent & façon 

spéciale & faire en sorte que I'Eglise ne se ferme pas sur ellemhme et gwde 

une conscience toujours vive qu'elle est envoyée au rnorideJw, les agents de 

lo3 S u  le devoi de tout fidde laïc A travailla en communion avec twte I'Eglise et tous les 
autres devoirs analogues. voir SOCIETE INTERNATIONALE DE DROIT CANONIQUE ET 
DE LEGISLATIONS RELIGIEUSES COMPAREES, CokP rk &a? unoniis: Paris. 
Centdon, 1983, cm. 208-231, p. 3037; des obligatians et &ai% ~ ' i l s  sont appel& & 
partager avec l'ensemble des clercs, voir SOCIETE INTERNATIONALE DE DROIT 
CANONIOUE ET DE LEGlSLATtONS RELIGIEUSES COMPAREES. Couk, rk doit 
aaoniquc: Paris, Cenîuion. 1983, can 272 209. p. e 4 9 .  

' O 4  QUEBEC (PROVINCE), COMITE DES MlNlSfERES DE L'ASSEMBLE€ DES EVEQUES 
DU O UE BEC. Au soanh~ ob /s mSw.- rks mhb#ms H s  e? &@rie$ mars t 999. 
Fides, p. 32. 



pastorale laics demeurent toutefois les premiers porteurs de ce champ de 

responsabilités au point que ce dernier constitue la pierre d'angle de leur 

professionnalisme. Aussi I'Eglise s'attendra-t-elle que les diacres et les petres 

fassent de méme: que l'ensemble du ministère des diacres soit un rappel 

constant du sens du service et de la gatuit6; que le ministère presbytéral 

constitue la signification de l'origine apostolique de I'Eglise qui se reçoit du 

Christ ressuscité dans I'Esprit Saint et qu'ainsi chaque pr4occupation devienne 

respectivement la pierre d'angle du professionnalisme de chacun de ces 

ministeres. 

Le travail que realisent les agents de pastorale laks constitue en d'autres 

termes l'évocation d'un professionnalisme précis. Ils interviennent sur la base 

du champ de connaissances spécialisées qu'ils se sont approprié pour se 

réaliser a travers leur vocation. Par cet ideal vocationnel qui est le leur, ils 

rappellent, 8 travers un ministére spécifique que I'Egiise leur confie, qu'ils sont 

d'abord convoques ti etre des inscriptews du sens évangelique et eccl6sial 

pour les personnes et les dffdrents qoupes d'humains qu'ils renconfent. A 

travers une autonomie de laquelle ils cherchent chaque jour 8 se rapprocher, 

ils exercent un ministbe autoris4 qui personnifie de part et d'autre un dialogue 

potentiel des instances institutionnelles de I'Eglise et de la société. Ce 

dialogue est appelé a evoluer au point de provoquer les changements sociaux, 

collectifs et structurels souhaités. 

Le risque de dépendance que comportent les relations professionnelles au 

cœur desquelles ils sont places les amene chaque jour 8 convenir du type de 

présence a privilegier aupres de l'autre. Quand l'appauvrissement sous 

quelque forme que ce soit l'envahit, ils sont avant tout interpelles lui apporter 



tout le support n4cessaire.dans la reconnaissance de la dignit6 et du respect 

qui lui est due, de façon particulière celle ou celui te plus diminue par cet 

appauvrissement. 

Voila donc des caractéristiques et des valeurs pour l'articulation d'un 

professionnalisme des agents de pastorale lalcs. Tout en demeurant un 

chantier en construction, l'articulation d'un tel professionnalisme en vue de son 

appropriation par les agents de pastorale lalcs, le gwpe dintervenants qu'ils 

fwment, l'institution eccl4siale et ultimement les institutions sociales exige que 

des moyens appropri6s' voire une approche, soient mis en place. II y a 

maintenant lieu de formuler cette question: de quelle approche les groupes 

professionnels ont-ils tendance 4 inspirer pour traduire ce professionnalisme 

auquel ils aspirent? 



CHAPITRE II 

CODES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES : 

DE LA DEMANDE SOCIALE AU PROCESSUS EOUCATIF 

Le caractere professionnel des interventions menees par les lalcs en 

responsabilité pastorale est essentiellement ce qui distingue ces dernibres de 

l'ensemble des interventions pastorales r4alis4es p a  les membres bén4voles 

de la cornmunaut4 chretienne. Sans donner au groupe d'intervenants un 

caractere distinctif d'ordre corporatiste, le caractère professionnel de leurs 

interventions dans le secteur de la pastorale contribue également I clarifier leu  

statut par rapport aux autres groupes professionnels qui eux aussi cherchent 

par leur professionnalisme I participer I l'articulation du projet de socibtb. 

S'etre assurés d'une comp4tence reconnue I intervenir dans le champ de la 

pastorale de I'Eglise I para'r d'6tudes théologiques spécialisées, cela constitue 

bien un trait caractéristique distinctif des agents de pastorale Ialcs. A ce 

dernier, ajoutons le caractère distinctif des connaissances et les habiletbs 

inherentes 8 l'exercice d'un jugement pofessionnel et d'une relation I I'aub-e 



qui constituent, avec les études théologiques, la base de toute intervention 

professionnelle de leur part. 

Ce qui, dans l'esprit d'une répartition de ministères variées et solidaires, 

contribuera h caractériser le professionnalisme auquel aspire un agent de 

pastorale laïc sera la responsabilité spécifique de mppder I'Eglise qu'elle est 

envoyée au monde. La pierre d'angle du professionnalisme des diacres 

renverra davantage au rappel constant I'Eglise du sens de la gatuitd et du 

service vers lequel elle est appelbe a tendre. Le professionnalisme du prCfe 

s'appuiera en premier lieu sur l'importance de signifier l'origine apostolique de 

I'Eglise comme se recevant du Christ ressuscité dans l'Esprit Saint. 

Le degré d'importance accordé CI la transmission de connaissances représente 

une maniére d'approcher les responsabilit6s 6thiques et d~ontologques que 

les agents de pastorale laïcs sont appelés CI assumer dans I'Eglise et dans la 

société. Bdtir une intervention pastorale empreinte de professionnalisme b 

partir des enjeux présents au cœur de cette vie ecclésiale et sociale, cela fait 

également partie des façons de faire dont certains lalcs en responsabilitd 

pastorale savent s'inspirer h travers leurs pratiques. Cela dt, une intervention 

professionnelle d'ordre macrwelationnel en pastorale constitue encore uns 

forme souhaitde d'engagement par eux dont l'ouverture h des actions 

concretes reste h inventer. A propos de l'ensemble des interventions 

professionnelles qu'ils sont appelCs h réaliser et des responsabilit6s 

eccfésiales et sociales qu'ils sont appelCs h assumer, ils ne disposent 

actuellement d'aucune ligne collective d'orientations âe natue h les guider et 

les baliser entre eux ni avec les institutions ecd6siale et sociales. 



De façon concomitante aux aspirations que portent les agents de 

pastorale lalcs de prdciser des voies nouvelles d'engagement individuel et 

collectif de participation eux changements eccltlsiaux et aux changements 

sociaux, cdlectifs et structurels dans la soci4t4, il exiae actuellement dans la 

sociéte un phénomène aoissant de I'u&e d'une farte demande dethique et de 

déontologie. 

Une recherche a 6té menée dernidrement au Quebec s u  la fonction sociale 

des codes d'éthique et des codes de dhntologie. Selon cette Btude publiee 

en 1997 sur les codes de pratiques professionnelles et organisationnelles, 

1~97% des repondantes et répondants [d&larent] que leur Btablissement, 

corporation su association est dote d'un de ces codes, ou bien anticipe le 

moment où il pourra compter en avoir un h sa disposition.J Ces codes 

apparaissent également sous d'autres appellations que celles de codes de 

déontologie ou de codes d'éthique auxquels les patiques professionnelles et 

organisationnelles nous avaient plus rdgulièrernent habitués jusqu'h ces 

quinze dernidres années: guides de conduite, règlements, chartes de qualit4 

totale, directives administratives, philosophies de gestion. 

Les fonctions sociales que jouent ces codes ont 6té ramendes a guatre. Les 

deux premières occupent largement la piace publique. Une première fonction 

de ces codes est qu'ils servent de guides aux membres d'un regroupement 

pour adopter certains types de comportements; la seconde est une fonction de 

Guy GIROUX. =La fonction sociale des codes de pratiques professionnelles et 
organisationnel les^. dans Guy GIROUX. dk.. Ln p a i p  SOCUl/e & /'da3ipe Montreai. 
Bellarmin, 1997. p. 273. 



r6gulation des compartements servant solidement contr8ltn la conduite du 

personnel d'une organisation. En troisidme lieu, la fonction de ces codes 

servirait 8 la protection du public; quatridmemsnt, ce qui constitue un faible 

pourcentage (moins de un p o u  cent) âe reprdsentation, les codes ssrvent h 

propager une image favorable de l'organisation. En d'aufes termes, inater, 

guider les professionnels, favoriser chez eux une recherche accrue de 

professionnalisme; sanctionner disaplinairement, s'assurer que les membres 

d'une organisation adoptent une conduite professionnelle; sensibiliser le 

personnel et assurer le public de I'intégite des services professionnels; 

assurer une a6dibilit6 et une image aupes du public: voilh autant de mots mis 

sur les fonctions sociales exrc6es par ces codes qu'ont adoptés les diffeentes 

organisations. 

A savoir si ces codes étaient utiles, 89% des répondants ont répondu par 

t'affirmative. D'ailleurs, 77% ont di que ces codes exerçaient la force d'une 

autorité morale, et 71 % ont attribue h l'équipe de direction la responsabifit6 de 

diffuser et d'appliquer ces codes. 

De la même maniére que cette demande se traduit par une volonte 

professionnelle et organisationnelle des différents milieux de se situer par 

rapport a leur participation h ces changements soaaux, au m6me moment un 

effet pervers apparaît. C'est celui de se servir de l'éthique et de la déontologie 

comme véhicules exterieurs de changements alors que l'éthique et la 

deontologie naissent dabord et en premier lieu de I'intériev de la vie humaine 

des sujets éthiques qui habitent la socibt6. 



En jetant un regard sur les codes de pratiques professionnelles et 

organisationnelles qui existent actuellement dans la sociét6, il est d'une part 

possible de dégager une tendance h6térorégulatoire de la demande sociale 

actuelle d'éthique et de déontologe structurer l'intérieur de codes les 

conduites professionnelles attendues. Cette tendance h6téror6gulatoire 

constitue une approche de nature h orienter de l'extérieur les conduites 

professionnelles d'un gwpe ou d'une organisation. Un regard pat6 s u  une 

tendance autorégulatoire indiquera 6galement l'ouverture que cr6e un 

processus éthique de manidre d enca&er de I'inttiev les memes conduites. 

Dans quelle mesure, entre la tendance autor6gulatoire et la tendance 

h&&orégulatoire comme tendances pivi16gbes dans le monde professionnel 

pour circonscrire les responsabilitbs, I'une d'elles serait maintenant la plus 

propice dans la culture actuelle pour penser le professionnalisme des laks en 

responsabilité pastorale? Voila le type de questionnement retenu pour ce 

chapiîre I l'intérieur duquel nous nous engageons maintenant. 

Mais d'abord, comment est-il possible de saisir, b partir de deux pratiques 

professionnelles et sociales conct&tes, une dissemblance claire que crbe 

l'utilisation de I'une ou I'auf e tendance? En voici une première illusàation. 

2.1 Deux tendances.- 

Deux experiences dont la premibre a et6 rdalish dans le secteur des 

services municipaux et l'autre dans un Centre jeunesse illustrent bien une 

différence marquée que crde i'appropriation d'une tendance h6térorégulatote 



dans le premier cas et celle d'une tendance autordgulatoire dans le second 

cas. 

. . . . 
2.1.1 Des codes d é t h @ g g  au  al: un &&&&a@ 

m22d 

A certains paliers crinterventions, PEtat pr6sente h sa manière une 

tendance h6t&orégulatoKe B I'intérieur meme de son organisation h se doter 

de codes d'éthique ou de d4ontologie. C'est te cas des différents caps de 

police et de certaines villes du Quebec et du Canada qui ont adopte un tel 

code. Dans la meme catégorie, il est Bgalernent possible de r6pertorier des 

codes de déontologie des secrétaires municipaux, des directeurs de loisirs 

municipaux, des employes de différentes communautés urbaines, etc.2 Le 

milieu fait une différence qu'il est possible de comprendre entre les deux 

expressions code diid3&we et code de &tdq& 

LA où I'ethique est purement une simple recommandation, un conseil, la 
deontologie apparaît, elle, comme une disposition II caractère ex6cutoire 
ouvrant la porte 8 des punitions en cas de non respect ou de violation. [...] 
Dés lors, il devient tout b fait possible, tant en matière politique que 
professionnelle, de voir les activit4s des dus et des fonctionnaires 
encadrées par des codes d'4thique - simples mesures incantatoires - ou 
des codes de d6ontologe - textes & portée juridique véritable., 

Vraisemblablement, ces codes serviraient dabord h r4gir de l'extérieur des 

comportements. Tels les codes de déontdoge des professions accr4dit6es 

juridiquement au Qubbec, leur point d'appui serait la conscience 

professionnelle intro-dhterminbe. Ce qu'ajoutent ces codes à l'imposant 

Cf, Alain BACCIGALUPO. *Ethique et dhntologe chez les drigeants des gandes wllea 
du Québec*, dans Guy GIROUX dr.. Lo pB&e smbGp d~ fW/4u8 MontBal, Bellarmin. 
1997, p. 241-242. 
Alain BACCIGALUPO, *Ethique et ûéontdogie chez k s  drigeants des gandes villes du 
Québec,, op. cit.. p. 235236. 
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arsenal juridique dei4 en place h travers la ldgislation féâérale (comme le 

Code criminel) et provinciale (comme le Code des municipaliî&i) se présente 

plutôt comme une forme suppl6mentaire de moralisation de la vie politique et 

administrative municipale que comme un moyen original au service de 

l'amélioration des affaires publiques 

Selon Alain Baccigalupo, une théorie de la d4moaatie participative aurait bien 

voulu que l'électorat passif 8e transfarme dans la pratique en un citoyen actif et 

participant aux pises de décisions. Mais conadtement, 

la participation ne sera donc une r6alit4 v&ue que par une infime minorité 
de personnes, une dite socio-économique, une tres fine couche sociale, 
la même souvent d'ailleurs qui investira la plupart des centres importants 
de décision tant au niveau de la ville que des instances régionales ou 
6tatiques. Le reste de la population regardera passer, amorphe, le train 
de la démocratie participative, sans presque jamais monter A bard.' 

Tout compte fait, il semble bien que ces codes viennent rbpondre aux besoins 

des élus locaux de redorer leur image, de laisser l'impression que leur vdonte 

politique s'inscrit dans te prolongement üun fort et vaste consensus social ou 

de renforcer leur autorité sw le personnel adminiszatif. Pour le reste, h moins 

que ces codes ne viennent renforcer, par un mode autor4gulatoire, les codes 

existants pour devenir des textes juridiques complémentaires aux normes 

genérales-cadres, 4'exercice risque bien de nm&tre qu'une pure perte de 

Alain BACCIGALUPO, *Ethique et déontdogie chez les drigeants des gandes villes du 
Québec», p. 263. 
IBID, p. 269. 



Les situations de misdm humaine auxquelles un Centre jeunesse est 

r6guliérement confront4 ont amend d u i  du Bas-Saint-Laurent & mette sur 

pied un comité d'assistance aux décisions bthiques. Sa raison dDC)îr e consiste 

k favoriser, à travers un dialogue iranc et honnbte patarit sv les valeus, la 

réflexion de chaque systbme de valeurs, celui de ID6tablissement. celui du 

personnel et celui des usagers, dans le but de gagier en cohérence. 

Une dynamique de confrontation visant h *faire front enaemble la découverte 

d'une nouvelle solution»* est la base de la vitalitd d'un code d'bthique 

évolutif; le cornit6 d'assistance aux ddcisions dthiques est, dans le 

prol ongernent d'une tendance autoregulatoire, le moyen retenu pou r4aliser 

cette veritable confrontation. En d'autres termes, une ddmarche eode  

d'éthique» favorise une ouverture soi, & l'autre et l'ensemble de la vie 

sociale de manière 4 fa ie craquer de Iwr socle les valeus et b les mettre en 

mouvement. t e  fait de favoriser la migation des valeurs vers la 

reconnaissance de significations, de sens, et celui de *confronter les valeurs 

implicites d'une loi avec les valeurs implicites d'un usager, dans un espace 

social hierarchise oic tes valeurs et visions d'une classe sociale hewtent les 

valeurs et visions d'une autre*' exigent d'&Ire et de âerneurer bien en contact 

avec ses valeurs actives et sa propre vision du monde. 

* Jean BEDARD. *Le comitb d'assistance r u x  décisions bthiqws et le Code dYthiqw, 
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent*. Qns Johans FATENAUDE et Georges A. 
1 EGAU LT, dr ., &iwx 6 î i i i g  pfi*arrm&, fame 1. C& I/ cmhfs d ' * i d  
SainteFoy (Québec). Resses de I'UnivmitC du ûuébec, 1996, p. 41. 
IBID, p. 42. 



Pour favoriser la rencontre des cultures différentes et Çviter le pidge que lus 

personnes ne se retranchent vers des protocoles, des normes ou des rbglss 

toutes faites d'un code d'éthique, le Centre jeunesse a voulu constituer un 

comité d'assistance avec le dbsir profond de «mettre I'btablissement et les 

personnes qui le composent en btat de quete de sens, en migation vers une 

compréhension du monde9 

Pour Jean Bédard, ce sont la pratique de l'intervention, les discussions 

structurées et les differents dilemmes vdcus dans le concret qüi en viennent à 

constituer l'outil de travail qu'est le code d'éthique. Un tel instrument demeure 

alors ouvert et constitue le reflet de la crbativité d'une wganisation en meme 

temps qu'il reste un moment dans le processus d'bvolution des valeurs d'un 

établissement. 

La migration des valeurs de I'btablissement vers une comprbhension des 
choses, la croissance de I'etre de I'btablissement en somme, ne peut 
rbsider que dans les personnes qui le composent (comme individus et 
comme organisation d'individus). Dans la mesure où les personnes et les 
équipes de travail sont en processus d'wvertue et d'4volution Bthique, 
I't3tablissement l'est aussi.9 

A travers un processus ethique d'ordre autoregulatoire menant vers une vie 

collective et commune, harmonieuse, coheente, empreinte de signification, 

une personne, dans notre culture, d'affirmer encore une fois Jean Bédard, est 

un être en quête d'autodbtermination. Soutenu par un code d'éthique bvolutif, 

c'est le rdle d'un cornite d'assistance aux dbcisions ethiques de rechercher 

avec d'autres des moyens pou l'accompagner, lui, son environnement humain 

et IOétablissement avec eux. Un tel mode de rbgulation ne peut que favoriser 

Jean BEDARD, Le mmiM ff8s~kkn~e aw d & i  4r53Wes et /e C d  ddhiie. 
Centre jeunesse 6 Bas-Saint-Lamerit. p. 43. 
IBID, p. 46. 



une organisation dans sa recherche de professionnalisme et sa façon de 

responsabiliser ses membres. 

De cette illustation, il se dégage tona&tement que la structuration du 

code de conduites bdti dans le secteur municipal dans le prolongement d'une 

tendance h4tbroregulatoire a donne lieu la mise en place d'un caeke 

juridique supplémentaire d'exigences des conduites humaines attendues. 

Selon le second exemple, il est devenu passible qu'un tel exwcice ouvre s u  

une démarche dynamique et interactive âe prise en charge dune organisation 

par ses membres et au service de ceux-ci. En pareil cas, un code #&hique 

devient le resultat d'un consensus des membres d'une organisation en 

constante Bvolution. 

Sans qu'il ne soit pertinent & ce moment-ci de statuw sur l'apport avantageux 

d'une tendance autorégulatoire plutdt qu'une tendance h4téraeguiatoire p o u  

ducider le type de participation socide dune organisation, un premier constat 

apparait. La tendance h4térordgulatoire utilisée dans te milieu politique des 

municipalités semble bien avoir donné lieu b un exercice supplCmentaire de 

conîrôle externe des membres dune organisation p a  les supérieurs. Dans 1s 

cas du Centre jeunesse qui a favorise IDautor&gulation, le d6veloppement 

humain des personnes et leur &oit foncier 4 IDautodétmmination semblent avoir 

éte la raison qui a motive la mise en place dun outil de rhgulation appel4 code 

évdutif d'éthique. II semble bien qu'un des rdsultats de cette dhmarche a 

donne lieu une mobilisation individuelle et collective I construire avec 

d'autres partenaires sociaux des avenues de changements propices & 



I'epanouissement des jeunes, âe l e u  famille et des différents milieux de vie 

auxquels ils appartiennent. 

Pour des lalcs en responsabilith pastuale, cette distinction annonce un premier 

inconvdnient 8 se tourner de façon exdusive vers un mode h4téru4qulatoire 

pour clarifier les conditions maales d'autonomie de ces professionnels comme 

individus et du goupe 8 mettre en place pour articuler wncrétememt leurs 

interventions dans I'Egiise et dans la socibt6. De cette façon, les membres 

d'une organisation risqueraient fort de demeurer sous l'emprise de choix 

patronaux ou institutionnels, ce qui aurait pour caris4quence de laisser entre 

les mains de quelques-uns d'autres qu'eux le choix de dbtsrminer le type 

d'engagement ecclesial et social espér6. En revanche, l'approche 

autorégulatoite peut, selon la pratique clu Centre jeunesse, s'avdrar favorable 

pour la mobilisation d'individus et de goupes d'une institution ou d'une 

organisation 8 s'assurer ensemble d'un meilleur positionnement social de la 

part des acteurs concernhs. 

En quoi, de façon plus détaillée, le contexte culturel A l'intérieur duquel 

apparaissent ces nombreux outils de r4gulation sociale s'avère-t-il maintenant 

eclairant pour la démarche de responsabilisaa'on recharchée par les lalcs en 

responsabilite pastorale? Entrons dans l'explication qu'en propose 

actuellement la recherche dans le domaine. 

Cela fait, nous contacterons quelques milieux structurCs de vie professionnelle 

dans le but de ddgager au fur et th mesure les forces et les limites des 

tendances autoregulatoire et hétbrordgulatoire utilisees pour r4guler les 

conduites professionnelles et organisationnelies. C'est alors seulement qu'il 



sera possibie de faire ressartir une approche privilégier de m&me que des 

moyens propices 8 stimuler les laïcs en responsabilit6 pastorale comme 

intervenants 8 une participation accrue de Ietur part b l'articulation d'un projet 

de vie ecclésiale et sociale. 

2.2 -ion et h6-: deux m s  de D- 
. .  . 

En lien avec la demande sociale actuelle d'dthique et de déontologie, le 

professeur et chercheur G. Giroux s'est plus particulihement attwdd b la 

construction d'un cacke th6orique d caactère sociepolitique pour interprbtw le 

phénoméne d'hmergence de ces instruments de rdgulation des conduites. 

Aprhs analyse, il en est arriv4 b formuler deux hypothbes. La premi8i.e veut 

que la prolifération des codes de pratiques professionnelles et 

organisationnelles rdponde 8 un fort besoin de contrble social visant h 

standardiser des comportements individuels et collectifs, ce qui engenhrait 

un danger de réduction de l'initiative des acteus sociaux. La seconde serait 

de voir dans ce phenornene de socibtd un appel i l'auto-orientation et h 

I'autor églementation des équipes de travail, des cd16galitbs professionnelles 

et des confréries de manière CL ce que le m4me phénomène social exerce un 

effet responsabilisateur sur les diffeents segments (associations, orbes, 

établissements) de cette soabt6. 

Que les codes dn6thique et de déontologie en soient venus. selon la 

premiere hypothèse, h servir d'instruments de contrble social par I'Etat 



régulateur, cela peut s'expliquer selon lui par l'action combinde d'un certein 

nombre de facteurs. 

Selon les recherches poursuivies, le vide 6pouvé par la aociétd civile b la suite 

de la désaffection de la pratique rdigieuse et des gands systdrnes de sens a 

donné naissance au besoin d'inventer de nouveaux repdres p o u  favoriser la 

cohésion sociale. *Lorsque plus rien n'a de sens que la signification 

particulibre que chaque indvidu donne b la vie, on aaindrait de verser ici d.ans 

le nihilisme, dans l'anarchie des valeurs, voire dans un individualisme et un 

6golsmé non compatibles avec le maintien du lien social.rl* La seule 

recherche du plaisir et de I'intéret personnel immédiat ne saurait conduire h 

une signification commune de la vie en socibté. aTout ae passerait donc 

comme si la socihté avait besoin, par souci de cohbence, de recouir au credo 

de l'éthique, comme mode supplétif ou compensatoire au droit.ni1 

D'autres facteurs peuvent 6galement expliquer I'bmrgence de I'bthique et les 

limites qu'elle rencontre pour jouer son rble. Devant k s  menaces v4hiculbes 

par l'évolution des techniques et de la technoscience, l'éthique peut dtre 

présentee tantbt comme une limite imposer I ce mouvement d'bvolution 

sociale, tant8t comme une forme de restriction de cette dvdution. Qu'on pense 

ici Pi l'impact social que les techniques biomédicale8 peuvent avoir sur la vie 

humaine et sur le devenir & la société civile en ghâral. 

'O  Guy GIROCIX. rLâ fonction de coh6Mon soude de i'bthique. un adre tti6wiqur socio- 
politique pour comprendre le phhomdne d6ontdogiquen. âans Georges A. LEGAULT. 
dir., Eqeur & fddi i ie  po&ssÜmeIe, Tom 2 L '.-na -a Sainte-Fo y, 
Resses de i'Univeisit4 du Q u 4 k ,  1997, p. 16. 
IBiD, p. 16. 



Un autre facteur limiterait 1'8thique dans sa fonction de cohesion sociale. C'est 

celui des entreprises cherchant I se doter de m6canismes de confrôie interne 

d'éthique ou de déontologie pour parer aux cons6quences neqatives d'un 

contrble externe de I'Etat. 

L'Etat, de son cbté, cherche Bgalement favoriser aupres des diffdrents 

goupes et organisations du secteur public la mise en place de codes d'éthique 

ou de codes de déontologie de manibre A Btablir un pont entre le droit et la vie 

sociale. La loi 120 est un bel exemple d'outil alternatif de régulation. Plus 

souple par rapport au droit, le code d'ethique prdsente, pw son contenu, 

l'avantage d'avoir été prépare par les organisations plut& qu'impose par I'Etat. 

Si toutefois ce code n'&ait que reglement inteieur impose comme mécanisme 

de régulation sociale pour standardiser les comportements individuels et 

collectifs, il s'agirait encore une fois dune forme de rdgulatidn h8tdronome 

risquant de réduire l'initiative des agents sociaux au sein des organisations 

auxquelles ils appartiennent. 

Somme toute, la demande sociale d'bthique notre époque est 
susceptible d'entraîner un effet pervers important. Ce serait le cas dés lors 
qu'elle serait interprdtée comme un appel en faveur d'un contrdle 
exercer sur la societe et sur les individus qui la composent, plut& que de 
représenter un contrdle de la sociBt4 par ellem4me. d'abord au niveau 
des individus qui la composent, puis au niveau de leurs unites 
d'appartenance, communautaires ou organisationndles.~2 

La déontologie est egalement victime d'effets pervers dans la mesue où la 

tendance est de l'associer au droit en l'imposant dans un credo de valeurs et 

de régulations correlatives alors qu'elle relàve davantage d'une filiation avec 

Guy GIROUX, aLa demande sociale d'ethique: autor6gulation ou Mt&abgulation?r, p. 
36. 



l'éthique et la morale. Des devoirs h accompli, ou, plus précisdment, des 

devoirs que des professionnels s'imposent dans I'exacice de l e u  profession: 

voilh, selon G. Giroux, la déontologie. Si 1'6thique relbve de la conscience 

individuelle, la déontdogie releve de la conscience professionnelle sans que 

l'une et l'autre ne s'y limitent pour autant. Autrement, il faudrait consentir h 

I'idbe que les régulations sociales relhvent h sfictement parler de la sphère du 

juridique et qu'elles sont de nature purement hdtéronome. *Il n'en est 

cependant rien, puisque la vie en socidt6 s'drige sur des aspirations 

individuelles et collectives qui tbmoignent du fait que certaines valeurs sont 

partagées. II en decoule qu'une farme d'autorégulation est possible d I'bchdle 

de la société».l3 

Une façon de verifier l'usage social qui est fait de codes crbthique ou de 

déontologie «consiste B determiner si leur mode de validation provient des 

personnes elles-memes auxquelles ils seraient censes s'appliquer, ou bien 

d'une source [extérieure d leur] acquiescement volontaire.»14 Dans le second 

cas, on aurait alors affaire A des textes rbglementakes servant h contrbler des 

conduites suivant un mode d'h4térordgulation, c'est-&-dire B des documents 

juridiques ou administratifs selon que ces codes tireraient leur kgitimitd d'une 

loi, dune part, ou d'une résolution adoptee p a  un conseil Uadministration, 

d'autre part. 

13 Guy G IROUX, *La demande sociale d'dthique: autordgulation ou hbtdrorigulation?~, p. 
34. 

'4 Guy GIROUX,  comprendre I'bthique en tant que phdnornéne social*. Revue u& 
/'UnivemYë kmfaq vol. 30, #2 (1 993. p. 57. 



Une telle régulation par I'bthique ou la dbontdogie, qu'elle provienne du 

secteur privé ou du secteu public, peut donc devenir une fame ddguis6e 

d'hétérocontrble alors qu'A première vue, on aurait pu y lire une forme 

d'autocontrôie échappant au conf dle externe. t e  danger d'un tel phénombne 

serait alors le peu de participation de toutes les strates de la socidtd b 

l'intériorisation du lien social. Tout comme la ddontologie ne sert plus 

seulement B baliser les devoirs du professionnel membre d'un ordre mais tend 

à sl&en&e aux autoritds gouvernementales ou administratives indépendantes, 

4e  phénomene de propagation des codes d'bthique ou de d6ontologie 

s'inscrirait donc dans un mouvement densemble de contr6le social.»ls 

Les différents facteurs énurnéres pourraient encore laisser croire qu'a la 

demande sociale d'bthique correspond t'idbe de la societe civile de se 

responsabiiiser devant le déclin de I'Etat-providence et la montée du nbo- 

IiMralisrne. Pourtant, les recherches realisées h Rimouski et 8 Sherbrooke sur 

le territoire quebecois montrent que les codes actuels de pratiques 

professionnelles et organisationnelles servent h contrbler les comportements et 

conduites non conformes 8 ceux attendus et que leur application releve 

souvent de l'équipe de direction des organisations qui leur ont don66 

naissance. Ces codes et divers cornites ou commissions doethique n'auraient 

donc pas tellement comme fondement Iégitimateur le libre arbitre des individus 

et de Ieur groupe d'appartenance. Au contraire, «[un effet pervers] aurait 

[encore une fois] comme cons4quence de faire exercer un r6le 

d'hétérarégulation A des mlcanismes normalement destines l'autorégulation 

l5 Guy GIROUX, *La fonction de cohésion soaale de i'dfhique», p. 20. 



de collectivités de travail, de goupements pofessionnds ou d'associations 

diverses»16. 

. I 
* * .  2.2.2 AU,x&ulation. 1-~n~favorisee camme forme interne de 

contrôle 

Le fait qu'il soit toutefois possible, selon la seconde hypothbse formulée 

par G. Giroux, d'interpréter &galement la mise en place de codes dfavorisethique ou 

de déontologie comme l'expression du souci de groupements ou associations 

de vie en société d'assumer lev  part de responsabilitt5s dans la vie en commun 

refléte certainement une part, quoique minime par rapport h la premiére, de la 

réalité. 

Loin de se présenter comme une force hétérorégulatoire de la vie normative en 

societé, l'éthique et la déontologie s'articulent & ce moment-lh h travers une 

réflexion qui emerge de la vie individuelle et coliective, et qui prennent forme 

dans une dynamique d'autorégulation et dont les questions et propositions 

orientent la conduite humaine. Au-delh dune tendance lourde de I'Etat I faire 

jouer I'éthique et la déontologie un rble hét&orégulatoire, la recherche 

réalisée au Qubbec par des chercheurs de I'Universitd du Qudbec b Rimouski 

et de l'université de Sherbrooke montre qu'il existe Lgalement une réelle 

demande sociale autoreguiatoire. 

Cette dernière trouverait sa source dans les revendications en faveur de 
I16mancipation des individus, de I'autocontrble de leurs goupements et de 
leurs organisations d'appartenance, de mbme que dans les demandes 
d'autogestion des communautés de base. Vue âans une telle perspective, 
I'ethique peut être définie comme un ensemble de valeurs personnelles, 
collectives ou organisationnelles, servant orienter l'action et par 

l6 Guy GIROUX, *La demande sociale dbthique: autor4gulab'on ou h4tCorbqulaîion?~, op. 
a?. p. 42. 



consequent à donner un sens aux activitds des individus, des 
regroupements de personnes ou des établissements dans une 
perspective d'autœegulation. A l'inverse et pour mieux saisir la nature et 
la portée de l'éthique, d l'aide d'une ddfinition servant b distinguer un 
mode de regulation qui lui serait opposé ou compi~mentaie, [...] le &oit 
[apparaTtraitl comme un ensembie de numes qui affectent l'action des 
personnes, des collectivit6s et des organisations dans une perspective 
d'hétérorégulation de I'Etat sur la socibtb.17 

Quoi qu'il en soit, I'ethique et le droit constituent deux formes différentes de 

contôle dont la finalité socidtale est la cohbsion sociale et ont dgalement 

comme dénominateur commun d'exercer des forces de régulation. Selon que 

ces forces sont autordgulatrices ou hbtérordgulatrices, l e u  source de validation 

ne sera pas nécessairement la meme. 

L'éthique s'exprime sous la forme de modes d'autorégulation de la société 
à partir des individus qui la composent, sans suggérer pour autant que 
celle-ci soit la somme, pure et simple, de ces derniers. II s'ensuit un 
mouvement de régulation de la base vers le sommet. D'un aulre cbté, le 
droit s'exprime sous la forme de modes dhetérorégulation de la socidté 
partir des appareils législatifs et judiciaires en place. II en ddcoule alors 
un mouvement de régulation du sommet vers la base. Voila comment il 
convient de comprendre I'idée voulant que s'exerce un contrale social 
autoregulateur par l'éthique et hétéruégulateur par le droit? 

. .  . . 
2.2.3 La P a r t i w o n  interactive. fondanient de la motivation h vivre avec un . . 

nnel de 

Ce qui constitue un élément dléclairage important en ce qui a fa i t  

l'accroissement du phénombne social de codes de pratiques professionnelles 

et organisationnelles semble bien reposer sur l'idée da contrôîe. Subtil s'avère 

ce contrble, si l'on prend appui s u  les pratiques sociales déaites, pov celles 

et ceux qui le subissent ou sont appeles d le subir, Une motivation 

supposement defendable peut 6tre l'origine de l'imposition externe d'un 

l 7  Guy GIROUX, *La demande sociale d'6thique: autardgulation ou hbt&a6gulation?m, p. 
46-47. 

l8 IBID, p. 30. 



contrble social: virage t6chnologique incontournable dans te monde de la 

gestion, menace financière de fermeture d'une usine ou dune compagnie de la 

part de ses dirigeants, uniformisation des comportements en vue d'une 

meilleure rentabilité. 

Pour combler un vide de sens ou sous le prétexte de redonner A une vie 

institutionnelle ou arganisationnelte une raison collective d'exister, l'imposition 

hierarchique d'un confde des memkes par un code &éthique ou un code de 

déontologie peut Bgalement entraîner un d4sengagement sous diverses 

fumes: incompréhension par les membres 6s la d4mrvche piuilégiée de la 

part des dirigeants d'une compagnie pour que celle-ci arrive ses fins, 

incompatibilité du langage utilise & i'intbrieur du guide de conduites, etc. 

Aucun indice ne laisse prdsager de quelque fume de desengagement que ce 

soit de la part des laics en responsabilité pastorale & participer de façon 

dynamique et autonome au denouement d'enjeux eccldsiaur ou sociaux. 

L'approche d'un contrôle externe p a  les organisations su son personnel pour 

favoriser l'engagement social conaet pourrait toutefois donner lieu à une 

réflexion en profondeur sur le choix de moyens en Eglise de viwe avec un code 

d'éthique avec une seule formule toute faite à l'avance de rlgulation des 

comportements. Un concours de toutes les parties d'une institution peut 

davantage s'avérer une voie de fécondit4 intbressante pour mater un certain 

nomke de parambtres dthiques et déontdogiques en lien avec des pobièmes 

précis. Un mode autor6gulatoire des conduites pivildgiles par certaines 

organisations communautaires ou institutions pour favoriser une partiapation 

de toutes ses States h I'intbriorisation du lien social peut effectivement s'avérer 
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une source de motivation certaine pour dvoluer individuellement et 

collectivement en Eglise en prdsence de tds  outils de rbgulatian. 

Dans le monde des affaires, au suin des professions accrédiiées jvidiquement 

comme telles par le l4gislateur, dans les établia8ements de sant4 et de services 

sociaux tout comme dans le monde du renouvellement rapide de la 

technologie, les deux tendances sont prbsentes. Vars laquelle de ces deux 

tendances, autorégulatoire ou hdtéforégulatoire, ces milieux suggèrent-ils aux 

autres par leurs pratiques de s'orienter en vue d'une implication 

professionnelle et organisationnelle concrbte dans la socidte? Seul un contact 

avec chacun de ces milieux peut le révéler. Dans le monde des affaires en 

I'occurrence, de quelle tendance est-on porte s'inspirer pour donner 

naissance 8 des codes d'ethique? 

2.3 L'ethiaue des affares: un m o n  

Le milieu des affa~es constitue en lui-meme dans la sociét4 un lieu 

l'intérieur duquel la codfication de I94thique a systématiquement pris racine. 

L'éthique des affaires est considdrde comme une branche de l'éthique 

appliquee. *L'autonomie que pr6suppose [cette] éthique appliqube 

conespond la possibilit8 d'examiner des cas particuliers, de discuter leur 

résolution et d'évaluer rationnellement les systdmes éthiques en fonction de 

cette resolution».l~ 

l9 Sylvain AUROUX. *Les notions philosophiques. Didionndrw, dans An&& JACOB. dir., 
Encyd4p&feP/u&~qxle m2dL Psis. PUF. 1990, Tome 1. p. 871. 



C'est tout au long de la deuxième moitid du vingtiéme &de que i'bthique des 

affaires connalt son d6veloppement r6el. Avant 1960, on prdfère donc 

l'expression dwue &s /es ahkm b la formule d # i i  46s Maies bien 

connue aujourd'hui. Les pr6occupations bthiques de ce moment se limitaient 

en effet davantage pour l'homme daffaires appliquer les règles morales 

traditionnelles au monde des affaires. Depuis les deux dernières decennies, 

période la plus importante de son d&veloppement, IBé!hique des affaires s'est 

dotée d'une plus grande riguev thdotique, ce qui nlemp&he pas de penser 

qu'elle est Nune consfuction sociale qui a une histoire et un avenir, et non un 

donne dont le contenu est fix6 une fois p a r  toutes.d* 

Ce mouvement d'origine américaine qui a .vu le jour dans les ddbuts de ce 

sikcle s'est également syst6matisd dans les ann6es '70 aux Etats-Unis avec 

l'accentuation de la rdglementation du gouvernement. Or, en rdaction d 

l'augmentation des pressions de I'Etat s u  tes entreprises, leus dirigeants se 

sont fixés comme objectif de se discipliner davantage, en intégrant 4 cette fin b 

la vie des organisations des codes dYthique. Ils espéraient ainsi regagner la 

confiance du public ap rh  des scandales tels ceux du Watergate et de Wall 

Street en contribuant au d4veloppement du monde des affaires dans une 

nouvelle perspective. 

Des lors la responsabilité sociale de l'entreprise en est venue constituer la 

f ame de fond de l'éthique des afiaires. 

20 Pierre LECOURS, rL'4ihique des afiaires comme probtbmatique soeiale: une analyse 
sociologique». E&ca vol. 7, no. 1 (1995)+ p. 64. 



D'une préférence marqu6e pour les problbmes individuels du 
gestionnaire, on commence h mettre l'emphase sur I'agr organisationnel 
responsable; d'un discous Bthique marpu4 par les cat4gories classiques 
de la théologie et de la philosophie morale [...Il on se tourne de plus en 
plus du c8t6 des catégories des sciences humaines, notamment de la 
sociologie, pour articuler son discours.21 

Depuis, l'éthique ne cesse de s'institutionnaliser au point que les membres de 

la communaute des affaires y voient facilement une solution $ plusieurs rdalités 

reliees ta leur vie quotidienne: façon de remédier h la fréquence et h Imampleu 

des scandales d'affaires, manière de mettre en valeur le succès d'entreprises 

ayant reussi concilier pratiques éthiques et rentabilité, lieu de valorisation de 

l'émergence de nouvelles questions telle l'internationalisation des marches qui 

lient développement du monde des affaires et développement de la société 

dans son ensemble. 

2.3.1 Code dethiqj~e un outil favorable pour I I - . . 'intr- 

Quant aux codes d'éthique, ils apparaissent sous différentes formes. 

Une premikre est celle d'une philosophie de gestion que se donne une 

entreprise pour presenter les valeurs auxquelles elle adhère et les 

comportements organisationnels auxquels elle souhaite voir son personnel 

adhérer. Une autre forme de coae d'éthique est celle qu'on retrouve h 

l'intérieur d'un document prbsentant les politiques de l'entreprise qui prend 

souvent la forme d'un code de conduite relatant les comportements attendus en 

regard de problematiques particuliees: gestion éthique de la confidemtialite et 

du secret professionnel, conflits dgintér4ts, honn&eté, intégrite, équit# dans 

21 Ibidem, p. 62. 



l'emploi, etc.. Une troisidme forme est celle d'un code d'ethique 4 plus 

proprement parler. 

Ce document a pour but non seulement de prdsenter les valeus organisa- 
tionnelles et les normes de comportement dthique, mais 6galement de 
presenter la procédure mise en place p w  s'assuer du respect du code et 
de sa mise jour périodique. C'est ainsi que l'on y retrouvera la 
description des mkanismes & utiliser pou ddnoncer les vidations au 
code crethique, la liste des sanctions qui seront appliquées pour puni les 
dérogations au code d'bthique et une indication quant CI la proc6dure de 
revision du code d'dthique et à la périodcitd de cette rdvision.22 

Au terme d'une recherche men4e par le Groupe de recherche en 6thique des 

affaires de I'Universite de Sherbrooke au sujet de l'implantation de codes 

d'éthique dans les entreprises manufacturihes au Quaec, il wmMe bien que 

le fait de se doter d'un code d'dthique renvoie à des prdoccupations qui 

relévent directement de la culture d'une entreprise ou de sa culture 

organisationnelle. 

Des quatre catégories de conflits: interpersonnels, intra-organisationnels 

(relations entre une organisation et ses membres), interorganisationnels 

(relations entre une enf eprise et ses différents partenaires commerciaux) et 

extra-organisationnels (relations enf e une entreprise et le milieu social), la 

deuxieme catégorie semble bien &re cdle qui, essentiellement, motive CI se 

doter d'un code d'éthique. «Le leadership d'un dirigeant, I'atteinte d'un niveau 

plus eteve de professionnalisme par les gestionnaires, un changement 

important dans la culture d'entreprise ou dans la structue organisationnelle*=, 

22 Michel DION et Robert LESCARBEAU. *Les codes d'hthique des entreprises 
manufacturites au Quebec: htat des paceptions &s diigeantsm, EMI vol. 7. no 1 
(1 995), p. 11 5. 

z3 IBID,p.103. 



voila autant de motifs qui feraient pencher une entreprise en faveur de la mise 

en place d'un code d'ethique & I'intérieur de son organisation. 

Selon la même etude, il semble bien que les associations de consommatevs, 

clients, syndicats, associations ou regoupements de gens d'affaires aient peu 

d'influence dans le processus â'elaboration de ces codes d'dthique, cela en 

dbpit du courant de gestion participative qui Bvolue en Amérique du Nord. 

Une autre question qui a soulev6 l'intérêt des chercheurs pourait Btre farmulBe 

autour de I'orcte suivant de préoccupations. On se demande comment il se fait 

qu'on cherche A accentuer l'auto-contrble des membres de l'organisation b 

l'intérieur de laquelle on implante un code d'ethique, alors que celui-ci servirait 

en même temps A prbciser I'application de sanctions allant de la penalite au 

renvoi en passant par la suspension et la r4piimande tors de la violation dudit 

code. 

Aucune solution miracle n'est apparue aux chercheurs au terme de leur 

investigation. Sans tomber dans le piège de I'autœéglementation b rabais, *un 

code d'éthique devrait [toutefois selon eux] fournir un schbma de rdférence, rien 

de plus. Sinon, il ne sera jamais un *document vivanb et sera toujours 

cristallis4 dans un contexte légal ou quasi-judiciaire. Un code d'dthique doit 

faire partie de la gestion quotidenne de l'organisation. II doit orienter les 

processus de prise de décision et comportements organisationnels.~*4 

24 Ibidem, p. 140. 



Une approche utilitariste25 considère qu'un comportement éthique doit &te utile 

au bien commun. Toujours selon cette approche, la maximisation des profits 

doit être considérée comme une fin en soi. D8s lors, les deux autres ai tees h 

considérer, selon eux, comme nécessaires h promouvoir, sont écartes: ce qui a 

une valeur en soi et ce qui contribue au bien commun. Le fait de privildgier une 

approche dont la personne humaine dans sa dignite et tous ses droits 

fondamentaux constitue la fin h atteincte et concourt au bien commun devrait 

donc faire partie des priorites d'une entreprise dans le but qu'elle modifie dans 

le mlme sens sa culture arganisationnelle. 

L'entreprise se comprend elle-meme comme devant tenter de concilier 
ces deux objectifs (succés de I'enteprise et bien commun). L'entreprise a 
tt la fois le droit (et le devoir envers ses actionnaires) de maximiser ses 
profits et le devoir de respecter les consommateurs, le public en général et 
l'environnement naturel en portant attention h l u s  besoins r6els.M 

Que des codes d'&tique se structurent h I'intérieu d'organisations ou que ces 

outils de régulation conîribuent davantage h ce que soit maximis6 le profi, cela 

parfois m&me au détriment de ce que devient la personne, il appert que 

l'approche h&&orégulatoire devant donner naissance à un tel code ne soit pas 

davantage favorable la responsabilisation d~ membres. 

25 Selon le premiw code déontologque consîruit selon I'qpoche utilitariste, c'est le moteu 
personnel wi donne toute sa force au moteu social. Le code de &ontologie de Jeremy 
Bentham est prinapalernent constitue de pinapes qui 6tabiissent la base de I'6dfice moral, 
& la déontologe en ellem6me qui en est la fame et 6 sanctions qui sont le lieu où le 
principe d&ontoIogique puise sa face contraiqtante pour rm&e fonctionnel et garder en 
vie cet édifice moral. cela en vue de l'atteinte de la f I c i t C  humaine ou du bonheur. Pou  
Bentham, c'est h tavers un minufeux calcul des piaisis et des paines cpe toute la vie 
morale. ou I'appiication du code de dêontologie au quotidien. se joue. Cf. Jeremy 
BENTHAM, Démfdcp;9. clrr mime ab G d e ,  Trad. de P. E. L. Dumortt et 8. Laoche. 
Scientia Verlag Aalen, Gamany, 1959, 181 p. 

PB Michel DION et Robert LESCARBEAU, *Les codes &&hique des entreprises 
manufactwiéres au Québec: état des perceptions des  dkigeants~. p. 136. 



Toujours dans le monde des affaires, au concept de qualité totale a dei& 

correspondu la seule id& de ddtection de defaillance des produits, puis celle 

d'excellence. Aujourd'hui, on parle surtout d'am6lioration continue de la 

qualité. 

Si profit, compétitivit4, efficacité apparaissent dans la cultue de certaines 

entreprises au m&me rang que celui des vaieurs comme cdles de sdidarit4, de 

transparence et de responsabilisation, une question d'ordre dthique apparart 

selon Michelle Dionne: #Le concept de qualit4 peut-il servir de paravent 4 la 

perversion de valeurs, dénaturant ainsi toute la demarche et trahissant les 

idéaux propos&?d7 

La recherche de profit apparaît souvent comme la rdsuttante d'une d6rnarche 

qualité. La r4volution culturelle qu'une telle ddmarche provoque dans une 

entreprise exige l'engagement total de toutes les personnes: haute direction, 

employés, etc. #En cpalit4, l'expert est la parsonne qui fait le travail, quei que 

soit le niveau ou elle se situe dans l'entreprise et la nature des opérations 

auxquelles elle est affectée.»la 

Entre besoins et attentes du client, d'autres questions bthiques préoccupantes 

nécessitent d'&e formulées, ne serait-ce que pour mieux mettre en 6vidsrice la 

fin visée en matière de service b cette clicntCle. *Dana quelle mesure estil 

justifiable de repondre b des attentes lorsqu'on ignore des besoins 

27 Michelle DIONNE. *Ethique et qqualb total-, duis Johane PATENAUDE a W g e a  A. 
LEGAULT, dr.. Eqkx d° PddiW poks&wdkr. ?hw t C&s et mmMs U i N i a  
Sainte-Foy. Presses de I'Universiib du Quôbec, 1997. p. 104. 
IBID. p. 105. 



fondamentaux? Dans quelle mesure doit-on réponcte des attentes de niveau 

eleve si, pour ce faire, on doit priver d'autres personnes de réponse leurs 

besoins fondamentaux?*2Q 

Quand vient le temps de s'assurer de I0accessibilit6 et de la disponibilité des 

produits et services, 

est-il moralement acceptable d'augmenter a un point tel la qualit6 d'un 
produit, que le coût rdduit le nombre de personnes qui peuvent y avoir 
accés? Est-il acceptable, meme si on peut le constater tous les jous, que 
le produit de bonne qualite ne soit accessible qu'a un petit nombre de 
personnes, et que l'on popose aux plus pauvres des produits de moins 
bonne qualite, quand ils ne sont pas can4mant mddiocres? Est-il plus 
ethique de réduire la marge de profit pour rende le produit plus 
accessible?30 

Enfin, si la qualité vise maintenant Btablir un lien ente profit aux entreprises 

et &quite envers ceux qui contibuent & son dbgagement, 4a  qualité est [...] une 

bouffée d'air frais dans le discours économiste qui a cours présentement air le 

seul crithre d'acceptabilitd devient la rentabilit6. La qualit6 constitue en outre 

un projet d'entreprise stimulant, rassembleur, crdateu de sdidarité faisant de 

l'entreprise un des lieux de réalisation personnelle des individus qui y 

œuvrent .»3l 

Enfin, derriere des prdoccupations 6upposCment fondées sur la dignitd 

humaine, il semble bien, selon Arsenault, que ce serait davantage des 

pr4occupations économiques qui seraient l'origine du mouvement qualit6. 

*9 Michelle DIONNE. *Ethique et qmiitd totalew. p. 106. 
30 IBID, p. 1û6-107. 
31 IBID. p. 108. 



Pour lui, *la qualit4 totale s'irisait davantage dans une logique d'efficacit4 que 

dans une recherche de sens.»* 

Devant les limites et I'incapacitd du systdme de concurrence économique II 

construire I'equilibre de la planéte, il rappelle les arientaüons qu'un goupe de 

chercheurs de Lisbonne en provenance d'une dizaine de pays ont propos4 en 

1995 pour assurer une gouverne mondiale efficace: aLa mise en place de 

dispositifs de nature cooperative; la prise en charge de la soci4td civile par les 

gens eux-memes; la reconnaissance de l'importance des expériences locales; 

l'acceptation de la diversitb wlturelle.w~~ Si la mise en place de codes 

d'bthique venaient s'inscrire dans le prolongement d'un tel mouvement de 

responsabilisation et de coophtion d travers un mouvement sociCtal de 

valeurs partagbes, nous serions effectivement en face d'une source importante 

de progks. 

l 2.3.3 Codes d le -es: de I'eff- 
. . 

Ce serait donc pour contrer l'intervention dtatique d'abord que les 

entreprises auraient commence & se doter de codes d'dthique. La tendance 

des codes d'éthique à exercer un pouvat h6téra0gulateur sur les membres 

des milieux d'entreprise serait donc vêrifiable dgalement dans ce secteur 

important de la vie sociale. Aussi, des personnes s'interrogent sur le dCfi 

d'bquilibre ente ethique et profit. En plus s'ajoute dans la complexe 4volution 

essentiellement &onomiste de la qualit6 te souci à certains enb'oits &établir 

32 Vianney ARSENAULT, *Visde & k quilit6 totde: efficecitb ou 6thiquem. dans Johane 
PATENAUDE et Geages A. LEGAULT, dr.. &~PW d? Pidr,@e pde-dh. Time 1, 
Co&s et corn?& ddb'riie SainteF~y. Rbs~h~ da i'Universit6 du Qudaec. 1997. p. 11 1. 

33 IBID, p.113. 



un lien entre profit aux entreprises et équitd envers ceux qui convibuent son 

dégagement. 

Le milieu des affaires n'a donc pas 6chappd I'effet pervers qui a eu tendance 

A atteintfe les divers milieux sociaux qui se sont dot& de codes de pratiques 

professionnelles et organisationnelles. Ce serait le cas des lors que les 

d~igeants auaient voulu renforcer le contrble interne de leur milieu de travail 

pour echapper au contrble externe des entreprises par I'Etat. De la 

preoccupation de surface vouloir favoriser I'auto-contr&le, plusieurs ont pu 

constater qu'un glissement donnant lieu un effet pervers s'est effectivement 

produit. Les codes d'ethique du monde des affaires mmblent pafois servir de 

point d'appui pour justifier des sanctions pouvant aller jusqu'au renvoi d'un 

travailleur. 

Même quand une organisation pretend que le code d'4thique qu'elle a conçu a 

ét4 mis en place pour orienter les prises de ddcisions et la participation 

individuelle et collective des différents acteus, la tendance A s'en servir p o u  

n'en faire essentiellement que des instruments au service du contrdle des 

dirigeants demeure présente, voire accentuee I plus d'un égard. L'approche 

qualit6 en constitue un exemple flagrant. Une démarche qualit6 animée selon 

une approche deontologique a montre qu'on peut aller jusqu'a dénatuer les 

ideaux proposes au sein d'une organisation. Le fait qu'elle soit realisbe dans 

le prolongement d'une démarche ethique rigoureusement suivie, elle peut en 

revanche donner lieu, pour d'autres, une qualitd certaine de pise en charge. 

Pour les agents de pastorale laïcs, tout comme pour le monde des affaires 

encore une fois, l'importance de développer la prudence de ne pas tomber 



dans le piége du contrdle externe des gsns au service desquels ils favaillent 

demeure. Un code d'dthique peut constituer un outil favorable de pmticipation 

sociale et collective concertée en soci6t6, tout comme il peut &Oe utilisé par tout 

sous-groupe de quelque rang hiérarchique d'une organisation comme une 

façon détourn6e d'exercer un conf de  sur les autres. 

De quelle façon le milieu des professions accréditées représente-t-il, par les 

codes de déontologie dont il se dote depuis plus de vingt-cinq ans, un lieu 

social favorisant pour une qualit6 de prise en charge des professionnels en 

matiére de responsabititds sociales? C'est l'objet du prochain point d'en 

debattre. 

2.4 W. une r m e  la de re- . . .  .. . 

sociale dans les faits? 

Un exemple qui f aduit bien la volont6 de gwpes de cette fin de s i k k  de 

preférer voir leur vie professionnelle organisée A l'intérieur d'une stiucture 

juridique conforme celle des professions accréditées par le I&gislateur est 

celui des enseignantes et des enseignants des orctes primaire et secondaire 

des commissions scolaires du QuCbec. Dans la pratique, des professeurs sont 

accusés de negligence criminelle, un autre est accusé de vendre au marché 

noir ses notes de cours sur le campus alors que ces notes sont indispensables 

pour que les étudiants rCussissent. Auf e exemple: des étudants détiennent 

un taux anamal de mercve i I'intérieu de leur organisme i la suite d'une 

contamination accidentelle survenue dans un laboratoire de chimie. Ce sont 

autant d'exemples qui font dire au Conseil pddagogique interdisciplinaire du 

Québec le besoin devenu incontournable pour les enseignantes et les 



enseignants de s'impliquer aux premières lignes dans I'exercice de leur 

profession. 

Dans l'attente d'etre non plus seulement considérbs, mais reconnus et traités 

comme des professionnels par I'Etat, les enseignants réclament l'autonomie 

dans I'exercice de I'enseignemant et loauto-contr61e ou t'autar6glementation de 

leur profession. Dotés d'un statut officiel et dune vaitable identitd pofession- 

nelle, il leur serait possible, appartenant & un orbe professionnel, 

revendiquent-ils, de fixer collectivement les responsabilitds qui I e v  incombent 

dans un esprit de complbmentarit4 avec les auires intervenants en Bducation, 

avec les parents et les élbves eux-mibmes. 

Reconnus comme des ptofessionnels, ils pourraient, I'intérieu d'un code 

d'kthique professionnelleo «faire respecter eux-mCmes les normes profession- 

nelles de I'exercice de leur profession [...] par des regles d'application 

adkquates»34 et %mettre sur pied des rn&canisrnes adéquats, gérbs par des 

pairs, pour traiter des plaintes caractère prafessionnel.ds 

Toujours selon leurs propos, la reconnaissance d'un statut professionnel au 

sens juridique leur donnerait plus facilement accds I un consensus provincial 

des responsabilités et obiigations propres A dénouer les impasses sugg6rées 

par la vie. 

34 MONTREAL. CONSEIL PEDAGOGIQUE INTEROISCIPLINAIRE DU QUEBEC. Parw 
/But-X mém / ' ide pdkssLKMd 4bs mwjnmfa~ &! &s a m f f m h  cf/ Oubk3 Juin 
1998. p. 15. 

35 1810, p. 18. 



Jusqu'B quel point l'approche juridique constitue-t-elle la voie de 

reconnaissance professionnelle privlbgier pour clarifier les responsabilitds 

sociales des membres d'une occupation? A ce propos, nous ferons mention 

de deux recherches menhs sur le sujet. ta première avait explicitement port6 

sur ces codes de déontologie des professions accr4ditbes en 1977. Plus prhs 

de nous, la seconde s'inscrit dans le cadre de la m6me importante recherche 

menée au Quebec entre tg93 et 1996 sur les codes de pratiques 

professionnelles et organisationnelles dans leur ensemble. 

. . 1 -  2.4.1 Une- dame-s c a s  de dB-@ y&i&m& 
s une -dive dé- 

Une recherche mende par un qoupe de scientifiques de I'ISSH (Institut 

sup4rieur des sciences humaines) de IDUniversitC Laval d la demande de 

l'office des professions du Quebec en 1977 avait conduit ces derniers d 

proposer qu'une perspective d'dthique sociale soit intégrbe aux codes de 

deontologie et qu'un processus de formation accompagne l'implantation et la 

revision des codes. 

Le fait que les codes de d6ontologie des professions accrddit4es par le 

législateur quebecois aient 6t4 formules sur la seule base de la conscience 

individuelle avait suscite chez les chercheurs une inquibtude de premier plan. 

Pour remédier B la situation, ils avaient souhait4 qu'a cette approche 

individuelle soit jointe une approche sociale de manike d en arriver b 

structurer ces ins~uments de rdgulation de la vie professionnelle en tenant 

compte des deux approches. Ils avaient dgalement formultl le d6Wr que la 

personne humaine, professionnel et citoyen, soit davantage considbée dans 

son entité collective qu'essentiellement individuelle. Ils avaient enfin manifeste 



le souhait que I'Etat et toute aute instance &uctudle de la sociét6 se soucient 

davantage de leur engagement participer avec les d ibentss aganisations 

professionnelles et sociales aux changements nécessaires & I'instwration d'un 

wcfe social dynamique, ouvert et a&ateu. 

La dimension culturelle de la vie en soci&td &tant toutes fins utiles absente 

dans les codes de deontologie en vigueur cette bpoque, ils arrivaient pm le 

fait même au constat que ces codes existants s'avéraient des instruments de 

régulation au souffle court quand venait le temps de susciter la participation 

des professionnels au dénouement des enjeux sociaux, collectifs et structvels 

de la sociét4. De 18 les popositions qu'ils en &taient venus formuier dans un 

but de renouvellement des codes de dbontdoge et de la vie professionnelle 

en ellem&me. 

Au carrefour des choix professionnels et des comportements indviduels s'y 

rattachant d'une pari, des institutions, des lois et des aménagements cdlectifs 

dans leur ensemble d'autre part, devait loger une interrelation. L'ethiqus 

sociale, aux dires des chercheurs, n'en &tait plus une s'inscrivant 

essentiellement dans le prolongement de I'&thique individuelfe mais une 

éthique comportant ses propres sources. Autrement dit, il devait s'agir d'une 

éthique s'inscrivant dans le prolongement de l'effort collectif. De la 

l'interrogation formulbe savoir si la d&ontologe ne devait pas d'abord se 

situer dans le prolongement de I'dthique sociale plutdt que I'dthique 

individuelle, «puisque la profession implique un rapport une activitd 



institutionnalisbe et à des strates socio-8conomiques [...] spdcifiques, 

composantes d'un orcfe social dbtermin&.*~ 

Dans l'articulation d'un processus de socialisation, les auteus de la recherche 

proposaient donc que les professionnels participent individuellement et 

collectivement A la recherche de solutions aux changements sociaux en 

présence et & venir. Selon eux, la societ8 devait revoir avec ces 

professionnels 1'8chelle des valeurs les guidant tous dans leurs choix. L'Btre 

humain comme individu devait demeurer un agent de changement 4 partir 

duquel il est indéniable qu'une part des transformations de la vie en socidté 

émerge. Mais le veritable changement social exigeait Bgalement une 

participation intégale et solidaire de 1'8tre humain comme collectivit& 

Nonobstant le fait signale que les codes de deontologie devaient servir d 

assurer une meilleure protection du public, l'équipe de recherche avait enfin 

su ggéré d'autres modifications susceptibles d'ameliorer les codes de 

deontologie des professions acu6ditées en viguev au QuCbec. Rbvisw ces 

outils de regulation en prenant en considération les conditions nouvelles 

suscitées par la pratique, définir l'acte professionnel propre à chaque 

profession, susciter la participation des membres des professions dans la 

rédaction des codes sont autant de moyens qui pouvaient 6tre pris, ont-ils 

rappelé, pour rencte les codes plus opbants. 

De plus, les chercheurs de I'ISSH avaient exprimé le souhait que les codes 

prennent une forme et un contenu multidmensionnels sous trois aspects. En 
-- - 

INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES HUMAINES. UNIVERSITE LAVAL. La 
d4ontologie professionnelle au Qubbec, rapport de recherche prdparé pœ I'ISSH & la 
demande de I'Office des pofessions du Quûbec, op. at., p. 228. 



tant qu'individus responsables et en tant que citoyens, les professionnels 

auraient pu retrouver respectivement dans leur cade des principes d6thique 

genérale et des principes dYthique sociale. Ces deux premières dmensions 

des codes auraient pu &Ire identiques toutes les professions. Un troisi&me 

aspect concernant les professionnels en tant que praticiens adonnés des 

taches professionnelles particulières aurait pu renfermer des normes de 

comportements professionnels en regard, par exemple, de la compbtence. 

«C'est en tant que goupe, corps social et corps interm4diaire que Ies profes 

sionnels, par le truchement de leur orcte, doivent assumer colkgialement une 

responsabilite face 4 la collectivité dont ils ont promis de satisfaire les legitirnes 

attentes dans le domaine où ils détiennent une compétence particuli&e.»a7 II 

devait donc incomber 8 chaque instance d'assumer la part de responsabilitbs 

lui revenant pour procurer aux codes de deontologie et aux professionnels au 

service desquels ils &aient conçus toute l'efficacité que l'opinion publique en 

attendait. 

Selon les propos tenus par le professeur Legault de l'Université de 

Sherbrooke, ales codes de dlontologie comme les codes d'bthique peuvent, 

soit favoriser l'uniformité des conduites malg4 la dvtrraitl des pofessionnels, 

soit respecter la diversite des situations 6thiques vdcues selon les milieuxws. 

A la suite des recherches menles, il arrive A la conclusion que *c'est 

37 INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES HUMAINES. UNIVERSITE LAVAL. La 
dbntologie professionnelle au Qu6bec. rapport de recherche pbparb p a  I'ISSH & la 
demande de l'office des professions du Quûbec. op. cit., p. 252. 
Georges A. LEGAULT. *Les codes: une tension ente le &oit et I'éîhiquem, dans Geages 
A. LEGAULT, tir.. En#w ob Pdlhiid pdtiwmffa Tm8 2 L wdb&ukt 
SainteFoy, Resses de I'Universit6 du Qu6bec. 1997, p. 46. 



l'uniformité des conduites qui prbvaut dans l'expérience qudb6coise de la 

déontologie.dQ 

Le chemin qu'il a emprunté pou  tenir ces propos a consisté évaluer la portée 

éthique de I'expdrience menée au Qudbec en regard des codes de 

déontologie professionnelle relevant du 14gislateur qubbécois de mbme que 

les modalités de sa réalisation. 

D'entrée de jeu, il propose que le fait que le législateur ait créé des ordres 

professionnels ne saurait se justifier par la seule influence des modeles 

sociologiques économistes selon lesquels la ddfense des interets des 

membres d'un ordre serait essentiellement 8 l'origine d'un tel geste. Selon lui, 

«cette réduction est exagdrde, car elle rend insignifiante la dimension 

symbolique des phthomenes sociaux»4o. 

En arri4re-scbne ti l'article 23 du Code des professions selon lequel chaque 

ordre professionnel a pour fonction de protéger le public, loge la prdsence de 

la même valeur sociale que le ldgislateur tient promouvoir. Pour atteindre 

cette finalite sociétale de protection du public, la loi prbvoit I'intdgation de deux 

moyens 8 privikgier: dviter que des pseudo-professionnels ou charlatans 

partagent le marché avec les professionnels reconnus et accréditds comme 

tels, et protéger le public contre les abus qui peuvent survenir & 11int6rieur 

d'une relation professionnelle. 

39 Gewges A. LEGAULT. ales codes: une tension entre le &oit et i'éthiguer>. p. 46. 
40 IBID. p. 42. 



La prdsence de la loi pour protéga la relation de deux personnes 6gales en 

dignité, mais dont le degré de compbtence diff&e, s'avbie donc n6cessaire. 

Comment les codes de déontologie, quant h eux, en sont-ils venus & se 

presenter sous la forme d'un modele uniforme quant h leur structure et h leur 

contenu? Des modalités de r4alisatian ont voulu que les codes de dêontdogie 

deviennent une façon pour le législateur de manifester b la population une plus 

grande constance ente les diffêrents ordres. aLm codes de démtdogie sont 

[ainsi] marques par ce contexte où le législateur québécois cherche b unifier 

les pratiques de contrdle et de surveillance qui relevaient du principe de 

I'autogestion».41 

Le fait que les codes de déontologie soient toutefois passés d'une forme priv& 

à une forme publique de surveillance pour assurer la protection du public peut 

aider à mieux comprendre qu'une rBelle tension existe ente l'éthique et le droit 

en cette matière. Que la déontologie des professions accréditées au Québec 

par le Code des professions reldve désormais du bo i t  administratif et 

disciplinaire, cela ne peut Bgalement que favoriser l'effort de classement des 

fautes disci piinaires. 

Qu'enfin la montée sociologique du professionnalisme ait essentiellement 

favorise un souci d'intériorisation des valeurs privil4gées par une collectivit~ 

occupationnelle dans le passé au point que ce professionnalisme dépende de 

la force de la tadition, cela a sans doute confibu4 h maintenir une narmativite 

Bthique. 

Ibidem, p. 46. 
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La rbforme qui prend [slars] effet sri 1974 intervient cirectament dans le 
champ déontologique en transformant la normativit6 6thique en 
normativitb juridique. L'inefficacitb de i'autocontrble des orbes d'alors 
conduit la recherche dune uniformit6 et des grnanties de protection 
par le biais du droit disciplinaie. Ce sont le8 mécanismes disciplinaires 
qui assureront des lors la port& de la âémtologe professionnelle.42 

II s'est avéré déplorable dans cette Btude, tout comme dans la rechache 

sociologique menée en 1977 sur *L I  &mfdwê pu&s;siriwndi au LWbtm 

que I'uniformite des codes, au nom de la recherche d'une plus gande 

constance entre les ordres, soit privil&giée par rapport a leur divenit6 au nom 

des Bthos si différents et cornpl6mentaires ente eux à la fois. 

. . .  
2.4.3 R e c o n v q u e  ou re- sociale: la r.echerche des 

. .  . urs sociales n r i v i ~ - @ m p e c t i v e  6- 

Au cours des vingt années qui séparent tes deux recherches ayant porte 

sur les codes de deontologie des professions accrédit4es au Québec, peu de 

changements semblent avoir 6té apportds à la structure et au contenu de ces 

codes. Des mises B jour ont permis de les ajuster tout au pius aux aspects 

nouvellement suscités par les pratiques professionnelles (par exemple, 

présenter de nouvelles exigences en matière de formation continue). Un vaste 

chantier engageant des professionnels et différents actews sociaux pourait 

sans doute apporter un souffle nouveau Il ces codes de ddontdogie de 

maniére a mobiliser davantage individus et cdlectivit4s professionnelles et 

sociales dans la promotion et I'intégation de tels instniments la vie commune 

en soci6té. 



Ce qui doit toutefois retenir plus prdcisdment l'attention de celles et ceux qui 

recherchent dans le statut juridique de profession une riponse A leurs 

interrogations Bthiques et ddontologiques est la mobilisation sociale des 

membres d'une occupation 4 rechercher activement le mieuxdtrs collectif. Les 

propos du professeur G. A. Legauk ce sujet sont clairs. A l'affiche dune 

reconnaissance juridique professionnelle doit n6cessairement loger avec elle 

une forme interactive de participation sociale de tous les professionnels 41 

s'engager individuellement et collectivement & la recherche d'une meilleure 

cohésion sociale. 

De la meme maniére, des groupes professionnels comme les larcs en 

responsabilité pastorale, soucieux avec d'autres goupes comme eux du meme 

mieux-être collectif, trouveront sans doute 4 travers ces propos une invitation 

ne pas rechercher toutes les rdponses 4 leurs questions Bthiques et 

déontologiques dans la source normative relevant essentiellement du droit. 

Une qualité certaine de responsabilisation individuelle et collective de la vie en 

soci6té appellerait de leur part la paticipation accrue h une ddmrehe 4thique 

dont la vie du milieu et ses enjeux sociaux, collectifs et structurels constitue, 

avec la réference aux traditions, une source normative de premier plan. 

Vers quelles prkautions nouvelles & prendre l'exigence d'implantation de 

codes duethique dans les dtablissements de santd et de services sociaux doit- 

eue maintenant conduire celles et ceux qui désirent clarifier l eu  place dans le 

processus de responsabilisation sociale? Des cherchevs prdoccupds de 

l'instauration de codes de pratiques professionnelles et organisationnelles 

dans ce secteur de la socidte apportent chacun & leur façon des Clements 

d'éclairage. 



2.5 Des codes dC- les th bmtUlAm 
sm&u%hx 

D'une façon peut-6îre un peu plus subtile que dans dames milieux mais 

non moins obligatoire, les établissements de sant4 et de services sociaux du 

Q ué bec doivent adopter des codes ddthique. Le processus hétérordgulatoke 

que cette décision gouvernementale engendre dans la majuitd des cas pour 

faire en sorte que soient mieux potégds les eoits des usagers qui fréquentent 

ces institutions questionne. Derrière une volont4 politique d'amdlimer le 

respect des droits des usagers, certains se demanôont si ne se serait pas en 

fait profilé le désir de I'Etat de mieux contrbler, ne serait-ce qu'a distance, les 

façons de faire et de se comporter des professionnels. Le point de vue et la 

perception d'auteurs qui se sont prononcds sur ce propos apportent un 

éclairage et suggbent des pistes pour mieux conjuguer autordgulation et 

h4térorégulation sociales, dthique et droit. 

Selon Y. Perier, derridre une volontd politique de la part du ligislatev de 

donner présbance aux droits des usagers dans les dtablissements de sant4 et 

de services sociaux, il est effectivement pertinent de se demander si ne se 

serait pas davantage profilée l'imposition d'un exercice suppldmentaire de 

contrôle des professionnels. Pwr G. Voyer, l'exigence Idgale de se doter Uun 

code d'éthique h I'intérieu de ces 4tablissementso pour qu'elle puisse porter al 

fruit, doit nalte dune action individuelle et collective du milieu dont le souci & 

soi, de l'autre et daufui en constituent le centre. Les propos de L. B@in 

veulent, quant B eux, rappeler que derriMe la foncîion &ducative qu'on a 

pretendu faire jouer b I'dthique, il est possible que l'imposition de codes 

comme nouvelle forme de rhgulation institutionnelle soit devenue le moyen 



retenu pour contrer la crise d'autoritd actuellement en force dans le milieu 

médical. Le discours de P. Fortin rappellera enfin qu'il est essentid que les 

valeurs d'autonomie, de participation et de responsabilitd que la loi 120 

promeut demeurent le centre de I0op&ation ddontologique que le législateur 

cherche il metire de l'avant. 

2.5.1 Codes d b t w e s :  Bbfre la vol- la r u  ' . . 

Selon les recfwrches mendes par Y. Parrisr, c'est dans le but de réduire 

I'bcart entre I'bnoncé des droits de la population et plus particulièrement des 

usagers des Btablissements de santd et de services sociaux et leur traduction 

dans le quotidien que le Ministère de la sant4 et des sarvices sociaux a mis en 

place la loi 12043. C'est dgalement dans le prolongement de certaines 
. . 

initiatives du meme genre privilégibes par quelques 6tablissements que la 

nouvel{e loi a été implantde. Se doter de codes d'dthique comme outils de 

sensibilisation et de transformation des pratiques professionnelles, instituer 

une procedure d'examen des plaintes, mette sv pied au besoin un comitd des 

usagers, voile autant de mesures que I'Etat mettait en application en adoptant 

définitivement son projet de loi. 

Mettre en application cette loi dans les 6tablissements concern6s ne devait 

toutefois pas suffire. La participation certaine de l'ensemble des ressources 

humaines et des usagers & une ddmarche de r6flexion en vue d'obtenir une 

adhesion la plus large possiMe ces coôes &ait au centre du document. De 

plus, deux volets devaient faire partie de la structure de ces codes d'&thique: 

l'un d'eux precisant les droits des usagers dans toute leur dignite, l'autre 

43 Lai sw les services de santd et les services sociaux et modfiant diverses dispositions 
l4gJativcs. L.R.Q., 1991, chapitre 42. et modficatims. 



exigeant le positionnement de I'dtablissement de meme que les valeurs, 

pratiques et conduites que celui-ci entend promouvoi en rapport avec I'bnonc6 

de ces ckoits. 

Ces nouveaux outils de regulation n'&aient pas conçus pour remplacer les 

codes de déontologie des professions accr4dt6es ni pour se substituer aux 

ententes collectives n4goci6es. En meme temps, ces codes engageaient 

l'ensemble des personnes cmcerndes & l'intérieur de ces 4tablissements et 

devaient dks lors devenir le fruit dune demarche collective. Selon le Ministbe 

de la santé et des services saciaux (MSSS), ils devaient donc plutdt faire I'objet 

d'instruments d'éducation dans les différents milieux tout en presentant toujours 

les consensus réalisés de la façon la plus lage possible. 

Dans la pratique, même si la loi ne prévoyait aucun endroit h l'intérieur du code 

d'bthique pour préciser des sanctions en lien avec les conduites contraires 

prevues par la loi, certains milieux ont quand méme choisi d'en intdger. 

II est toujours possible qu'un salarie tombe sous le coup d'une mesure 
disciplinaire découlant dune dérogation aux normes et rbgles du code 
d'éthique, pourvu que le tout suive la procédure de sanctions prevues A la 
convention collective. Aussi le code d'6thique pour lequel il n'existe 
aucune procédure sérieuse d'adoption et de sanctions pr4vues par la loi 
peut, dans les faits, devenir, Ih où le code d'éthique le prdvoit, un 
instrument de sanction pour le personnel qui y dGrog6.M 

Bref, aux dires de Perrier, il semble bien que les codes dbthique imposés par 

la loi 120 aux établissements de sant6 et de services sociaux ne sont pas 

essentiellement l'objet d'une rdgulation institutionnelle provenant de l'interne 

44 Yvan PERRIER, aRBgulation et codes dathique dans le réseau de la sant6 et des services 
sociaux*. dans Guy GIROUX. dir., La p - e  svaidb ab /d&9@(0 Montbal, Bellarmin, 
1997. p. 219. 



de l'organisation, li moins pue l'adoption du code d'dthique ait rt4ellement fait 

l'objet d'une démarche de r4flexion ayant connu son terme au moyen d'un 

large consensus. Sont-ils davantage i'objet d'une r6guletion de contMe social, 

l'obligation d'imposer quelque sanction que ce soit n'Man1 pas présente? Au 

sujet de ces codes d'dthique, peut-être serait4 pr4férabie de parler, selon lui, 

d'un processus politique qui a cmsia4 A imposer, par le biais d'une rdgulation 

de contrôle social venant de ImEtat et de son droit, dobligation aux 

Btablissernents de se doter d'un document ayant pour nom 4 o d e  d'ethiquem 

qui, 8 prerniére vue, peut correspondre 4 une aautorégulation~ d'6tablissement 

de type unilatéral ou de type  consensuel.^* 

La voie que Gilles Voyer emprunte pwr formuler son questionnement h 

I'encfoit des codes crbthique que la loi sur les services de santé et des services 

sociaux impose est celle d'un professionnel qui participe de I1int&ieur h 

i'évohtion du processus d'implantation dun tel insfument de régulation. Cher 

lui, A l'hbpital &\(ouville de Sherbrooke, il existe un comité d'ethique dont la 

fonction éducative se déploie en tois vdets: celui demette des avis g&&aux 

qui préoccupent l'ensemble de la cornmunaut6 où le comité œuvre; celui 

dëmettre un avis sur des décisions ddlicates h rendre en regard de 

problématiques médicales paticulidres; celui de stimuler la retlexion &hique 

dans l'établissement. 

45 Yvan PERRIER, aRBgulatim et CO& cf dîhique dans le réseau de la mt8 et des services 
soaaux*, p. 228. 



La voie qu'il propose d'emprunter pour op&ationnaliser cette fonction 

dducative est celle du tdmoignage.  c'est parce qu'ils prennent la parole, 

qu'ils portent ttlmoignage de quelque chose, que les comitds ddthique sont, a 

leur &chelle, des instruments de transformation des personnes, de 

transformation des soignants, et donc que I'on peut dire qu'ils font œuvre 

éducative. »46 

Mais de quoi témoignent au juste ces comitbs? Certainement, rappellera 

Voyer, de la façon dont ils sauront conjuguer soin et excellence. Or une action 

est conforme 8 l'excellence quand elle est accomplie dans le souci de soi, 

d'autrui et de chacun. Une action est accomplie dans le souci de soi quand on 

apprecie préalablement ce qu'on est capable de changer et ce qu'il ne sera 

pas possible qu'on contribue & changer par la meme action. Le souci d'autrui, 

c'est le mouvement de sollicitude de soi vers l'autre comme psisonne égale, 

avec la prdoccupation de faire en meme temps qu'elle ne soit envahie p a  noîre 

action. Une action accomplie dans le souci de chacun, c'est-&-dire l'autrui que 

je ne connais pas et qui est inscrit dans l'institution sociale en est une qui vise 

lui donner ce dont il a besoin, ni plus ni moins. 

Conjuguer soin et excellence, c'est soigner dans la juste estimation de ses 
capacites, avec sdlicitude et avec justice. C'est de cette manidte de 
soigner que tbmoignent les comitds d'dthique. Ce qu'ils nous disent, c'est 
ou se trouve en général la juste apprdciation du souci de soi, du souci 
d'autrui et du souci de chacun lorsque I'on se reîrouve dans telle ou tdle 
situation.47 

46 VOYER, Gilles. *Les comités d'4thique ont-ils une fonction bducative?n dans Johane 
PATENAUDE et Gewges A. LEGAULT, dr.. &PUY & /'d&+hpe pdssbwdk, f m e  t, 
Cods er corn$& 6ddr&wu SaintaFoy. Rosses de I'Universitb du Qu6kc, 1997, p. 33. 

47 ISID. p. 34. 



Les cornites d'ethique puisent ce savok âans ce que livre I'expérience de la 

communauté humaine. Pœter tbmoigiage de I'expbrience humaine pour un tel 

comité, ce peut Atre de p6sentcn un avis @&al qui fait figure d'autorité quand 

vient le temps de faire participer au maximum la prise de décision un malade 

considéré légalement comme inapte. Pour un cas particulier, ce peut Atre 

d'indiquer 4 I'bquipe soignante ce en faveur de quoi milite le savoir de 18expé- 

rience en pareil cas, le soin de l'application lui revenant en dernidre instance. 

Deux formes de tdmoignage proactif s'ajoutent aux deux formes pr4c4dentes 

de témoignage classique. La premiQe consiste L tenir des rencontres de 

discussion sur certains sujets tels l'hydratation, l'alimentation, le traitement de 

la douleur avec le personnel de mani6re & susciter un mouvement de 

transformation a l'intérieur da l16~rblissernent et L favorisa le d4veloppment 

d'une image critique d'elle-meme. La seconde consiste L blaborer et 

implanter un code d'éthique dans le pdongement de l'obligation pr6vue par la 

loi, certes, mais construit le plus possible sur la base âes besoins et de 

IDexp6rience des bénéficiaires et de l e u  famille et diffusé par des travaillem 

autres que les membres de la diectiori de i'dtablissement. Au bout de la ligne, 

c'est véritablement la transformation des personnes dans le but de faire des 

soignants de meilleurs soignants qui est visée. 

1 2.5.3 Codes d m :  unefanction b m v e  de Id- ou 0 -  8 

de 

Du point de vue de Luc Bdgin, la rh l le  fonction 4ducative des comités 

d'éthique clinique ne va pas toujours de pair avec les condtions de pratique ii 

l'intérieur desquelles elle est censée s'appliquer. RCpond-elle pour autant «a 



une demande, 8 un besoin réel dans le milieu hospital iwîa~ A cet égard, un 

examen de differentes possibilités s'impose. 

L'inquiktude de la population devant une technologie de plus en plus 

sophistiquée et performante, de m&me que le besoin du public de voir 

reconnus ses doits de patient, d'autonomie, d'int6git6 peuvent & t e  interpr4tds 

comme un besoin de leur part de recevoir Bducation, consultation au besoin et 

établissement de lignes directrices et de politiques par un comit6 d'bthique 

clinique. En pareil cas, ce dernier touverait une certaine part de ldgitimation Q 

être mis sur pied. 

Penser que la mise en place d'un comitC d'bthique clinique v ienh i t  dun 

besoin identifie par l'ensemble des membres du personnel médical de recevoir 

I'education necessaire h la realisation de leur travail sur le plan moral pourrait 

probablement exprimer une aulre part de la légitimation attendue de aCer un 

tel cornite. 

«On ne doit pas [non plus] percte de vue que l'avènement et le dCveloppement 

du phenornéne des cornites d'éthique dinique est contempuain dune crise de 

l'autorité rn6dicaled9 La mise en place d'un tel cornit6 serait-dle ici une façon 

de rkponde 8 la crise en question? L'interrogation mdrite d'bte formulée. 

Mais au cas où l'on consentirait y vor pour l'institution une façon de combler 

son besoin de gërer et p4venir les conflits apparaissant adans un contexte de 

48 Luc BEGIN, *La fonction éducative des comitds d'éthique cliniquem. dans Johanr 
PATENAUDE et Geages A. LEGAULT, &.. &&ux 4b iid6okpe p&ssimdrb, Tme 1, 
Codss et comAé-s ddbj@ua Saintafoy. Presses de i'Univmslé du ~uébec. 1997. p. 59. 

49 IBID, p. 61. 



crise d'autorité et de tensions diverses affectant les pratiques mldicaleaio~, il 

faudrait revoir ce que signifie l'expression  susciter des prdoccupations 

éthiques» comme fonction éducative. Cela dt, il serait bgalement piauaiMe de 

voir dans cette hypothgse une bonne part de vérite, selon 1. Bégn. 

Si l'objectif etait également de faire du comit6 d'dthique clinique h l'intérieur de 

l'institution hospitalière un comite parmi d'autres permettant de rdsoucte les 

problémes et de veiller au bon fonctionnement de cette dernière, un effet 

pervers serait prbvoir: celui de rdduire I'dthique ah une dimension détachde 

des autres aspects de la pratique m&licale.wsl 

Dans le cas contraire, 

en aidant les gens 8 identifier et h formuler les problbmes bthiques, le 
comité éduque le personnel et participe I faire advenir la probldmatique 
éthique comme nouvelle rdalite au sein de l'institution. Si te besoin de 
l'éthique n'est au départ qu'un besoin diffus (pour ne pas dire confus), le 
cornite d'éthique, une fois créé, participe 8 lui donner fœme: il aide 8 
mettre en mots et 8 circonscrire des interrogations qui se font jour dans la 
foulée de la crise dautcrite qui affecte les pratiques mddcales.~ 

En effet, le cornite d'ethique n'est pas une instance normative côte des au+es 

instances: juridique, administrative, scientifique, médicale, professionnelle, etc. 

Le point de vue qui caracterise sa fonction est piutdt de nature h apporter une 

critique sur des normes de conduites que de proposer des normes. 4rend.e 

des distances face aux normes en concurrence et [...] s'interroger sur leur 

valeur respective en regard de la situation particulière h résoud'e [:j c'est cette 

Luc BEGIN, uLa fonction éducative des comités d'4thique diniques, p. 6 2  
IBID. p. 65- 

52 IBID, p. 63. 



attitude respective 1'6gard des normes, des valeurs, des intWts et des &oit$ 

de natures diverses qui caractérise l'intervention proprement dthique.»" 

Pour le dire en d'autres termes, aeduqu~ un milieu de tavail, au pian dthique, 

c'est amener les gens de ce milieu metûe en veilleuse leurs rbles sociaux et 

professionnels afin d'occuper le rôie de sujet &hique.»" Un sujet dthique n'a 

évidemment pas faire abstraction des différents r8les et fonctions qui 

incombent au sujet professionnel ou au sujet juidiwe qu'il incarne davantage 

certaines heures. Cela dit, la capabte 4 se distancier ou se détacher des 

pr6occupations juridiques ou professionnelles pour porter dans une 

perspective éthique un jugement critique ne peut que favoriser une 

participation accrue des professionnels au devenir de leur organisation. C'est 

aussi le rôle d'un comité d'ethique clinique d'accompagner l'ensemble des 

membres du personnel médical dune institution vers des pratiques éclairées 

par les valeurs en présence, dans un climat d'ouverture et de disponibilite 

suggéré par la culture sous toutes ses formes. 

2.5.4 Une o p w o n  db-gig~e avec i'autoaémie, la w t ~ w  
. .  . 

e valeurs de c m  

La réflexion de I'lthicien Pierre Fwtin en regard du phbnomene 

déontologique d'imposition de codes d'dthique dans les dtablissements de 

santé et de services sociaux s'est sîr~~ctrir4e autour du ascours de IdOtirnation 

de ces codes et non sur les situations vdcues par les établissements, 

administrateurs et gestionnaires qui connaissent chaque jour les tensions 

qu'occasionne l'imposition d'une telle loi. 

53 Luc BEGIN. *La fonction éducative des cornites d'dthique clinique*, p. 66. 
54 IBID. p. 67. 



D'abord, quelques dfférences apparaissent importantes I noter selon lui entre 

un code de d6ontologie tel que pr4vu par le Code des professions comme 

moyen de contrdle des professionnels pour justifier l'autonomie professionnelle 

dont ils se rbclament et un code d'éthique tel qu'imposé par la loi sur les 

services de santé et les services sociaux. Au-del& du cercle Btroit de 

compétence scientifique qui limite le code de deontologie des or6es 

professionnels, le contexte pluridsciplinaire actuel des milieux de santé et de 

services sociaux exige d'abord que soit repensée le mode h4téradgulatoire de 

contrôle des conduites. C'est le mérite d'une approche autorégulatoire d'ouwir 

la porte à une approche plus globale et plus collegale en regard du partage 

des responsabilités a pratiquer enf e professionnels. 

Une difference est noter entre I'un et I'aulre mode de regulaüon. C'est l'idéal 

d'hétéru4gulation visé par le code de déontologie qui régit les membres des 

ordres professionnels, d'une part. Pour ce qui est du code d'éthique, le 

legislateur le présente, d'autre part, comme la repense particulière 4 une 

demande des citoyens afin que leurs boits soient davantage respectes lusque 

ceux-ci doivent séjourner dans un etablissement de sante ou de services 

sociaux. 

La façon du législateur de se legitimer par rapport h l'imposition de ce code 

pour encadrer les interventions des personnes qui y œuvrent repose sirr trois 

valeurs morales que Piene Fortin dégage de I'articie 1 de la loP: l'autonomie, 

55 L'article 1 de la loi sur les services de sant6 et &si -ces sociaux est libeüb comme suit: 
aLe r6girne de services & santd et de services sociaux institue prr ta pr6asnte loi a pour 
but le maintien et I'am6lioration de la capacitd physique. psychique et sociale des 
personnes dagr dans leur milieu et d'accompiir k s  rôies qu'elles attendent assumer dune 
manier0 acceptable pour ailes-m&mes et pour les goupos dont dlw font 



la participation, la responsabilit&. La finalit6 de cette r6farme consiste b revoir 

l'organisation des ressources financihes, humaines et matérielles dans un 

souci renouvelb de protection de la sant6 pubiique, d'6panouissement et 

d'autonomie des personnes. Le code d'bthique se prbsentera comme un 

moyen pour les membres du personnel d'un 6tablissement de faire route 

individuellement et collectivement vers l'atteinte des objectifs formulds CI cette 

fin. 

Pour la Fédbration des CLSC du Quebec, le cade ddthique est entre autres 

propose comme une occasion pour les intervenants de s'investir dans 

l'affirmation des valeurs institutionnelles et de la mission propre 

l'organisation. 

Le code d'éthique est &galement perçu comme un moyen de transformer 
ales attitudes et les mentalites qui portent atteinte & ces &oit$ ou en 
freinent l'application», de arehausser périodiquement le niveau 
d'engagement des ressources humaines* et &galement dajuster 
toujours plus intimement l'expression de son 6thique I'4volua'on du &oit 
des usagers».= 

Pour cette organisation, comme pour l'Association des centres d'accueil du 

Québec par ailleurs, l'accent b mettre an vue de 1'8lahoration et de 

l'implantation d'un code d'bthique devrait davantage pater sur uns attitude 

éthique que juridique. Jamais un code ne pourra remplacer une attitude de 

compassion, une conscience individuelle et professionnelle ouverte et 

dynamique en regard des changements institutionnds 4 opdrer: voila, rappelle 

Fortin, une conviction qui habite les personnes de ces organisations qui militent 

56 Pierre FORTIN, *L'enjeu des I6gitimations 6 code d'6thique oxig6 p a  le Mgislateum, &ns 
Georges A. LEGAU LT, dr.. E i x  6 /'6/riie porb&&e. ?5me 2 L 's-irnce 
we?béCdySc: Saintefoy, F~tisses de I'Universit6 du Québec. 1997. p. 86. 



en faveur d'un processus d'intervention 4thique en matière de déontologie de 

l'organisation. 

L'Association des hgpitaux du QuCbec insiste, quant 4 d e ,  * s u  le caractare 

col1 ectif ouvert et dialog que de I'ensem ble de l'opération ddontdogique au 

sein d'un établissement.r~S7 Somme tate, c'est vers un partenariat actif qui soit 

axé sur la recherche de solutions ente usagsrs et membres du personnel d'un 

6tablissement de santé et de services sociaux, dans la valorisation de 

l'autonomie des bdn6ficiaires et en phence  d'un processus constant de 

responsabilisation individuelle et collective que les organisations ont dit 

qu'elles désiraient cheminer. Voila aussi une entrepise qu'un code ii lui seul 

ne pourrait inspirer pour qu'une concertation aussi large puisse Btre instaurée 

et entretenue au fil des jours. 

2.5.5 j 'ouverture h 1'-n: vers des #atiPues n o u v a  

En vertu de la loi 120, l'implantation obligée de codes dethique dans les 

établissements de santé et de services sociaux est encore jeune, puisqu'elle 

remonte en 1991. Même si l'approche hbtCror4gulatoire choisie pour favoriser 

l'implantation de tels outils de rdgulation sociale prime encore, il est fort 

intéressant de prendre note au passage des efforts Bpars investis pour faire de 

ce moment juridique imposé par le l6gislatev une occasion de prise en charge 

des personnes et des collectivit6s concemdes de prés ou de loin par ce 

dernier. 

57 Pierre FORTIN, d'enjeu des Idgitimations du code â'bthigue exigé p a  le Mgislateurn. p. 
96. 



Aux yeux des analystes consultés, la premibre précaution prenbe dans 

l'évolution de ce ph6nombne social exige ddee & I'affût de tout effet pervers 

que peut produire l'enclenchement professionnel et organisationnel manant 4 

l'adoption d'un code d'éthique. Dans les milieux de santé et de services 

sociaux, le risque d'effet pervers peut se traduire par une tendance h 

I'h6téror4gulation des professionnels alors que le respect du &oit des usagers 

ei recevoir des soins appropnds dans les meilleues conditions possibles est le 

seul et ultime but annoncé. Pour d'autres, le danger de se servir d'une telle 

démarche dans un établissement pour tenter d'y trouver 111 un lieu et une 

structure propres b rasorber la crise actuelle crautorit6 du milieu médical plane 

toujours. 

Un dément de force est toutefois présent. C ' e l  celui de tenter par la mCme 

occasion d'accroître l'autonomie, la participation et le sens des responsabilités 

institutionnelles et sociales des professionnels, des usagers et de l'ensemble 

des intervenants comme sujets dthiques. De cette façon, une demarche 

institutionnelle de prise en charge des personnes dans une perspective 

éthique se traduit par une 4nergie individuelle et collective investie en vue 

d'une meilleure cohasion sociale. Un tel virage suffisamment engage pour 

qu'il constitue un fait social et cultvel acquis exige toutefois gue les efforts 

investis en ce sens continuent h se multiplier. Les lalcs en responsabilitb 

pastoraie peuvent y voir une interpellation h inscrire leur quête concrdte de 

responsabilisation sociale dans la meme dynamique. Se constituer en sujets 

ethiques dans le milieu de la pastorale de manière h conjugua les soucas 

normatives qui se presentent & eux comme sujets professionnels et comme 

sujets juridiques la fois constituerait pour eux une voie feconde pour favoriser 

le développement d'un processus de responsabilisation ecclésiale et sociale. 



Comment les milieux de travail h l'intérieur deaquels dvduent les techniques et 

les approches qu'ils privilbgient, en se dotant de codes de pratiques 

professionnelles et organisationnelles, deviennent-ils gaduellement, leur 

maniére, une source motivante d'inspiration pou ceux qui tentent d'y voir plus 

clair en matiére de responsabilit& sociales? C'est maintenant 4 leur t o u  de se 

faire valoir 8 ce sujet. 

2.6 Deontologies p r o f e s m e s  et s W 6  te- 
* .  

Selon une etude puMide rdcemment par l'Institut français Fre&ik R. Bull, 

<de part et d'autre de l'information, deux antagonistes, la transparence et le 

secret, se liwent un combat sans rel6chenm. La transparence, au nom de la 

vérité, de l'exactitude, de la sincérit4, remporte des succes qui se traduisent par 

I'accés aux donnees nominatives et par de multiples obligations de 

renseignements liées la protection des consommateurs. Les portaparole du 

secret dans les différentes organisations, au nom de la liberté de conscience, 

de la confiance des patients, au nom du respect des individus tout compte fait, 

recherchent, ente ethique et &oit, avec des cornitds de sages et &experts, les 

voies déontologiques 8 privilegier. 

C'est le cas des deontologies professionnelles suscitées par l'informatisation et 

la societe technicienne sous ses différentes formes, qui n'apparaissent pas 

toujours explicitement dans un code, et que des drigeants tentent d'imposer de 

façon h&&or4gulatoire en cr6ant des chartes et des guides de conduite. 

Pierre CATALA. (Préface*, dans Raymond MOCH, dir.. E i i i e  et jo~y'df4 /es 
u't?unrdopes pofksskmdes 1 fdpwwe a b  I+&iia Paris, Edtions kmand Colin. 
1997, p. 8. 



Des constats et des questions émanent alors de toutes parts des diverses 

déontologies professionneles reliées I I'klatement des techniques. Que ces 

d6on tologi es professionnelies apparaissent sous ferme de codes ou de 

chartes, ou simplement que, de la pratique, &margent des problbmatiques 

relevant du questionnement bthique, les habitants de la planbte s'interrogent 

sur le sens A donner favie, a /wvie. De le m4me maniers apparaissent, 

dans le monde des nouvelles technologies et sous des fumes aussi diverses 

que subtiles, des ethiques et des d6ontologies qui s'imposent aux membres 

d'une organisation alors que ces daniws cherchent comment prendre part aux 

débats entourant cette évdution aussi rapide que menaçante. 

A titre d'exemple, la notion de secret professionnel s'est Qlargie. D'une 

relation entre mddecin et patient dont il faisait essentiellement l'objet par 

exemple, le contenu du secret médical fait maintenant l'objet d'un apataqe»? 

Conserver de façon absolue un secret au nom bun principe alors que se 

produit en même temps un mal extrbmement gave, cela pose certainement un 

probléme 8 l'intérieur de la vie en sociate. Une fois connu le contenu de la loi 

en regard de la confidentialite et du respect absolu du secret professionnel en 

matiére médicale, où commence et se tamine la potection qu'un medecin doit 

assurer aux personnes vivant lt I'intdrieur de l'environnement d'un patient qu'il 

traite parce qu'il est atteint de la maladie du sida? De la mdme façon, il peut 

main tenant arriver régulidrement que te contenu d'un secret qu'un médecin 

59 Cf. Geages FLECHEUX. a ie  médecin, I'rvocat. le journaliste. le iuge ... et les autes+, dans 
Raymond MOCH, dir., Eaiigve et swiW ks ~ ~ s p o r b ~ s W n e I m  i l i d p u ~ l b  
&s le&iqum Paris, Edaions Armand Coh, 1997. p. 1531. 



&ait seul 8 posseder l'intérieur d'une salle dintervention doive &tre partagé 

pour que soit mise en place une thérapeutique en concertation avec les autres 

memkes de I'equipe et selon les insîrudions appropides. 

Dans le monde du journalisme, le problCme déontdogique de la confidentialité 

apparaît également, cette fois en lien avec I i  libert6 de pesse. Le journaliste 

manipule un nombre imposant d'informations et de renseignements importants 

souvent aussi confidentiels les uns que les autre@. Les nombreux moyens 

technologiques dont il dispose, la rapidité avec laquelle il intervient font mdme 

qu'il communique avec des confréres avocats, policiers ou notaires, et cela au 

nom de la liberte de presse @née par la âémoaatie, des informations qui 

peuvent parfois apparaltre menaçantes. A une époque où l'utilisation des 

satellites fait lever les frontiéres des pays et I'efficacite des censures nationales, 

en ce temps d'accroissement des moyens de communications si divers, qu'en 

est-il, demande Flécheuxsl , de la saa~sainte liberte de presse et de sa valeur 

de symbole au sein des soci6tds demoaaties? 

Les déontologies professionneiles sont &gaiement menacées actuellement à 

l'intérieur du monde medcal en raison de l'évolution rapide du ph6noméne de 

technicisation. Prrur Daniel tauremW. physiologiste et ancien chef de service 

au CHU Henri-Mondoc, dont la pratique médicale en France a, dit-il, 616 fonde 

sur un socle de techniques, les praticiens hospitaliers et libéraux sont conviés & 

60 Dans l'ouvrage intitule *Ethique et ddontologie du journalisme* publie aux Presses de 
I'Universit6 Laval en 1994. Marc-François Bmier propose une série de ui t tes  specifipues 
pour être en mesure d4valuer la partinence baccader. selon l'intér6t public. l'anonymat 
une source. Cf. 224s. 

61 Georges FLECHEUX. *Le méâecin. l'avocat, le jounaliste. le juge ... et les autesr>.op. cit., 
p. 28. 

62 Cf. Daniel LAURENT, d'humanisme medical face A la techniqum, dans Raymond MOCH. 
dir.. Ethique et svwipfé, /es dfmlo/u@s pdesS/gnne//es d /'ipeuve &s lecbnfi7ues 
Paris. Ediitions Armand Colin, 1997, p. 37-53. 



relever un premier défi: celui de savoir conjuguer, 4 I'intMeur dune démarche 

de réflexion individuelle et collective, les besoins et attentes des personnes 

malades avec I'etat actuel des connaissances et pratiques médicales. 

Le passage d'une medecine empirique h la r6volution technologique donne 

encore actuellement place au ddvdoppemmt de la biologe molbculaire. Avec 

la possibilite d'envisager, b l'aide de biotechnologies diabordes, de nouveaux . 

traitements ti base de thérapie gdnetique, ces rbalitds amdnent le médecin 

d'aujourd'hui faire un usage courant de moyens technologiques 

(échogaphies, accés aux banques de donnbes, etc.). Qu'en est4 alors de la 

culture scientifique qu'on dispense aux mddecins I'intlrieur de leur 

formation? Se pourrait-il que l'utilisation abusive de certaines techniques soit 

de nature proprement mercantile? A l'inverse, pourait-il devenir possible que 

le dossier médical informatise et sérieusement codifie (codes d'entrée et de 

blocage, etc.) devienne un outil mis au service de la concertation et de la 

rationalisation des services medcaux? 

A l'affiche d'une ethique de l'information nominative loge enfin, selon .id 

Boyer, une déontologie dont les questions fusent bgalement de partout. Dans 

le prolongement d'une loi promulgube en 1978 en Europe en matibre 

d'information nominative, te ldgislateur voulait s'assurer que soit sauvegarde 

un équilibre entre les nombreuses et confidentidles informations qu'il devenait 

possible de colliger de façon informatique et les droits et libertbs des 

personnes. Par le moyen d'une Commission nationale de l'informatique et des 

libertés (CNIL) comme organisme intermbdaire entre la population et lui, le 

legislateur pouvait par exemple s'assuer que la sdlection d'enfants devant 

faire l'objet d'une surveillance médicmiociale ne devienne pas automatique. 



Par ce moyen, i l  devenait possible que soit Bvit4 le fait Uavoi fichi jamais 

ces enfants ou qu'h l'inverse les enfants non rejoints par cet exauce et dans le 

besoin d'une telle surveillance ne soient iarnais contact& par le biais du seul 

exercice informatique. 

Il pouvait aussi étre possible pour des usagers du transport en commun 

d'utiliser une carte puce nominative et de âébiter au cous dune semaine h 

l'aide de cette carte le coüt des transactions relatives A ce transport. d a  

Commission a donné un avis favwable un tel projet apris qu'il eut 8t6 

convenu que les informations nominatives sur l'utilisation de ta carte ne 

seraient pas conserv6es au-deIl dune semaind? Grke A ce moyen de 

contôle social mis en place par t'Etat, l'usager &ait des lors prote# par son 

boit de voyager encore de façon anonyme, cda meme apres avoir utilisé un tel 

service informatique, 

Autant d'exemples pour montrer que devant l'avancement rapide et 

croissant des techniques, la socidté est plus que jamais appelée, selon Jean 

Moussé, a assumer la responsabilit6 d'injecter un sens, une signification, une 

direction aux choix qu'elle fait et qu'elle est appelde b faire et de Wviiégier 

certains modes d'organisation. L e i  techniques informatiques exercent 

maintenant une influence sur t'ensemble de la vie sociale et professionnelle et 

63 Joël BOYER, *Ethigus de I'informaîion naminitivs*, h n s  Raymond MOCH, dr., €nzlr;n(cs et 
sm;étd, /es &on?dogks wdesahmd4~s P fdpwvyb kS t m b i i a  Paris, Editions 
Armand Colin. 1997. p .  117. 



«sur toutes les fonctions grbce auxquelles les hommes sont en relation les uns 

avec les autes».@ 

Pas moins, ni plus qu'avant, i'dtre humain, individu et cdlectivitb, est convie h 

se prononcer et & s'impliquer dans le processus intwdbpendant et interactif 

planétaire de responsabilisation provoqub par ta technique. La dernibre chose 

A faire serait celle de se r6signer devant le poids qu'elle paratt imposer. «Nul 

n'est obligé de blanchir l'argent de la drogue, et moins encore d'en tafiquer 

sous prétexte qu'on a les moyens techniques de le faire. Nul n'est oMig6 de 

délocaliser sans discernement une usine, ni de fixer comme objectif I son 

entreprise le maximum de profit possible independamment des ConseqJences 

pour les hommes.»65 Au contraire, chaque geste pos6 au nom de 

l'avancement de l'informatisation, par exemple, engage l'autre dans ses 

convictions et les valeurs auxquelles il adhère. 

De même, l'exercice de I'autoritb appelle des transformations majeures. La 

logique des communications exige que les diections conjuguent l e m  efforts et 

leur pouvoir avec les spbcialistes agissant à la base. *Les gens dynamiques et 

créateurs ne peuvent plus admettre la loi du silence jusqu'ici justifiee par la 

concurrence tandis que l'absence de communication paralyse leurs efforts 

dans un monde ou les dicouvertes sont les tuits d'une interaction entre les 

enteprises.»m Dans les faits, ceux qui sont gug is  ou sdlicit6s pou pdcipar 

aux changements au nom de l'argent ou de IDefficacit6 sont mbtiants de ce 

qu'on leur propose en matieie de flexibilitt ou de salaire personnalis6 par 

64 Jean MOUSSE, ainformatisatian et resporisrbilitb m a a b ,  dans Raymond MOCH. dit.. 
Ed7iie et sxidt4 /es & i I d t s  p o k ~ ~ ~ m  1 Iiipuwe cks Auhiqves Paris. 
Ediiions Armand Colin, 1997. p. 229. 

es IBID. p. 229. 
66 Jean MOUSSE, clnfoimatisation et rmponbabilit6 mord@, op. at. p. 231. 



exemple, surtout quand ils constatent qu'ils doivent faire les frais de ces 

opérations. De la meme manière, «jaloux de garder leur pouvoir, les 

responsables des entreprises ne pr8nent les changements que dans la mesure 

ou ils les arrangent personnellement. Ils sont ainsi écarteles ente leur volonte 

de rester mames du mouvement et la necessite de plus en plus pressante de 

faire face avec d'autres aux difficultes commun es.^^' 

Dans un contexte qui exigerait en piemief lieu l'intelligence des situations, le 

dépassement des intérets particuliers de mame que le refus des blocages 

paralysants, Iëthique des dirigeants prdsente une tendance & imposef d e s  

contraintes supplémentaires h renfort de codes et de chartee*. II reste h voir 

si l'éthique des collabœateurs devient dès lors meilleure ou si cette tendance I 

présenter une éthique et une déontologie codifiees ne risque pas de scléroser 

les organisations qu'elle prétend défende. 

Voila des propos qui deviennent encore une fois un indicateur clair & vigilance 

à conserver quant B l'équilibre qui doit &e recherché entre la sociétd p a  ses 

membes, les directions et InEtat, en ce qui a trait h I'dvdution des techniques. 

L'intériorisation du lien social par la participation de tous b l'articulation d'un 

projet de societé est de nature & favoriser un renouvellement des déontdogies 

en presence (codes, comités, commissions, etc.) et des moyens mis en œuwe 

pour une actualisation novatrice et source de crçativité de ces outils de 

regulation sociale. En ce sens, la participation de tous sans équivoque h la 

structuration sociale des techniques s'avère dgalement indispensable. 

Réflexion personnelle et collective, recherche concertée de moyens pou gérer 

67 Jean MOUSSE. ~Informab'sation et responsabilit4 moralew. p. 231. 
68 IBID.p.233. 



la confidentialité et le secret protesaionnel par exemple dans une perspective 

éthique: autant de moyens Bthiques et déontologiques qui demandent 4 6tre 

mis en place dans le respect des culaires pour un avancement de la pianbte 

digne de la qualit6 d'6volution technique dont il est possible qu'elle dispose. 

Quand, toutefois, les exigences ddontologiques et dthiques relatives au 

développement des technologies sont imposdes de l'extérieur par des 

dirigeants d'entreprise ou des chefs d'organisation, reste A voir au service de 

qui ou de quoi ces nouvelles contraintes s'imposent. Introduire de nouvelles 

normes éthiques pour amdiorer le service offert aux personnes peut 

naturellement contribuer 8 orienter vers une plus gande cohésion sociale. 

Faire des choix analogues quand les rbsuitats débouchent sur une sdérose de 

l'organisation et des formes averses jusqu'aux plus subtiles d'esclavage ou de 

dependance des personnes qui, chaque jour, en assurent la rbussite et le suivi, 

cela rappelle que la déontologie peut consîituer pour certains un renfermement 

sur soi et une forme entravante de contble. 

A l'heure où le developpement des technologies exige une revision en 

profondeur de la participation de l'&te humain au devenir immedat et futur de 

la vie en sociét8, la conîribution professionnelle des lalcs en responsabilité 

pastorale dans leur positionnement la fois social et eccldsial pourrait s'avber 

interpellante. Une seule normativit4 ddontologique imposde de l'extérieur de 

leur propre vie professionnelle dans le but de susciter leur participation pourrait 

toutefois s'avérer peu motivante. Une réflexion indviduelle et cdiective de l e u  

part, en concertation avec des partenaires eccl6siaux et sociaux, pourrait en 

revanche provoquer une injection de valeurs neuves aux âébats de soabtd en 

cours: besoin pressant de valorisation de la personne, mobilisation et 



participation de groupes sociaux d une interpellation sociale articulbe en 

matiere de produits informatisés. Tout indique en effet, tel que le rbvble 

l'évolution rapide de la  technologie,^ jusqu'd quel point une prise en charge 

individuelle et collective des responsabilitds soudes et un partenariat rdd des 

professionnels b part i  des lieux qu'ils habitent constituent maintenant des 

composantes incontournables de la rdgulation sociale. Quelle est donc 

I'approche qui favorisera l'actualisation d'une telle dynamique dans la mise en 

place d'outils professionnels et organisationnels de regulation sociale? 

A observer I'6volution du phénomdne social donnant lieu b des codes de 

pratiques professionnelles et organisaîionnelles, c'est essentiellement deux 

manières d'approcher la rdgulation des conduites que cette pratique renvoie. 

Le fait de laisser parler les traditions I l'aide de codes, de chartes, de guides 

constitue selon les etudes sur le sujet une constitue une part de l'approche 

éthique. L'idée de s'inspirer des traditions comme une source normative 

complémentaire b l'action pour dclairer la decision des acteurs sociaux 

represente une façon plus novatrice &approcher la mise en place de tels 

instruments de régulation. 

La tension que représente le positionnement social de groupes h statuer sur 

une approche autor6gulatoie ou une approche hbtbfubgAatoire pour anMer 

de nouvelles normes professionnelles et organisationnelles est bgalement 

celle devant laquelle sont placés les talcs en responsabilitd pastorak. En a 

sens, des defis apparaissent. Le choix de privilégier une approche dthique 



suggère un mode prbcis de gmtion entre dthique et bo i t  dans le but de 

dégager les responsabilitds sociales attendues. De façon plus pécise encare, 

ta volonté de mettre en place des responsabilitds sociales dans une 

perspective éthique annonce IVint4gration personnelle et collective d'un 

processus éducatif. Pour tansmettre cfautes cette motivation. une approche 

pbdagogique structurante et source de motivation peut enfin constituer une 

alliée précieuse. 

2.7.1 Des ~rospectives pour l'avenir des c a  

Un constat de d&bquilibre social persiste toujours aujoud'hui autour 

des codes d'éthique ou de déontologie dans la vie professionnelle et sociale 

entre I'Etat, les groupes ou associations et les membres de la soci6té. Dans la 

mouvance sociale 8 l'intérieur de laquelle Bvoluent les codes de déontologie 

professionnelle~Q quelques defis Gthiques apparaissent. Trois de ceux-ci sont 

formulés A partir du lieu social où les acteurs vivent: que les codes d'bthique 

soient des dispositifs favorisant la réinsaiption du sens, que les codes existants 

soient des dispositifs venant renforcer I'autœégulation des professionnels, que 

les codes dtBthique des institutions soient axds sur des valevs partagees. Un 

enjeu ethique des agents sociaux inscrits dans la dynamique sociale, soit 

l'appropriation de codes d8&hique ou de dhntologe par les professionnels 

69 Selon G. A. Legault. tout CO&, qu'il soit appelé code d'éthique ou coâe de ddontologe, 
est appel6 I devenir un code de valeurs pmagëes au sens bthique 6 twme, c'est-&dire 
un code dont le contenu et les orientalions appellent un invedssement parsonne1 et 
collectif vers une réeile pratique éthique. Mais il se pourait bien que la dfférence mte les 
deux expessions n'en soit une rdative A l'usage plutet qu'A une diifbrence de sigiifkation. 
Le plus souvent, sn efîet. les deux ex~essions renvoient I l'ide d'un moyen hdtéronome 
de contrble des conduites. En ce sens, I'apprritiwi rbcente au Qubbec de l'expression 
code d'éthique ne &mit pas 4lre considérbe comme 8ignificative dans l'expérience 
déontdogiqe. Cf. G. A. LEGAULT. *Les codes: une tension enfe le &oit et Mthiqua, 
op. at . ,  p. 52-53. 



comme sujets éthiques, clbturera la longue marche de la nouvelle culture 

éthique70 discretement engagée. 

A partir du lieu social, les enjeux Bthiques sont tels que le XXle sidde sera le 

siecle de Iëthique dans la mesure où le passage d'une culture une autre sera 

réel. Or les différents codes sont-ils ades dtspositifs 6thiques qui participent de 

cette nouvelle culture?»71 

Le premier défi de l'éthique est de participer de I'intbriew de la vie de la soci4té 

une réinscription du sens plutdt que d'y voir un dispositif pour maintenir 

l'ordre social. En ce sens, I'ethique ferait partie integante de la nouvelle 

culture en émergence. «Une culture se fansfarme ainsi en profondeur lorsque 

la conception de l'humain, le rapput h soi, h l'autre et 8 la nature qui y était 

implicite se modifienbn 

Dans l'alternative où l'on consent au constat de la prédominance, b tout le 

moins apparente, du modele effectif d'hbtéraégulation mis en pratique par 

certains milieux professionnels par le biais de codes par rappart au modéle 

autorégulatoire, un autre defi apparatt. aDevonsnous créer dautes dispositifs 

ethiques pour suppléer aux limites des modeles h4téronomes?wn 

70 Contrairement Lipovetsky qui consi&e que le prochain sibcle sera le &de de I'ethique 
ou ne sera pas, Legault croit que pour qu'il en soit ainsi de I96thique, son caractère 
d'autonomie par rappat au &oit va nécessaiement devoir prédominer. Autement dit. la 
necessite que le caractère het6rordguIatoire qui tend il htre impose actuellement il 
1'4thique céde sa place au cat-actdfe autœbgulatoire va devoir s'imposer. 

71 Georges A. LEGAULT, ~EYments de  prospective^, dans Georges A. LEGAULT, dir., 
Enieux de /'dfhiiue pofes~Pnns//e, Torne 2 L 'exp&/ence qudbBco/se Sainte- Foy. 
Presses de I'Universitd & Qubbec, t 997. p. 141. 

72 IBID. p. 142. 
73 Georges A. LEGAULT. ~EIBrnents de prospctiven, p. 145. 



Cet enjeu éthique renvoie au type de rationalit6 utilisde dans I'blaboration et 

l'implantation des codes. La m6me tension se perpbtue entre l'usage dune 

rationalite instrumentale et celui dune rationalite éthique selon que lem codes 

sont axes sur le contrble des comportements ou su un partage rbd de valeus 

dans la communaute74. Pour poursuivre la formulation de ce défi éthique, mais 

cette fois-ci sous forme de question, «quelle fonction alIonenous donner aux 

codes d'éthique dans nos institutions? Un code d'bthique peut-il (5tre autre 

chose qu'un code disciplinaire imposant une sanction paf suite d'un jugement 

par les pairs? [... Encore une fois,] estœil possibie de renverser cette tendance et 

de favoriser davantage 1'6mergence de codes d'bthique axes sur des valeurs 

part agees?»7s 

Un enjeu ethique s'impose enfin parmi ceux des agents inscrits dans la 

dynamique sociale. II s'agit de l'appropriation de ces codes par des sujets, des 

êtres vivants et humains, appeles h vivre dans l'autonomie dans leurs choix 

d'actions. «Suffit-il vraiment que ces codes soient promulgu6s pour qu'ils 

74 Ici, Legault tient I Btre clair sur ce qu'il veut qu'on entende par I'exp.ession *code de 
valeurs Wagbes* dont il fait la promotion. all ne faut pas confonde [le] sens socido&w 
des valeurs partagées avec l'utilisation dthique de cette expression qui dhiqie les codes 
de valeurs partagées. L'aneiyse [...] a permis de constater qu'il y avait, I travers les 
discussions sur l'implantation de l'obligation legale de faire des codes d'éthique, des 
dkments indiquant une volont4 de sdpaa les codes dëthique de la fondon de contdle 
des comportements d'une part et. d'autre part. de penser les comparternents comme 
actualisation potentielle 6 s  valeurs communes ddtsrminées p s  les gaupes impiiqu&. 
Une telle approche suppose du temps. 6 temps de renconte et une qualit6 de dscussion 
sur les valeurs. sur la mission sociale ôe l'entreprise. 8ur les responsabilités coniointes des 
partenaires, etc. Elle supposs aussi la volonté des personnes de chsrchsr un consensus 
réaliste et de cheminer ensemble p a r  mieux r6alissr la fonction sociale 6 t a ~ i l  accompli. 
Elle exige aussi des mbcanismes souples, non pas de coritôie mais d'aide aux personnes 
qui commettent des manquements aux valeurs prtagées et 4 cdles qui en subissent les 
conséquences. Dispositifs dentaida plutbt que de jugement, dispositifs du cheminement 
vers une pratique dthique plutdt que contrôie des comportements jugés conbairss b 
l'éthique. L'éthique demande du temps et 6 travail. travail sur soi. travail sv le m s  des 
enireprises.* G. A. LEGAULT. &léments de pospecüves, p. 147-1 48. 

75 IBID.p.147. 



guident la pratique? [... En d'auvcrs teimes,] qu'arrivet-il larsque la l@itimaîion 

publique n'est plus source de motivation  personnelle?^^ 

2.7.2 W a u e  et &oit. un motjele conceptuel de r@Mon sociale 

Entre éthique et droit, la premihe renvoyant un ensemble de valeurs 

servant B orienter des individus ou regoupements de personnes et le second 

hetéroreguler une société, un modele conceptuel pourrait maintenant servir a 

juger des dérives possibles en matière de codfication de l'éthique et de la 

déontologie. D'abord. l'éthique qui trouve sa kgitimation dans la conscience 

individuelle devrait pouvoir interagt avec une ethique collective et une ethique 

organisationnelle. Cette éthique pourrait se situer Men amont et en aval [des 

differents codes]; en amont, dans la mesure ou elle [les nourrirait] par des 

valeurs qui sont parfois en mouvance; en aval, pour que les valeurs ayant dejh 

&te normalisées ou codifiées soient périodquement remises en question, puis 

revis&es.»77 Les valeurs partagées userviraient [alors] h orienter l'action de 

regoupements de personnes ou détablissements,~7~ cela en fonction d'une 

mission commune. Les valeus principales reldveraient de cette mission alors 

que les valeurs secondaires seraient davantage celles relevant des 

orientations. 

Enfin, pour que la definition [de ce qui pourrait 6tre considéré comme un 
réel outil A connotation ethiwe] soit opératoire, il faudrait que l'orientation 
de I'action en vertu d'un ensemble de valeurs s'effectue dans une 
perspective d'autordgulation. Cette condition est capitale, pou qu'il soit 

76 Ibidem. p. 149. 
77 Guy GIROUX. *La dêontologie profesçionnelle dans le champ & journalisme. partee et 

limites», texte d'une allocution pronancde dans le cacte d'un atelier sur Iüthique de la 
communication publique à foccasion du 588 congQ & I'ACFAS. Univarsita Laval. Sainte- 
Foy. 1990. p. S. 

78 Guy GIROUX, acompenrfe I'dthique en tant que phtnomdne social*, op. ch., p. 55. 



question d'dthique, puisqu'elle exige que les personnes, collectivitds et 
organisations concerndes s'autorlgulent dans le sens des valeurs 
auxquelles elles adhéreraient vd0ntairement.m 

Vouloir attribuer & I'dthique et d la #ontologie une fonction hdtérubgulstrice 

de contrôle social est effectivement confaire d la afonction autort5qulatrice en 

vertu de laquelle les agents sociaux assument une responsabilite directe sur 

les affaires qui les concernent b l'intérieur de la socidtd civiie.dO En ce sens, 

une voie de f6condité pourrait Btre de proposer que la régulation de I'Etat soit 

celle du &oit et que la rdgulation de la socidtd soit celle de I'dthique. Sans gu'il 

ne s'agisse ici d'établir quelque cloison etanche entre lthique et &oit ou entre 

soci4té et Etat, le fait qu'une certaine forme d'autonomie apparaisse dans 

chacun des cas ne pourrait qu'evoluer en faveur d'un processus interactif et 

interrelationnel. Le m&me fait pourrait Bgalement donner lieu d une meilleure 

responsabilisation de chacune des parties en vue d'une cohdsion sociale la 

plus grande possible. 

2.7.3 Processus édumîif: un appel A la r e w  Ili- 
.- . 

Le professionnalisme recherche encore aujourd'hui occupe une place 

de premier plan au chapitre de la formation en dthique professionnelle. Un 

préjuge encore vif de non-transférabilitd des approches de formation en 

déontologie professionnelle conduit toutefois plusieus organismes qutbecois 

A une solitude institutionnelle et disciplinaire en cette matière. Selon des 

donnees recueillies par la vaste recherche qudbécoise rdalisée s u  les codes 

d'éthique et de deontologie entre 1993 et 1996, ceux qui ont rdussi d 

developper des initiatives de formation interprofessionnelle et interdisciplinaire 

79 Guy GIROUX, ciCompren&e 1'6thique en tant que ph6nomdne  social^. p. 55. 
80 IBID. p. 58. 



d'ordre autorégulatoire en dthique et en déontologie professionnelle font œuvre 

de pionniers. 

Des enjeux éducatifs existent actuellement l'intérieur du processus de 

formation en éthique et en deontologie dans la vie professionnelle. Cette 

formation est actuellement répartie selon deux modèles: un modele légal de 

régulation et d'imputabilité axe sur le conrble des comportements, ou un 

modele de valeurs partagées et de responsaôilisation axb sur I'ethique. 

S'il s'agit de privilbgier un modele légal de formation axb sur le contrôie des 

conduites ou des comportements attendus et fixes par le code, c'est une 

approche h&téranigulatoire qui est privilégiée; tout comme il peut s'agir, s u  la 

base du m&me modéle de formation, d'une approche biopsychosociale qui 

consiste cette fois A structurer l'apprentissage des compartements attendus & 

partir des attentes du milieu. Dans un cas comme dans I'auf e, le professionnel 

se prépare A se conformer une conduite attendue par une approche 

normative; pour ce faire, une strat4gie pedagogique souvent utilisbe est celle 

de I'Btude de cas. 

L'approche d'ordre h6téroregulatoire qui est utilisée s'inscrit *dans la fwlbe 

d6ontologique amorcée en 1973 avec I'arrivbe des codes de dbontdogie»81 et 

consiste a enseigner les articles dun code, c'est-&-dire le cadre légal auquel 

les comportements attendus doivent corresponde sous peine de sanction. 

L'kvitement des zones gises souvent suggdrées par la pratique est ainsi 

assure, de même que le développement d'un areflexe juridique». 

Johane PATENAUDE. rAppre&e un code ou i m o r m  une d6muche bthique?~. dans 
Georges A. LEGAULT. dr.. Eièux ck, Pi4n/e  pohssiamnd/s. 73me 2 LLxpaiice 
~&&LK& Sainte-Foy. Presses da I'Unimitd 6 Qu6bst. 1997, p. 110, 



L'approché biopsychosociale consiste, quant elle, à faire en sorte que fa 

fwmation offerte @pare Ies professionnels b 8.8 confamw aux attentes d'une 

institution ou auire crganisation. favorisant sinsi ale passage d'un droit abstrait 

des bénéficiaires A des comportements attendus du professionnel dans le 

milieu.a8* 

En pareilte situation, l'étude de cas qui fait appel d la responsabilisation 

çuggéree par un processus d'autordgulation est rapidement orient& vers 

I'hétérorbgulation des conduites. La nomaivit4 des comportements ettendus 

par un code ou par la pratique d'un milieu peut par ailleus suggérer le meme 

type de régulation.  davantage soucieuse de formation, I'étude de cas se 

présente alars comme un compomis respectable entre te simple apprentissage 

du code et t'abandon 8 soi-m6me du decideur aux prises avec un conflit dw&e 

éthique.)@ 

S'it s'agit maintenant de privildgier comme modéle de formation un modde de 

valeurs partagees et de responsabilisation ax6 sur Mthique, l'étude de cas 

prépare d'abord h la ucompetence ethique comme [hl la capacitd A faire des 

choix personnels d'action dans une situation ou toute dtkirjion peut entafner 

des conséquen ces ndgatives pour queiqu'un. 

Grâce A un modèle de famation axe sur I'bthique, le professionnel est appel& d 

quitter le modele d'expert prdnd par le professionnalisme sociologique 

82 Johane FATENAUDE. eAppren&e un code ou amacsr une démarchs &hique?*, op. cil., 
p. 111. 

a3 IBID.p.114. 
IBID. p. 11 8. 



classique pour revdtir une compdtence le rendant apte h rdpondre aux 

nouvelles finalités sou6taIes. II ne s'agit dbs lors plus de percevoir l'action 

comme un lieu univoque d'application d'une thborie I la pratique mais comme 

un lieu, unique, incertain et privil6gid de concertation et de partenariat en vue 

d'une decision commune. 

Dans une approche de type rtbflexif auquel Schon et Argyris opposent 

l'approche de type compcrtemental (modale axe sur l'éthique us modble axe 

sur la loi), c'est le lieu de l'action, rappelle Johane Patsnaude, qui constitue le 

lieu signifiant pour élaborer une décision. 

La fonction des situations de la vie réelle sera bien différente de celle 
ddvolue aux situations conabtes de la vie rbelle des dtudes de cas vues 
précbdemment. A la diffhencs des dtudbs de casa du type 
comportemental, la situation conu4te du type rdfiexif n'aura pas pour but 
l'apprentissage de la name générale. Au contraire, le cas aura plutbt 
pour fonction d'ouvrir d la cornplexit6 des enjeux dthiques, b l'incertitude 
et 8 la prudence et non l'abstention. A la difference du type 
comportemental, la cornpetence &hique comprise comme compbtence 
décisionnelle implique une reconnaissance de l'impatance d'identifier 
l'ensemble des composantes d'une décision et son impact potentiel sur 
I1autre.as 

En ce sens, I'auteure propose que da  cornpetence 6thique sera definie 

globalement comme lthabilet& i communiquer verbalement, h justifier les 

raisons de ses décisions comme conaion de 1'8tre responsable. Elle concerne 

la capacite de l'individu à faire des choix personnels d'action dans une 

situation OU toute décision pwna enîratner [encore une fois] des consequenees 

négatives pour quelqu'unds 

85 Johane PATENAüDE. uAppren&e un code w a m a m  une &marche &hique?*, op. ch., 
p. 124. 
IBID, p. 130. 



L'éducation h la déontologie dans une perspective Bthique renvoie au 

champ sp6cialisé de connaissances qu'est I'dthique et à l'bthique appliquee 

d'une façon plus particulière. Une démarche éducative r4alisée en ce sens 

devrait egalement fournir la personne les outils de structuration nécessaires 

pour vivre au quotidien avec dautres en pesence d'un tel instrument de 

régulation. Pour rendre possible et rdelle une telle opération, le recours une 

pedagogie d'appoint s'avbre indispensable. 

En ce sensa', l'interaction qui se deploie sur le plan pedagogique entre un 

animateur, un goupe et une institution s'avère une voie garante de wccbs. II 

en ressort toute la compétence potentielle qu'un animateur peut arriver A se 

donner pour eduquer 8 l'éthique et 8 la ddontdogie travers une dynamique 

pedagogique proposbe. De mdme apparatt la place que l'institution est 

appelée occuper 4 travers l'articulation du processus pddagogique 

d'apprentissage. Elargir la conception de l'éducation tout en la libérant de son 

cadre traditionnel, ou se donner une occasion d'enrichir le processus éducatif, 

tel est l'objectif vise. 

Ici, l'animation est au cenfe de la formation. En dauees termes, la rbussite de 

ranimation dépend de l'animateur quant aux fonctions qu'il est appel4 remplir 

et non pas d'abord quant ii certaines qualites qu'il dewait posséâer. De meme, 

les fonctions qui reviennent ii l'animateur sont liées au progamme auquel ce 

dernier est rattaché et I'institution qui en a la premiére responsabilite. Le 

87 René AUCLAIR, &ducation et déantologie~, dans Johane PATENAUbE et Gearges A. 
LEGAULT. dr.. Em6u.r ab /'i~pvrbsuYmrdrb. Tom I, C&s et mmMs ddkie 
Sainte-Foy, Presses de I'Univasiti 6 Ouéùec, 1997. p. 79-92. 



succh du meme animateur dépend en bonne partie de la conception qu'il a de 

son r61e, de la relation qu'il entretient avec le groupe et du materiel 

pedagogique qu'il utilise. 

La structure d'apprentissage h l'intérieur de laquelle il travaille est donc 

composée du programme, des membres du groupe, de lui-meme et de la 

conception qu'il se fait de lui et des methodes ainsi que du matdriel qu'il 

emploiera dans le progamme. 

Deux styles d'animation l'orienteront dans le processus pédagogique au cœur 

duquel il est place: un premier, ariente vers le groupe; un second, oriente vers 

le contenu. A ces deux styles, tais critêres de programme viendcont prdciser 

davantage le type d'intervention le plus approprie: les programmes qui visent 

le changement dans les sentiments et dans les attitudes: ceux qui visent le 

progrés de la compréhension et des connaissances générales; ceux enfin qui 

enseignent un savoir-faire ou un savoir spécifique. 

A partir du moment où l'animateur entrera en fonction dans son rble, des 

differences éclateront entre les différents styles d'animation. ~L'id4e que [les 

animateurs] se feront de leur rble, de leurs reiations avec le goupe. leurs 

maniéres d'utiliser les methodes et le matériel [qui] ne sont pas les m6mes4  

feront cette diffeence. Par exemple, le style d'animateur oriente vers le groupe 

aura tendance 8 adopter un style *bien determine, sachant ce qu'il veut obtenir 

du goupe. [II aura également tendance à se sentir] concernC p;ar la matière ch 

sujet et desireux d'obtenir des resultats spêcifiques.»m 

8s Rene AUCLAIR, *€&cation et déontdogiem, p. 82 
89 IBID, p. 82. 



Selon que le progamme sera du type rattitudm, du type ~compr6hension» ou 

du type asavoir-faire», le suiet (l'animateur) passera d'une implication profonde 

de sa personnalité & une implication simple et objective, les buts etant dans ce 

dernier cas plus spécifiquement détermines l'avance par l'institution. 

Le type de goupe sera Bgalement determinant pour le style d'animation A 

adopter, selon que ce dernier en est un gande cohdsion ou avec peu de 

cohbsion. Lorsque les individus bun goupe se sont deja rencontrés, une 

certaine homogéneit8 existe, et le goupe a tendance dans pareil cas B choisir 

son animateur. Quand il n'est possible d'observer que peu, voire pas 

d'homogénéité dans un goupe, il y a peu de contacts hors du progamme et ici 

l'animateur n'est pas choisi par le groupe. 

Des differents types de progammes et de groupes apparattront des 

combinaisons auxquelles corresponds un style différent d'animation. Ainsi, 

pour un programme «attitude» oriente vers un goupe gande coh8sionI le 

style d'animation sera tout 8 fait oriente vers le groupe. A I'aulre exlr6mit6, pour 

un programme «savoir-faire» oriente vers un goupe avec peu de cohesion, le 

style d'animation en sera un tout fait orient4 vers le contenu. 

De ce cadre pédagogique, des dynamiques interviennent des qu'un 

programme démarre et ce, tout au c a r s  de son dévdoppement. 

Quand on a affaire un progamme «attitude», il est certain que 
l'institution souhaite un style d'animation oriente vers le goupe (flexibilit8, 
solution du probkme, atmosphère amicale, etc.); inversement, guand on a 
un progamme asavoir-fairew, l'institution demandera un style d'animation 
orienté vers le contenu (ddterminO, directif, climat impersonnel, etc.). Si 
les attentes de l'institution etaient les seules satisfaire, il serait facile de 



déterminer le style approprié. Mais elles interfèrent avec celles du 
groupe.90 

Entre I'institution, le goupe et l'animateur, des attentes s'entrechoquent. A 

l'animateur revient la tdche de pondérer ces attentes et de mdnager les 

transitions «en expliquant au goupe pourquoi sa premiàre attente ne pourra 

être satisfaite»". 

En conclusion, il apparaît plus facile d'équilibrer un style d'animation quand les 

attentes du groupe, de I'institution et de l'animateur vont dans la meme 

direction. Mais quand les attentes différent, il peut arriver que la dynamique 

change. Par exemple, des animateurs (eux-mgmes cactes de I'enîreprise) à 

qui une institution a confié l'animation d'un programme de formation dans 

l'intention de rendre les employ6s cades plus compréhensifs et ce dans un 

style d'animation orienté vers le groupe peuvent avoir la tdche dfficile. 

Le groupe, tl cohdsion moyenne, demande un l y l e  assez semblable 
celui qui regne dans cette entreprise bien hiérarchis4e, où tout est mené 
en fonction de I'efficacitd et du rendement. Le goupe s'attend donc à un 
style d'animation orienté vers le contenu. 

Les animateurs vouctaient adopter le style «oriente vers le goupsm qu'on 
leur a recommand4, mais, habitues eux aussi au style de l'entreprise, ils 
n'arrivent pas ti modifier totalement leur relation au groupe dans le sens 
souhaité. Dans ce cas, on voit que les demandes différentes de 
l'institution, du groupe et de I'animateur rendent difficile la résolution du 
probléme.92 

L'amélioration de I'animation du proqamrne est un processus continu qui 

passe par trois points importants considérer. En premier lieu, l'identification 

Rene AUCLAIR, aEducation et déontologie*. p. 85. 
IBID. p. 86. 

92 IBID, p. 87. 



et la spécification des buts d'un programme orienteront le processus 

d'apprentissage selon qu'il vise des changements dans une socibté ou dans 

une communauté ou qu'il vise à d6veloppw une plus qande compréhension 

intellectuelle. 

Deuxiemement, un animateur qui travaille dans un programme oii le style 

d'animation est oriente vers le goupe mettra à profit sa participation aux 

décisions et h l'organisation de façon globale. Dans un style d'animation 

orienté vers le contenu, les membres accepteront plus facilement des buts déje 

définis, désirant assimiler rapidement une information et passer peu de temps h 

discuter. 

Enfin, le recrutement d'animateurs pour l'animation d'un programme et pour sa 

réussite passe par une sdection soignde des candidats. «La meilleure 

methode pour choisir des animatevs de discussion est de les tester dans une 

situation où ils animent la  discussion.*^ En général, les tbmoigiages montrent 

que les bons animateurs ont appris leur mdtier par l'expérience et qu'ils 

n'étaient pas volontaires à animer au depart. 

Une des caractéristiques des meilleurs animateurs de discussions est la 
capacité et la volont6 de s'analyser, de se critiquer. Si un individu est 
conscient de ses possibilitds, de ses déficiences et de son interaction avec 
le groupe, il est capable de devenir un animateu. Autres taits impartants: 
la patience, l'aptitude à bcoutsr et à mettre les idees en phrases simp1es.w 

93 Ibidem. p. 92. 
94 1810, p. 92. 



.. . . . 
2.7.5 ReçDonsabilisation et socide de- 

. .  . 
ale: 

Les laics en responsabilitd pastorale sont en train de développer comme 

intervenants dans la socMt4 une eitpsrtiw singulière. Cela les am&ne comme 

les autres professionnels h f adure au puotiden la façon dont ils entendent 6tre 

présents aux enjeux sociaux, collectifs et stnictuels qui sVuctuent la vie des 

etes humains et leur projet de v/'we-dnmWa Ils ont dit l e u  difficultd mais 

aussi leur intéret & cbtoyer le projet social dans ses dimensions h la fois 

microrelationnelle et macrorelationnelle et intbqrer leur expertise des 

responsabilités ethiques et deontologiques qui seraient le reflet d'un 

engagement harmonieux sur les plans a la fois ecclesial et social. En m6me 

temps, ils ont manifeste clairement qu'ils recherchaient par leur travail une 

implication sociale interpetlante et source de tecondite. 

Or I'experience des groupes professionnels et organisationnels qui a port4 fruit 

en ce sens s'est traduite par des choix explicites de sujets professionnels et 

juridiques qui ont accepth d'entrer de l'intérieur dans I'expdrience ethique en 

privilegiant précisement une approche dthique et d'w6e autordgulatoire au 

détriment d'une approche juridique ou h~tbordgulatoire.Qs Les partenaires 

sociaux que deviennent au quotidien ces nouveaux acteurs dynamipues au 

sein du projet de societd ont en outre appris h devenir des sujets dthiques. 

Concr&tement, ce choix les a conduits d4vdopper une comp6tence en ce 

sens. De façon plus particuli&e, cette cornpetence s'est traduite par une 

95 Voir B ce popos ai I tiwe d'exemple i'expbimcs rks Centre Jeunesse pr6sent4e plus 
haut A la section 2.1.2. p. 11 1. 



habilete ~rdsoudre de façon rationnelle des conflits de valeurs*~. Avec le 

temps, certains groupes en sont m6me venus se positionnr de façon 

autonome par rapport ce projet d'impk'cation sociale. Ils se sont bgalement 

servis de codes, de chartes ou de parambtres éthiques comme outils de 

regulation sociale qu'ils ont placds au service de la convivialité, de la 

concertation et de la cohesion sociale pour clarifier la place qu'ils prennent ou 

entendent prendre. 

La demarche qui les a conduits I une telle forme d'engagement s'est faduite 

par une prise en charge vaduelle des personnes et des bquipes qu'ils 

formaient. Au lieu de s'asîreinde I appliquer au sens strict du terme des 

names prescrites d'avance, ces actevs sociaux en sont venus rechercha 

dans et par l'action les valeurs I promouvoir dans tel contexte tout en tenant 

compte de la normativite sous toutes ses formes (codes de déontologie, 

chartes, etc.). C'est bien I une telle approche Mique I laquelle sont convibs 

les lalcs en responsabilit8 pastorale comme personnes et comme collectivit6 

professionnelle.pour assumer avec le professionnalisme comme valeur de 

centre les responsabilitds éthiques et &ontologiques: I la fois celles pesaites 

par le Magistére, et celles qu'ils apprennent, par leur expdrience, I discerner 

dans l'action avec les autres acteurs de la communautd avec lesquels ils 

contribuent A l'articulation du projet de société. 

96 Luc BEGIN. .La compbtence dthique: une notion & contenu vmiable*. dans M.-P. 
Desaulniers et al.. dir., Les dt& dÿhipm an ddm&iair. SaintbFoy. Resses de I'UniversiU 
du QuBbec, 1997. p. 37. Pour Luc B69n. [es moddités d'une intervention p6dagogique 
cohérente en dducation maaie nécessitent que la compétence éthique soit caractérisde 
en fonction de l'un ou I'autre de trois axes: rUn axe compœîemental (où est visde en 
priorité la bonne conduite). un axe rationnel et. du mdme coup. formel (où sont 
recherchées les comp&tencas dbasionndks et les habiletés de raisonnement) et un axe 
constitub des valevs et atîitudes (où sont rechorchds des guides de conduite et de 
bonnes dispositions).*, op. ch., p. 36. 



Comment une approche 6thique pourrait-elle s'actualieer & Vavers le 

professionnalisme que sont appeles exercer les laïcs en responsabilite 

pastorale comme intervenants? C'est I cette question que nous tenterons 

maintenant de répondre dans le ca&e du pochain chapife. 





CHAPITRE III 

DE L'ARTICULATION D'UN PROFESSIONNALISME 

DES AGENTS DE PASTORALE UlCS 

DANS UNE PERSPECTIVE ETHIQUE 

- Détenteurs d'un mandat pastoral &mis par l'institution ecd6siale pour 

faire connaître et apprdcier les orientations pastorales qu'elle pivildgie, les 

laïcs en responsabilité pastarale sont appek I intervenir au m u  du projet de 

vie ecclésiale et sociale avec un professionnalisme qui leur esit propre. En 

raison des connaissances thdologiques dont ils disposent, la soci6td attend 

ente autres choses des agents de pastorale lalcs qu'ils conîribuent par le 

dialogue1 h !'articulation du sens à donner cette vie sociale dont le caractdre 

technique en inquiète plus d'un et de plus en plus. Qu'il s'agisse 

d'accompagner ou de guider h I'occadon la cornmunautd sociale et eccldsiale 

sur des questions de i'heun entourant ta fin de la vie (euthanasie, maintien 

artificiel de la vie, etc.2) ou de situations quotidiennes qui amdnent les 

*L'approche d'une a l i ka t ion  dalogique [...] uias sssentidrrnmt I favaisa la capacit6 
de prise de décision p r  une dbliô6ratian qui s'effectue en ddogue réel ou intbriiur avec 
les auiras., Cf. Gwges A LEGAULT. RdCSYWIYI&me & -. op. ch.. 
p. 244. Cette approche est privWgi6e p a  t'auteu quand vient le temps de fumer une 
compétence éthique en ce qu'elle prdpse & darifier et hiérmhisa les valeurs en p6sence 
dans une situation de manihe ce pue Is mous* du gwps et 6 s  personnes puissi 
envisager une solution d'un point âe vue taisonnabis. 
Sur les ques6ns Baliques 4 d6batfre dans une pwspective de déprofsssimnalisation. voir 
David J. ROY, 'Comment m w r i  avec bgiita? Déprofessiannalisa la mortœ, L)iiIks, /. 
~ o k ~ ~ i c n / ~ P ~ h h q  r25 (automne 1979). p. 103-1 22. 



membres des communautés se questionner sur le sens 4 donnw d leu 

propre vie; qu'il s'agisse encore de toutes les formes de questionnement 

relatives 8 la foi en Dieu ou en un dw, des compétences sont attendues, voire 

souvent sollicitées, 

Agir avec professionnalisme3 dans un milieu de pastorale, cela exige en outre 

d'adhérer A la dynamique communionnelle de la vie de I'Egiise, dune part, et 

la vie de la soci&&, d'aute p H ,  en $8 laissant interpeller par les valeus et tout 

autre forme de normativité dont chacune est porteuse. Compl4ter ce 

mouvement consiste 8 chercher, de façon concomitante avec les diffhrents 

partenaires de I'Eglise et de la societd, à combler les besoins que chacun 

desire satisfaire et PI trouver des sdutions aux probl6matiques identifides en 

construisant dans un esprit critique, et dans l'autonomie respective de chacun, 

le présent et le devenir du monde. 

La société, quant elle, adopte maintenant de façon majoritaire comme 

modéle professionnel celui de l'intervenant expert qui l i ~ e  un contenu h l'autre 

et à autrui considérés comme des détenteurs de probl6mes techniques? En 

contrepartie, les lalcs en responsabilite pastorale peuvent s'offrir comme 

intervenants professionnels au service de personnes habitdes pa. un projet de 

vie individuel et collectif. Ils peuvent travailler en partenariat avec ces 

Nws considérons ici le professionndisme au sens éthique du terme. c'est-&-dire comme 
valeur priviléqibe par toute pofession soucieuse de comprencte et de structurer sa 
pratique par une approche &hique. De mbme, dit Legault, "les compwternents ne 
pourront pas dire inspirés p a  le professionnalisme si les futurs pofessionnels ne sont pas 
mis en pr4sence des valeurs fondatrices de leur pratique.' Cf. Geages A. LEGAULT. 
~ofessbnnaksme et M ~ b b n  crihw op. Qt, p. 489s. 
Cf. Georges A. LEGAU LT. h f i i i X t m 4 3 m e  et &.Mw&in &1;7wg p. 35ss. Le moâèle 
de coopération comme modUe professionnel que l'auteur met en valeur est présente 
comme une appoche de faquelle tout poupe professionnel est appel4 b se rapprocher 
pour que la vie prdessionndle devienne davanta* un ferment au cœur de la vie sociale. 



personnes et avec d'autes partenaires des dffCents milieux de vie où ils sont 

insérés 8 concretiser l'objectif de cohbsion sociale dans un engagement 

ministériel coiore d'un rappel constant que I'Egtise existe d'abord parce qu'elle 

est envoyée au monde. 

DejA mobiiist5s dans leur discours, certains parmi eux ont meme deja affirme 

qu'il devenait de plus en plus souhaitable, voire urgent, qu'ils paicipent avec 

d'autres 8 une démarche concertée d'action structvbe visant des changements 

sociaux (politiques de vie familiale, regoupements de sefvices sociaux, de 

municipalités au nom de I'efficacitd, de la productivit6 et de la rentabilité, 

politiques gouvernementales en matière d'éducation religieuse chrbtianne en 

milieu scolaire, etc.). Car, en dbfinitive, c'est une ,personne, individu et 

collectivité, quelqu'un d'autre, son devenir, ses projets qui sont en cause CI 

l'intérieur de cette m6me ddmarche d'action concertée. Le professionnel la1c 

en pastorale est pr6cisCrnent rbmunér6 et mandat4 par l'institution eccl6siale 

d'appartenance pour assumer en partenariat avec d'autres la responsabilité 

d'une intervention juste, daire st partsuse de sens par celle ou celui avec qui il 

est en contact. 

Tout en vivant chaque jour avec la facette des responsabilit6s institutionndles 

internes la vie de I'Eglise, ils sont donc mandatés pour intervenir de façon 

autonome au cœur des enjeux sociaux, collectifs et sbyctvds présents dans la 

société au point que l'ensemble de leurs pratiques ecclbsiales et sociales en 

soient imbibées. Porteurs de I'altbM du monde dans I'Eglise, les agents de 

pastorale laïcs sont alois appel& I devenir en m&me temps porteurs de 

l'altérité de I'Eglise dans la socibt6 avec la responsabilité ministérielle 

spécifique de se rappeler avec l'institution eccldsiele que cette dernière existe 



d'abord parce qu'elle est envoyée au mondes. C'est lh toute I'wiginalite, la 

pertinence et la specificiîe du professionnalisme dont ils sont porteurs. C'est 

dgalement cette specificite de l e u  ministère qui les astinguera des diacres et 

des prêtres avec qui ils partagent par mandat et de façon permanente une part 

de cette vie ministerielle de I'Eglise6. L'approche qu'ils vont privilegier pour 

structurer cette intervention professionnelle et en assumer les responsabilites 

inhérentes risque toutefois d'bte determinante pour le lalc en responsabilit4 

pastorale, pour i'institution ecclesiale et pour la societk De quelle approche 

les groupes professionnels ont-ils tendance, encore une fois, A s'inspirer pour 

articuler les responsabilités professionnelles qui leur sont propres? 

- ctive de cohésion 

re et l'approche a u t m  

Les agents de pastorale larcs ne sont pas les seuls professionnels A se 

questionner sur les responsabilitds qui leur sont propres h I'interieur du projet 

de societé et sur la façon de les assumer. Comme eux, la majorité des 

professionnels devenus majoritairement des salaries, soit de I'Etat, soit 

d'entreprises ou d'organisations, tout en bénéficiant d'une autonomie plus ou 

moins grande, assument d travers leurs responsabilitds celle d'8tre des 

transmetteurs de traditions institutionnelles et de choix organisationnels. 

Quand l'approche het4rarégulatoire devient celle qui est privildgide comme 

mode de responsabilisation de ces professionnels pour assumer ce type de 

responsabilites, l'expérience indique que, sauf pour le principe, ces derniers ne 

se considkrent 4 toutes fins utiles pas concernes par les codes de &ontologie, 

fi Voir QUEBEC (PROVINCE), COMITE EPISCOPAL DES MlNlSTERES DE L'ASSEMBLEE 
DES EVEQUES DU QUEBEC. A u ~ k e c k ! & ~ :  a P s m ~ t à r ~ s v a ï i s e t s 4 ~ i e ~  
Féwier 1999. p. 22-23. 

6 Voir la précision apportée A ce propos aux pages 3 et 4. 



chartes ou guides de mlme nature'. En revanche, le choix collectif dagani- 

sations et de professions qui ont privilbgie une approche autor6gulatoire 

comme mode de responsabilisation sociale des individus et &des cdleca'vitbs a 

donne lieu A une mobilisation de tous et chacuna. Dans la foulée d'une 

demarche de conscientisation des responsabilités puisées la source mlme 

de ce qui motive un être humain comme sujet dthique h se soucier de soi, de 

l'autre et d'autrui, des changements institutionnels et organisationnels sont 

survenus. 

Conaétement, la vocation d'agent de pastorale lalc prend forme, pour sa part, 

dans un ministere autorise. Le lalc en responsabilité pastorale est appeié h 

articuler ce ministere avec professionnalisme dans le micro-relationnel, d'une 

part, et le macrorelationnel, d'autre part. Quand il est dgalement arrive que les 

lalcs en responsabilite pastorale ont privilegié une approche autorbgulatoire 

comme mode de responsabilisationQ., ils ont h leur tour manifeste qu'il se 

dégageait de ces expériences de vie une motivation h donner suite de façon 

plus articulee a leur engagement en Eglise et dans la socidte. C'est également 

quand quelques-uns ont privilegié cette façon d'aborder leurs responsabilites 

qu'ils ont manifeste un désir explicite de participer plus activement aux 

Pierre FORTIN, Jacques TREMBLAY et al., L Vbr&u p*aIbszwixnndrCo, iddPds dbpfmnr 
et pempajies d8~enk au OuBdc, Cahiers de recherche Bthique, a1 3, Fides. Montréal, 
1389. 191 p. 
Marne si une approche 6thique peut s'av4rw favorisante pour la prise en charge 
individuelle et cdledive des respwisabilitds, Johane Patenaude a montre que c'est h une 
variéte d'approches pédagogiques (d4velopper la sensibilite morale h autrui. darlier ses 
valeurs personnelles. dévdoppw la capacit4 d'intcrpbter la règie générale h la lumière de la 
situation, etc.) qu'un intervenant est appel4 h faire appel pour dévdopper chez lui une 
reelle comp6tmce ethique. C'est âe b mdme manière que i'appoche pbdagogique qui 
sera privilégiee sera susceptible d'dveilw chez I'aure ce swu de structurer le processus 
de decision auquel il prend part chaque jour dans cette mbme perspective 4thique. Cf. 
Johane Patenaude. aL'Cthique en médecine: les p-incipales orientations 4ducativesm. 
Ethica. vd. 9. r2. t . 2, 1997, p. 97-1 16. 
Cf. Gérard LAVERDURE. tk/ &mmp d k&&h m&k, unpavitpavit~p4urkrs exdm 
coll. Cahiers dbtudes pastorales, *17. MonObai, Fides. 1995. 119 p. 



discussions cdlectives et structureiles de natue d6riwa let? mieux sociaux. 

Comment un professionnalisme des agents de pa8torale Ialcs peut-il donc 

s'articuler dans une perspective 6thique et dœ&e autor~gulatore? 

Entre éthique et déontologe. rappelons que l'un renvoie A un ensemble 

de valeurs alors que l'autre renvoie davantage un ensemble de 

responsabilités, d'obligations et que les deux ternes peuvent servir d encadrer 

de l'extérieur les responsabilit& qu'une personne ou une collectivit4 sont 

appelés assumer tout comme ils se situent également dans une perspective 

d'autorégulation. II importe en effet de considber que I'6thique renvoie en 

premier lieu a la conscience individuelle alors que la déontologie, parti crune 

tendance devenue en quelque sorte une convention, relbve davantage de la 

conscience professionnellel0. 

II revient alors a l'agent, avant qu'il pose un acte, d e  déterminer pour et par lui- 

meme ce que ces orientations lui presaivent dans la situation précise ou il se 

à.ouve.»ll Par son jugement moral, l'agent exerce donc son sens moral. Enet 

en jeu sa conscience morale ou ce qui est appdé la visée &hique. 

Le jugement moral doit certes s'inspirer d8s normes morales disponibles, 
telles qu'elles ont et4 daborbes dans la eadiiion dont l'agent se recannaït 
héritier et critiquement fondées dans la r6fkxion dthique que la culture & 
laquelle il appartient met 4 sa disposition. Mais il ne pourra juger 
correctement de kur  signification par rapport aux circonstances 
particulieres dans lesquelles il est appel6 agir qu'a la condition de 
ressaisir en elles la visée qu'elles contribuent déterminer. Et il ne p o m  

l0 Cf. Guy GIROUX. aLa demande sociale Uwique: autaégulation ou h&t&œ&gulation?~. 
op. ch., p. 34. 

l l Jean LADRIERE, L 'BbSw &s /'LY)V(IS & /a /.twlrJfS, M d  - Fides, Qu4bec. 1997, 
p.38. 



reconnaî'tre en elles cette vis& que s'il la reconnan en lui-mime, c'est-& 
dire s'il s'assume lui-mime comme sujet éthique, ou, en bauîres termes, 
s'il assume en lui l'existence dans sa dimension bthique.12 

Ce que sont en plus précis les enjeux de la vie bthique exige qu'enîre en ligne 

de compte la liberte comme principe de finalité de ce qui constitue la vie bonne. 

«Un agent libre est un agent capable de se donner & lui-m&me la loi de sa 

propre action et d'agir uniquement en fonction de cette loi. [...] t'agent libre est 

autonome en ce sens que la loi de son action est une loi intérieue, non une loi 

imposée du dehors. C'est la reconnaissance de cette loi intérieue qui cons- 

titue la conscience morale.>~l3 La liberte est le pouvot que possède l'agent de 

s'assumer lui-m6me comme liberte. Cette liberté est toutefois condtionnée. 

d'existence est incarnée, elle est appelée I se vivre dans un contexte culturel 

et institutionnel qui porte en lui un héritage en meme temps qu'il détermine d6jà 

partiellement l'avenir.>~l4 

Quant A la déontologie, elle est plus spécifiquement devenue, dans le contexte 

du développement actuel de la morale, de I'Cthique et de la deontdoge que 

nous connaissons, la partie de la morale à partir de laquelle est circonscrit tout 

ce qui reléve des conduites humaines individuelles et collectives dans le 

champ de la vie professionnelle. Dans le milieu de la vie professionnelle 4 plus 

strictement parler, toutefois, une dérive a conduit faire que la d6ontologie 

reléve davantage d'une forme hbtbrorégulatoire de contr6le des compor- 

tements. C'est habituellement l'int6rieur dun ca&e pr6cis de refbrence ou 

dans des codes que se trouve plus souvent circonscrite cette dbontologie, 

comme nous l'avons vu au chapitre précédent. 

Jean LAD RIERE , L 'da3hpe &w / L / Y ~ ~  ab k m W i M  op. cit.. p. 39. 
l3 IBID. p. 39. 
l4 IBID, p. 40. 



Du contexte social et culturel I l'intérieur duquel 6merge maintenant une 

demande d'ethique et de deontologie, il a déjI $te revéie i'effet pervers devant 

lequel plus d'un risque de se retrouver: c'est celui de faire exercer I l'un et à 

I'aute un contr8le externe sur les individus et la socidte alors qu'ils font 

essentiellement partie d'une demarche autoregulatoire I laquelle participent, 

de fact~ de façon consciente ou inconscientels, les &tes  humains au 

quotidien, soit par leur travail ou leurs engagements sous quelque forme que 

ce soit. Cet état de fait 6tant acquis, il devient maintenant essentiel de 

distinguer briévement, dans le contexte actuel de la demande d'ethique et de 

déontologie, une approche h6t4rwegulatoire d'une approche autorbgulatoire. 

Dés lors sera precise le sens que nous leur donnerons. II restera à rechercher 

l'application qu'il serait souhaitable d'en faire pour le type de responsabilites 

ecclésiaies et sociales que les talcs en responsabilitd pastorale sont appel& h 

assumer. En quoi pour un talc en responsabilit4 pastorale une approche 

autorégulatoire se distingue-t-elle donc essentiellement d'un approche 

ht3érorégul atoire? 

Essentiellement, adopter dans le contexte social actuel une approche 

juridique comme mode de regulation, c'est se tourner vers une forme 

hét6roregulatoire de conirole de la vie des &es humains. De façon plus ou 

moins consciente encore une fois, les personnes regies par une telle approche 

consentent b ce que la responsabilite de diffuser ou d'appliquer des codes, 

chartes ou guides de conduite soit exercée et assumee par les dirigeants d'une 

1.5 Pierre GAUDETTE. *Ethique. morale, ddontologie: une question de mots?*. dans 
Jacques T R E M BLAY. du.. L Wwe jrofe~ivïnsc'b, id8/2& rff/ w s ~ t  et peuqmcbifes 
dauen2 au 0u&ec, Cah. de recherche Bthique. W3, Fides, Montmagny. 1989. p. 23-29. 



organisation, d'une institution. Dès las, les outils retenus pour que s'exerce 

cette force externe de rdgulation deviennent des vbhicules externes de 

changements au sujet desquels tes personnes qui sont par ailleurs concerndes 

par les contenus n'ont que fort peu dire dans l'articulation et I'effectivitd de 

ces changements. 

Une approche éthique d'ordre autorbgulatoire, compldmentaire par ailleurs aux 

demarches réalisées par un mode d'h4t&rudgulation, rev& quant h elle un 

caractbre beaucoup plus dynamique. A la base mbme de ce qui la constitue, 

les êtres humains concernh par la demarche qu'appelle une telle approche 

forment en quelque sorte le cœur de la dynamique qui en dmerge. A sa base 

existe un mode de confrontation h l'intérieur duquel, par voie de discussions, 

d'exercices suscitbs pour mener le groupe vers des consensus, dans le 

dialogue, chacune et chacun e@ un acteu du changement. Par la rbflexion 

individuelle et la démarche cdlective, I'hdritage institutionnel, les lois, les 

régles et normes existantes, les codes de d6ontologie sont ressaisis et 

redonnés au milieu dans l'action dans le but daccompagner les personnes et 

les groupes qui habitent ces mCSmes milieux dans leur qu&e de cohdsion 

sociale. %L'approche éthicyie dbplace essentiellement la question morale 

puisqu'il ne s'agit plus de d&errniner quel compartement respecte l'obligation 

morale ou legale dans les circonstances, mais bien quelle action pourrait 6tre 

considérée comme la plus raisonnable pou  nous, professionnels, dans les 

circonstances.»l6 

l Georges A. LEGAULT. R- et &i%wtkw 61YWs, op. at. p. 4649. 



En définitive, c'est donner priorité 4 la visde éthique sur le moment 

déontologique que de privil4gier une approche autœ6gulatoire pour élucider le 

mode de participation des laïcs en responsabilité pastorale comme 

professionnels l'articulation de la vie eccl4siale et sociale. C'est s u  cette 

base même qu'ils peuvent confibuw prdciser les responsabilitds ecclésiales 

et sociales auxquelles l'action et les traditions la fois les convientl? Trois 

lieux de l'éthique renbont possible l'articulation de ces responsabilités: l'agent 

de pastorale laïc lui-meme comme sujet éthique, le microrelationnel et le 

macrorelationnel. C'est en ressaisissant i'action et les fadtions dans la v ide 

éthique qu'émergeront les responsabilit6s ecd6siales et sociales attendues. 

Entre visée éthique et moment déontologique, Ricœur propose d'ailleurs 

d'établir la primauté de lethique, ou ce qui est estimé bon, sur la rlgie ou la 

norme, I'estime de soi 6tant selon lui plus fondamentale que le respect de soi, 

aspect que revet par ailleurs l'estime de soi sous le r6gime de la norme. A ce 

moment, «la morale [ou la deontologie comme partie de cette mœale] ne 

constituerait selon lui qu'une effectuation limitée, quoique légitime et mdme 

indispensable, de la v i de  éthique, et l'éthique en ce sens envelopperait la 

moraled8 II arrivera effectivement que la visée 4thique doive passer au uible 

de la norme. Mais rien ne savait contredre la légitimité d'un recours de la 

norme & la visée éthique quand la norme conduit 4 des impasses pratiques. 

 les apories du devoir créent des situations ou I'estime de soi n'apparalt pas 

seulement comme la source mais comme le recours du respect, lorsque 

l7 Les rois sections de ce chapitre se veulent une prdsentation de la manidre dont ces 
responsabilites peuvent concrbtement dWiculw (L pmir de situations de I i  vie aiutqudles 
sont confrontes des agents de pastœale lala. 
Paul RICOEUR. Soimbme amme un au+q Pwis, Edtions du Seuil, 1990. p. 201. 



aucune norme certaine n'oifre plus de guide sûr pour l'exercice rik s? nmc du 

respect.~'Q 

Comment cette approche pourait-elle s'actualiser et pen&e forme dans la 

pratique des interventions professionnelles rbalisdes par les agents de 

pastorale laks 8 l'intérieur des responsabilitds eccl&siales et sociales qu'ils 

sont appel& 8 assumer? C'est à cette question que nous aimerions 

maintenant r6ponbe 8 I'intérieu de ce chapite. 

Dans une première etape, nous préciserons que l'intentionnalité ou la vis& 

ethique constitue pour le sujet professionnel le prerniar lieu duquel il est appel6 

a preciser, A titre d'intervenant talc en responsabilité pastorale, acteur avec 

d'autres au cœur des enjeux eccl6siaux et sociaux, le professionnalisme qu'il 

est appelé A assumer. La seconde dtape servira à précisar qu'un second lieu 

de depart de I06thique est le microreiationnel, le lieu des relations coutes, 

interpersonnelles, plutdt de l'ordre de I'intériofit6 où sont également appelées 

se préciser des responsabilit4s de cet acteu à travers le ministère que I'Eglise 

lui reconnaît et qu'il assume h l'intérieur des limites institutionnelles. 

Un troisiéme lieu de I'tithique que nous prdsenterons est le maaordationnel, le 

domaine des relations longues, relevant davantage du politique, lieu h partir 

duquel IV&thique se constitue &gaiement et auquel les intervenants laies 

mandatés en Eglise sont également appel& h rdfber pou articuler une part 

professionnalisme qui leur est propre. Ce chapitre se termineta s u  I'impor- 

tance d'une incontournable et forte vie associative des lalcs en responsabifiti 

l9 Paul RICOEUR, SoFmdm comme tn u/ba op. cit.. p. 201. 



pastoral@ ente eux d'abord, et d'un tavail d'êquipe bien assurd avec dauees 

parfenaires eccl6siaux et sociaux Jte pour assurr leur autonomie morale 

en reqad du # ~ o u e r n ~ t  (tmiirvx yhiques Uw&e social, collectif et süuctwd 

duquel ils sont appeler ) (tr) partir prenante. Mais d'abord. en quoi 

I'intentjonnalitb constituct-elle un Iipu dépst de I'dthique pour un talc en 

respoqsabilite pastorale qui se constitue comme intervenant au cœur de la vie 

ecclésiate et sociqle en constante &volution? 

Sorti de sa pratique professionnelle d'infirmier pour devenir agent de 

pastorale lalc, Jean-François a tacontgo que c'est la souffrance humaine qu'il 

côtoyait chaque jour dans les milieux de sante oii il tavaillait qui l'a amend 8 

devenir un jour intervenant en pastorale dans I'Eglise. A travers sa pratique, il 

s'interroge sur le sens de sa participation aux enjeux ecclbsiaux et sociaux 

quxquels il est conironté. Encadre auparavant par le code de d&ontdogie des 

infirmières et infirmiers du Qubbec, il se demande maintenant comment 

articuler personnellement chaque jour le professionnalisme qu'il est appel4 I 

assumer sur les terrains ou il se trouve et avec les gens qu'il côtoie. 

Quoique mandate pour traduire dans un langage culturel adapté aup situations 

qui se presentent B lui les orientations pastorales, les contenus docbinaux et la 

science theologique, et tel que le révblent les recherches, l'agent de pastorale 

talc ne pourrait considérer ses responsabilités eccl&siales et sociales 

assumees qu'en s'htant limite au fait de transmettre des informations en ce 

20 Ce CS est inspire des entrevues r6ab6es dins le wrke bun projet de recherche. Cf. 
QUEBEC, RECHERCHE SUR LE PROFIL ECCLESIAL DES LAlCS EN RESPONSABILITE 
PASTORALE, NOTES D'ENTREVUES. 1990. 



sens au nom de l'institution. Les connaissances qu'il s ' e l  lui-m&me 

appropriées et dont il dispose sont appelées ~ e n & e  un sens par?icuIier pou 

celles et ceux avec qui il les partage dans la mesure où il les aura lui-meme 

prealablement ressaisies I partir de i'action dans une dbmarche articulde de 

réflexion, en d'autres termes par une approche Bthique. Qu'est-ce que la visée 

éthique? 

Ni l'éthique ni la morale ne sauraient alors se limiter une affaire de 

conscience, encore moins une affaire de conscience intro-déterminbe. La 

marale relhve du monde vku ,  socialement stuctur8, y compris l'expression 

individuelle et personnelle de la subjectivitd. Mhique est un ensemble de 

valeurs. L'appoche éthique peut donner accbs d une rbflexion uitique sur 

cette morale, ses langages, ses institutions. *La S,f/Mk& ne rsnvaie pas 

seulement 8 une ~moralittb dé@ constitude, stucturéa autour du devoir et de 

la loi [...]; elle pr6suppose en fail une dimension ethique plus originaire, un dan 

ou une impulsion préalables.Ai En ce sens, l'intention ethique originaire 

(c corn mande et précéde toute rdgulation morale explicite.d2 Cette distinction 

évite egalement &identifier la morale au seul légalisme rnoralisateu. 

Aussi, la visée d'une vie bonne, tout comme b visée dthique d'un lalc en 

responsabilité pastorale et celle de tout 6tre humain, enracinbe dans la 

profondeur du désir, appelle l'estime de s u  et précede tout impératif. 

21 Denis MULLER. d'accueil 6 rame et le souci âe soi, In diledique de la subjectivité et de 
l'ak8rite comme theme de I'4thiqusw, R e m  & t156dope sr &-Hu 123 (1991). 
p. 196. 

22 IBID. p. 196. 



Quoi qu'il en soit du rappart b amui et b l'institution [...Il il n'y aurait pas de 
sujet responsable si celui-ci ne pouvait s'estimer soi-m&me en tant que 
capable d'agir intentionnellement, c'est-&-dire selon des raisons 
réfléchies, et en outre capaMe d'inscrire ses intentions dans le covs des 
choses par des initiatives qui en+dacent I'orcfe des intentions cdui des 
évhnements du monde.23 

Des trois termes de Ricœur, «souhait d'une vie bonne - avec et popou les autres 

-dans des institutions justes»*4, le premier de la f iaôe constitutive est celui de 

I'éthos personnel. Le soi est le terme reflechi de toutes les personnes 

grammaticales et choisi pour Bviter la rêduction d'un moi cent6 s u  lui-meme. 

A la seconde personne, c'est également la personne capable de se designer 

soi-même et capable d'estime de soi definie par I'intentionnalite et l'initiative. 

C'est enfin la troisieme personne, celle dont je parle, susceptible de devenir 

modele narratif, «foyer de l'estime de soi que j'assume en me designant moi- 

même comme l'auteur de mes intentions et de mes initiatives dans le 

m o n d e 9  

Le mouvement du soi vers l'autre, repense de l'interpellation du soi par l'autre, 

c'est la sollicitude. A la seconde personne, la reciprocite qui s'aperçoit 

visiblement dans I'amiti6 devient, dans les formes inegales de cette sdficitude, 

le ressort caché de celle-ci. Dans une relation de maître et de disciple, «la 

capacite de reconnaissance de la sumarite [...] 6galise seaetement le rapport 

dissym6irique d'instruction ou d'enseignement;d6 inversement, «la réciprocite 

23 Paul RICOEUR. *Approches de la pcrsonne,, Rewe &mit. Vôû (mars-avril 1990). 
p. 116. 

24 IBID, p. 116. 
25 IBID. p. 11 7. 
z6 IBID,p.117. 



de l'échange et du don [...] fait que le f a i  reçoit du faible une reconnaissance 

qui devient l'&me secrbte de la compassion du fai.*27 

L'autre, c'est aussi le chacun sans visage, cdui dune distribution juste, cette 

personne distincte que je rejoins par les canaux de l'institution. «Ce qui 

distingue la relation h autrui dans I'insMution de la relation d'amitib dans le face 

8 face, c'est precisement cette mediation des structves de disvibution, & la 

recherche d'une proportionnaliti digne dbîre appdbe 6quitable.*28 C'est la 

dimension pditique de I'ethos où l'autre sans visage est reconnu dans ses 

&oits au sein de la vie communautaire. 

C'est donc dire qu'un sujet éthique se constitue comme sujet responsable par 

une démarche personnelle de r6flexion en tendant au fil des jours vers 

l'expression d'un jugement qui allie l'accueil de l'autre, connu et rejoint dans le 

microrelationnel, l'accueil de tous et chawn pr&sent&s par les institutions dans 

un souci de la realisation du soi. La relation I'aufe, rejoint p a  le face & face, 

est de nature A produire une relation chaleureuse, rdconfortante, dimension 

indispensable de la realisation de soi par la sollicitude dans une perspective de 

microéthique. La relation vdcue avec l'autre, inconnu, renvoie en I'occvrence 

un professionnel lalc en responsabilit4 pastorale un mode de responsa- 

bilisation relevant davantage de la macroéthique, des relations longues I 

l'intérieur desquelles l'autre est rejoint par le biais des institutions. Le 

processus de reflexion, dans un td contexte, sera alas élargi aux dimensions 

du probleme se presentant lui, exigeant &galement que la perspective de 

regulation envisagee englobe toutes les coordonn6es sociales, politiques, 

27 Paul RICOEUR. dpqroches de la pusmem. op. at.. p. 118. 
2e IBID. p. 118. 



culturelles A pren&e en considération dans la prise de décision éthique. Dans 

quelle mesure un sujet ethique estil justifie de se soucier de son estime de soi 

pour articuler une décision éthique? 

3.: .2 Souci de soi: la W i s e  de s ~ i  

A la prise en compte de l'intention Bthique est maintenant lid le concept 

d'estime de soi. Non pas l'amour exclusif de soi, mais une compl4mentarit4 et 

une réciprocité des p6les Je, Tu et II par lesquelles le Je veut la liberté de 

I'aulre, et réciproquement, par la médiation dinhtutions justes. *A la pureté de 

la regle s'oppose [toutefois] la tealité contraignante de notre desir [... qui vient] 

faire obstacle la régle et âérbgler notre liberte originaire.»= 

Entre Athique et morale, entre t4ieoIo@e et déontologie, il y a tout à gagner 

suggérer, selon Müller, une articulation dynamique entre les deux. L'homme 

comme sujet moral se conduit ou agit en rdférence aux ékments prescriptifs qui 

constituent le code moral. A tavers une 4thique du rapport harmonieux A soi, 

l'homme se construit en rdférence I un ensemble de valeurs et de régles 

d'action qui, elles, renvoient toujours au comportement des individus, à la 

moralité subjective. d'intention Bthique (...], dans la meswe où elle renvoie à 

une auto-constitution du sujet et pas seulement au terme de sa visee 

intentionnelle, précéde effectivement le processus de codification morale 

(normativité, rapport 8 la loi).»i* 

Dans la visee ethique, la réiérence au code est capitale et decisive. Elle fait 

partie de la constitution du soi du sujet moral. En dames termes, .la visée 

29 Denis MULLER, L'Bccudck Pau&! e?ks(x1~~~46rs&p. 199. 
30 IBID. p. 203. 



éthique se ioue et s'atteste dmsla mise en œuwe des normes morales, non 

pas 8 c6té ou en d6pit de cette mise en œuwe c o n ~ & t e . ~ ~  

Dans les rapparts entre soi et aueui, subjectivite et altérite se complbtent et se 

fécondent l'une l'autre, et c'est ce qui légitime une perspective bthique. «Qu'il y 

ait une certaine priorité du soi s u  l'autre, c'est la une these gnos4ologique 

difficile écarter; pour en penser la dimension ontdogque specifigue, il faut 

parvenir h penser ce qui distingue I'ipsdité du soi de sa simple identitd 

statique. )>32 

Pour aller au-dei8 du seul souci de soi, une ddprise de soi est necessaire. 

Aussi, penser I'altbite du soi, c'est se donner un acces authentique & I'altérite 

de I'autre, «a l'autre en tant qu'interprdtation du ~ 0 4 ~ 3 3 .  Pour y arriver, Mun 

travail sur soi est necessaire, si I'on veut parvenir A une pratique véritable de la 

liberté, surmonter la muale du code par une Cthique de I'authenticité.~34 Et 

encore, 

une éthique d'orientation téléologique ne trouvera sa véritable pertinence 
qu'a la condition de se donner les moyens d'une mise en œuwe de type 
normatif et déontologique. Visee ethique et norme morale ne s'excluent 
pas mais s'appellent et se complbtent. Que I'dthique du devoir s'impose Ci 
nous cause de la violence lui donne sans doute une indeniable 
preéminence; mais il faut voir que cette prddminence expérimentale et 
historique de Ir&hique ddontologique présuppose k cadre de rdférence 
existentiel de l'intentionnalit8 bthique, comprise comme visée toujours 
neuve de biens et de valeurs et comme effectuation concrbte des vertus 
du sujet mœal.os 

31 Denis MULLER, L Ztcu&&/#e elb scwu0de SUL p. 204. 
32 IBID. p. 205. 
33 IBID. p. 205. 
34 1810, p. 205. 
35 IBIG. p. M6. 



Dans une perspective theologque &retienne, le chemin gnoséologique du soi 

vers I'autre et le chemin éthique de l'autre vers soi, convocation impérative par 

cet autre qu'est le prochain le plus poche, jaillissent dans la nomination dun 

Dieu lui-même infiniment proche, tout Autre. Une rbflexion s u  la violence et le 

fait de placer la Loi dans l'optique de 1'Evangile sont les voies à la fois 

complémentaires et ntkes8aires pu compend'e le sens du code. 

Selon l'ordre des raisons philosophiques, c'est la transcendance de 
I'autre, inscrite sur le visage du prochain, qui institue I'bthique, mais cette 
transcendance de I'autre s'irisait gios6ologiquement et ontdogquement 
dans I'ipsdité du soi. II incombe h IWhique thbologique [...] de ne pas 
laisser ces deux ordres de connaissance se scindw en pure opposition.= 

La conversion du cœur qui ne prend son sens vCitaMe que devant un Autre 

«est la condition pour que l'homme ne vienne pas se justifier lui-m&me dans 

l'action ou dans la bonne conscience. Or, ce décentrement mdta-éthique (et 

pas seulement mdta-moral) implique la reconnaissance d'une transcendance 

constituant la loi, d'un Autre de la Loi, de I'Evangile meme.rn37 

A travers le sujet professionnel que devient l'agent de pastorale lalc se 

constitue donc un sujet ethique. Le patrimoine ecclesial et les orientations 

pastorales institutionnelles privilegiees par les autorites font partie prenante 

des composantes de ses interventions quotidiennes, voire que le lalc en 

responsabilité pastorale ne saurait se constituer sans le code, sans le riche 

patrimoine hérité des témoins qui ont donne un visage, des mains h cette 

Eglise et cette socibt6. Le suiet &hique se déploie alors dans toute sa force 

quand sa demarche de rBflexion le conduit h prendre en compte dans ses 

36 Denis MULLER, L 'accu&& /I#e el& &wu4& m; p. 207. 
37 IBID. p. 208. 



décisions individuelles et collectives les fois dimensions qui le constituent (le 

soi, l'autre, l'autrui) pour les ressaisir dans la visée &hique et dans un langage 

et des actions structur6es avec et pour la culture d'appartenance 

professionnelle, sociale, culturelle, etc. 

Un trait caractéristique du lalc en responsabilitB pastorale comme sujet Bthique 

apparaît déjA tout en le distinguant des aufes professionnels: l'accueil de 

l'autre, d'autrui et le souci de soi dont il accepte de se rendre responsable 

prennent tout leur sens dans la rencontre prBalable et concomitante h la fois 

dont il est l'objet de la part de Dieu. C'est Lui, l'infiniment proche, qui l'appelle 

par vocation dans un ministère autorise specifique h servir d I'intBrieur et h 

l'extérieur des limites ecclBsiales en rappelant quotidiennement aux autres 

ministres38 avec qui il partage les tdches et ultimement I l'ensemble de 

l'in stitution ecclésiale que I'Eglise a la responsabilite de conserver une 

conscience toujours plus vive des signaux que lui lance le monde pour 

l'organisation de la mission. C'est essentiellement dans l'Autre qui s'offre 8 lui 

et qu'il accueille lui-meme dans sa vie que se deploie tout le sens de la loi, du 

code, de la norme. Comment le sujet ethique se constituet-il alors comme lalc 

en responsabilité pastorale au nom du professionnalisme dont il est appel4 h 

être porteur ti travers le ministère que l'institution ecddsiale le mandate h 

assumer? 

38 Pour êîre en mesure de voir ce qu'appatent d'on'gnal les ministbes adonn&s, var p. 35s 
de i'introduction. 



3.2 Px&&e de la d m  de vie dans per- 
. - . . 

e: le m e  de -aie vu de lm n- 

A la personne dont l'histoire de vie comparte une rupture conjugale et 

qui frappe 8 la porte de l'institution pou exercer le ministère de la communion 

eucharistique 8 I'intériev d'une céi6kation dominicale par exemple, Lavence 

se demande comme agente de pastorale lalc comment accueillir l'offre de 

service et y donner suite Ci I'intérieu des limites institutionnele@. A la famille 

dont le passe ecclésial a laisse âes traces de vie empreintes de ftusûations 

majeures et d'agessivité et qui demande que la c4l4bration du bap the  d'un 

enfant se réalise 8 la maison plut& qu'a I'intérieu du lieu de culte ddsigné par 

la communauté chrétienne, elle cherche Ci voir comment se faire accueillante 

la demande et également y donner suite tout en tenant compte des directives 

diocesaines qui prévalent Ci ce chapitre. C'el en d'autres termes devant deux 

probkmatiqueç et devant des normes Ci prendre en considération qu'est 

conviée I'agente de pastorale. Povquoi existet-il dans un premier temps une 

problématique ethique? 

3.2.1 Un &tr e en attente de son «&Ire» : la 

Au centre même des demandes que des membres dune communauté 

chrétienne abessent 8 ceux qui la reprhentent de manière autoriMe, ce sont 

d'abord des personnes en attente de leur propre 6tre qui se manifestent. La 

recherche dune forme de participation la vie de la cornmunaut&, tout comme 

une demande de sacramentalisation, sont en quelque sorte la manifestation 

d'un souci d'inscrire son nom au déroulement de la vie ecclésiale. Cdle ou 

39 Cette mise en situation a 6t& cornpot& I h fois I parii 6 s  antrevuos rlaiishs dans le 
cabe de la recherche & laquelle nous avons pmkip& en 1990 et air la base de i'eq&ienœ 
personnelle d6veloppée comme agent de pastade Ialc. Cf. QUEBEC, RECHERCHE SUR 
LE PROFIL ECCLESIAL DES LAlCS EN RESPONSABlLlT E PASTORALE. NOTES 
D'ENTREVUES. 1990. 



celui qui formule une demande I'Eglise diocésaine sous quelque forme que 

ce soit est un etre en construction dont la dimension du saab fait partie 

integante du devenir. LYtre se construit donc sur le plan humain, certes. 

Quand il reconnai't en tant qu'être humain la dimension religieuse comme une 

des dimensions qui le constitue et que c'est avec le Dieu de Jbsus-Christ 

présent A travers l'institution ecdbsiale qu'il cherche se reconnalte et a W e  

reconnu comme CO-adateur, la vie 6thique laquelle il participe demande 

être prise en consid6ration. 

Maintenant, pourquoi y a-t-il vrai dire une problbmatique bthique? L'Bf e 

humain est un existant, il est en perpdtuelle attente de son &e: voilà pour~o i  

il y a une problbmatique 6thique. Son etre présent est précis6ment son Btre en 

tant que celui en train de se réaliser. C'est là, de prdcisar Ladriere, son 

effectivité. En m@me temps, «l'existence ne cesse de tansfumer le sens que 

revCt pour elle son passé.do 

L'action que I'existence met en œuvre n'est pas simple rdpétition du passe. 

Elie est initiative, dépassement, nouveau commencement. C'est cette action 

qui l'engage au-del8 des objectifs imm4diatsI cette anticipation qui est 

déterminante. «Ce qui lui donne son efficacitb et son 61an, c'est le p q e t  qui la 

mobilise, c'est-&-dire le rapport que par elle I'existence noue avec son avenir. 

Ainsi, dans le present de I'existence, le passa se trouve bien rbassum4, mais a 
partir de l'orientation que se donne I'existence dans son action, c'est-kdire 

partir de la manière dont elle se projette vers son futv.»+l Le manque de 

I'existence est l'annonce du dbpassement. La question essentielle de Ib6tre 

40 JeanLADRIERE, L ' d # i ~ n r a ~ M r s & h m ~ , o p . Q 1 . . p . 2 9 .  
41 IBID. p. 30. 



humain est d'arriver h combler l'intervalle entre I'effectivit6 et le futur. Ainsi 

I'existence, se determinant en ses actions, se dirige vers son accomplissement. 

La determination dont elle a besoin est le bien. *La tension qui rapporte 

I'effectivité de I'existence h son Btre I venir est identiquement la tension qui 

rapporte I'existence A son bien.d2 Ce bien, c'est le rôîe de la maale ben fixer 

en quelque sorte la determination. Le bien de 1'8tre humain, *c'est la 

realisation de toutes les conditions qui doivent lui permettre de vivre comme 

personne.»+3 

L'accomplissement n'est pas le fruit d'un processus extérieu, bien loin de 18. 

Dans I'idbe d'accomplissement, il y a l'indication crune contrainte. Par l'action, 

I'existence assume l'accomplissement d'ellemCme comme responsable de 

son propre advenir. L'etre est appelé & se construire lui-meme dans son action. 

Ce qui est en jeu, c'est la qualité de son etre. celle que l'existence a la vocation 

de se donner. 

Autrement dit, la problématique 6thique concerne l'adéquation ente le 
vouloir profond de I'existence et son vouloir effectif, c'est-&-dire la 
responsabilite qui lui est confide h l'égard de son propre 8tre. Cette 
responsabilité ne parte pas, bien entendu, su le tait qu'elle est réelle: elle 
ne s'est pas posée elle-meme dans la réalite, elle n'a pas décide detre. 
Mais l'être qu'elle a reçu est un btre d'initiative, qui est source de 
determinations nouvelles, qui s'affecte continuellement lui-meme par ce 
qu'il fait. C'est un btre qui est appel6 h se construire lui-meme dans son 
action. On pourrait dire que ce qui est en jeu dans cette construction ce 
n'est pas sans doute la simple r6atit4 de son & t e  qui, encore une fois, lui 
est donnée, mais la qualitd de son btre. C'est cette qualit6 qui dépend 
d'elle. L'expression «la vie bonnem désigie précisément une forme de vie 
dans laquelle I'existence se confère effectivement la qualit& qu'il est dans 
la vocation de se donner? 

42 Jean LAD RIE RE, L 'griiie CgD7s~~kus & /B ~IIQ~W.&B, p. 32. 
43 IBID, p. 33. 
44 IBID. p. 34. 



Son vœu est le meme que cdui des autres existants ou &es humains. 

La reconnaissance d'autrui comme sujet dthique prdsuppose la 
reconnaissance d'autrui comme existant. Le terme rauîruiw connote 
d'ailleurs cette idée que I'autre est porteur de la m6me qualité 
fondamentale que le *soim. La reconnaissance d'autrui comme auîrui 
s'effectue de façon spontande dans le rapport interhumain, en tant qu'il 
met en jeu la dimension affective de l'existence et qu'il est médiatisb par le 
langage. La reconnaissance éthique d'autrui est cette démarche dans 
laquelle autrui est traité effectivement comme porteur d'une vocation 
éthique.45 

Les relations directes, de personne b personne, tout comme les relations 

indirectes ou anonymes se réalisent par le biais des institutions ou des media- 

tions technologiques. eLe concept de rdciprocitd est le concept approprié pour 

exprimer comment la relation b autrui spkifie la dimension éthique.i>a Dans 

un rapport de reciprocité, Uce qu'autrui est pour un asob, ce  soi» lui-meme 

l'est pour autrui, et s'il est appel4 b contribuer à I'accomplissement de soi par 

l'autre, il est lui-même soumis b la condition de ne pouvoir progresser vers son 

propre accomplissement que moyennant la contribution daufui.m47 

Dans l'action, tout être se construit, en dBaufes termes, dans la vocation qu'il 

est responsable de se donner. II s'accomplit, affect4 par des d4terminations, 

contraintes et initiatives nouvelles, comme porteur d'une vocation bthique. II 

progresse vers son accomplissement dans un rapport de rCciprocit4, un rapport 

de soi a I'autre et de I'autre à soi dans des instit~tions justes. Toute action, 

organisée et structurée, mise en branle avec des personnes de la communaute 

par un agent de pastorale lalc constitue donc pour I'Eglise une occasion 

nouvelle de convier I'autre à le laisser se déployer 1i f avers la vacation 4thique 

qui est sienne. Qu'est-ce alors, pour un lalc en responsabilité pastorale, que 

45 JeantADRIERE, L'B63/~e&s/'ldrli~LAP/ara&inOfi8,p.35. 
46 1010. p. 36. 
47 IBID. p. 36. 



d'organiser et de stuctuer l'action dans le contexte de la vie ministérielle de 

1' Eg lise? 

. . 
3.2.2 Lp normvi té.  forme de pr&@nce d I ' p  

ineonnu 

Le lalc en responsabilitg pastorale qui se constitue comme sujet ethique 

fait également face comme ministre autaise à la responsabilit6 de prenbe en 

considération deux formes de narmativité: celle que lui inspue sa pratique par 

les valeurs48 dont celle-ci est porteuse et celle que lui sugghre l'institution 

ecclésiale par les valeurs, principes. regles et lois qu'elle a mises en place pour 

assurer la suite de la vie ecclésiale au cœur du monde. Par le minist6re qu'il 

exerce des fins intra-institutionnelles eccl6siales afin que s'bdifie I'Eglise et 

que se constitue le peuple de Dieu, il participe aux fonctions d'enseignement 

de la foi, de célébration de la vie du peuple de Dieu, de la katernit6 eccl6siale 

et sociale et de l'engagement au nom de la justice sociale (Ac 2, 42). Un tait 

specifique caractérise le type de leadership pastoral auquel est convie l'agent 

laïc de même que l'ensemble de ses interventions ministérielles: pour que la 

responsabilité que porte I'Eglise de porter au monde la Bonne Nouvelle comme 

sacrement de salut au cœur du genre humain soit assurée: pour que cette 

responsabilitC et doautes encore 

soient constamment rappelées h tous les baptises, pour que l'exercice 
de ces responsabilités soit organise, certaines femmes et certains 
hommes reçoivent du Seigneur un appel d un engagement particulier au 
sein de I'Eglise. Cellealh et ceux-lh ont la mission de rappeler toutes 

48 Pour G. A. Legault, la valeur devient. par une appoche éthique, IYYment normatif. Il se 
distingue alors de l'obligation qui constitue I'dldment nœrnatif dans une approche Idgale. 
Voir G. A. LEGAU LT. ~o/e~;~iwMaKsmd et &&&bon 663&ie, p. 4. 



et B tous qu'ils sont cunvih d l'édification du Corps du Christ en vue de 
I'dtablissernent du Royaume annonc6.a 

La vocation ministdrietle dont est porteur le talc en respmsabilitb pastorale 

prend ça source dans la vocation baptismale. L'Autre qui le convoque Ci 

s'engager A l'intérieur des slructures eccl6siales8 de mime que les membres 

de la communautt4 qui viennent lui signifier cet appel, t'invitent I rsconnalire en 

lui la Loi et la signifier à ceux avec qlli il mache comme un don. 

De création et d'alliance, l'homme est un &ire *pr&édB* dont I'Ecritwe et les 

traditions le constituent comme accueil et reconnaissance dans cette altérite 

fondatrice, de l'altérité de l'autre homme, daulrui. 

Cette vocation situe la structuration de l'être du voyant dans sa vocation, ou sa 

conversion, l'enracinant de façon thhlogde corn me chrdtien. 

C'est dans le dynamisme du don (de la g k e ,  de l'Esprit-Saint) que 
l'éthique est appelée h passer [...] du r6gime de I'obligation Ci celui d'une 
libre «obéissance» d'amou. Le retentissement de la logique du don dans 
la logique propre A I'Bthique et la morale se fait piy une swte d'inversion 
des motivations. Non plus d'abord l'impératif categorique (sgk 
umQuement dip@s /s mawine wi Hf p8 fU pwx MaV m m& rems 
qu1e//e devihne une /oi uni verse//^, mais l'invitation ou plutdt la 
«vocation» (appel) articul4e d la prdcédance thddogaie: parce qu'il t'a 
ét4 donne, donne d ton tov, parce que tu as 6t6 crb8, vis toi-meme dans 
une perspective de créature qui reçoit la crbation des mains de Dieu 
comme une rdalitd qui est remise entre tes mains et confiée d ta 
responsabilité, parce que tu as 616 libérd, ente toi-mbme dans l'œuvre de 
libération, parce que Dieu s'est allie avec I'humanit6, vis celte alliance la 
fois comme une structure et comme une mission, parce que tu es passé 
dans la p8que du Christ de mort d vie, vis œ passage pascal comme 
ouverture sur l'avenir et comme liberté dans tes rapparts, avec le prochain 

49 QUEBEC (PROVINCE), COMITE EPISCOPAL DES Ml NlStERES DE CASSEMBLEE DES 
EVEQUES DU QUEBEC. A u s n d  O@& mksh: 4bismhWws u ~ ~ & e l s # Q Y k i i ~  op. 
cit.. p. 23. 



192 
comme avec les tiers &nt tu ne peux Btre le serviteur que par les 
médiations institutionnelles de la norme et de la 1oi.W 

Ce qui fonde la responsabilité ecclésiale et sociale du lalc en responsabilit6 

pastorale comme sujet éthique est donc la motivation théologale. D8s lors, le 

seul fait d'invoquer des principes pour déterminer le choix qui sera privilégié ne 

pourrait suffire 8 combler les attentes exprimées par les gens vivant une 

situation problématique. En revanche, se limiter aux seuls éldments de solution 

en présence dans l'action, cela ne saurait combler non plus les réponses aux 

questions soulevées. Lui-meme porteur d'une vocation éthique, un lalc en 

responsabilité pastorale est appelé 8 traiter autrui comme également porteur 

d'une vocation éthique 8 travers les valeurs dont il est porteur, et ce qui 

caractériser a son professionnalisme, c'est que la preoccupation de l'envoi au 

monde demeure premier et colore toutes ses interventions. Parfois l'autre sera 

une personne connue. Tant&, il s'agira d'une personne inconnue. Dans un 

cas comme dans l'autre, la norme servira de rep8re d la constuetion de la vie 

ecclésiale et sociale. 

La norme est une médiation entre la visee ethique, en tant qu'elle 
appartient constitutivement 8 l'existence humaine, et les situations par 
rapport auxquelles I'action doit se décider. La simple invocation des 
principes en lesquels s'est exprimée traditionnellement la visée Bthique 
ne suffit pas. Et la simple analyse des situations, en leur cornplexit4 
technique et en leur ambivalence morale, ne suffit pas non plus. Les 
recherches qui relévent de I9~éthique appliquée*, telles que la 
%bioéthique» ou I'dthique des affaires., ont p o u  tache essentielle de 
construire les médiations n6cessaires entre la vises Bthique et le conaet 
de situations. Pour assumer efficacement cette tdche, elles doivent 
pouvoir s'appuyer sur une rbflexion de type fondamental relative, 
précisément, aux conditions de la médation.Jl 

50 René SIMON, *A la recherche d'une Bthique commune: a p p t  de la foi chrdiienneu, dans 
Lavai 63éo/cp.ue et@Xm@/4ue vd. 53. x2 (Juin 1 997). p. 427. 
JeanLADRIERE, L'Bb7/ilve&s/mi~&Omb~$rdp.11. 



Tout comme d'autres intervenants appel&? & construire des mbdiations dans 

leurs milieux de travail respectifs, les intrvenants lalcs mandatés en pastorale 

contribuent comme sujets 6thiques la constuction de normes ecclCsiales et 

sociales ti I'intdrieur de la vie institutionnelle ecclbsiale. L e u  tache, de façon 

plus spkifique en raison de ce qui les constitue comme tel, consistera & bAtir 

avec d'autres la cornmunaut4 chretienne en se laissant guider par les 

éclairages dont est porteuse la vie de la socibtb. C'est l'expérience de foi dss 

êtes humains comme sujets éthiques également impliqubs dans l'action qui 

constituera la base de la construction. Disposant des connaissances 

nécessaires en thhologe et formbs pour intervenir en ce sens, leur Bavail 

consistera A rechercher avec eux dans des relations courtes de façon plus 

particulière ici les voies objectives de sens pour une plus gande cohérence 

intérieure et une cohdsion sociale respectueuse de la dignitb humaine. 

Les relations courtes qu'ils sont eippeibs gérer, la normativit6 eccl~siale, dans 

ses lois et regles juridiques tout comme dans ses valeus, tout cda fera certes 

partie integante de la solution rscherchee en partenariat avec la personne 

ayant adressé une &mande. Transpart4e h n s  la région de la @ce et dans la 

dynamique du don, la norme ecct4siale rrvdt I'originalitb d'une forme de 

présence comme aune cMaine assurance intbrieure qu'a l'observer le 

mouvement d'humanisation est en train de rbussir.d2 C'est ensuite une 

ethique d'ordre maaoreîationnel qui, stucturbe partir des choix cdlectifs des 

êtres humains dans la sociCtd, deviendra susceptible de générer des 

changements sociaux. 

S2 Jean LADRIERE, L'dthique dans i'univam âo la ra!ianPtitb, p. 43. 



C'est en d'autres termes la vie consciente qui constitue I'originalit4 de I'btre 

humain. C'est cette conviction, qu'il puise la sovce mGme de la motivation 

th4ologale qui contribue h le constitua comme sujet 6thique, que le lalc en 

responsabilite pastorale cherche, par son professionnalisme, h dtenbe I 

l'ensemble de la cornmunaut4 qu'il sert. 

La vie consciente est toutefois affectde par la temporalitk Vivant dans 

I'instabitité et le déséquilike, elle est tendue entre 114tre qu'elle n'est plus et 

I'btre qu'elle n'est pas encore, jamais en dtat d'entiére cohérence. En attente 

incessante de son ette, c'est pourtant dans cette attente que la conscience 

s'éprouve primordialement. comme si son étre vdritable &tait toujours en avant 

d'elle-même. 

L'être humain dispose d'un pouvoir sur ce futur. Dans sa capacité d'initiative, il 

contribue à forger la figure de son & t e  h venir. 

Cette capacité c'est le pouvoir â'agir, qui a sa source dans le vouloir, qui 
se noue concrètement dans la decision et qui ce manifeste en son 
effectivite dans les opérations externes en lesquelles la decision est mise 
en œuvre. L'action est I'effectivitb du vouloir; par elle l'existence peut 
inscrire des determinations nouvelles dans la rdalitd, en modifiant le 
réseau des relations par l'intermddiaire desquelles l'existant humain est 
relié a la réalit6 cosmique, aux autres existants, h la vie sociale, h la 
culture, h l'histoire, et en definitive i t  l'ordre entier de la r6alit4 et au 
fondement ultime dont elle procede.51 

L'action joue un r61e sir uctual sur ce qui constitue le mode d'et e de l'existant 

humain. Son initiative se méle h la remonte de l'action. 

53 Jean LADRIERE, L'dthique dans I'univas de la rationditb. p. 28. 



Dans son mouvement. [l'existence] se dlcouvre h chaque instant 
impliquée dans des situations, dans des circonstances, dans une histoire, 
A la fois cosmique et humaine, qui pow dle sont aussi ck l'ordre du fait. 
Mais il appartient ti sa constitution de pouvoir orientsi son devenir, de se 
tracer son propre chemin au milieu de tout ce qui l'environne et dans une 
cenaine mesure la containt? 

Le ministere de lak en respmsabiiit6 pastorale trouve donc tout son sens, lh 

l'intérieur des limites de la vie ecclbsiale. dans i'habiletb h susciter chez l'autre 

de qui il reçoit des demandes de savice la capacité de se structurer lui-m8me. 

dans le sens propre de l'initiative, au-deIl de la seule norme qui risque plutbt 

de garder quelqu'un referme s v  soi-m4me. Toute demande de service b 

l'intérieur des limites de la vie ecclésiale peut toujours &tfe vue comme une 

occasion de faire avancer les services institutionnels offerts. L'appropriation 

par les laks en responsabilitb pastorale d'une demarche éthique de maniere 

favoriser chez les membres de la communaute ecclésiale et sociale egalement 

une prise de décision objective constituerait certainement sur le plan 

pédagogique et pastoral la fois une façon pour chaque personne et pour les 

familles et tout autre groupe de participer activement 18bvolution de la vie 

ecclésiale. La normativitb, en Eglise tout comme dans les autres institutions, 

étant toujours appelée se renouveler au rythme de l'bvdution des valeurs et 

de la culture, le fait que des femmes et des hommes soient accompagiés sur la 

base d'une approche Bthique constituera autant de nouveaux partenaires 

engagés à l'évolution et au renouvellement de cette normativite. 

II existe, pour ce faire, des chances de recourir II la norme, tout comme des 

risques. Que representent ces chances et ces risques pour un laïc en 

responsabilité pastorale appel6 & assumer avec d'autres partenaires des 

- --- 

54 Jean LADRIERE. L'Bthique dans l'univers de la rationalitB. p. 28. 



responsabilités ecclésiales et sociales à l'intérieur des limites de la vie 

ecclésiale? 

3.2.3 Des chances et des_risaies de r e c p  lanwme 

La norme représente «le fruit d'une relecture de l'expérience des 

hommes du passe qui, dans des conjonctures sociales différentes de la nbtre, 

ont tenté de realiser leur vocation dhomme en prenant au sérieux la quete de 

l'universel. [...En d'autes termes,] la norme concréte trace dans un secteur 

particulier de l'existence le chemin le plus habituel d'humanisation.»= 

Parmi les chances ethiques du recous b la norme, la mémoire, comme rdalite 

fondamentale de la vie éthique, est cristallisation de l'expérience des préde 

cesseurs. Elle «oblige A s'affronter 8 l'alt4rité du passé et b découvrir dans le 

présent des impasses et des chemins pour la realisation b venir de 

I'humanité.»s6 

Le recours A la norme permet également de contourner la tentation 

situationniste qui se presente 8 lui de façon immédiate et de démentir le vœu 

de la toute-puissance. La reférence L I'altérite du temps et de la societe 

procure en ce sens la distance nécessaire au sujet pour analyser les 

conséquences lointaines et socicxulturelles de ses conduites tout en &tant le 

rappel que la singularitd humaine n'est qu'une partie dans le corps d'une 

particularité (sociale, culturelle, etc.). 

55 Xavier THEVENOT, C0/71p/w~uD/i, p. 42. 
5"~~D.  p. 43. 



L'insistance du Magistère de I'Eglise lui-m&me et des Eglises locales A faire 

que les régles institutionnelles constituent pour tous et chacun des voies 

incontournables de realisation individuelle et cdlective de la vie humaine peut 

avoir laissé l'impression que la loi devait primer sur la capacitd du sujet & 

assumer sa responsabilite eccl4siale et sociale. La position de double 

appartenance du lalc en responsabilitd pastorale peut en revanche W e  de 

nature & interpeller chaque Bfe humain dans sa propre motivation théologale à 

agir. Plus encore, par le caractbre spécifique de son ministère, il est convie 

se faire porte-parole, par ses interventions, d'une responsabilite precise de 

I'Eglise: celle de rappeler que c'est bien au monde que cette dernière est 

envoyée. Pour celui qui en accompagne un autre, tout comme pour celui qui 

est accompagn6, des risques de recourir la norme existent aussi. A travers 

les responsabilittis qu'ils assument et les enjeux eccl6siaux qu'ils confibuent & 

dénouer, les agents de pastorale lalcs sont interpell6s à prendre en 

considération ces risques. 

D'abord, trois risques philosophiques de recours la norme sont susceptibles 

d'apparartre. Ils guettent tous ceux qui sont appel& conjuguer une 

intervention professionnelle 4 I'intdriew de la vie en socidté. Un premier est 

celui de confonbe la name comme registre de particulm*td avec la visée 

(universalité), comme si la norme pouvait Btrs et demeuer parfaite expression 

de l'universel ou revetir un caractère d'absoluitd. Pourtant la norme est 

souvent marquée par une epoque ou une culture qui en viennent Q la rendre 

caduque. 

Un second risque est que la place occupee par la particularitb occulte la 

singularite et que la norme, au lieu d'etre au service de la ddasion éthique, 



devienne légalisme moralisateur. ~L'expérience morale [...,] expérience de 

vraie solitude, effectuation d'une libération d'une libertd singulihe [...] dans la 

solidarité avec le genre humain et avec I'Eglise [ne vit-elle] pas le pari de la 

décision ethique dans le seul h seul avec Dieud7? L'intervenant 

professionnel en pastorale rappelle donc que l'agi humain doit 6Ve trans- 

normatif pour &re moral en m6me temps qu'il a la délicate tache de rappeler le 

rôle majeur de I'ecoute de la norme. 

Un usage pervers de la norme consiste enfin pour le sujet à l'invoquer pour 

protéger sa mêmete contre I'alt&ité, alors que ia norme *a normalement pour 

but de signifier au sujet sa finitudei ...] et qu'il n'a de consistance qu'en existant 

au champ de I'Auf e.»m S'imaginant parfait pour avoir observé la norme à la 

lettre, le sujet occulte les vdritables conflits de normes institudes par la société 

ou le christianisme pour alimenter les idéalisations malsaines. 

Un usage de la norme présente également des dangers d'un point de vue 

théologique. «Se moraliser, selon I'Ecriture, ce n'est pas d'abord appliquer 

une liste de normes plus ou moins statiques, mais c'est poursuivre, dans la 

reconnaissance de l'action toujours prdsente de Dieu, l'histoire de libdration 

que Celui-ci a ouverte.i>s 

Un premier danger consiste des lors à aconbibuer à occultsr le fait que l'effort 

éthique de l'homme se souvient cMtre ap rkédh  par deffortm crdateur et 

salvifique de Dieu.ms0 Pwteur de ce qui fait l'originalité chrdtienne, il aura à 

57 Xavier THEVENOT, Conpf~ysuD/m p. 45. 
IBID, p. 45. 

59 1810, p. 46. 
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faire saisir, non pas d'abord ce qui constitue le champ normatif, mais bien que 

«cette vie consiste à tenter de se laisser saisir par un Univasel concret qui 

deploie sa puissance de libération dans le quotiden de noire histoire.»@l 

En indiquant au sujet qu'il se reçoit de Esprit, qu'il est appel6 à 6tre membre 

du corps du Christ et à se reconnatire fils du Père, l'intervenant lalc en 

pastorale transfinalise l'agir humain et relativise la vdontd de se soumettre au 

champ normatif. Par le ministère qui lui est reconnu et qu'il partage avec 

d'autres, il est plus spbcifiquement sollicité pour mettre en place et participer à 

la structuration des moyens n6cessaires au renouvellement de la narmativité. 

Porteur de cette ncrmativité qu'il reçoit dans sa vie comme un don de Dieu fait 

h l'humanité, il conîribue par son action au renouvellement du langage et à 

I'inculturation des forces de I'Evangile. 

En presentant la figure conabte et symbolique de 36sus de Nazareth mort et 

ressuscité, il propose autre chose que des interdits et des prdceptes froids et 

abstraits. II propose au sujet de se laisser irradier de son idéal, de façon à ce 

que l'éthique devienne fecondante pour son imagination, suscite son désu et 

se laisse toucher par Lui, provoque sa liberte h nartre et exerce sur lui I'œuwe 

de libération. 

En mettant en garde conlre un usage de la norme comme porteuse de l'appel 

singulier de Dieu sur nous et dont on dispose à vdonte pour connattre Son 

désir, il rappelle que le wai dynamisme interne de la liberte n'est pas la fidélitb 



B la loi, mais l'Esprit en personne sans lequel la toi est impuissante (Rm 8, 

2s). ma2 

Un dernier danger est que la nœme conduise le sujet b la désespdrance en 

pensant que la liberte de l'homme se réalise pw l'observance de la toi. û la 

possibilité d'accueillir le Royaume, tout en rappelant la place que la loi peut 

occuper de façon prophétique au cœur de l'expérience humaine. *doit [...] 

s'accompagner du rappel de la mis6ricorde pardonnante et patiente de Dieu 

qui se plaît B rouvrir l'avenir à ceux qui ont Bctioue dans leur vie 4thique.iom 

Participer de façon active I'arîiculation, la remise en cause et la mise en place 

de la normativité dans une perspective d'orbe miaorelatimnel, cela repr6- 

sente en premier lieu pour un laïc en responsabititb pastorale l'appropriation 

de la demarche éthique. Les auteurs sont dgalement de plus en plus 

nombreux 2i mettre en valeur le fait qu'accompagner I'aufe dans sa recherche 

d'autonomie et de participation d la vie institutionnelle edge un tavail sur soi. 

L'expérience spirituelle et le ddploiement de I'appd il œuvrer au nom d'une 

vocation en Eglise représentent un atout certain pour ouvrir Ci d'autres qui le 

désirent des espaces de vie empreints de sens. Mais le processus pedago- 

giqtie qui peut preparer un animateur de la vie pastorale h accompagner dans 

une perspective éthique celles et ceux qui âemandent un service (de I'ar&e de 

la sacramentalité par exemple) peut contribuer au renouvellement de la 

normativite ecclésiale. Qu'il s'agisse des valeurs que les gens vdhiculent et 

qui nourrissent de l'intérieur la vie eccl6side ou que, par un processus plus 

articule de responsabilisation, ces personnes participent de façon active A la 

62 Xavier THEVENOT. ConptwavfXar/. p. 48. 
IBID, p. 49. 



mise jour de la normativite ecdbsiale, le fait que des représentants institu- 

tionnels soient compétents b articuler chaque tranche de la vie institutionnelle 

dans une perspective ethique peut constituer un atout certain. Que reprbsente 

cette cornpetence quand un talc en responsabilitb pastorale cherche A inscrire 

par celle-ci sa participation au denouement d'enjeux sociaux, collectifs et 

structurels? 

Un jour, Pierre, un laïc en responsabilitb pastaale fut temoin d'une 

expérience inédite dans le quartier où il blisait domicil@. A l'&de secondaire 

du secteur, un goupe de jeunes adolescents &gés entre quatorze et dix-huit 

ans sont graduellement devenus memkes d'un tbseau de drogue. Pour faire 

d'une histoire longue une histoire covte, un des jeunes de dix-huit ans est A un 

moment donné devenu amoureux d'une jeune fille du goupe alors Agée de 

quatorze ans. A une uoisde de chemins ou une mmme importante dargent 

devait avoir été amassde par la mbme jeune fille au moment où I'un des 

responsables du rhseau passerait pour recueillir le magot, le travail n'avait pas 

4th accompli. L'argent n'&ait effectivement pas disponible, la drogue, pour 

n'evoquer que cette raison, n'ayant pas toute et4 écoulée. 

Une menace planait dgalement au-dessus de cette visite qui devait 8tre faite. 

Devant la non-disponibilitd de l'argent. la jwne fille avait étb menacbe de mort. 

En raison de cette angoissante intimidation et sachant f&s bien qu'eile ne 

Ce quartier nb8tait pas celui de la communsut& ou 80 trouvait engagé le lalc an 
responsabilité pastorale par son tavail. L'homme m question agissait comme bbnbvde. 
Pour ce qui est de la mise en situation pr6sentée ici, il s'agit d'un pobkme srrvenu l'an 
dernier dans notre milieu. Cest la suite d'tchanges rba!is&s avec les instances 
paroissiales de la pattaale que le récit a êt6 cornpiété. 



disposait pas du montant attendu, (c'est H le message qu'elle laissa), elle 

choisit la veille de cette visite de mettre fin b ses jous. Cela faisait d6jA 

quelques semaines, sinon quelques mois, que les parents de ces jeunes 

soupçonnaient un problbme. Quand I'bvénement du suicide svvint, le jeune 

homme prbsenta rapidement des symptbmes de dépression. Quelcpes jours 

aprhs la mort de la jeune fille bailleurs, les pserits comprirent ce qui venait de 

se passer, le jeune homme ayant choisi de tout avouer. 

Quelques semaines passbrent. Le père du jeune homme, Claude, secoue par 

l'evénement et soucieux de ne pas laisser cette situation sous silence, prit la 

décision de convoquer un soir dans le sous-sol de sa résidence privée tous les 

parents des jeunes concernds par le rtseau. II voulait, par cet bvénement, 

s'assurer que tous les parents avaient bté mis au courant de ce qui se passait. 

et pour leur enfant et pour l'amie de son garçon. Devant pareil &ame, les 

parents décidkent, de concert avec le pbe  de I'addescent secoué par le deuil, 

de s'unir pour mettre en lumibe la situation qui sêwssait a I'intMeur de l'école 

où etudiaient ces jeunes. 

Devant le mouvement de concertation imprdvisibie qui semblait vouloir lever 

dans le goupe, Claude, un peu pris de panique et démuni de moyens, dévoila 

dans une conversation informelle son voisin de façade, Pierre, l'agent de 

pastorale ialc en questions, le pot aux roses. Avec le N e  du jeune homme, 

sur sa proposition et de concert avec le goupe, l'agent de pastorale décida de 

65 Queiques annbes avant 1'6vbnement. le fr&e 6 jeune das en deuil avlt  fait m i e  d'un 
gcupe d'dbves & troisidme annbe pour vine I'iniâiah'on et la c d 1 ~ t i a n  6 s  mcrements 
du pardon et de i'eucharistie. L'agent de pastorale Y s  an question s'&ait fait connalm p a  
les parents du quartier en accueiilant ces jeunes son domiale pendant une daine de 
semaines. Si Pierre a dabord 616 contact6 comme voisin. c'est sur la base de sa 
compétence dagent de paslaale lalc qu'il a participé aux âébaîs et qu'il a pu apport4 la 
qualité d'aide qui est ia reiatée. 



participer avec les gens ch qWw aux &marches a u p h  de la commission 

scolaire dans le but de faire cessa ce trafic (resserrement des exigences 

d'entrée l'école, sensibilisation de l'ensemble des membres de l'école, etc.). 

Des lettres s'émirent. Des situations pobl4matiques fuent mises au gand 

jour. Cette prise en charge collective eut des rebondissements jusqu'au 

ministere de I'Education. Des études se sont engagées ce niveau pov 

opérer des changements dans les miiieux scolaires A cet effet. L'agent de 

pastorale laTc faisait partie du groupe. Sur le plan régional, il s'engagea 

egalement avec les parents pour meme en place ôes dispositifs propres Ci faire 

cesser ce genre de situation. Dans ce miüeu scdaire, on nota rapidement une 

diminution importante du trafic de la drogue. De fil en aiguille, la solidarit4 

gandissait entre les parents Ci meswe que se faisait la vbritl. Cette motivation 

en vint rejoindre les jeunes eux-mçmes. 

Quand l'agent de pastorale évoqua plus tard la situation d une agente de 

pastorale mandatée A I'intbrieur de la communautd où s'&ait déroutb le fait, 

celle-ci lui proposa rapidement de publiciw dans la communautd cette action 

qui s'&ait réalisée. Aucun soutien ne fut offsrt d l'agent de pastorale du quartier 

ou sevit le crime pour I'accompagnw, lui et les gens du quôrtier, du lieu ou ils 

se trouvaient. La communaute chrétienne. avait plut& semM6 voir dans cet 

évenement un smtp intéressant rbcupaer d l'intérieur des limites de la vie 

institutionnelle ecclesiale et publidser comme quoi se /&xi? des druses 

/ntBressantes &ns A cmmunw/?d dL61imne un pastmk 6vuicle~. 



Tel qu'il a été indique jusqu'h maintenant, un des lieux de 1'6thique est 

l'intentionnalité. LeBthique se joue et s'atteste donc entres autres par la 

capacité du sujet h ressaisir par une demarche individuelle articuke avec 

l'autre et aufui la vie patimoniale de maniMe favoriser en lui et chez t'aute 

une prise de &cision Bclairbe. 

A l'intérieur des limites de la vie institutionnelle ecclbsiale, le lalc en 

responsabilité pastorale est Bgalement appel4 faire preuve de compdtence 

en manifestant sa capacite h ressaisir par son professionnalisme ce cacte de 

référence et favoriser dans le face h face l'autonomie de chacun. Ici, Claude 
- 

avait su ressaisir en lui toutes les piéces nécessaires pov donner suite un 

événement devenu ctamatique dans le quartier. C'est devenu le p o p e  de la 

compétence du lalc en responsabilit6 pastorale qui a 6t4 interpellb de 

reprenche avec Claude toutes les pi&ces de la probldmatique et ck les porter 

avec lui et d'autres membres du groupe aux instances susceptibles de 

provoquer des changements sociaux ndcessaires au redressement de la 

situation. 

C'est donc dire qu'un des lieux de l'éthique a d'abord 4t t  celui des relations 

courtes. Dans le face a face, il est âevenu possible dans la sollicitude de 

rechercher des solutions & un probbme qui aurait pu demeurer celui d'un pêre 

avec son fiis ou la limite cdui de quelques parents avec un enfant. Mais la 

solution au probléme se devait d'&Ire portde au niveau des instances 

decisionnelles publiques. Un des lieux de l'éthique est alors devenu, dans la 



reconnaissance et la qualit4 de la sollicitude partagée, celui des relations 

longues, celui de l'espace public ou du macrardationnel. 

Le point de départ de ta visee éthique a réside pour Claude, comme pour 

Pierre par ailleurs, dans sa IiberM, une libert4 qui s'est p a h  et qui a cru en 

ellembme, qui pouvait susciter des actions, des événements, qui pouvait faire 

autre chose que de subir des d4terminismes naturels et sociaux. La 

confirmation de cette liberté est devenue I'action effective, un acte pcr lequel le 

cours des choses a ét4 rompu. C'est également cette tension comme point de 

depart qui a conféré la situation et qui confère au périple de toute vie 

humaine sa dimension 6thique.w N'est-ce pas aussi, dans la ligne de la 

fonction prophétique qu'assume I0Egtise, une façon pour des agents de 

pastorale talcs de prendre part, b partir de I'œiginalite du ministère qu'ils 

assument, aux transformations souhaitables au cœu du monde? 

Entre ce que je suis et ce que je povrais & t e  comme sujet éthique, le 'je" se 

d8couvre encore une fois dans le possible de l'action. *L'&thique n'est [donc] 

pas d'abord l'obligation mais l'attestation de la liberté dans l'action; die n'est 

pas non plus, ni la pure subiectivité, ni seulement I'intentionnalitb, mais un 

accomplissement dans des actions effectivement conduites; l'éthique, enfin, 

n'est pas d'abord automatiquement l'illusion de la liberté, mais sa découvarte 

dans I'action.rn67 L'inadequation de soi I soi-m&me appelle l'estime de soi 

émergeant dans I'action, meme si dans l'action une part du subi demeure 

P. LADRIERE, e tc .  GRUSON, a k i e e i p w d r i i  m ~ w r p d s n , W P a r i s ,  PUF, 
1992. p. 24. 
IBID, p. 24. 



irréductible. #La visée Bthique allie la relativisation du pouvoir de I'action à une 

inebranlable persévérance dans l'action.wa8 

A I'éthique de la liberté d'un sujet Mique est jointe, dans une totale ch la r i t4  

avec elle, l'éthique de la sollicitude où chacun engage sa responsabilite dans 

la reconnaissance d'autrui, «respect inconditionnel de son inahenable 

dignité»69. C'est elle qui, partagée entre deux asymefies - celle dune relation 

ou le "je" est assigne par I'autre b une responsabilite sans rdcipocit4 et celle 

de l'initiative de celui qui porte secours h l'autre rbduit b sa ddtresse - assume 

la tension entre les deux dans une rtkiprocitb qui va jusqu'b un vouloir v&e 

ensemhk C'est une ethique de la mutualit4 qui est prealablement habitée et 

qui n'accéde PI elloméme que par le travail de la réconciliation. Voilb un trait 

caractbristique de la démarche enclenchde par Claude et qui a effectivement 

donne lieu il une recherche intensive dans le but que s'accroisse dans le 

quartier ce vouloir v/Me ensemMc! La ddmarche ayant d'abord obtenu ses 

premiers résultats chez les parents, ce sont ensuite les jeunes qui ont BtB 

atteints par la dynamique. Un mouvement de cohérence interne et de cohesion 

sociale s'est engagé. 

C'est également dans la relation b l'autrui, anonyme, absent, innombrable, 

rejoint par la mbdiation des institutions que l'6thique prend son sens. C'est 

bien dans les relations collectives, la sociabilitd, l'histoire dont les relations 

interpersonnelles sont porteuses que la liberte personnelle et la libertd de 

l'autre commencent. La rencontre des libertes implique la règle, la référence 

commune a la justice, I'égalite, la katernite. L'autre, impersonnel, comme 

** P. LADRIERE, et C. GRUSON. e?gavw/I.bdfié, unp@ euopéien, . p. 25. 
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cause h défendre, remplit la fonction de règle, mbdiation enlre deux libertés, 

entre la tiberté de tous. Chaque projet de liberte inclut une d4termination 

éthique collective antérieure construite par des choix et des refus, etc. 

Personne n'est au commencement absdu de l'institution. Elle implique des 

montages institutionnels, des règles sans cesse rbinventer. 

Tant que personne, parent, citoyen, n'était intervenu pour interpeller la 

commission scolaire dans ses responsabilitbs envers les jeunes, dont certains 

étaient devenus des consommatevs de dogues, pour que soient revues les 

exigences d'entrée l'école, aucun adminisûateu n'avait senti le besoin de les 

remette en question. Aucun corps municipal ou provincial de pdice n'avait 

encore pu recueillir d'indices clairs quant aux instigateurs de ce projet qui 

avaient toutefois et6 pressentis. Cette initiative a alors donne lieu h un 

demantélement du rdseau. Pour cet agent de pastorale latc ambassadeur de 

l'institution ecclesiale pour que, de façon organisée, il soit rappel4 au monde 

que ce dernier participe de I'intêrieur h la construction du Royaume, la 

responsabilité institutionnelle au sein mbme des slructues et des collectivitbs 

sociales a pris un sens nouveau tout en s'étant articulée de façon pbcise. 

Sans minimiser de quelque façon 11intentionnalit4 et le face h face comme lieux 

de It4thique, il est h remarquer ici que la dynamique 4thique s'est étendue CL la 

vie des institutions comme structures du v i ib  dy188nd/e!~~ Tout comme la 

visée Bthique precdde sur le plan personnel la morale dans ses us et 

coutumes, les lois, la normativité juridique, Paul Lactière fait remarquer que 

cette ethique du vMe msmb/eest toujours antérieure aux contraintes l i h s  

Nous poursuivons ia l'explicitation d'une maadthique telle qu'aile pourrit &te conçue par 
tout intervenant soucieux de son implication soaale. y compris un laïc rn responsabilit& 
pastorale. 



aux systemes juridiques et pditiques. Le pwvar-en-commun procbde selon 

lui de I'action, pouvoi crbateur effectif d'agir ensemble. La signification 

première du politique commence dailleurs avec l'action. Elle implique pludit6 

et concertation. 

Le tout de I'action, c'est le 'je", le "tu" et le tiers plviel, "ils'. La plvalit4 est 

constitutive du pouvoir qui procbde de l'action. C'est le tien ente le social et 

les relations interpersonnelles. Anonymes, !es tiers sont, au m6me titre que le 

visage de l'autre, l'expression Uune exigence bthique. De meme, toute visée 

éthique traverse tout type de relations. La plvalit4 de I'action prend enfin sa 

signification politique dans la durCe. 

Le politique implique aussi la concertation. d a  plutalite des sujets de I'action 

fait d'elle nécessairement une action publique. Le lieu propre du pouvoir en 

commun est l'espace public; la où la concwtation peut likement s'exprirnar.*71 

C'est la justice qui régit cette vie institutionnelle. Le sens de la justice suscite 

précisément la construction des systhmes juridiques et politiques ddmo- 

cratiques. L'institution, continuitb et transition entre le niveau personnel et le 

niveau sociétal, existe pour autant que les individus y prennent part. 

Le sens de la justice continue, comme dans Ibamia'4, de tenir les personnes 

pour irremplaçables. Son champ d'application est I'humanitd tout entière. 

Quant a I'expêrience des relations longues, ces relations &viendraient vite 

inhumaines sans sollicitude. 

71 P. LADRIERE. et C. GRUSON. Ehâ@wotm nmaWM.... op. ch.. p. 32 



II existe ensuite une distance enwe visée et institution. Des termes tels valsur et 

impératif vont aider à objectiver les &tapes du prcours qui va âe l'un l'autre. 

La valeur, si elle comporte I'idée dune abstraction, n'en est pas une pure, 

demeurant toute proche de la visée éthique. La liberte en première personne 

determine le valable en ce que le sujet singulier prefère ceci ou vaut mieux que 

cela. Ici, la valeur est toute proche du desirable. La reconnaissance 

intersubjective de la valeur fait que l'évaluation subjective gagne en objectivité. 

En ce sens, le valable n'est plus seulement le desiable. Entre I'&aluatim de 

la valeur en premiére et seconde personne, il y a l'idée de valeur comme 

"médiation de tiers". Cette fois, la valeur constitue un &talon de mesure propre 

8 une cuttwe et que l'histoire a forgé. Cet archbtype donne alas accbs ik  une 

evaluation commune genbralisable qui demeve toutefois I'bvaluatian d'une 

culture particulière. 

Les valeurs sont #i la fois héritees du passe, instituees, et prospectives, 

instituantes. Cristallisation de ce passa, elles rendent possible la cohesion 

sociale. L'effectuation des libertes se r6alise à partir d'un ordre institub du 

valable. En ce que le projet novateur de la liberte de chacun s'inscrit dans 

l'histoire commune des valeurs, la socialisation72 est condition de 

I'individuation. En ce qu'6galement l'histoire sociale des valeurs est inscrite 

dans le projet de liberte de chacun, I'individuation est condition de la 

socialisation. 

72 A la mani&% de G. Rocher, nous prbcisarons ici que l'action =ide & laqudle participe un 
intervenant pofessionnel possMe son ethos, un point de départ et que cette action. 
'c'est toute manite de penser, de sentir et dagi dont Mentaion est m a w h  suivant 
des modeles qui sont collectifs, c'est-ll-bre qui sont p M a g h  p r  les membres dune 
collectivité quekonque de personnes.' Guy ROCHER. /nb&dii 1 /. suu-e 
#&a/&, 1. L Lch sac;rida Ville La Salle ( Q u e k ) ,  Ebtions Huriubise HMH, Ltée, 1969, 
p. 32. 



Entre les notions de valeur et de loi logent I'impêratif, l'interdiction. Point de 

départ de l'action personnelle mue par le desir, l'inadéquation de soi & soi- 

même est aussi motif de la uitique du désir dans ce qu'il a dtubitraire. Autant 

l'impératif que l'interdiction objectivent cette critique. Dans la brbche ouverte 

par la scission dans l'homme sépare de son propre vouloir comme dans la 

société séparée des valeurs qu'elle se donne, l'impératif intervient. 

II s'impose la non-colncidence entre ce que je aois 8tre mon plus intime 
désir et ce que je tiens pour le plus universellement prefbable, entre M a t  
de la société et son avenir souhaite. L'impératif est de par sa nature 
même paradoxal. Le neufe du 11 fsut intervient dans l'œuvre la plus 
personnelle du je peux et du commencement du /ip peux de I'auîre. 
Nécessaire la construction de la personne, des rapports interpersonnels 
et d'une société. de personnes, I'impdratif ne peut 8îre lui-mdme que dans 
un étonnant oubli de la personne? 

L'impératif et l'interdiction gardent l'unicité de la personne de l'intermittence de 

ses désirs et de ses fluctuations dans le temps. Ils demeurent contibution au 

vouloir sensé, au raisonnable, condition dintervenir de l'intérieur de la liberte 

engagée dans l'action et de son respect mutuel dans l'interaction. condition 

de ne pas usurper la primaut4 de la visée Bthique. 

La toi tire son origine de la scission de la meme vdontB sensée et raisonnable 

entre celui qui commande et celui qui obBit. De m8meI la loi morale commande 

alon que son destinataire est aussi son auteur. "II n'obéit pas seulement & la 

loi; il en est le législateur et, quand il ne l'est pas, il n'obéit que s'il avait pu 

l'être. L'exercice de la liberté et la reconnaissance mutuelle précèdent la loi."7' 



La loi morale, loi de la liberte, est autant universelle que les lois de la natue. 

C'est la loi qui conduit jusqu'h son terme le processus de neutralisation que la 

valeur et l'impératif ont engage. Cette loi est celle qui ne chsrche plus sa 

legitimité que dans le raisonnaMe mutuellement reconnu. Elle est également 

principe formel de libre examen. Cet examen aconsiste, pou le sujet moral, h 

soumettre les d8cisions qui commandent son action, et dont il a l'initiative, au 

critére de I'universalisation possible.»7s 

Dans l'agir régule par des normes, la norme, et non le droit, est capable de 

fonder t'interaction sur une intercompdhension. L'intercornpr4hension actua- 

lisant l'accord normatif, les membres d'un goupe social participent avec les 

autres au meme environnement dont I'activite est fondbe sur des valeurs 

communes. Ici, les normes expriment l'accord existant h l'intérieur du groupe 

social. «La norme prise en ce sens est plus souvent non dite, mais elle 

presuppose une implication du participant h I'interaction plus exigeante que la 

conformit6 aux I O I S . ~ ~  

L'agir essentiellement régi de façon normative a quelque chose h voir avec 

I'bthique en ce qu'il implique une obligation morale reconnue subjectivement. 

Laisse a lui-même, if ne peut dire qu'un ag i  articule en fonction dune etnique 

conventionnelle reçue de la tradition et qui est la seule admise par l'ordre 

établi. 

Se conformer A uns norme [, ce n'est effectivement] pas observer un 
reglement et [cela] n'a rien de formellement kgaliste. La conformite & la 
norme consiste, dans une situation donnde, & reagir, 4 se conduire, 
conformement ce que les autres membres du qoupe sont en boi t  

75 P. LADRIERE, et C. GRUSON, E* et@wwmhtXId.., p. 38. 
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d'attendre. Agir selon la norme, c'est réponcte l'attente du goupe et la 
reside une condition essentielle d'une cohésion sociale effective? 

Enfin, la relation existant ente le progès technique et le monde vécu, soumise 

A une discussion éclairee, pourrait effectivement ouvrir de nouvelles 

perspectives h la decision politique. D'une part, il existe un savoir 

technologique; d'autre part, l'influence de la tradition et ses systbmes de 

valeurs continuent il exister en dépit de leur peu de validite à Bclairer à eux 

seuls le débat. Tout se passe comme s'il 6tait possible de mettre en aeuvre des 

moyens techniques en faisant comme ai les normes traditionnelles allaient de 

soi, tout comme la separation culturelle opérée. 

II serait possible de mettre en place une instance de discussion rationnelle et 

de réflexion commune relative h la mise en œuvre de moyens techniques 

l'intérieur d'une situation historique donnée. Cette instance pourait prendre en 

considération des conditions objectives faisant l'objet d'une interprétation 

spécifique. II pourrait Btre tenu compte dans la meme veine de la conception 

que le groupe se fait de lui-meme, tout comme Uun rapport suffisamment 

distancié avec la tadition et des choix estimés les meilleurs pour l'avenir. 

L'insertion de la technique dans le monde v6cu suppose que rationalite 

pratique et rationalitd technicienne conjuguent leurs effats de manidre à ce 

que se constituent une vdonte politique et une ddmocratie impr6gnées d'un 

dynamisme ethique. Cest g k e  à une médiation entre les pogrés techniques 

et le monde vécu telle une conscience politique, une vdonté politique, qu'il est 

possible de relever le defi, C'est 4 cette volonte politique que revient la 



responsabilité de susciter la dialectique #articulation ente ce qui est possible 

et faisable techniquement, Inhéritage du passé, de m&me que les besoins du 

present et les souhaits de l'avenir pou  les descendants. 

Quand les traditions «sont transformées en éthiques et en croyances 

subjectives qui n'interessent plus que le for intérieur, la conscience indvi- 

duelle»78, quand la legitimation de leur domination en vient h faire que ces 

traditions perdent leur validité en tant que donatrices de sens, 

elles n'assurent plus le caractbre public de l'exigence propre aux 
orientations modernes de l'agir par rapport aux valeus. Elles ont perdu le 
pouvoir de légitimer socialement des valeurs nouvelles ou de nouveaux 
choix ethiques. Pour avoir accb  b une légitimitd reconnue socialement, 
le débat démocratiquement organisé est devenu absolument indis- 
pensable. '9 

Par l'implication de Pierre, comme laïc en responsabilitd pastorale dans l'orbe 

macrorelationnel de la vie en socidte, des changements sont survenus. 

D'abord, il a toujours tenu h agir sur la base de sa motivation thédogale. II a 

également travaillé avec le souci de toujours conserver en dialogue, dans son 

expérience individuelle et partagée d'agent de pastorale lalc, les deux lieux 

social et ecclésial d'appartenance. C'est ainsi que, par son intervention, il en 

est venu A développer en lui une plus gande cohérence. De ce lieu intériew, il 

s'est petit petit intéressé h une intervention professionnelle empreinte de 

cohésion sociale et rdalisee avec d'auires partenaires sociaux et ecclésiau~. 

Ainsi s'est articulée, par la voie & ministdre qui l'interpelle h organiser I'aaion 

78 P. LADRIERE,etC. GRUSON. E ~ e t 1 p x / w ~ r d . . , p . 9 9 .  
7g IBID. p. 99. 



au sein de la vie sociale et dans une perspective incluant les ordres 

microrelationnel et macrorelationneî, sa pcrticipation au débat ddmouatique. 

Depuis, ses homelies, ses interventions CL l'école primaire, ses rencontres 

individuelles et collectives de prdparation au bapt6me tout comme les 

rencontres qu'il realise avec des couples qui viennent présenter CL I'Eglise un 

prcjet d'engagement de vie CL deux en sont gaduellement venues CL &e 

teintées de cette responsabilitd pr&ise que I'Eglise diocdsaine lui confie. La 

perspective de vie ecclesiale qu'il reflbte maintenant par ses interventions 

donne @A la dynamique communionnelle ses réelles proportions, h savol cale 

étendue aux dimensions du monde, ddbordant ainsi le cercle de la 

sacramentalit& Que manque-t-il encore CL un lalc en responsabilité pastorale 

pour l'outiller encore mieux à faire face A toutes les composantes du processus 

éthique desquelles il est appel4 CL devenir partie prenante? 

3.4 s e n a n -  
. . 

. . dalla 
KgJise et dans la -4: une vie w v e  amnrauirs_de 

Les laïcs en responsabilitd pastorale, CL l'instar des différents partenaires 

sociaux qui ont réussi par une approche éthique CL contribuer de façon adative 

et dynamique b l'avancement du projet de société, sont convids CL occuper une 

place que personne ne pourrait occuper de la façon dont eux l'occupent. La 

motivation theologale sur laquelle ils se fondent pour se constituer comme 

sujets ethiques est toujovs susceptible de générer en eux un rapport A soi, CL 

l'autre et h autrui empreint du don de soi @ce & l'accueil de l'Autre dont ils se 

portent d'abord garants. La référence aux codes demeure p o v  eux importante 

dans la mesure OU l'interaction avec cette demière sert essentiellement 4 les 



constituer comme sujets bthiques, tout comme, par le miniatae qu'ils macent, 

ils en accompagnent d'auves dans la studrration de ta normativit6 phan te  

tl venir. Sensibilisés de l'intérieur, femmes et hommes de foi, le mode âe 

responsabilisation qu'ils adoptent de contribuer & l'organisation des 

responsabilités ecclésiales au cœur du projet social s'accompagne dgalement 

d'une dénonciation de toutes les formes d'injustice et d'iniquitd au sens promu 

par Jésus-Christ et tel que suscite par son Esprit. Voilh toute la singulrritd de 

leur professionnalisme tout comme les valevs qui s'en dégagent: solidarit& 

conformité un appel général la saintete, conformit6 de la vie au message 

annonce, communion ecclésiale, tbmoignage de la vie familiale et sociale, 

valorisation de la cellule familiale, capacit6 de travailler en tandem b 

l'humanisation. Voilii également des taits caractbristiques qui les distingueront 

dans leur professionnalisme de tout aute intervenant social, tout comme des 

diacres et des prêtres. 

Tout lak en responsabilité pastorale ne povrait susciter a lui seul autour de lui 

les changements souhaites, tout comme il ne pourrait comme individu 

s'epanouir sans le support des partenaires eccl6siaux qui partagent avec lui ce 

nouveau type de participation professionnelle & l'intérieur de la vie de I'Eglise 

et de la societe. %L'éthique est au travail lorsque, dans des circonstances 

particuliéres, des personnes essaient de s'entendre sur la meilleure façon 

d'agir com me professionnels.do 

Dans la dynamique du mouvement social amorcb pour qu'ils assument 

reellement en eux la part des responsabilitds eccldsiales et soaales qui sont 

80 Georges A. LEGAULT. L ) d i & m  e d W 1  d&*e, op. cit.. p. 48. 



les leurs, ils ne pourraient se passer d'une forte vie associative. Une solide 

formation de base en ethique appliquée, intégée h la formation théologique 

pourrait preparer h inscrie au centre mbme de leur pratique professionnelle 

cette compétence. De meme, une formation continue articulée dans le mame 

sens pourrait devenir, avec les autres moyens, la colonne vertBbrale propre 

les soutenir comme intervenants. Un partage rbgulier des expéficmces vëcues 

h partir d'analyses de cas serait sans doute de nature h les renforcer dans la 

compétence éthique recherchbe. Tel que le propose la pldagogie de 

l'approche éthique, l'action demeure encare la meilleure Bcole pour raffiner les 

interventions présentes et d venir. L'habileté savoir partir de l'action de 

rnanibre ti ce que la stucturation d'une dûcision Bthique en vienne A s'articuler 

par réflexe naturel A partir des situations probllmatiques qui se prdsentent 

appelle une pratique. Les valeurs individuelles peuvent devenir des valeurs 

partagées ouvrant sur des consensus empreints des couleurs de ces valevs 

dans la mesure ou les agents de pastorale laks se préparent ente eux par un 

dialogue franc et honnete h orienter leurs conduites inâividuelles et colledives 

dans I'Eglise et dans la socidte en ce sens. 

L'animation d'une btude de cas peut guider, stimuler les autres 4 appliquer 

concretement leurs connaissances scientifiques, Bthiques, humaines, spri- 

tuelles scientifiques, mais aussi d dre leurs questions, l e m  inquibtudes, leurs 

«surprises». . . . »al Elle peut bgalement servir h questionner ses propres 

principes, tout comme elle peut servir «interpréter les normes universdles de 

la morale ti partir de son histoie singuli&e.*@ 

MarisJo THlEL et Xavitr THNENOT, R.biliuacrdym -: éhdv cn crs; &IUN~W 
~k? tarie Paris, Les Editions du Caf.  1999, p. 71. 
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Des discussions realisées régulièrement avec d'autres partenaires ecckiaux 

et sociaux et des partenaires professionnels qui, comme eux, assument avec 

professionnalisme une compétence 6thique donneraient sans doute accls h 

des modalités d'action h la fois complbmentaires et donnant Iieu une 

créativite certaine. II pounait par exemple &Ire recherch6 en partenariat avec 

eux et avec la population des formules neuves pou  confer la violence chez les 

enfants de meme que les interventions politiques nécessaires pou mette fin h 

ce type de drame humain. Travailleurs sociaux, payehdogues et agents de 

pastorale laïcs pourraient, ayant en commun te Iieu social d'appartenance, 

rechercher des modes renouveles d'accueil des nouveaux-nh. *Les services 

organises en concertation Eglise-CLSC par exemple, ça devient de plus en 

plus intéressant: session sur le sens de la mort, accompagnement de 

personnes desirant mourir h la maison, cours prenataux ...»a 

La volonté de développer une cornpetence 6thiquea4 dans le monde de la 

pastorale comme lalc en responsabilite pastarale qui est reconnu et confie un 

ministére exige que soient t'apatrides dans une meme visee individuelle et 

collective toutes les composantes de ce professionnalisme. Le processus 

pédagogique qui peut donner Iieu à la structuration de cette compétence se 

nourrit du dialogue. Mandat& pour animer les membres de la communauté ta 

83 Marc JEAN et Marc PELCHAT, Lhe - d e  em-e dbr .4 IMo9p'e a4s mhktkes: ie 
qorV e&sB/ des hfcs sn ~siibvRdp8srrnrb,  p. 7. 
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s'enrichir dune dynamique eccl4siale et sociale, ils ne sont plus seuls pour 

realiser ce mandat. d'approche est dialogique parce que la  meilleure 

solution» n'est pas la meilleure pour moi, mais pour *nous», mais pas 

seulement le mous* du g w p e  ou de cette communautb, mais le «nous» des 

personnes qui desirent envisager la solution d'un point de vue raisonnable.»a 

C'est donc par une dynamique Bthique qu'ils sont appeles h se laisser nourrir 

dans leurs discours et leurs pratiques. Leur autonomie morale comme 

intervenants s'enracine dans un profemionnalism@ aux perspectives Bthiques 

autant de l'ordre du macraelationnel que du microrelationnel, travers des 

voies minist4rielles dignes de leaders gui signifient h l'ensemble de la 

communautti une dimension de la vie ecd6siale qui, portée uîtimement par 

chacun, en constitue par eux un rappel certain. Si effectivement il est du ressort 

de toute I'Eglise de signifier au monde la phsence salvatrice, c'est aux agents 

de pastorale lalcs que revient la responsabilite ministérielle immediate 

d'injecter travers la constuction du projet social et dans le partenaiat le sens 

du Don qui est offert chaque jour. 

En definitive, l'apport singulier et complementaire la fois de l'agent de 

pastorale talc, individu et cdlectivit4, au projet de socidte se traduit, dans une 

perspective éthique, par un professionnalisme dont les trois éléments qui 

ss Georges A. LEGAULT. R d i d Z w e  et dMWat/in d#kp, p. 244. 
Des defis 6pistCmdogiques fort intbressants et innovatevs atîendent ceux qui 
accepteront de meltre an dialogue la thhlogs pratique a I'bthique appliqude pour 
poursuivre I'articulation 6 professionnalisme des laïcs en responsabilit8 pastorale. A 
wr du moment où la justification éthique Uun tel professionnalisme apparalt. des portes 
toutes gandes s'auwent effectivement I'articulation da modes professionnels 
compl6rnentaires d'intervention p w  r a ~ i s a t i o n  du projet de societb, y cornpis 
l'intervention des agents de pastoraie talcs. Au sujet de I'aiculation dune épistemdoge 
scientifique, voir FrtdCric MUPIES, 6. Diciionnaie de culture générale. Paris. PUF, 
2000, p. 235-243. 



suivent s'appellent et se compldtent: d'abord, un ideal fond4 dans une 

motivation thélogale qui allie t'accueil & sui, l'autre, & autrui A îmvm un mode 

présentiel de vis-&-vis structurel h Mgard de la cornmunaut8 qu'il est appel4 I 

servir; en second lieu. une nchsrche de cohérmce interne en concadance 

avec le projet que Dieu soumet quotidiennement tel un don A I'humanit6 d 

travers les taits culturels qui la caractérisent: en âemisr lieu, une recherche de 

cohésion sociale par une quete continue de rdconciliation traduite dans des 

codes de pratiques pdessionnslles et organisationnelles comme instruments 

de régulation au service de l'articulation Ai projet de societe. 



CONCLUSION 

Au commencement de ce travail de recherche, l'objectif vise était de 

fonder dans une perspective Bthique le professionnalisme des agents de 

pastorale lalques. Nous annoncions également qu'au terme de la demarche il 

en ressortirait de note part une proposition pour leur autonomie morale. Trois 

grandes &tapes de travail ont rendu possible l'atteinte de cet objectif. La 

prerniére a servi A signaler les valeurs évocatrices d'un professionnalisme en 

émergence de la part des agents de pastorale laks à partir de la vocation et du 

ministère qu'ils assument. La seconde &tape a consisté h dégager des 

approches autorégulatoire et h&&ror6gulatoire privildgi4es par le milieu 

professionnel les valews que ces personnes et ces groupes ont tendance 

privildgier. Il en est ressorti qu'une approche 6thique empreinte du sceau de 

l'autodiscipline comme mode de responsabilisation individuelle et collective 

pouvait devenir une voie d'accés propice l'articulation d'une demarche 

analogue de responsabilisation de la part des agents de pastorale laïques de 

manière & accroître l eu  autonomie mwate. 

La troisieme étape qui a conduit A indiquer la condition uitime pour accroftre 

cette autonomie morale &ait que les lalcs en responsabiiite pastorale, se 

constituant comme sujets éthiques, se fassent les transmetteurs de sens h 

travers un ministhre bien prbcis: qu'au nom de l'€#se qui les mandate, ils 



favorisent la renconte de I'Evangile et de la culture. Qu'a b'avms les muitiples 

responsabilit4s que l'institution ecclésiale assume au coeur des enjeux sociaux, 

collectifs et structurels, les agents de pastorale lalcs assurent de façon 

organisée l'exercice de l'une d'elles: *Que les communaut4s chrétiennes 

s'inscrivent dans la tradition vivante de I'Eglise et demeurent ainsi fiddles 

I'hbritage reçu du Christ et des Apbtres.»l Voila donc tout le sens du 

professionnalisme auquel ont 6té convies les agents de pastorale lalcs.. 

C'est d'abord en rdférant la vie professionnelle en ce qui a fa i t  à ses tois 

principaux angles (sociologique, juridique, Bthique) qu'il est devenu possible 

d'établir le professionnalisme des laïcs en responsabilite pastorale. Presenté 

dans une perspective ethique, le professionnalisme de ces nouveaux 

intervenants ecclésiaux et sociaux ne se voulait donc pas tellement une 

recherche de professionnalisation au sens socidogique ou juridique du terme. 

Ce même professionnalisme qu'il est devenu possible que les agents de 

pastorale laïques placent au centre de leur pratique comme une valeur 

représentant une forme ideale de service pouvait davantage devenir le debut 

d'un mode interne de responsabilisation individuelle et collective. 

Fonder dans une perspective éthique le professionnalisme des agents de 

pastorale lalcs a d'abord consiste h appliquer au départ des conditions que ce 

groupe d'intervenants, tout comme d'autres goupes, Btait appela 4 remplir. 

L'appropriation d'un champ specialisé de connaissances tel la theologie, la 

capacité pour un agent de pastorale lalque d'intervenir de façon autonome en 

regard, par exemple, des autres ministres et d'autres professionnels, la 

1 QUEBE C (PROVINCE), COMITE EPISCOPAL DES MlNlSTERES DE L'ASSEMBLEE DES 
EVEQUES DU QUEBEC. Ruwnix & / s m M i . +  &smh&ibkss Wserm.4&eq 
Fides, 1999, p. 22. 



capacite dmemp8cher que la relation pofessionndle engenbe toute forme de 

dependance chez l'autre ont constituB ces trois conditions de base pou faite 

en sorte qu'il devienne possible dans un premier temps de fonder un tel 

professionnalisme dans une perspective Bthique. 

A travers des pratiques dont se sont portes garants les agents de pastorale 

laks d'une part, par le biais d'orientations émises par le Magistère, I'Assembke 

des évêques du Quebec et les Ecjisss locales dautre part, il est Malement 

apparu que Ces valeurs circulaient d6jQ. L'agent de pastorale lalc. un 

intervenant déjb au service du projet de vie individuel et collectif de la 

communauté et dans son expérience avec Dieu, est dgalement quelqu'un qui 

est habite par une vie de foi. Sa façon d'assumer l'appel qu'il reçoit d'agir au 

nom d'un ministére pr6cis dans I'Eglise se traduit par une vocation, une 

réponse individuelle mais dgalement un *oui» collectif Q la convocation du 

Pére. 

Si l'agent de pastorale lalc est appel6 h partager avec d'autres la 

responsabilité baptismale de porter au monde la Bonne Nouvelle, l'Assemblée 

des évêques du Qudbec lui propose d'orienter le ministère que I'Eglise lui 

confie d'une manière bien prdcise. Elle lui demande que toute sa charge 

ministérielle soit teintde de la recherche d'un nouveau langage pastoral, dune 

nouvelle force de pdnbtration de I'Evangiie b tavers la culture qui est la nblre. 

Pour que cette responsabilitb s'exerce de façon r6elle, rappelle I'Assemblee, 

«certaines femmes et certains hommes reçoivent du Sdgneu un appel & un 

engagement particulier au sein de l'€@se. Celles-la, ceux-18 ont la mission de 



rappeler h toutes et tous qu'ils sont convids l'édification du Corps du Christ 

en vue de I'btablissement du Royaume annonch2 

Solidarité, convivialit6, inculturation de rites sacramentels & travers des voies 

nouvelles, originales et interpellantes, souci de faire alliance avec la 

communaut~ ii travers le projet que Dieu lui soumet quotidiennement, 

inviolabilit6 de la personne et de sa dgnitd, autant de valeurs qui sont des 

indicateurs d'un professionnalisme dont sont appelés 6îre porteurs les agents 

de pastorale lalcs au cœur du ministee qu'ils exercent. 

La voie de l'éthique comme v8hicule pour structurer le professionnalisme de 

tout groupe d'intervenants a n8cessit8 la rdalisation d'une seconde itape de 

rbflexion. Cette nouvelle étape a consiste rechercher le mode de 

responsabilisation qui &ait privildgid de nos jours par différents goupes 

professionnels et organisationnels travers leur recherche d'un tel 

professionnalisme. De ce travail, il est ressorti qu'un effet pervafs était apparu 

dans l'utilisation de I'8thique, tout comme de la deontologie, en vue de 

l'articulation d'outils de rdgulation pour structurer le professionnalisme en 

question. De fait, un mode hetéraégulatoire de 1'8thique et de la deontdogie 

en question a conduit des groupes se desintéresser de façon notable de ces 

codes, chartes ou guides de conduites. 

Cette récupération de I'dthique et de la déontologie par le legislateur est 

toutefois devenue un moyem pour lui d'assumer la p H  de responsabilitCs qui 

lui revenait qui etaient celles d'assurer la communaute de la paix et de la 

OUEBEC (PROVINCE), COMITE EPISCOPAL DES MlNlSTERES DE CASSEMBLEE DES 
EVEQUES DU OUEBEC. Au swnh at Lw mWm: &s mhkîkh~s vmüs sr d&ea  
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sécurité sociales attendues en regard des services dispensds par des 

professionnels. En cela, d'autres valeurs telles la convivialite, la qualite du 

vivre-ensemble, la recherche de cohésion sociale ont traduit une part de l'idéal 

8 attein&e comme sociéte. 

De la part des goupes qui ont privikgié un mode autwégulatoire pour faire 

route vers le professionnalisme recherche, de nouvelles valevs sont encore 

une fois apparues. La responsabilisation des pesonnes et des goupes s'est 

accrue. La prise en charge de ces goupes pofessionnels et organisationnels 

a donne lieu A des fwmes originales et dversifiees de codes d'bthique ou de 

codes de déontologie. Au lieu de laisser dormir ces codes, les personnes ont 

commencé 8 s'approprier ces outils de régulation b l'aide d'un processus 

éthique, de manière b susciter en permanence auprés des membres des 

organisatiow un souci éthique. Ouverture b soi, dans un souci de l'autre et 

d'autrui qui s'est ainsi traduit par une recherche institutionnelle de sens, souci 

du depassement de soi, apprentissage au ddveloppement personnel et collectif 

d'un sens critique des valeurs et normes en place sn fonction dun mieuxdire 

collectif: voilà autant de fruits que les personnes et les goupes ont récdté de 

cet effort de responsabilisation sociale. 

Conjuguees 4 celles promues pw les organisations de manière 6 favoriser un 

mode davantage hdtérorégulatoire de vie en sodéte, les valeurs vdhicclees par 

le mode autorégulato~e ont donc suscite auprLs des milieux professionnels et 

organisationnels un intérdt grandssant intever à la pratique quotidienne le 

souci ethique par un mode interne de responsabilisaiion. De 16 s'est dégagee 

l'ouverture d'une voie éthique comme la voie & privildgiar pour continuer b 



fonder, dans une troiskme étape de réfiexion, le professionnalisme des agents 

de pastorale lalcs dans une perspective éthique. 

Etres en attente de leur «&rem, &es dinitiative, ils peuvent susciter par l e u  

présence chez I'aute le dbsir de se saisi chacun et en groupe de Iev  vocation 

propre, de façon plus particufibe dans la qualit4 qu'il est dans leur vocation de 

se donner.3 L'exercice de la responsabilitd individuelle et collective que les 

agents de pastorale lalcs font le choix de mettre de I'avant en injectant 4 lravers 

la culture le sens des valeurs 6vangBliques les engage au sens Bthique du 

terme. A travers leurs pratiques, ils sont appelés & s'exercer à donner tantdt 

priorité Pi la visée ethique sur le moment déontologique. A daufres moments, la 

comniunauté attend d'eux qu'ils l'accompagnent dans son besoin de 

questionner la visee ethique 4 la lumière de I'édairage déontologique. II 

arrivera que la rbponse loge h I'a&esse de la conformitb au message tel que 

dicté par la norme. A d'autres moments encore, comme dans un dan 

prophétique, les agents de pastorale lalcs seront interpellBs avec le courage du 

professionnalisme qu'ils portent I ouvrir des voies d'avenir parfois meme 

insoupçonnées.. 

A l'intérieur des relations qu'ils rBalisent dans le face-&-face, ils seront amenes, 

par leur motivation theoiogale, li dessiner de nouveaux modèles ministériels 

dans la complementarite de cette m&ne vie ministérielle en vue de signifier au 

monde toutes les facettes de la mission qui incombe & l'institution ecdésiale. 

La convocation impérative de l'autre par le prochain immédiat se traduira pa. 

des gestes qui rendent présents ce Dieu infiniment proche. A travers les prqets 



qu'ils choisiront de rdaliser avec d'autres, ils contribueront di ce que se 

constituent des sujets dthiques porteus d'une vocation unique. 

De façon plus lointaine mais non moins impeative, un des lieux de I'dthique 

deviendra celui des relations longues à travers l'autre reprdsenté par les 

institutions. Sur le plan macrorelationnel, sur la base m6me du souhait 

accompli d'une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes, et 

dans un esprit de reconnaissance et de sollicitude, c'est plus pfécisdment 

l'autre, inconnu, rejoint par la médiation des institutions &nt les laïcs en 

responsabilité pastorale chercheront h sdliciter tantbt la libération, tantdt la 

participation individuelle, sociale, cdlective, structurelle. 

De cette source nouvelle de creativitd et de dynamisme dthique suscitêe par les 

laTcs en responsabilité pastorale, il serait sans doute fort pertinent que se 

constituent des equipes pretes h se mobiliser h partir d'une ddmarche h 

caractbe éthique et d'orcte autorégulatoire. En partenariat avec des instances 

diocésaines, des voies nouvelles de normativitb 4thique et ddontologique 

pourraient s'ouvrir et s'articuler p o u  que soit renforcée la prdsence micro- 

relationnelle et macrorelationnelle des lalcs en responsabilitd pastorale au sein 

de la vie ecclesiale et de l'ensemble de la vie sociale. 

II pourrait par exemple s'agir de susciter la mise en place de paramdtres 

dthiques et d4ontologiques prdcisant le type de prbsence sociale souhaitée par 

un groupe communautaire h î'accompagiement de personnes ayant choisi de 

vivre en retrait de la vie en societb dans des quartiers matériellement 

appauvris. Des équipes dagents de pastorale laïques powraient faire l'option 

d'dlucider des orientations d'ordre éthique ou ddontologique en lien avec 



l'ensemble des responsabilitds ecddsiaies et sociales qu'ils sont appeks 

assumer. Enfin, une avancde heureuse de cette ûémarche serait également 

que se mette en branle un processus analogue de pise en charge par des 

personnes assumant d'autes ministères dans I'Eglise et par des membres de 

la gande communauté: ministres ordonnbs, cdlectifs de femmes et d'hommes, 

partenaires ecclésiaux et sociaux rdunis, etc. 

A l'intérieur de goupes professionnels non accrédités, des dbmarches sont 

déja engagees pour que se studwe un tel mode de responsabilisation. A ce 

titre, le regroupement des services de garde h l'enfance de la région adminis- 

trative du Saguenay-Lac-St-Jean travaille h bdtir un outil Cvdutif de regulation 

éthique B caractére autorbgulatoire. Cet outil que des bducatrices et 6duca- 

teurs, des directrices et directeurs sont en train d'articuler s'inscrit dans une 

démarche de formation en ethique engagée depuis plus de cinq ans. 

Dans le cadre des activitbs de formation continue de l'ordre professionnel 

accrédité des administrateurs agébs du Qubbec, des membres cherchent 

actuellement A voir de quelle manière la normativité deontologique de laeuelle 

ils sont devenus tibutaires pourrait 6tre articul6e de façon interdisciplinaire. Un 

projet de formation structurb h partir des technologies b la fine pointe de 

l'actualité a Bté soumis un organisme subventionnaire. Ce qui est visé dans 

ce projet est que trois orctes professionnels conjuguent dans un tonc commun 

une formation éthique de base que chacune pourrait offrir aux membres 

désireux d'inscrire leur nom au tableau d'un des orbes en question. Dans le 

prolongement de la méme idée, une formation continue strudurbe de concert 

avec deux départements d'une méme universitb est en f ain de donner lieu h la 

structuration de programmes de formation tantdt créditée, tantdt non crédtee. 



Le projet de participation personndle, collective et institutionnelle des lalcs en 

responsabilité pastorale la normativitb éthique et déontologque constitue un 

projet empreint dune dynamique dthique qui renvoie en tout premier lieu la 

créativite de ces nouveaux bûtisseurs que sont ces intervenants lalques. 

Partenaires avises de la marche collective vers la cohésion sociale, leur 

intervention professionnelle repr6sente une contribution précieuse au rendez- 

vous d'un vhe ensemb/t! Leur participation I l'articulation et au renouvei- 

lement de la normativitd ecclddale et sociale est génératrice de l'espérance 

pouvant aller jusqu'h la conviction que la loi, si nbcessaire soit-elle pour la 

marche vers la cohdsion sociale, est appdbe lltre déployde et interpretee 

dans toute sa perspective 6thique. Leur positionnement éthique peut devenir 

un signe pour l'absent, l'anonyme, le sans-nom que l'ouverture h une vie 

personnelle, sociale et collective sensée, heureuse, juste et digne d'&tre v6cue 

leur est accessible comme h tout aufe acteur dbja habite par cette recherche 

de qualité d'être. 



ARSENAULT, Vianney. #Vide de la qualitb totale: efficacité ou &hique», dans 
Johane PATENAUDE et Georges A. LEGAULT, di., Eniiwx de /'Brrit$w 
,wofessionne//e, Tome f, C&s et comMs d'dfhiiua Sain te- Fo y, 
Presses de l'Université du Quéôec, 1997, p. 1081 13. 

AUC LAI RI René. &ducation et déontologie», dans Johane PATENAUDE et 
Georges A. LEGAULT, dir., B/iux de /'dtIk'qve pofasiin/~~//e, Tome I, 
Codes et corn/?& tfdfhque: Sainte-Foy, Presses de l'université du 
Québec, 1997, p. 79-92, 

AUDI NET, Jacques.  stratégie d'une bthique chretienne*, dans Le 
Supp'dmenf f He qmi.i?ue//eA Editions du Cerf,septembre 1 974, Nt 1 O, 
p. 31 4-334. 

AUGE, Paul, ciir. Larousse dl/ XXe s i i e  en s/;v vdumes Tome sixihme, 
Librairie Larousse, Paris, 1933, 1146 p. 

AUROUX, Sylvain. *Les notions philosophiques. Dictionnaire», dans André 
JACOB, dir., Encyc/tp&t#ii ph7m9pnhpw miia##e: Pmk PUF, 1 990, 
Tome 1, p. 1-1517. 

AUROUX, Sylvain. aLes notions philosophiques. Dictionnairer, dans Anb6 
JACOB, dir., E~cw/@&~B ~ 7 c m p î ~  ~kilime//e: Paris, PUF, 1990, 
Tome 2, p. 151 7-3297. 

BACCIGALUPO, Alain. «Ethique et ddontologie chez les dirigeants des 
grandes villes du QuCbem, dans Guy GIROUX, dir., Lapat&ue s d k  
& /'&fhiwcy Paris, Bdlarmin, 1997, p. 231-270. 

BARONI, Lise, BERGERON, Yvonne, LAGUE, Micheline, OAVIAU, Pimette. 
Y i  de femmes, vok & mfl Montreal, Editions Paulines, 1995, 

259 p. 

BARONI, Lise et GAUTHIER, Liette. d e s  femmes engagées en pastorale», 
dans Michel M. CAMPBELL ET GUY LAPOINTE, Dir., Rdat~Ons &Y- 
/aIcs, m d p  &me CM Montréal, Fides, 1985, p. 29-42. 

BAUDOUIN, Jean-Louis et RENAUD, Yvon. C .  ciw7 OuBbec; Wilson & 
Lafleur Itée, Montréal, 1993-1994, 1447 p. 



BEAUDIN, Michel. aUn proiet occupe d4jh le terrain: la socidté comme 
marché. Fascination du credo nddibdfal et sdidarit4 sociale velléitaire 
chez les gens d'affaires francophones de Montrbal*, dans Camil 
MENARD et Flaent VILLENEUVE, dr., &qét & suuiW el /MW.. 
&f&fi;enne$ Montrdal, Fides, 1997, p. 57-1 04. 

BEAUDOIN, Jean, et al. aMa vie comme ministhe: feu ardent, tacds de vie, 
espaces revis W... B ,  Regoupernent des agentes et agents de pastorale, 
DiocBse de Qudbec, octobre 1999, 42 p. 

BEDARD, Jean. fcLe comité bassistance aux decisions Bthiques et le Code 
d'éthique, Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent,, dans Johane 
PATENAUDE et Georges A. LEGAULT, dir., Eniiwx de /'k!f/riie 
profess,ume//e, tome 1, Codes et CU&& #&thique: Sa in te+ O y 
(Quebec), Presses de I'Université du Qudbec, 1996, p. 39-52. 

BEGIN, Luc. «La compétence Bthique: une notion contenu variable*, dans 
M.-?. Desauhiers et al., dk., Lm &fis édrriids en &hatNKI, Sainte 
Foy, Resses de I'UniversitC du Quebec, 1997, p. 27-37. 

BE GIN, Luc. uLa fonction dducative des comités d'dthique clinique», dans 
Johane PATENAUDE et Geuges A. LEGAULT, dir., EhyeUx de /'W@ue 
professionne//e, Tome t, Coûes et convt&s &Bthique: Saint e-F O y, 
Resses de IIUniversit& du Québec, 1997, p. 59-67. 

BELANGER, Rodrigue, et al. Dm #/éivx Bt / i ispar&md& Cahiers de 
recherche bthique r14, UQAR, Les Edtions Fides, Ville Saint-Laurent 
(Québec), 1990, 1 39 p. 

BELANGER, Roctigue, et al. Y ~ s & n w v ~ ~ x r a ~ I l s ~ t e f 8 6 3 / i 7 u e  el/e 
&oit Cahiers de recherche ethique W6, Les Editions Fides, Montrbeil, 
1991, 251 p. 

BENGUIGI, Georges. d a  définition des professions~, @&?t?m&ge a~uiA'?g!!ue: 
Cahiers trimestriels 13 (premier semestre 1972). p. 99-1 13. 

BENTHAM, Jeremy. Déiontdoger ou mimm & 4 mwa.4 Trad. de P. E. L. 
Dumont et B. Laroche, Scientia Vdag Aalen, Germany, 1969, 101 p. 

BERNIER, Marc-François. E#iie eV d k w t d ~ e  &@maksmtq SainteFoy 
(Québec), Resses de l'université Laval, 1994, 288 p. 

BISSONNETTE, Jean-Guy, et al. Situafion et aven& ub calha4cySme 
qu&b&ca$ m~Xeux et f&rno@apesr Ottawa, Ediions Leméac, 1 982, 
266 p. 



BORRAS. Alphonse. *Les minilwes larcs. Fondements thbologiques et 
figures canoniques*, dans Alphonse BORRAS, dir., Des /Ws en 
respons%hfiYd ,wstm/e? A c w d k  & m w x  m/iusf&~ Paris, Les 
Editions du Cerf, 1998, p. 95120. 

BOYER, Jod. eEthique de l'information nominativew, dans Raymond MOCH, 
dir., Ethiie et sy~#i#td, /m kiLn&@piar po/cs~ixr&/bs d fweuwi &s 
tedniie~i Paris, Edtions Armand Colin, 1997, p. 110-118. 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. O(~~s~Xcut&#lsnrabixldelypc dis 
pofessyixls, BIT, Genbve, 1969, 41 5 p. 

CAMPBELL, Michel M. et Guy lapointe, dir. RByruhms c/mc&Mcs, andysse 
d'une mSe, dans Cahiers d'btudes pastorales N l ,  Montrbal, Presses 
Elites inc., pour le compte des Ediions Fides, 1985, 350 p. 

CANADA, DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA. 
C/ass/IIicat/on nationa/e des pd~&s.' &sai@tim qGps profestbnq 
Ottawa, Développement des ressources humaines Canada, 1993, 1 v. 
(feuilles mobiles). 

CANADA, DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA. 
C/assification nationah &S pruf8~1~ons: ~iidcx 4695 iqopi//afions 
d'ernp/dyIc, Ottawa, DBveloppement des ressources humaines Canada, 
1993, 302 p. 

CANADA, DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA. 
Guide sur /es cmi&s + C/umficasln nafima/e &s pofsession& 
Ottawa, Développement des ressovces humaines Canada, 1996, 2 v. 

CANADA. DIRECTION DES INFORMATIONS SUR LES PROFESSIONS ET 
LE S CAR RI E RE S. C/ss&c8r/i;vr nathde d(PS /rOldsshwc. t8Hbs de 
cmvm/bn: de /s CCDP b k CNF? d? /s CNP d k CCDR Ottawa: la 
Direction, 1993, 171 p. 

CARR-SAUNDERS, A. M. and WILSON, P. A. niepdiw~iyins, Frank Cass & 
Co. Ltd, London, 1%4, 536 p. 

CATALA, Pierre. ~Préfacew, dans Raymond MOCH, dr., Ethiid et svaat/d, As 
déon?o/ogies pofessiunnee//cs d i ) ~ e u v e  &s techniquees: Paris, 
Editions Armand Colin, 1997, p. 7-9. 

CHAPPUIS, Jean-Marc. La f i . 8  &psstw, ckhens;/Ons &96dop~es et 
compmmtes cu/Ivd/ea Genbve, iabor et Fides, 19ô5, 185 p. 

CHARRON, Jean-Marc. «Dans le temple sans l'exil: une rdflexion sur I'dtat 
actuel des pratiques pastorale*, dans Jean-Marc CHARRON et Jean- 
Marc GAUTHIER, or., EhPe /&# et Péc~cd. un mmde psstma/ evl 
t8nsi0/1, Montréal, Cahiers d'btudes pastorales # 14, Universitb de 
Montrdal, Fides, 1993, 2-69. 



CHARRON, Jean-Marc. a f  ntre le vrai et le faux. Le discovs des intervenants 
sur leurs pratiques,, dans Jean-Marc CHARRON et Jean-Marc 
GAUTHIER, dK., Enterledce s?/Wœœ, un n&prslmk? snfdnabn, 
Montreal, Fides, 1993, 1 53-1 79. 

CHENU, M.-D. ~Thedogie et rechsrche intsrdsapiinairew, dans F. HOUTART 
et al., Recherdre /Rft~&c@Bh&e et ô9ddog;S Paris, Editions du Cerf, 
1970, p. 65-78. 

COMITE DE L'IDENTITE SPIRITUELLE DES AGENTS DE PASTORALE 
LAIQUES. «A partir de la voie de l'observation de la vie, I'identitd 
spirituelle des agents et agentes de pastorale lalques~, dans Revue 
Pas?~ya/eOu&c vd. 102, w 12 et 13 (20 août 1990), p. 342-346. 

CONGAR, Yves M.-J. Jdms p ~ v  une a7tbbgie & &Pa( Pwis, Les Editions 
du Cerf, 1964, 707 p. 

COUTURE, M g  Maurice. o<L'bwngélisation au coeur du projet pastoral de 
ItEglise» , P&m/e-OuAbacl (22 septembre 1 999). 

De RAYMOND, Jean-François. Le &namisme de /a vocafon, Editions 
Beauchesne, Paris, 1974, 216 p. 

DE VAUX, R. La Blue ko JLIud~em, Pafis, Les Edtions du Cerf, 1974, 1844 p. 

DESMARAIS, Danielle et GRELL, Paul. LesrMsd? rkok fhdme, mWode et 
aa/éc?okes types. &-s dmsbyse pd/iipues soc/./eq Mont eal , 
Editions St-Martin, 1986, 180 p. 

DINWIDDY, J. R. 77recdectedwcrksof&emy61enr)7am, D e m t d ~ y f q p & r  
wM a tabe of the sphgs of ucfbn and the Hc/e on ut/Itavi,n/sm, 
Edited by Amnon Goldworth, Clarendon Press, Oxford, 1983. 394 p. 

D ION, Michel et LESCARBEAU, Robert. d e s  codes d'dthique des entreprises 
manufacturiéres au Quebec: dtat des perceptions des dirigeants», 
Ethica vol. 7, no 1 (1995), p. 113-144. 

DI ON, Michel et LE SCARBEAU, Robert. d e s  entreprises manufacturi&es sans 
code d'éthique: Btat des préoccupations des dirigeantm, E1YIka vd. 6, 
no 1 (1994), p. 89103. 

D l O r\i N E , Bernard. Pkw r&& GUY& m8firoM@q@e pcw /es dtu& et /B 
re&tydre Laval (Quebec), Edia'ons Etudes vivantes, 1993, 223 p. 

DIONNE, Michelle. aEthique et qualite totalem, dans Johane PATENAUDE et 
Georges A. LEGAULT, dir., E?@KX & Pdthipe pof8ssil&neXe, Tome 
Codes et cornit& d'dfhiqu~ Sainte-Foy , Presses de ISUniversit6 du 
Quebec, 1997, p. 103-108. 



DUBIED, PierreLuigi. Lep#-: m/htcrpdts, essai& fIMd@pir&de 
Editions Labar et Fiha, Gmbve, 1990, 136 p. 

DUCRET, Roland, bd. HERVIEU-LEGER, Danide, éd. LADRIERE, Paul, M. + 
Centre Thomas Moore, C/u/&nbme et mokwnR4 Prris, Cerf, 1 990, 
322 p. 

DUFOUR, Simon. Devem? hicrd &s k CH& b&qr/av 0 /a fa* wyiwdh~ibl; 
Editions Anna Sigier, SainteFoy, Qc, 1987, 221 p. 

DUFRESNE, Jacques et al. Lss professiws, dans Critbe r25, Monf6al, 
Printemps 1979, 280 p. 

DUFRESNE, Jacques et al. La d$professimna/isation, dans Critbre #26, 
Montréal, Automne 1979, 245 p. 

DUPONT, Laurent, dir. LaAs: fihcmfm et kr dflhnce, dans Communaute 
chretienne, W51, Montrbal, Janvier-F6uier 1987, 96 p. 

DURKHEIM, Emiie. De& 4~31bn & ~ 8 ~ ~ 7 ~ ~ ) # ~ Q u a & i g e l P ~ i s ,  PUF, 1930, 
416 p. 

DURKHEIM, Emile. Leçons & swidogé, physiie &S mm et & &O@ 
PUF, Paris, 1950, 259 p. 

DURKHEIM, Emiie. L e s r d g / e ~ & / a ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ,  Editions Quactige, 
PUE Paris, 1990 (542 Cdition), 149 p. 

DUMONT, Fernand. Grnés8 alP /s socriif6 4r/aW~St? Montrbal, f diions du 
Boréal, 1993, 393 p. 

D U MONT, F ernand. L ~irsfifubun db /a thddogii, essai sw k siUatii ab 
#&o/og& Montreal, Fides, 1987, 283 p. 

DUMONT, Fernand. Une foiplvtagee: Boucherville, Bellarmin, 1996, 301 p. 

DUSSAULT, René. «Ethique professionnelle et bthique sociale», Office des 
professions du Québec, juin 1975, 9 p. 

El CH ER, Peter,dir. DicI/ix,/)c)re & & & h i  Paris, Les Ediiions du Cerf, 1988, 
838 p. 

ELLIOTT, Philip. The sacidogy of/the pofessbns, The Macmillan Press Itd, 
London, 1972, 180 p. 

FERREOL, Gilles, et al. DicI/omMe kP sy)aiJi& Paris, Armand Collin, 1991, 
300 p. 



FLECHEUX, Georges. «Le médecin, l'avocat, le journaliste, le juge ... eî les 
autres*, dans Raymond MOCH. dit., si S&?fidF /a dW7-m 
profes~~;bnne//es d b ~ w w  dlS idorlniia Paris, f ations Armand 
Colin, 1997, p. 13-31. 

FORTIN, Pierre. La rnawk,, /iih&vI /~M~CCJ& Resses de l'Universit6 c)l 
Québec, Sainte-Foy, 1995, 124 p. 

FORTIN, Pierre. ~L'enjeu des Idgitimations du code d86thique exige par le 
législateur*, dans Georges A. LEGAULT, dir., Enyiix ok QQPdthiie 
,wofesdbnne//e Torne 2, L 's-inrce qudûk&a SaintaFoy , Resses 
de 11Universit6 du Quebec, 1997, p. 73-1 03. 

F UC H S , Eric. &?Pi9 m8on et m ~ c b k w ,  /a @cd ds bdû9ii8 dms /a smi4/d 
modme: Revue de Th6dogie et de philosophie, 120, 1988, p. 459463. 

GAG NO N-A R G U I N, Louise. L Wc/u'i/sb@eI son h~stahe, ses ac&ws W i s  
1SQ Sainte-Foy (Quebec), Presses de l'Université du Qubbec, 1992, 

229 p. 

GARANT, Celine et ROY-BUREAU, Lucille. #7epaqrwûii m d e  Brn(rywW 
/a so///itu&, /'Mucabho mcya/e b revo~i; Arrimages 7 et 8, Titre du 
nu mkro, Hiver 1991, p. 42-53. 

GAUTHIER, Jean-Marc. «Entre hier et demain, les multiples visages du 
personnel pastoral», dans Jean-Marc CHARRON et Jean-Marc 
GAUT H I E R, dir., Ente /iw&e et f6cmvI crin mm& prSIOd rn tmsirixx 
Cap Saint-Ignace, Fides, 1993, p. 1943. 

GI NESTIER, G6rard. «BENTHAM, Jeremy, 1748-1842», dans Denis 
HUISMAN, dir., D/caai,naie &sp/r70~4phe~i Paris, PUF, 1984, p. 265- 
269. 

G 1 RA R D , Raymond. ER/athn b & fd dirdf/i?nne el &v8/4ppernw)l I)ummii, 
Sainte-Foy (Qubbec), Resses de l'université du Qu6bec, 1992, 405 p. 

GIROUX, Guy.  comprendre I'dthique en tant que phénomène social», R e w  
d? /'L/nii/Yd ko Mmcfm vol. 30, Q (1 997), p. 37-58. 

GIROUX, Guy. «La demande sociale d'éthique: autor6gulation ou 
hétéroregulation?», dans Guy GIROUX, dir., La pcaf/#e so#ir/e UEP 
M.thiit: Paris, Bellamin, 1997, p. 27-47. 

GIROUX, Guy. «La déontologie professionnelle dans le champ du jounalisme, 
pwtke et limites*, texte dune allocution pononcde dans le cadre d'un 
atelier sur 116thique de la communication publique I l'occasion du 5ûe 
congrés de I'ACFAS, Univemit6 Laval, SainteFoy, 1990, 25-p. 



GIROUX, Guy. aLa fonction de cohhion sociale de 116thique, un cadre 
théorique socio-politique pour comprendre le phlnombne 
d~ontologique», dans Georges A. LEGAULT, dir., EnMx ab / ' d N i i i  
,wofes&nne//e, Tme 2. L 'smiwrce qu/&&a& SaintaFoy , Rosses 
de 18Universit& du Qulbec, 1997, p. 13-35. 

GIROUX, Guy. *La fonction sociale des codes de pratiques pofsssionndles et 
organisationnelles», dans Guy GIROUX, dir., La p8Iripe s&/e uk 
/'d631@ue Montbal, Bellarmin, 1997, p. 271 4ûô. 

GIROUX, Guy. «Cethique: une perspective de changement ou de statut guo 
social?», dans Guy GIROUX, dir., La patique soaMe rks Pdfliiwa 
Montr4al, Bellaimin, 1997, p. 1 5-26. 

GOULDNER, Alvin W. «La classe moyenne et l'esprit utilitairew, Rewe dtr 
MUS'S #SI (date), p. 1638. 

GRAND'MAISON, Jacques. rLes orientations sociales, culturelles et 
religieuses de six regions des Basses-Laurentides. Rapport de 
recherche.», dans Jean-Claude Petit et Jean-Claude Breton, dr., Sm/ 
ou avec /es aupes? Le sdu? cIL.d?/i?n b /'#rwve & /a sd&@ Cap 
St-Ignace, Les Ateliers Graphiques Marc Veilleux inc. pour Fides, 1992, 
p. 421-437. 

GREINACHER, Norbert. «La théologie pratique en tant que thCarie aitique de 
la pratique eccl6siale dans la socibté», dans Adrian M. VISSCHER, br., 
Les &u&s pas?m/es d /'UniwaYc) Ottawa, Paris, Lon&es, Les Resses 
de l'université dottawa, 1990, p. 279-297. 

GU I L L E M ETT E , An drbe . Concep f & fihfwd/Icc/~#aritd. &sbiCicd?im & 
fihterd/sc@//haritd. Equ@e /h?w&sc/P//ffdke, dans O4 part emen t de 
psychologie, UNIVERSITE DE SHERBROOKE, L ~ fwdis~~~har i ré ,  
textes pour /e m&/e Sa.$ de sant4 S herkooke, Hiver 1 994, 1 7 p. 

HIRSCH, Emmanuel, Méueuhe etdthique, le dPYOIVdfiummiW, Editions du 
Cerf, Paris, 1990, 475 p. 

HOFF E, Otfried. Dictiomaie & m d e  Fribourg, Editions universitaires, 1 983, 
248 p. 

HOFFE, Otfried, dir. Pet/? dictionna/ie &&hique Fribourg, Paris, Editions 
universitaires Fribourg, Editions du Cerf, 1993, 371 p. 

HOUTART, François. aTh4ologe de la libération et doctrine sociale de I'Eglise, 
une perspective sociologique», NRT, Tome 190 (mars-avril 19971, 
p. 51 1-528. 

HUI SMAN, Denis. Dic&onna/ie des ph/7moop/res Presses universitaires de 
France, Paris, 1984, 1385 p. 



HUSSON, Lbon. *Les activites professionnelles et le  droit^, Arcir/es & 
ph~hsq@/FI/é du &al f f f w d d  s&,L (1 953-1 954), p. 1-44. 

INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES HUMAINES, UNIVERSITE LAVAL. 
La dduntohgie ,wot#ssiins//s au Qu&c, mppcvl de ruchdyc/re 
p é p ~ y d  par /'/SSH b /d &mm& 46 /01Yk8 4bs pdia ixrs  Ck/ &&G 
Québec, Cahiers de I'ISSH, Collection Etudes sur le QuBbec, 1977, 
293 p. 

JEAN, Marc. &hique et ddontologie. Pour une reconnaissance sociale 
optimale de la profession d'archiviste: les archivistes se questionnent 
sur leur avenu», Rewekchivé$ vol. 27, #l (816 1995), p. 4553. 

JEAN, Marc. «Le profil ecclesial des lalques en responsabilite pastorale*, 
Re we Pasl~deOuebeç vol. 102, r12 et 13 (20 août 1 990), p. 31 5-320. 

JEAN, Marc et PELCHAT, Marc. aune approche empirique de la théologie des 
ministéres: le profil eccl4sial des lalques en responsabilitd pastorale*, 
dans Jacques Gagne, dir., Lspro~ecbbyb evrpssWa/e: coll. aThCdogie 
pratique», # 3, SainteFoy, Faculte de théologe, Universite Laval, 1991, 
p. 33-55. 

JERPHAGNON, Lucien. Dic?ionna/ie des pandes ph17osophiea Privat, 
Toulouse, 1973, 391 p. 

JOBIN, Guy. .Le bien commun h 1'6preuve de la pensée contemporaine», Le 
Supp/émenr: Re we &Whpe el d? ?.dopi? cvntenrptr~ire: # 205 (juin 
1998), p. 129-1 55. 

JOHNSON, Terence J. Le professionnalisme, une ideologie en voie de 
dis pari t i on? Revue C&kg u26, La ddpofessii/~/is8/rOn (automne 
1979), p. 89102. 

KANT, E mm anuel . FmdrnenrS de kr mdttphys/ipe dès mœu$ Trad. Victor 
Delbos, Editions Delagave, Paris, 1994, 210 p. 

KRAMER, Werner. #Pasteur I Pasteure. un profil professionnel», Cirirkvs de 
/;hsa;tUtfo#an de pestde: M l  5 (avril 1993). 40 p. 

LAD R I ERE, Jean. uLa demarche interdisciplinaire et le dialogue Eglise- 
Monde», dans F. HOUTART et al., Rechwche /R?~d/ScpiiRaie et 
h?o/bg$ Paris, Editions du Cerf, 1970, p. 45-64. 

LADRIERE, Jean. L'Bthiie dans Punivers & ck mtion~kf~ Artel - Fides, 
Québec, 1997, 329 p. 

LADRIERE, P. et GRUSON, C. ~thiieelgwyeynabfit~ unj~qelewropém 
Paris, PUF, 1992, 272 p. 



LAROUCHE, Rend. La souirrie &sprokmOns, pev~8~fSI0n rnhip8 c?k 
cwtahs mc8pts au couun& d 3 ' i  Quebec, Bi bliothôqu e nationale 
du QuBbec, 1987, 170 p. 

LAROUSSE. ~OIand Lwausse en ohq wok/mea, Tome 5, Larousse, Paris, 
1994, p. 259303263. 

LA SOCIETE INTERNATIONALE DE DROIT CANONIQUE ET DE 
LEGISLATIONS RELIGIEUSES COMPAREES. Code de &O/? 
mnoniwe Editions Centuion, Cerf, Tardy, Paris, 1984, 363 p. 

LATOURELLE, Rend, et FESICHELLA, Rino, dir. Dictionnaie de thdologie 
fondamentale, Montréal, Editions Bellarmin, 1992, 1535 p. 

LAURENT, Daniel. «L'humanisme mddical face la technique*, dans 
Raymond MOCH, d i .  Ethique et socidtd, /es &o#tdog/es 
,wofes#unne//es 1 /'dreuve &s technique* Paris, Editions Armand 
Colin, 1997, p. 37-53. 

LAVERDURE, Gérard. Du&ptvrna~iebkr/usth?sucMe, unpivaPivapkpcwks 
exdus, coll. Cahiers d'dtudes pastorales, r17, Montreal, Fides, 1 995, 
119 p. 

LE COMITE RESPONSABLE DU COLLOQUE DES AGENTS DE PASTORALE 
LAïCS.  les agents de pastorale lalcs: situation et avenir*. Rem? 
Pasfw~/e-QuLdbec vd. 95, no 5 (1 4 mas  79831, p. 107-1 12. 

LECOURS, Pierre. d'éthique des affaires comme probl6matique sociale: une 
analyse sociologique», EtMi vol. 7, no. 1 (1995). p. 5980. 

LEGAU LT, Georges A. C d  de d&nto/o@ et tW/4ue pot~ssixlns//8, dans 
ETHICA, Vol. 3, ul ,  UQAR, mars 1991, p. 444. 

LEGAULT, Georges A. ~Elbrnents de prospective», dans Georges A. 
L E G A U LT, d ir . , &/eux de Idthique prof6ssiome//e, Tome 2, 
L'expérience quIbdcoise, Sainte-Foy, Presses de I'Universit) du 
Québec, 1997, p. 134155. 

LEGAULT, Georges A. Les codes d'dthique sont-ils vraiment Bthiques?. 
conference prononcde dans le cadre du cous «Risques et defis de 
l'engagement professionnel*, UQAC, 1994, 30 p. 

LEGAULT, Georges A. «Les codes: une tension entre le choit et l'&hique~, 
dans Georges A. L EGAU LT, dir., Enbux de /'dfM@ue pdesshndle, 
Tome 2 L &qv&/dncp qu/&Bcase Sainte-Foy, Presses de I'Uniwsitd 

du Quebec, 1997, p. 37-72. 



LEGAULT, Georges A. *Les enjeux de I'dthique professionnelle», dans 
Johane PATENAUDE et Georges A. LEGAULT, di., E/yin/x ob /'db/ipk? 
professionne//e, Tome 1, C&s et cOm/;tdS rPdH)iga/t~ Sainte-Foy, 
Resses de I'Universitd du Québec, 1997, p. 16-27. 

LEGAULT, Georges A. PI.otess~bmaIsme el oWMvlh &Mie SaintaFoy 
(Qc), Presses de l'Université du Qudbec, 1999, 290 p. 

LEGAULT, Georges A. Questions fondamentales en éthique, manuel 
d'introduction aux notions d'dthique, dans Cuhidys alo pniirosophhe #xri 
DBpartement des sciences humaines, Univemit4 de Sherbrooke, 1 994, 
274 p. 

LEGAULT, Georges. d o u s  avez dit ...  professionnel?^, EhWa vol. 8, #2 
(1996), 91-101. 

LEMIEUX, Raymond. d'identite ambigue des agents de pastorale laïques», 
PasfadeduAbel; vol. 102, NI2 et 13 (20 août 1990), p. 326-328. 

LEMIEUX, Raymond. ~CIWCS et laïcs: un defi institutionnel de I'Egliset~, dans 
Jean-Claude PETIT et Jean-Claude BRETON, dir., Le /B/cat.* kos /imites 
d'un sysfhe Louiseville (Québec), Editions Fides, collection Héritage et 
Projet, 1987, p. 13-54. 

LIPOVETSKY, Gilles. Le cf&puscu/e du &v& /'&hique / . o / w e  des 
nouveaux temps modernes, Mesnil-sur-L'Estrde, Editions 
Gallimard,1994, 292 p. 

LIZE E, Marcel. «Lethique des affaires et la responsabilité sociale de 
l'entreprise», EtBk4 vol. 7, no. 1 (1 995), p. 81-1 11. 

MARTIN, P. PAUL-AIME, dr. Vu&#//, Les~~~]ze46cummtscvn~~ilr8~es, teMe 
/iitéga Fides, Moniréal et Paris, 1967, 671 p. 

MAUG EN EST, Denis, dir. Le dsmws WUW & PE#%e cacaaidiie dP L&n Xi"/ 
B Jean-Pau/// Pais, Editioris du Centurion, 1985, 744 p. 

MELH, Roger. Pow une Bfhiie sonMe chfdtienne, coll.  cahiers 
théologiques», 6 6 ,  Neuchatei (Suisse), Edtions Delachaux et Niestle, 
1967, 75 p. 

M E LH, Roger. EWue cdthofiquifue et dthique ,motestante: coll. «Cahiers 
théologiques», u61, Neuchatd (Suisse), Editions Delachaux et Niestle, 
1970, 106 p. 

M EL H , Roger . La renconae d'au6u1; remâvques sur /e pfobldme de /a 
communica@o~ c d  1. «Cahiers th4ologiques», u36, Neuchatel (Suisse), 
Editions Delachaux et Niestlb, 1967, 60 p. 



MEH L, Roger. Ye htkkwe et b m m d ~ m  & Dk4 Les Editions du Cerf, 
Paris, 1980, 236 p. 

MILL, John Stuart. L 'ul/hw3l~me: Garnier-Flammarion, Paris, 1968, 181 p. 

MI LL, John Stuart. De /a l+ii3&d trad. de I'anglais par Fabrice Pataut, Presses 
Pocket, 1990, 188 p. 

MOCH, Raymond, dir., et mu;Bfe, /a ~ r o / @ s  p o f i i s ~ d / 6 5  d 
liipwve des fedrn/@e& Paris, Editions Armand Cdin, 1997, p. 228- 
235. 

MONTREAL, CONSEIL PEDAGOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE DU QUEBEC. 
Pourquoi faut-il crber l'ordre professionnel des enseignantes et des 
enseignants du QuBbecî, Juin 1998, f 8 p. 

MONTREAL, ORDRE PROFESSIONNEL DES ADMINISTRATEURS AGREES 
DU Q UEBEC. Gude ckp /a s&e gsstion &s enOe/iv/Ses el des 
wgan&atiuns. phc~bes dadm~./;cb~tion et di? gestion #n&u/emenf 
reconnus, Montréal, Ordre des administrateurs agréés du Quebec 
éditeur, 1994. 

MORAZAIN, André et PUCELLA, Salvatore. gW/4ue et pd/i@ue, ddes mhus 
persunne//es b /'engag#rnenf suci8X E dit i on s du r en O u veau 
pédagogique inc., Montr&al, 1988, 130 p. 

M O U S S E , Jean . Fonokments dune dlhique pfess.onne//e, Les Editions 
d'organisation, Paris, 1982, 175 p. 

MOUSSE, Jean. *Informatisation et responsabilitd moraler~, dans Raymond 
MOCH, dir., Ethique et sociittt /es &on?o/ogés pofessionne//es d 
/'&weuve des teclinique$ Paris, Editions Armand Colin, 1 997, p. 226- 
235. 

MO US S E, Jean. Ratiques d'une éthique pro/essionne//e, Les Editions 
d'Organisation, Paris, 1989, 173 p. 

MULLER, Denis. uL1accueil de l'autre et le souci de soi, la dialectique de la 
subjectivité et de l'altérité comme theme de I'éthique~, Revue de 
U?&/ogiP et de @dm@& 123 (1 991 ), p. 1 95-21 2. 

NAD EAU, Jean-Gu y. La ~~07ul1on,  une uIYcWe & sens, Etude de pratiques 
Sociales et Pastorales, Editions Fides, CapSaint-Ignace (Qc), 1987, 469 
P. 



NADEAU, Jean-Guy. &ne Eglise &ang&e au projet de 80ci6t6,, dans Camil 
MENARD et Florent VILLENEUVE, di., &q&? db stxA+td et kcfrwes QW- 
bionme~i Montreal, Fides, 1997, p. 305318. 

OFFICE DES PROFESSIONS DU QUEBEC. Direction de la documentation. 
Ddonfo/ogie co//ective, synt4dse ob k 4bcumentaiiiKI psrrrhente, 
Québec, 1982, 105 p. 

OFFICE DES PROFESSIONS DU QUEBEC. La fZym8fion dsspofms~iKInekc, 
un c&e d'anddyse et ex- criWb ab rtVe &s C#paf/iKIs 
profesw/ennd/es su Oubhc, Qu&boc, 1979, 78 p. 

OFFICE DES PROFESSIONS DU QUEBEC. L ~ P  dacows d5p /'Onic/e des 
Rofessions du Qudbec, ckp 1973 4 198Z Biblioth4tque nationale du 
Quebec, Québec, 1987, 69 p. 

OFFICE DES PROFESSIONS DU QUEBEC. Le rd/&, //es foncfruns des 
corporations professionnef/e$ et /a constitution de nouve//es 
cwpmi9iws, QuBbec, Mars 1989, 10 p. 

OFFICE DES PROFESSIONS DU QUEBEC. Le sysfdme,crof8ssyiKIneI reW3d 
et pospecfii em i f  d/ mapzhe L Oienfahn, Qu4bec, Hiver 1 988, 
Vol. 2, #3, p. 51-54. 

O'NEILL, Louis. «Déontologie: pour la mise jour de l'héritage*, C&&s de 
redcyde éâ3iie: #13, 1989, p. 31-42. 

ORAISON, Marc. Yocaf/un, phBhornche/H/m/h Descldes de Brouwer, Paris, 
1970, 129 p. 

OTTAWA, CONFERENCE DES EVEQUES CATHOLIQUES DU CANADA. 
Vixafh et mQsicrli rkPs /8k$ &s r.#&e et &ns k monds v~hg' ms 
après /e ComYe Vaticdv) /l descummf & 78 p. 

PASSELECQ G. - POSWICK, F. TaHe pastwa" d? /a Bkü/e, Index analytique 
et analogique, P. Lethielleux, Editeur, Paris, 1974, 1214 p. 

PATENAUDE, Johane. ~Appren6e un code ou amorcer une demarche 
éthique?», dans Georges A. LEGAULT, dir., Enykwx & /'&hique 
pofessonne//e, Tome L 'emionce qu&&&e: Sainte Foy, Resses 
de l'université du Québec, 1997, p. 115-1 38. 

PELCHAT, Marc et JEAN, Marc. Profil eccl6sial des laïques en responsabilité 
pastorale. dans Actes du cdloque du GREP, 1991, p. 2 

PELCHAT, Marc. «Vers une pastorale de la foi: prCsent et avenirm, dans 
Marcel Viau, dir., Les &fis & &/ogve, ~sf 'om & Mi&g6 pat@ue: 
Quebec, Faculte de théologie, Université Laval, 1990, p. 85103. 



PELCHAT, Marc et VIAU, Marcel, dr. Un sens la vie, Monf dal, Editions 
Paulines et Mêdiaspaul, 1990, 180 p. 

PELCHAT, Marc et VIAU, Marcel, dr. Un peuple mscrmble, Montdal, Edtions 
Paulines et Médiaspaul, 1990, 133 p. 

PERRIER, Yvan. «Regulation et codes d'bthique dans le r h a u  de la sant6 et 
des services  sociaux^, dans Guy GIROUX, di., Lr p b ~ u t ?  mc~ir/e & 
Pdfhiie Paris, Bellarmin, 1997, p. 199-229. 

PETIT, Jean-Claude. ~~ et eq&km~, dans E.J. Lacelle et 1 .R. Potvin, 
dir., L'expérience comme lieu tMologque, Montrçal, Fides (Hdritage et 
projet), 1983, p. 1 7. 

PROULX, Jean. La fin des professions?, CrifBrs: r25, Les professions, 
(printemps 1979). 1979, p. 99-1 22. 

QU EBEC, Justice ef f i -  dans notre m/;riiu, commission d'Bfudes sur 
/'engagment des goîpes &s /a / i /s( i i  ~~3ck.e et /s aSnsrnkwbn dJI 
/a fol Diocbse de Québec, 1 984, 229 p. 

QUEBEC, COMITE DE L'IDENTITE SPIRITUELLE DE L'AGENT-E LATQUE DE 
PASTORALE, avant-projet de mise en place du cornite, 4 p. 

QUEBEC, OFFICE DES PROFESSIONS DU QUEBEC. Co& kospro/ess~ons, 
L. R O., C-26 Québec, Editeur officiel, 1987, 53 p. 

QUEBEC (PROVINCE), COMITE DES MINISTERES DE L'ASSEMBLEE DES 
EV EQ U E S DU QU EBEC. Communbut& &f rn/Rist&s su Oudbec: 
~Ttuabiw, pesa&, #fi, Montréal, Fides, 1 993, 35 p. 

QUEBEC (PROVINCE), COMITE DES MINISTERES DE L'ASSEMBLEE DES 
EVEQUES DU QUEBEC. Les / M U W / / ~ S ~ B ~ @ B S  m/hist&ii/e Cap- 
St-Ignace. Corporation des €ditions Fides, 1993, 165 p. 

QUEBEC (PROVINCE), COMITE DES MINISTERES DE L'ASSEMBLEE DES 
EVEQUES DU QUEBEC. Puw une wticu/afion organque des 
m/h/sWes &ns une E@iirnmu.im, Document de travail pour fin de 
consultation, 1996, 53 p. 

QUEBEC (PROVINCE), COMITE €Pl SCOPAL DES MINISTERES DE 
L'ASSEMBLEE DES EVEQUES DU QUEBEC. Au mh? ko kr mikwai,-- 
&s m/n/;f&es virrë;s et s&&iea FCKier 1 999, 35 p. 

QUEBEC, RECHERCHE SUR LE PROFIL ECCLESIAL DES LAIQUES EN 
RESPONSABI LlTE PASTORALE, NOTES D'ENTREVUES, 1990. 

RACINE, Louis, LEGAULT, Georges A.. BEGIN, Luc. EWie et /Rg&iiii 
McGraw-Hill, Editeurs, Monf Bal. 1991, 285 p. 



RAWLS, John. Jus& et k i . 6 ; 5 i  Editions du Seuil, Paris, 1993, p. 385 p. 

RAWLS, John. LeshB#Ids& kssss st/siwph7C dans Libsrty, Equality and 
Law, (1987), Sterling McMurin, ed, Cambridge University Press, p. 423- 
465. 

REECK, Darrell. Ethics for the professions: a Christian perspective, 
Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1982, 175 p. 

RE GNI ER, Guy. L 'pstoht  &/Sm, Desdée, Paris, 1985, 234 p. 

RE1 D, Hubert. Dicfiinnake 0& &oit qwdb6co15 et cbnadiefl Montrdal, 
Bibliothèque nationale du Canada, 1994, p. 769 p. 

R I C O E U R , Pau 1. Les cubes el /Lo temps: itu&?s prBplv&s paur PUndscq 
Paris, Payot-Presses de I'Unesco, 1975, 276 p. 

RICOEUR, Paul. *Les structures teléologique et ddontologique de l'action: 
Aristote eUou Kant?», dans Jean-Guy NADEAU, di., L;fftwpd?uf/on, ru7 
ddfi de /acbiXI pas?m/e, Mantmagny, Editions Marquis pour le compte 
des Editions Fides, 1987, p. 15-27. 

RICOEUR, Paul. $'ahBrne mmme un au& Paris, Editions du Seuil, 1990, 
424 p. 

RIMOUSKI, GROUPE DE RECHERCHE ETHOS. Ana&se maique de /a 
déonfdog~e professonnd/e. &lm ef pr0~8icr))~w 1 p& ck /'i@/énce 
qudbécoise. R&en?afion & cade gBn&& de /s rechwche et a h  
rdsubats de /'enqu&e p ~8sOai,na& 1 996, 24 p. 

ROBiTAILLE, Denis. @Sondage: Situation au Quebec des agents et agentes 
de pastorale lalques», Revue Pastwa/e-Qudbeç vd. f 02, nos 12 et 13 
(20 août 1990), p. 313-314. 

ROBITAILLE, Lucien et Marcel Viau. Pwune  fwma&un~o/es~~Onnd/e des 
/Rfen/enan?s en pasfw-de: dans Sciences pastorales, 6, 1 987, p. 81 -1 05. 

ROC H E R I  Gu y. hboducdiKI 1 /a s#/o/oge gdnshrk, 1. L k t / &  s#R& Ville 
La Salle (Quebec), Edtions Hurtubise HMH, Ltee, 1969, 136 p. 

ROCHER, Guy. hboduct/on il /a mc.b/o@ pWhv& 2 L '#pn~S;st~& svu4rll 
Ville La Salle (Québec), Editions Hutubise HMH, Ltde, 1969, 309 p. 

ROCHER, Guy. /nb&ct~im il /a smirrbge #w&ïk~, 3. Le drmprnmt soc# 
Ville La Salle (Québec), Editions Hvtubise HMH, Ltde, 1%9, 562 p. 

ROGERS, CARL R. Le &w/ippemtnt de h jwmnne, Paris, Dunod,t 975, 286 p. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Ou cmgst mu8[ Flammarion, Paris, 1992, 187 p, 



ROUTHI E RI Gilles. Le &fi kp /cr cmmumun, uue rddcWe db VaUWn 4 
Montréal, Médaspaul, 1994, 307 p. 

ROY, David J. "Comment mourir avec digit&? Déprofessionnalissr la mort", 
OafBre, /a d ' o î i e s s i m ~ ~ a ~ &  26 (automne 1 979), p. 1 03-1 22. 

ROY, David J. et al. La &odt/u~ue, ms IbnaPments et SM twnbomq Saint- 
Laurent, Les Editions du Renouveau pédagogque, 1995, 547 p. 

SAVATE!?, Rene. *060ntologie», dans MAURY, Encyc/@a hiveysaka 
Corpus 7, Encydopeâia Universalis, éditeur & Paris, 1 990, p. 188-1 91. 

SAVATIER, René. d'origine et le âéveloppement du Droit des professions 
liberales», Arc/rives de ph/.oso@ie d/ cf.? fNouve//e sdIieA (1953- 
1954), p. 6-74. 

SCHILLEBEECKX, Edward. Phidop pour k peup/e de Dioy  Paris, Edtions 
du Cerf, 1987, 322 p. 

S E S BO UE , Bernard. Napz pas pevr./ Regmds s u  /iEg/se et /es mMtéres 
au/i?wsu. Paris, Desclée, 1996, 179 p. 

SIMON, Renb. UA la recherche d'une Bthique commune: apport de la foi 
chretienne», dans Lava/ fh&/&.iie etph/i'mo@iie: vol. 53, u2 (Juin 
1 997), 41 7-435. 

SIMON, René. Ethique ko/arapmaWt! Paris, Cerf, 1993, 354 p. 

SI MON, Rene. «Ethique et motale: intérêt de la dstinction~, E/hi vd. 4, u l  
(1 992), p. 1 1-31. 

SMITH, Collin, S U .  Mi# au /B r&/it& des msdbon~i Edtions Seghers, Paris, 
1973, 239 p. 

S.S. JEAN-PAUL II. Le cenfenake Rtwm de Nuvwum, Leme 8nqcNque 
Ctnfes//ius annus de sa m~htetd /e Pqe  Jean-Pau/ // d /'oc&?s/off bv 
cenCena2e de Rtwm N o m m  F ides, Montréal, 1991, 121 p. 

S. S. J €AN-PAUL II. Le b a v d h u . ,  Lette m q d i i e  (rLsLwens ~XWCBYI-, 
Presses Elite inc. pou le compte des Editions Fides, Mont&al, 1981, 106 
P. 

S. S. JE A N- PA U L I 1. L 1ht&dt actif d? /'E@se pou k quabon sacidce. /et&@ 
encyc@ue So//rcitudo Rei Soc/& Cc /'/'ocasion du v/ngfidme 
annivwswi.e alo /'iwcyckiue P4pu .u .  R q e s s i ~  Les Editions Fides, 
Montréal, 1988, 105 p. 



SOC1 ETE 1 NTERNATIONALE DE DROIT CANONIQUE ET DE LEGI SLATIONS 
RELIGIEUSES COMPAREES, Cods de cto/;t canoni~e Paris, 
Centurion, 1983, 363 p. 

TERRENO I RE, Jean-Paul. «Approche theorique dr champ éthiquew, dans 
L 'année socio/ogique colt. ~Bibliothbque de philosophie 
contemparaine*, Paris, PUF, 1982, p. 65. 

THEV E NOT, Xavier. Compfw su. Dieu, Emd8s d, fhddqgve marra Paris, 
Cerf, 1992, 31 5 p. 

THIEL, Marie-JO, THEVENOT, Xavier. p).Sa~~&d/um Bhiqua: BR/dwun 
cas, emm~her un texle: Paris, Les Ediions du Cerf, 1999, 408 p. 

TREMBLA Y, Jacques et al. L êthiiue pofms~imnee//e, febMds du pdsent el 
pwspectives d'awen~f su Oudabec, Cahiers de recherche &hique, u13, 
Fides, Montmagny, 1989, 191 p. 

T R E M B LA Y, Jacques, et al. L 'Bhii7ue: une nouwe//e rdge shh~Sbafivel 
Cahiers de recherche &hique, u12, Fides, Monteal, 1988, 192 p. 

VIAU, Marcel. /n/roducfion aux $fudespastwa/es, Editions Paulines & 
Médiaspaul, Montrhal, 1987, 231 p. 

VIAU, Marcel. La nouve//e fh&/iyie /et/@ue, Editions Paulines, Editions du 
Cerf, Montréal, Paris, 1 993, 298 p. 

V I  AU, Marcel. dir. Les #fis du ddlogve, tpest~ons de fh&/og/h prsbque, 
Thbologies pratiques u2, Faculte de theologe, Universita Laval, Sainte- 
Foy, Qc, 1990, 171 p. 

VOYER, Gilles.  les cornites d'6thique ont-ils une fonction educative?» dans 
Johane PATENAUOE et Georges A. LEGAULT, di.. Enjwx & do/'dbqm 
professionne//e, Tome 7, Co& et cornif& diifhique: Saint e-Fa y ,  
Presses de I'tlniversitb du Québec, 1997, p.31-37. 

W I LLAI ME , Jean-Paul. t+ofmsyiXr: pasfeu, svaUoge & 13 co&im a/ dm 
d /a fin 6/ m e  SI$&, Gendve, Editiûis Labar et Fides, 1986, 422 p. 

WILLEMS, Emilio. Dktionna~h & souNbg;P: Pais, Librairie Marcel Rivière, 
1961, 272 p. 




