
PRESENTATION

A observer la production historienne contemporaine sur l'epoque
moderne et sa prise en charge de «nouveaux objets» dans des champs
aussi divers que I'histoire du livre, l'histoire intellectuelle, l'histoire des
sciences, etc., on pourra aisement formuler le constat qu'elle convoque
souvent un objet laisse a l'ecart jusqu'ici, la Compagnie de Jesus. En
France notamment, l'ordre ignatien revient sur le devant de la scene histo
riographique. Ace changement, l'annee 1995-1996 a donne une dimension
concrete, avec la sortie coup sur coup de deux ouvrages, Les Jesuites ala
Renaissance. Systeme educatif et production du savoir' et Les Jesuites a
l'age baroque 2, dont les traits communs indiquent certaines des caracteris
tiques du renouveau qui affecte l'histoire de la Compagnie. Tous deux se
proposent de reprendre le dossier jesuite dans une perspective chrono
logique limitee, celle du premier siecle de la fondation; tous deux sont des
recueils collectifs; tous deux associent, dans des collaborations inter
nationales, des chercheurs venus de champs varies et entretenant des rap
ports differents avec l'ordre ignatien. De cette comparaison hativement
esquissee, on pourra done tirer quelques premiers enseignements: Ie temps
est passe de l'ecriture polemique de l'histoire de la Compagnie; l'histoire
de la Compagnie ne se reduit plus a celIe d'un ordre religieux susceptible
de n'interesser que les specialistes de l'histoire religieuse classique (celle
qui se decoupe entre les institutions, les ordres, les pratiques); la Compa
gnie est a present entree dans Ie patrimoine collectif de tous ceux qui ont a
s'interroger sur notre modernite. On pourra objecter que la publication de
ces deux volumes ne suffit pas a etayer une telle conclusion et cette objec
tion serait fondee, en effet, si elle ne s' appuyait que sur ces elements. En
fait, un ensemble d'autres indicateurs, pour l'heure encore peu visibles,
mais dont la mise en oeuvre de ce numero voudrait d'ores et deja temoi
gner, tend a confirmer ce changement.

1. Les Jesuites a La Renaissance. Systeme educatif et production du savoir, dir. Luce
GlARD, Paris, Presses universitaires de France, 1995.

2. Les Jesuites a l'age baroque (1540-1640), dir. Luce GIARD et Louis DE VAUCELLES, Gre
noble, Jerome Millon, 1996.
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Avant de pouvoir considerer que Ie temps de I'ecriture polemique de
l'histoire de la Compagnie etait revolu et que s'ouvrait celui de la rehabili
tation dans le paysage complexe du monde moderne, il fallait que certaines
conditions, de nature differente, fussent reunies. La premiere concernait les
historiens 3. Tout au long de son histoire, la Compagnie de Jesus a fait
l'objet d'une abondante Iitterature : histoires, pamphlets, eloges, libelles,
ecrits de toute nature ont occupe le champ de I'imprime des les origines
d'un ordre qui se voulait nouveau et dont l'intrusion dans le paysage mou
vant de la modernite europeenne a occupe, parfois dechire, les esprits. Le
« mythe jesuite » est ne avec les jesuites eux-memes et l'historiographie
positiviste et anticlericale de la fin du XIX

e siecle, heritiere du radica
lisme des Lumieres, y a trouve un theme presque inepuisable de renouvel
lement, voire d'autojustification '. Ce temps n'est plus, comme si la grande
lecon de methode decrite voila vingt-cinq ans par Michel de Certeau
dans «L'operation historique 5 », et appliquee au terrain que lui-

3. Cette serie de remarques concerne I'historiographie europeenne des pays catholiques,
c'est-a-dire principalement la France et I' Italie. Au-dela des differences evidentes entre les
deux pays, que ce soit du point de vue des rapports des historiens avec la Rome pontificale, ou
du point de vue de la structuration de la discipline a l'echelle nationale, il est possible
aujourd'hui de percevoir des phenomenes dont les resultats produisent Ie merne type d'effets
pour ce qui nous occupe ici. Dans l'espace anglo-saxon, oil les travaux sur la Compagnie
s'accumulent aussi, la question se pose en des termes differents. La prise en compte des
sources jesuites (imprimees ou manuscrites) s' est soit operee apartir de terrains d' enquetes
peu propices ala polemique confessionnelle (c'est particulierernent net dans Ie cas de l'his
toire intellectueUe et des travaux de Charles B. Schmitt sur la tradition aristotelicienne a la
Renaissance), soit apartir d'interrogations qui avaient explicitement pour enjeu la question de
I'identite religieuse, comme dans Ie cas de I'histoire des sciences dans sa version mertonienne.
Dans Ie premier cas, les lravaux interrogeaient les aeteurs jesuites en tant qu' ils etaient des
intellectuels, clercs comme la plupart des autres intellectuels de leur temps. Dans I'autre cas,
c'etait moins l'identite jesuite que I' a priori implicite d'une identification des jesuites comme
porte-parole de l'Eglise catholique qui etait recherche. Sur les jesuites anglo-saxons et parti
eulierement aux Etats-Unis, voir infra n. 18.

4. Sur la question, et pour le seul espace francais, voir Michel LEROY, Le Mythe jesuue. De
Beranger aMichelet, Paris, Presses universitaires de France, 199? On notera aussi l'excel
lente introduction aI'antijesuitisme du xvr siecle, de C. Sutto, in Etienne PASQUIER, Le Cate
chismedes jesuites,ed, critique par Claude Surro, Sherbrooke, Quebec, Presses de l'univer
site de Sherbrooke, 1982; voir enfin, plus recemment, Geoffrey GUBBIT, The Jesuit myth.
Conspiracy theory and politics in xtxth-century France, Oxford, Clarendon Press, 1993, et
Jose Eduardo FRANCO et Bruno Cardos Rsrs, Vieira na literatura antijesuiiica (seculos XVIII

xx), Lisbonne, Roma Editora, 1997.
5. Voir Michel DE CERTEAU, « L'operation historique », in Faire de l'histoire. 1. Nouveaux

problemes, dir. Jacques LE GOFF et Pierre NORA, Paris, Gallimard, 1974, p. 3-41. Les travaux
de De Certeau consacres ala Compagnie sont nombreux : on rappellera cependant ses ecrits
sur les auteurs mystiques de la Compagnie, en particulier Pierre Favre et Jean-Joseph Surin,
ainsi que sur I'histoire du premier siecle de la province de France: voir, notamment, bien
heureux Pierre FAVRE, Memorial, trad. et comment. par M. DE CERTEAU, Paris, Desclee De
Brouwer, 1960, Jean-Joseph SURIN, Guide spirituel pour la perfection, texte etabli et presente
par M. DE CERTEAU, Paris, Desclee De Brouwer, 1963, et b., Correspondance, texte etabli,
presents et annote par M. DE CERTEAU, pref, de Julien GREEN, Paris, Desclee De Brouwer,
1965.
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meme avait regulierement pratique, finissait enfin par porter ses fruits 6.

Mais la responsabilite du malentendu n'incombait pas qu'aux seuls his
toriens. Tout au long de son histoire tourmentee, la Compagnie n'a eu de
cesse de developper une veritable strategic d'occupation de ce meme ter
rain, non pas seulement dans une position defensive, mais aussi, souvent,
en attaquante ou en conquerante. On en prendra pour preuve I'Imago primi
saeculi publiee, pour commemorer son premier centenaire, par l'une des
plus grandes imprimeries europeennes du milieu du XVII

e siecle, celle des
successeurs de Christophe Plantin a Anvers 7. Aces grandes entreprises
d'autocelebration, se sont substitues des projets au caractere scientifique
toujours plus rigoureux dont on pourrait multiplier les exemples, que ce
soient les histoires nationales mises en circulation au toumant du siecle
(Espagne 8, Italie 9, Bresil 10, etc.) ou les monographies consacrees aux

6. Selon les traditions nationales concernees, cette mutation s'est operee plus ou moins
recemment selon les secteurs historiques touches: dans Ie domaine de l'histoire religieuse, Ie
colloque, au titre significatif, organise par Bernard DOMPN1ER, Les Jesuites parmi les hommes
aux xvI et xvII siecles, actes du colloque de Clermont-Ferrand,avril 1985, Clermont-Ferrand,
Publications de I'universite des lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand, 1988, ou les
travaux de Louis Chiitellier, marquaienten France ce renouveau.En Italie, autant du fait du fort
campanilismo de I'historiographie qu'a cause de la longue tradition des etudes en histoire de
l'education et des institutions scolaires, Ie regain d'interet pour les jesuites s'est opere dans ce
secteur : on soulignera ici l'importance des travaux de Gian Paolo BRIZZI 11 partir du volume
collectif qu'il publia voici presque vingt ans, La Ratio studiorum. Modeli culturali e pratiche
educative dei Gesuiti in Italia fra Cinque e Seicento, Rome, Bulzoni, 1981. II est 11 noter 11 pro
pos de ce domaine d'etudes qu'en France, les travaux de Francois DE DAINVILLE ouvraient, des
les annees 1940, des perspectivesde recherches qui n'ont pas eu de suite: voir La Geographie
des humanistes, Paris, Beauchesne, 1940, La Naissance de l'humanisme moderne, Paris, Beau
chesne, 1940, L 'Education des jesuites (xvI-XVIII steeles}, textes reunis et presentes par Marie
Madeleine COMPERE, Paris, Minuit, 1978. Pour I'histoire des sciences, voir L. GIARD, in op. cit.
supra n. 1, p_ XXV-LllI, et Ie dossier bibliographique en fin de ce volume, p. 440-448.

7. Sur ce recueil, voir Marc FUMAROLl, « L'Imago primi saeculi Societatis Iesu (1640) et
ses adversaires », in 10., L'Ecole du silence. Le sentiment des images au XVII siecle, Paris,
Flammarion, 1994, p. 343-368. II convient cependant de rappeler que I'lmago ne fit pas, en
son temps, l'unanimite au sein de la Compagnie de Jesus et que Rome n'en assuma pas la pro
duction : detail qui n' est pas, notons-Ie aussi, sans jouer un role dans I'etude de M. Fumaroli ;
la rehabilitation de I'lmago semble en effet, pour lui, porter comme enjeu la reconnaissance
d'une grandeur classique - adossee 11 l'heritage d'une tradition lointainement anterieure 
meconnue par la Compagnie elle-meme, et par voie de consequence, la decouverte et l'iIIus
tration de ce que I' on pourrait appeler une subversion conservatrice. Mais la lecon est egale
ment inverse: si la Compagnie de Jesus a pris elle-meme en charge la critique - ou, tout au
moins, l'a tenue 11 distance - des fastes de sa propre institution, alors nul « desenclavement »
de l'histoire de cette institution ne saurait se satisfaire de cette critique, sous la forme contraire
et symetrique d'une subversion refondatrice.

8. Alfonso AsTRA/N, Historia de la Compaiiia de Jesus en la assistencia da Espana, 7 vol.,
Madrid, Razon y fe, 1912-1925.

9. Pietro TACCHI VENTURI, Storia della Compagnia di Gesu in Italia, 4 vol., Rome, La
Civilta cattolica, 1950-1951. Cette entreprise a ete poursuivie, chez Ie meme editeur, par
Mario SCADUTO, Storia della Compagnia di Gesu in Italia. Vol. IV : L'epoca di Giacomo Lai
nez (1556-1565), t. I: Il governo, 1964; t. II: L'azione, 1974; 10.,Storia della Compagnie di
Gesu in Italia. Vol. V: L 'opera di Francesco Borgia (1565-1572), 1992.

10. Antonio Serafim LEITE, Historia da Companhia de Jesus no Brasil, 10 vol., Lisbonne/
Rio de Janeiro, Portugalia, 1938-1950.
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grands colleges 11. Dans cette tradition d'erudition caracteristique de la
Compagnie, s'est progressivement imposee l'idee d'un monopole par les
historiens jesuites de l'ecriture de leur propre histoire, avec son corollaire,
l'ignorance d'une production qui n'etait pas « maison »,

Aujourd'hui, etre historien ne signifie plus absolument s'inscrire dans un
antijesuitisme visceral et, correlativement, l'identite jesuite ne jette plus
systematiquement une ombre suspicieuse sur les travaux dedies « ad nos
tros 12 », Preuve en est la multiplication des ouvrages ecrits en collabora
tion : de ce point de vue, les manifestations organisees par la Compagnie,
en 1991, autour de la double celebration du cinquieme centenaire de la
naissance d'Ignace et du quatre cent-cinquantieme anniversaire de la fon
dation de l'ordre sont tout afait parlantes et voient toutes la presence, plus
ou moins importante selon les situations locales, d'historiens non jesuites 13.

Avec ces publications recentes, se profile une logique de travail en com
mun qui ne devrait plus necessairement poser une ligne de partage des
competences selon laquelle la figure du fondateur, ses ecrits spirituels rele
veraient d'un traitement interne seul garant de l'orthodoxie de I'exegese,
le reste de I'histoire de la Compagnie (dans ses aspects politiques, institu
tionnels, culturels, etc.) pouvant finalement faire l'objet d'un travail de
Iaics.

Cette premiere mutation n'est pas totalement achevee, et elle n'est pas
sans susciter toujours des mefiances reciproques : elle a, profondement,
partie liee avec la question de I'accessibilite des sources. Pendant les quatre

11. Voir, par ex., Jose SIM6N DIAz, Historiadel Colegio imperialde Madrid (del estudiode
la villa allnstituto de san Isidro: anos /346-1955), 2' ed. augm., Madrid, Instituto de estu
dios madrilenos, 1992, ou Camille DE ROCHEMONTEIX, Un collegejesuite aux XVI! et XVII! sie
des. Le collegeHenriN de La Fleche, 4 vol., Le Mans, Leguicheux, 1889.

12. A cela, il faudrait en outre ajouter Ie role et I'apport de certaines grandes figures intel
lectuelles de la Compaguie, dans les mutations du champ historien: les contributions de
Michel de Certeau n'ont pas seulement joue un role du point de vue de I'histoire de la Compa
gnie, cf. supra n. 5 - travail qui, notons-Ie, est reste sans echo au sein meme de la Compa
gnie -, mais du point de vu~ de la reflexion sur I'histoire et ses methodes. Outre l'article cite
supra n. 5, on renverra aL'Ecriturede l'histoire, Paris, Gallimard, 1975. Pour une analyse de
cette contribution, voir Le Voyagemystique. Michel de Certeau; Paris, Cerf, 1988 et notam
ment les textes de Dominique JUUA, «Une histoire en actes », p. 103-124, et de Claude LAN
GLOIS, «Michel de Certeau et Ie groupe de la Bussiere", p. 67-71.

13. On pense notamment au grand colloque italien, organise aVenise, I Gesuitia Venezia.
Momenti e problemidi storiaveneziana della Compagnia di Gesu, atti del convegno di studi,
Venezia, 2-50ttobre 1990, a cura di Mario UNARDI, Padoue, Gregoriana Libreria Editrice,
1994; acelui des Francais, aChantilly, voir op. cit. supra n. 2; acelui des Espagnols aBil
bao, Ignacio de Loyolay su tiempo,congresso international de historia (9-13 setiembre 1991),
ed, Juan PLAZAOLA, Bilbao, Mensajero, 1992. Plus significative encore, la presence de deux
chercheurs non jesujtes dans la liste des collaborateurs a l'edition des ecrits d'Ignace, voir
IGNACE DE LoYOLA, Ecrits, trad. du latin et ed, sous la dir. de Maurice GIUUANI, Paris, Desclee
De Brouwer, 1991.
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siecles et demi ecoules depuis sa fondation, la Compagnie s'est assignee,
entre autres missions, celIe de la prise en charge de sa propre histoire,
conservee par des peres jaloux de leur memoire et du patrimoine intelIec
tuel et spirituel dont ils se sentaient les uniques depositaires, imposant ainsi
correlativement l'idee que l'ecriture de l'histoire de la Compagnie ne pou
vait etre que Ie fait de ses membres; asous-estimer la valeur historique et
symbolique du fonds des archives romaines, qui conserve notamment les
ecrits autographes d'Ignace, de sa vaste correspondance ason journal auto
graphe 14, et qui fait de l'Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) un
espace de reappropriation permanente de la spiritualite ignatienne et des
modes de son exercice, pour les membres actuels de l'Ordre, on risque de
ne pas saisir la mutation que represente, pour le corps, l'ouverture «ad
externos »,

Repliee sur la richesse inepuisable de ses sources, la Compagnie a
cependant eu le souci de les livrer partiellement, comme un temoignage
indefiniment renouvele de sa splendeur 15. Des la fin du XIX" siecle, la fon
dation de l'Institutum Historicum Societatis Iesu repondait a la tache de
publier ses principaux joyaux: la creation de la collection des «Monu
menta Historica Societatis Iesu », ainsi que celIe de la « Bibliotheca Institu
tum Historicum Societatis Iesu », en sont le resultat concret 16. A partir de
1932, la parution reguliere de la revue Archivum Historicum Societatis Iesu
completait le dispositif editorial d'un institut de recherche historique qui a
peu d'equivalents parmi les autres ordres religieux et qui pouvait defendre
sa qualite scientifique au meme titre que bien des centres de recherches
laics, Assurement, les austeres volumes acouverture cartonnee grise sortis
de la via dei Penitenzieri" offrent un impressionnant materiel sur I'histoire

14. La plus grande partie des archives administratives jesuites est conservee al' Archivum
Romanum Societatis Iesu, elles correspondent aux documents de la curie generalice, c'est-a
dire du gouvemement central de I'Ordre. C'est pourquoi les papiers, meme personnels, des
generaux y sont deposes. Parallelement, les provinces disposaient elles-memes de leurs
propres archives, dont les aleas de la conservation se trouvent profondement lies aceux de
I'histoire de I'ancienne Compagnie: pour la France, l'interdiction de 1762 s'est concretisee
par de nombreuses destructions, la saisie de nombreux documents et leur transfert dans les
archives departementales, ou leur rapatriement aRome dans certains cas. II faut souligner ici
I'apport de la jeune histoire de la Compagnie a l'etude des mecanismes de production et de
conservation de ces sources et des ecrits jesuites, Voir, dans ce volume, l'artic1e de Stephane
VAN DAMME, p. 261-283, ou celui de Charlotte DE CASTELNAu-L'EsTOILE et Carlos Alberto DE

MOURA RIBEIRO ZERON, p. 335-358.
15. Temoignage qui intervenait - est-ce pur hasard? - au moment meme oil « la ques

tion Iaique s atteignait son apogee. Voir Jean-Marie MAYEUR, La Question laique, Paris,
Fayard, 1997.

16. Les « Monumenta Historica Societatis Iesu » sont constitues de recueils de sources,
divises en sons-series par personnages ou par pays; en revanche, la « Bibliotheca » accueille
les travaux des historiens de la Compagnie.

17. II s'agit du siege de I'Institutum Historicum Societatis lesu, installe dans les memes
locaux que la curie generalice et que les archives.
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de la Compagnie, que nombre de chercheurs ont deja eu Ie loisir d'utili
ser 18. Pourtant, la communaute historienne doit pouvoir verifier les
sources: ce n'est pas uniquement question de mefiance ou de garantie de
scientificite (toute preuve doit pouvoir faire l'objet d'une verification),
c'est aussi une question de travail de l'historien : seule l'immersion dans
les sources, leur opacite et leurs limites fondent la pertinence des questions
posees et en fait emerger de nouvelles. Pour faire ce travail, il faut pouvoir
comprendre l' organisation des fonds, brasser les series, les confronter, y
revenir, c'est-a-dire jouir d'une liberte de mouvement garantie par l'exis
tence de catalogues accessibles a tous les chercheurs.

L'ouverture de l' ARSI a des historiens non jesuites ne date pas d'hier 19

et nombreux sont ceux qui gardent une dette envers Edmond Lamalle 20,

archiviste du fonds et connaisseur inegalable de ses tresors, dont, jusqu'au
debut des annees 1980, seuls deux de ses articles permettaient de jauger la
qualite et la variete 21. II a fallu attendre Ie debut des annees 1990 pour voir
apparaitre, dans la salle de consultation des archives, des catalogues des
differents fonds 22. Aujourd'hui, les conditions d'acces sont profondement
transformees et autorisent des chercheurs de toutes nationalites a ouvrir des
enquetes sur tous les sujets 23.

18. Aux. Etats-Unis, se trouve un second institut de recherches historiques jesuite, The Ins
titute of Jesuit sources, fonde en 1961, Ii Saint-Louis, MO. Sur sa creation, ses objectifs, ses
moyens, voir «The Institute of Jesuit sources at age 35 », Jesuits. The Jesuit yearbook,
janv. 1998. Lui aussi travaille Ii l'edition de sources traduites, comme en temoigne Ie volume
For matters of greater moment. The first thirty jesuit general congregations. A brief history
and a translation ofthe decrees, ed. John W. PADBERG, Martin D. O'KEEFE et John L. McCAR
THY, Saint-Louis, MO, Institute of Jesuit sources, 1994, qui propose une version anglaise des
textes des vingt premieres congregations generales de l'ordre. La creation de ce second insti
tut, pas plus que l'existence de celui de Rome, n'ont interdit des operations partielles, emanant
de I'aire espagnole en particulier, d'edition de sources ou d'outils de travail tout Ii fait pre
cieux pour l'analyse du corpus jesuite. Parmi les publications recentes, on mentionnera san
FRANOSCO DE BoRGIA, Diario espiritual (1564-1570), ed. crit., estudio y notas Ruiz JURADO,
S.1., Bilbao, Mensajero, 1997. ,

19. De fait, lors de la restitution par l'Etat italien des archives confisquees au XIX' siecle, en
1924, une clause prevoit leur ouverture au public. II faut noter I'important decalage entre cette
ouverture officielle et son entree en vigueur effective.

20. Pour une presentation plus approfondie, voir la notice que lui consacre Giovanni BOT
TERO, ainsi que la bibliographie de ses travaux realisee par Wiktor GRAMATOWSKI, dans Archi
vum Historicum Societatis 1esu, 1980, p.7-18.

21. Edmond LAMALLE, «La documentation d'histoire missionnaire dans Ie Fondo gesuitico
aux Archives romaines de la Compagnie de Jesus », Euntes docete, vol. XXI, 1968, p. 131
176; ID., «L'archivio di un grande ordine religioso. L'archivio generale della Compagnia di
Gesu », Archivia ecclesiae, vol. LXXXII, 1981, p. 87-120.

22. Inventarium ARSI. Manuscripta antiquae Societatis. Pars I : Assistentiae et provinciae,
Rome, 1992, document dactylogr. D'autres catalogues de ce type sont Ii present disponibles
pour les fonds des congregations provinciales et generales, des censures, etc.

23. Cette ouverture romaine a des effets induits sur les autres fonds restes dans les pro
vinces ou deposes dans les grandes bibliotheques d'Europe dont certains, comme celui
d'Evora, sont particulierement riches.. La confrontation des «sources centrales» et des
«sources provinciales» est notamment investie dans une relecture de la relation centre-
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Car la richesse de ce fonds est telle qu'elle ne fournit pas du materiel de
premiere main qu'aux seuls historiens interesses par l'histoire de la Com
pagnie ou l'histoire religieuse de l'Occident moderne, comme c'est le cas
des sources de la plupart des ordres religieux. Nombre des interrogations
sur le monde moderne trouvent des elements de reponse dans ces archives
et plus generalernent dans les sources jesuites. C'est done bien un « desen
clavement 24 » de la Compagnie, qui est en jeu dans le renouvellement his
toriographique, que I'on voudrait analyser et presenter dans ce numero.

Les travaux actuels, et sans doute plus encore ceux en cours que les
publications recentes, se caracterisent par la multiplication des questionne
ments a partir desquels les documents jesuites sont abordes. Avec cette
jeune production, on est confronte a la diversite des projets d'ecriture/
reecriture de certaines pages de l'histoire du monde moderne : du point de
vue de l'histoire sociale, de l'histoire intellectuelle, de l'histoire des
sciences, de l'histoire du theatre, de l'histoire de l'expansion europeenne,
de l'histoire de l'education ou encore de l'histoire de l'art, les enquetes sur
l'Europe moderne sont amenees a prendre la jeune Compagnie comme
laboratoire d'etude 2S. C' est dire qu'en substance les travaux actuellement

peripherie, que I'historiographie traditionnelle avait reduite a une simple relation de subordi
nation. L'un des apports majeurs des etudes locales consacrees a la Compagnie est d'en finir
avec une interpretation des situations locales comme autant d'ecarts par rapport a la norme
romaine. Les etudes de cas, s' appuyant sur un va-et -vient continu entre sources centrales et
sources peripheriques, revelent au contraire des processus de negociation permanente et sur
tous les terrains, qui rendent definitivement caduque I'image d'un ordre monolithique et cen
tralise (image defendue tant par les tenants que par les opposants de la Compagnie). Sur les
effets de cet apport du point de vue de l'histoire de l' enseignement, voir Antonella ROMANO,
La Contre-Reformemathematique. Constitution et diffusiond'une culture jesuue ala Renais
sance (1540-1640), Rome, Ecole francaise de Rome, 1999, du point de vue de I'histoire de la
mission, C. DE CASTELNAU, « Les ouvriers d'une vigne sterile. » Les jesuites et la conversion
des Indiens au Bresil, 1580-1620,these de doctorat, Paris, Ecole des hautes etudes en sciences
sociales, 1999. On notera, d'autre part, que les archives du Collegio romano, conservees aux
archives de la Pontificia universita gregoriana de Rome, contiennent des documents de pre
mier ordre, notamment les papiers personnels des professeurs du College. Jalousement conser
vees jusque dans les dernieres annees, elles ont recemment donne lieu a deux importantes
entreprises de publication, l'une concernant la correspondance de Clavius, I' autre consacree a
celie de Kircher: voir Christoph CLAVlUS, Corrispondenza, ed. crit. a cura di Ugo BAlDINI e
Pier-Daniele NAPOLITANI, pre-print de l'universita di Pisa, dipartirnento di matematica, 7 vol.,
1992; Michael John GORMAN, « The correspondence of Athanasius Kircher. The world of a
seventeenth-century jesuit. An international research project ", Nuncius.Annuli di storia della
scienza, vol. XII, 2, 1997, p. 651-658.

24. Le premier emploi du terme revient a L. GIARD: voir son introduction, in op. cit. supra
n. 1. Sa constitution comme topos est reperable in Ratio studiorum. Plan raisonne et institu
tion des etudes dans la Compagniede Jesus, ed. bilingue latin-francais, presentee par Adrien
DEMOUSTIER et Dominique JULIA, trad. par Leone ALBRfEUX et Dolores PRALON-JULIA, annot. et
comment. par Marie-Madeleine COMPERE, Paris, Belin, 1997: voir, en part., D. JULIA, « L'ela
boration de la Ratio studiorum», p. 29-69.

25. L. GIARD, in op. cit. supra n. 1, signalait deja quelques theses en cours; la liste serait a
completer aujourd'hui avec, du cote des travaux soutenus et/ou en cours de publication, outre
C. DE CASTELNAU, cit. supra n. 23, Marie-Lucie COPETE, Les Jesuites et la prison royale de
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en cours sur la Compagnie cherchent moins a mesurer, avec des visees
hagiographiques plus ou moins clairement assumees, l' originalite de
l'apport jesuite a telle question, qu'a eclairer ces questions a partir de
sources d'une richesse et d'une continuite exceptionnelles pour l'epoque
moderne. Des lors la question est moins celle de la comprehension de l'his
toire de la Compagnie, que celle de la comprehension de notre modernite
via la Compagnie. L'originalite de l'apostolat jesuite, a savoir son univer
salite dans les objets et dans les lieux, s'y prete parfaitement. Elle s'y prete
si bien que le risque historiographique actuel est celui d'une surevaluation
de la place de la Compagnie dans le monde moderne, en rapport avec
l'abondance et la qualite des sources que l'on vient d'evoquer".

La reinsertion, massivement recente, de l'histoire de la Compagnie de
Jesus dans le cours general de I'histoire moderne produit des maintenant et
produira encore des effets multiples, que l'on pourrait commodernent ran
ger en deux grandes categories: selon la premiere, Ie « desenclavement »

des etudes jesuites, au double sens d'une laicisation de leurs auteurs et
d'une echappee de leur objet hors des cadres et des finalites d'une historio-

Seville (XV!-XVl! steele), these de doctorat, Florence, Institut universitaire europeen, 1994;
Bruna FIUPPI, L~ Scene jesuite. Le theatre scolaire au College romain au XVI! siecle, these de
doctorat, Paris, Ecole des hautes etudes en sciences sociales, 1994; Sylvio DE FRANCESCHI, La
France et l'interdit venitien, 1606-1607. Aspects diplomatiques et doctrinaux, DEA, Paris,
Ecole pratique des hautes etudes, IY' sect., 1998; 10.,Antiromanisme doctrinal, pouvoir pas
toral et raison du prince. Le prisme francais (1606-1611), these pour I'obtention du dipl6me
d'archiviste paleographe, Paris, 1999; Pascale GIRARD, Les Religieux occidentaux e'! Chine a
l'epoque moderne. Essai d'analyse textuelle comparee, these de doctorat, Paris, Ecole des
hautes etudes en sciences sociales, 1996; Marcus A. HELLYER, The Last of the Aristotelians.
The transformation ofJesuit physics in Germany, Ph. D., San Diego, University of California,
1998; Michael John GORMAN, The Scientific Counter-Revolution. Mathematics, natural philo
sophy and experimentalism in Jesuit culture, 1580-ca. 1670, these de doctorat, Florence, Insti
tut universitaire europeen, 1999; A. ROMANO, op. cit. supra n. 23; C. A. DE MOURA RIBErRO
ZERON, La Compagnie de Jesus et l'institution de l'esclavage au Bresil. Les justifications
d'ordre historique, theologique et juridique et leur integration par une memoire historique
(xv!-XVI! siecle), these de doctorat, Paris, Ecole des hautes etudes en sciences sociales, 1998;
Jean-Paul ZUNIGA, Espagnols d'outre-mer. Emigration, reproduction sociale et histoire des
mentalites aSantiago du Chili '!U XVI! siecle, these de doctorat, Florence, Institut universitaire
europeen, 1995, aparaitre aux Ed. de l'Ecole des hautes etudes en sciences sociales; ceux, en
cours, de Aliocha Maldavsky, sur les missions jesuites au Perou ; Ruth OIaizola sur la figure
de I' acteur dans Ie theatre jesuite ; Federico Palomo sur les missions interieures au Portugal;
Stephane Van Damme sur I'activite editoriale des jesuites en France au xvir siecle.

26. Si I'on considere, en effet, que certains problemes, dans I'ordre de I'histoire religieuse
(la mission), de I'histoire intellectuelle (la question de l'aristotelisme a la Renaissance), de
I'histoire de I'enseignement trouvent dans la documentation jesuite des elements de reponse
d'une exceptionnelle richesse, alors grande est la tentation qui ne consiste plus qu'a traiter ces
problemes d'interet general ala seule aune de la Compagnie. Tentation qui conduit alors, face
aux lacunes des sources et des travaux concernant d' autres agents culturels et sociaux de
l'epoque moderne, a surestimer I'importance ou l'originalite de la Compagnie dans maints
domaines.
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graphie institutionnelle, projette presque irresistiblement au centre du pay
sage social, politique et culturel de l'Europe une institution et des acteurs
que l'on retrouve, en effet, aux lieux clefs des nouvelles societes urbaines
en formation et de I'expansion du vieux monde; selon la seconde, cette ins
titution et ces acteurs, places sous d'autres projecteurs que ceux de l'histo
riographie jesuite elle-meme, prennent progressivement des contours plus
flous, et deviennent moins les representants d'un ordre determine dans le
monde que des professeurs, des savants, des ecrivains, mais aussi des
clercs en general, auxquels, parfois tres retrospectivement, Ie predicat com
mun de « jesuites » est prete comme une qualite substantielle: et l'on
s'apercoit par exemple que, lorsqu'on laisse parler l'histoire immediate,
c'est-a-dire les premieres representations produites par les sources, la fon
dation d'un college n'est lisible comme Ie fruit d'une intention et d'un pro
jet de la Compagnie de Jesus qu'a travers Ie recit que ses membres - et
eux seuls - organisent d'un evenement qu'on peut aussi interpreter
comme le resultat plus ou moins aleatoire d'une convergence d'interets
economiques, sociaux et culturels dont Ie nouvel ordre n'est, en definitive,
que Ie centre vide.

La reouverture de l'histoire de l'institution sur celIe de ses contextes est
done simultanement porteuse - non sans une forte tension, parfois au sein
des memes travaux, et l'insistance lancinante d'une question: comment
reperer une specificite jesuite dans tel texte, telle pratique, telle decision?
- de deux tendances lourdes: d'une part, a ce qui pourrait bien apparaitre,
avec Ie temps, comme un aggiornamento ou une secularisation de l'histo
riographie jesuite classique, d'autre part, a la dissolution d'un corps dont
I'une des lignes de force aurait ete, au fond, de parvenir a faire croire a
l'autonomie et a la coherence de sa propre histoire. Mais, si l'on y reflechit,
ces deux tendances sont deja inscrites dans la tradition elle-meme, c'est-a
dire dans la definition de I'institution religieuse en general et de la Compa
gnie de Jesus en particulier comme synthese de ses formes diverses 
comme clerge regulier. La dispersion est l'horizon menacant et necessaire
de toute entreprise de conversion du monde. Aussi nous semble-toil essen
tiel aujourd'hui de ne pas opposer les effets multiples du « desenclave
ment » de I'histoire des jesuites, mais de les concevoir comme deux
composantes complementaires d'un meme probleme, dont l'explicitation
peut, elle aussi, ouvrir des perspectives nouvelles: comment la Compagnie
de Jesus a-t-elle fait croire a I'autonomie et a la coherence de son histoire
compte tenu du fait qu'il est pour elle-meme decisif que cette histoire soit
un objet de croyance, un acte de foi toujours renouvele tandis qu'illui est
tout aussi necessaire d'effacer de ses actes et de ses productions toute spe
cificite ; c'est seulement parce qu'elle engendre une theologie generale, une
litterature spirituelle generale, une pastorale generale, etc., qu'elle peut
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esperer s'etendre jusqu'aux limites du moude et le « reduire » a elle, selon
Ie terme autrefois employe pour designer l'insertion dans l'ordre de ses
nouveaux membres.

Ainsi le « desenclavernent » est-il un chemin, certes deja couvert d'une
riche floraison, comme I'ensemble de travaux reunis ou rappeles ici vou
drait en ternoigner, mais seme d'embuches. lll'est sans doute d'autant plus
aujourd'hui, au moment precis de la publication de ce dossier, que ce
moment nous semble caracterise par ce que I'on pourrait appeler une tran
sition « generaliste », La redecouverte, la relance - voire parfois l'inven
tion historiographique, dans Ie cas du theatre, par exemple - de multiples
chantiers simultanes hors de leur ancrage confessionnel a egalement multi
plie les chemins de traverse entre des territoires mouvants, dont les fron
tieres n' etaient plus ou pas encore definies, entre les specialisations,
souvent implicites mais neanmoins bien reelles, des historiens jesuites de la
Compagnie de Jesus et les specialisations, qui frayent deja leur voie, des
chercheurs actuels. A emprunter ces chemins de traverse, il y a beaucoup
plus a gagner qu' a perdre : la conception de ce numero en manifeste la
conviction; mais Ie risque n' est jamais nul que des configurations Ie plus
souvent souples et partielles ne reconstituent, plus ou moins explicitement
(et non sans doute sans quelque nostalgie), quelque chose comme la cohe
sion et la completude d'un ordre au sein duquel pouvaient aussi bien
s'engendrer, se fortifier et s'accomplir des pensees politiques, des projets
artistiques, des innovations theologiques, mathernatiques ou cosmolo
giques, des entreprises litteraires, des expeditions scientifiques ou de gran
des manoeuvres diplomatiques. Cohesion et completude qui appellent alors,
tres imperieusement, la recherche d'un coeur, d'un noyau central, de la
source d'un si vaste rayonnement: or cet appel peut etre d'autant plus
imperieux que quelque chose, de fait, reste aujourd'hui largement
contourne dans les travaux les plus independants de toute adhesion expres
sement croyante : c'est ce qui conceme, pour la nommer ainsi, l'histoire de
la « spiritualite », ou plus precisement des ecrits et des pratiques directe
ment lies aux conduites interieures et plus ou moins directement rattaches
aux Exercices spirituels ignatiens et au developpement de leur influence.
Aussi nous a-t-il paru important ici, aussi bien pour aider a la decouverte
de ce coeur que pour prendre peut-etre a contre-pied la tentation de son ins
trumentation au service d'une visee totalisatrice, de consacrer a quelques
travaux recents, pour la plupart emanant d'auteurs jesuites, l'une des syn
theses bibliographiques qui referment ce volume.

Comme l'indique bien l'une des questions adressees a Louis Chatellier,
Luce Giard, Dominique Julia et John O'Malley (voir ci-dessous Ie demier
paragraphe de cette introduction, p.260), portant sur l'avenir des
recherches sur la Compagnie de Jesus au-dela du premier siecle de son
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existence, nous pensons - mais c'est pour l'heure une reelle interrogation,
ou un pari - que l'une des issues possibles a l'ensemble des difficultes
liees al'approche d'un objet si singulier, envahissant et insaisissable, deter
mine et indetermine, est tout ala fois de creuser et de resserrer l'ecart entre
ce que l'on a appele Ie temps des fondations et le temps de l'institution,
entre l'engendrement de l'ordre et Ie deploiement de son histoire.

II nous semble, en effet, que l'on ne peut pas prendre en compte l'evene
ment de la fondation du nouvel ordre et, a partir de la, la part essentielle
des premiers moments de son histoire sans considerer en meme temps Ie
fait que, si « rupture instauratrice » il y eut (pour reprendre une formulation
de Michel de Certeau 27), la conception de cette rupture ne peut etre que
retrospective: ce n'est qu'apres coup qu'une fondation, si elle se reconnait
telle, peut etre definie, parce que c'est seulement dans un temps second que
Ie temps premier de la fondation, rupture dans Ie temps, evenement de rup
ture dans I' ordre du temps, peut recevoir une inscription dans la continuite
nouvelle que cet evenernent a inauguree. Aussi bien faut-il, d'un seul et
meme geste - mais c'est sans doute l'une des plus grandes difficultes aux
quelles la nouvelle historiographie de la Compagnie de Jesus se trouve
confrontee - accueillir la force de la rupture et accepter une dimension
retrospective sans laquelle les echos historiques les plus immediats de cette
rupture nous resteraient hors d'atteinte. Les plus immediats, et les plus
durables: car si l'evenement de la fondation est essentiellement retro
spectif, alors toute convocation de cet evenement reste Iiee, au-delaet au
travers des vicissitudes - ou de ce que l'on considere peut-etre trop
souvent comme telles - de l'institution, a la « rupture instauratrice » qui
lui a donne lieu.

De ce point de vue, et pour rejoindre nos observations sur les effets du
« desenclavement », il faudra sans doute faire retour un jour al'histoire et a
l'historiographie de la Compagnie de Jesus au XIX

e siecle (a l'epoque de la
Restauration, ou de la Nouvelle Compagnie). On affrontera alors peut-etre
sans detours - bien qu'il ait probablement ete necessaire, comme cela
s'est bien vu dans les travaux recents dont nous cherchons ici a rendre
compte, de faire, justement, un detour par les periodes les plus anciennes
de l'histoire de l'ordre - le fait que l'epoque de la Restauration ait preci
sement aussi ete celui de la redecouverte progressive des sources primi
tives, avec, en premier lieu, I'elaboration des «Monumenta Historica
Societatis Iesu », instrument de travail fondamental des chercheurs actuels,
apartir des annees 1890 28

•

27. M. DE CERTEAU, La Faiblesse de croire, ed, L. GIARD, Paris, Seuil, 1987, p. 183.
28. II faut d' ailleurs remarquer que, dans un mouvement etrangement parallele 11 celui de la

reconquete de l'histoire de I'institution dans les recherches les plus immediatement contempo-
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Les quatre themes autour desquels se croisent les articles qui vont suivre
- histoire des milieux intellectuels, histoire des sciences, histoire des mis
sions, histoire du theatre - visent moins a rendre compte, sur un mode
exhaustif, des domaines de recherches qui ont porte Ie renouvellement de
l'historiographie de la Compagnie de Jesus qu'a reperer les correlations
entre certaines des preoccupations majeures de l'historiographie contempo
raine en general et l'apport des travaux sur la Compagnie de Jesus. On
constate d'ailleurs - et c'est de ce constat que les choix effectues vou
draient aussi rendre compte - que l'un des apports de ces travaux est de
provoquer ou d'accelerer une seconde correlation, entre plusieurs terrains
de l'historiographie actuelle dont Ies clivages ne resistent pas ala pression
de cet objet singulier.

Les potentialites offertes par les archives jesuites pour l'histoire des
sciences sont nombreuses 29: a l'heure OU la discipline se trouve tiraillee
entre des approches se reclamant de traditions epistemologiques differentes
- de l'histoire des idees et de la pensee scientifique, de l'histoire des insti
tutions, de la sociologie, etc. -, les fonds jesuites (textes normatifs, cata
logues des personnels, imprimes et manuscrits scientifiques) se preterit a
tous les types de lecture et au spectre des interrogations actuellement en
cours. Les deux articles de Florence Hsia et de Denise Arico refletent cette
diversite des approches et la richesse des resultats susceptibles de s'en
degager, Tous deux rappellent aussi les liens qui doivent se tisser avec une
certaine histoire sociale des milieux intellectuels et les questions des uns et
des autres s'eclairent mutuellement, comme I' esquisse I' article de Stephane
Van Damme, dont l'analyse du travail litteraire aborde Ie processus de pro
fessionnalisation dans son rapport a la definition des taches au sein de la
Compagnie. Son dossier, comme ceux de F. Hsia et de D. Arico, donne a
voir une Compagnie prise entre des exigences internes de developpement,
et une inscription sociale, politique, culturelle dans Ie monde, concue, des
la fondation, comme modalite specifique d'expression de I'identite jesuite,

Le domaine des missions jesuites est certainement l'un de ceux pour les
queis Ie poids de I'historiographie - et de l'hagiographie - institu
tionnelles est longtemps reste tres fort, pour une part a cause des enjeux
contemporains de la politi que missionnaire de l'Ordre, mais c'est aussi
celui dont l'ouverture a d'autres modes d'approche produit le plus grand

raines, les « Monumenta Historica Societatis lesu » ont consacre l'une de leurs entreprises les
plus recentes Ii la publication - pour la premiere fois - d'une source du XIX' siecle : voir
Luis MARTIN, Memories del P. Luis Martin, general de la Campania de Jesus, 1846-1906,
2 vol., Rome, lnstitutum Historicum Societatis Iesu, 1988.

29. Voir Ie dossier bibliographique sur I'histoire des sciences, infra, p. 440-448.
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eclatement, entre des etudes rhetoriques et narratologiques de la litterature
missionnaire, specialement epistolaire, une exploitation ethnographique de
la prodigieuse masse documentaire plus ou moins intentionnellement depo
see par cette litterature, des analyses sociologiques et politiques des pheno
menes d'« utopie missionnaire », en particulier pour le cas des reductions
latino-americaines (il est d'ailleurs probable, sur ce demier point, que seule
une certaine forme d'epuisement des modeles socialistes de notre siecle a
pu rouvrir largement le champ d'une enquete critique sur ces «expe
riences », au-dela de la condamnation ou de l'exaltation d'un socialisme
primitif, au-dela aussi, plus profondement peut-etre, du refoulement de ces
constructions sociales - condamnees ou exaltees - en tant que concep
tions religieuses). Face a cet eclatement methodologique et ideologique,
nous avons choisi de privilegier trois axes de recherche qui nous semblent
particulierement feconds aujourd'hui, non sans etre en meme temps
capables de tenir une specificite du fait missionnaire dans la genese du
monde modeme : l'article de Charlotte de Castelnau et de Carlos Alberto
de Moura Ribeiro Zeron redecouvre l'histoire de l'institution au-dela de
l'historiographie institutionnelle, en confrontant un texte programmatique
bresilien a la realite que l'ensemble des documents disponibles dans les
« Monumenta Missionum » et dans les Archives romaines de la Compagnie
de Jesus permet de reconstituer, et en montrant, apartir de la, comment
quelque chose comme une coherence et une finalite des activites de l'Ordre
dans le monde extra-europeen a pu etre - invente » par l'institution;
l'article de F. Hsia replace les missions asiatiques dans le cadre d'une his
toire de la production et de la transmission des connaissances a l'echelle
des rapports de l'Orient et de l'Occident, et rencontre ainsi, nous semble
toil, deux problematiques aujourd'hui essentielles: d'une part, comme
l'analyse S. Van Damme dans un autre contexte, l'articulation d'une his
toire des institutions et d'une histoire des sciences, d'autre part, la relation,
dans la longue duree, entre mission evangelisatrice et expedition scienti
fique, relation etroite des le XVI

e siecle - et qui l'est restee jusqu'au notre.
Ce champ de recherches offre donc le double merite d'inscrire le pheno
mene missionnaire dans une perspective beaucoup plus large, tout en met
tant en eeuvre ce que l'on pourrait appeler une fonction critique du modele
missionnaire. L'article de Marie-Lucie Copete et Federico Palomo, enfin,
ouvre le dossier des missions « interieures », en Espagne et au Portugal,
c'est-a-dire un chapitre de l'histoire des missions dont les developpements
pour l'Italie et la France sont tres recents 30, et largement a venir pour
l'Espagne et le Portugal, en particulier sous la forme d'une approche

30. Voir, sur ce point, Ie dossierbibliographiquesur les missionsinterieuresde B. VINCENT,
infra, p. 474-477.
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conjointe et comparative de ces deux espaces, etroitement lies, en general
et pour la Compagnie de Jesus en particulier, pendant toute la periode
d'expansion de l'Ordre. Ce dossier, joint aux autres, renouvelle sans
I'abandonner une tradition ancienne de l'historiographie jesuite, celIe de la
confrontation entre missions «jnterieures » (missions des «Indes inte
rieures »] et « exterieures » (missions des Indes extra-europeennes), et per
met de comprendre comment l'apostolat europeen « reflechit », a un cer
tain niveau, la decouverte ou I'investissement des autres mondes, en meme
temps qu'il reproduit dans ces autres mondes ses propres modeles.

Le theatre des colleges jesuites fait souvent parler de lui dans les
recherches actuelles sur le drame baroque - en Allemagne et partout ail
leurs en Europe, mais aussi hors d'Europe (en terre « missionnaire " »).
Cette approche du phenomene theatral est souvent inscrite, soit dans le
cadre general de l'esthetique du theatre moderne, soit dans le cadre parti
culier de I'ethique de la pedagogic jesuite : aussi nous a t-il paru apropos
de presenter ici, avec l'article de Ruth Olaizola sur l'acteur-eleve du col
lege jesuite, Ie lieu complexe de la conjonction de ces deux ensembles, qui
en concentre les apports tout en precisant une remarquable singularite de
l'entreprise jesuite a la fin du xvr siecle - et en permettant, pour des
recherches futures, l'articulation de ce « theatre jesuite » et des grands trai
tes du siecle suivant pour la defense catholique du theatre.

L'ensemble des six articles reunis autour de ces quatre themes directeurs
est prolonge dans la derniere partie de ce volume, d'une part par les
reponses qu'ont bien voulu apporter quatre temoins et acteurs importants
du renouveau de l'historiographie de la Compagnie de Jesus - Luce
Giard, Louis Chatellier, Dominique Julia et John O'Malley -, a tout ou
partie des questions que nous leur avions adressees ; d'autre part, par un
ensemble de dossiers bibliographiques, pour lesquels nous avons cherche a
retenir les ouvrages essentiels des cinq dernieres annees environ, pour ce
qui concerne aussi bien les quatre themes privilegies dans ce numero
qu'une serie d'autres domaines de recherches importants (que ces quatre
themes recoupent pour une part) : histoire generale de la Compagnie de
Jesus, histoire de l'education, histoire de la spiritualite, histoire des arts
visuels.

Pierre-Antoine FABRE

EHESS-CARE/CRH
54, bd Raspail
F-75005 Paris

Antonella ROMANO
CNRS-Centre Alexandre-Koyre

57, rue Cuvier
F-75005 Paris

31. Voir, sur ce point, Ie dossier bibliographique sur l'histoire des arts visuels de Pierre
Antoine FABRE, infra, p. 462-468.


