
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



4.

dans les

Univenité deMetz

Faculté des Lettres

Les particularismes

de l'éducation jésuite

collèges d'Allemagne
au XVIII" siècle.

Gilles Guerigen

du Sud

LUE DU PRET

ET DU PRET INTER-BIBLIOTHEQUES

correct ions demandées
le  j u r y  n ' on t  Pas  é té  e f f ec tuées

Les
par

So,ujLr^ ̂c t^^ crv^^t y'ggo
Thèse pour le dodorat

Directeur: M. JeanMoes
l" septembre 1989

ruuorreoueffii'ffi
TETTBES . HETZ.

l{o Inv. l*"ry
L/tt._ gak t

Coto

Loc.

-rr%"



4

Au P. Jean Senger SJ



5

- Présentation -

"(...) un ensemble de qualités que le
Préfet serait bien incapable de promouvoir
efficacement si les êlèves, ne se sentant pas
responsables de leur éducation, atteadaient
qu'on les y contraigne."

P. André Valton SJ, "Les Equipes"
Saint-Joseph de Reims



L'héritage pédagogique du siècle des lumières est à la fois
théorique et pratique. Le XVIII' siècle ûous a légué en effet, non seulement
une vision nouvelle de l'éducation, mais aussi de nouvelles pratiques
pédagogiques. Parmi celles-ci, une pratique qui a directement trait à ce que
nous appelons aujourd'hui "les valeurs" puisqu'il s'agit de l'éducation
donnée par les jésuites. Tout en recherchant l'elcellence, elle se veut une
formation totale de la personne.

Le XVIII' siècle est ut moment exceptionnel dans I'histoire
des idées et des pratiques pédagogiques. Deur c'ènts ans après I'humanisme
de la Renaissance et la Réforme, les écoles des deur confessions se soût
données de véritables projets éducatifs, elles sont parvenues à trouver leur
rythme dans le quotidien de leur mission, elles ont affiné la qualité de leur
enseignement.

En même tempq apparaissent quantité de théories et
d'orientatioûs nouvelles. L'enfant que les penseurs destinent à devenir. un
homme nouveau, "Emile, sois un homme nouveau", se trouve l'obiet des
soins les plus attentifs. Au fond, le mot de Rousseau est le veu que
prononce tout pédagogue, le désir qui stimule son action et sa réflerion.

L'éducation se fait toujours dans la combinaison des trois
paramètres de la finalité pédagogique, des programmes scolaires et du type
d'enfants que l'on a face à soi. Comment les jésuites font-ils leurs choix
éducatifs, tenant coûpte de la réalité sociale de ces pays d'Allemagne du
Sud, où ils sont installés depuis le XVI' siècle ? Les pères participent-ils à
l'évolution des idées, ou vivent-ils en vase clos ? Dans guelle mesure
parviennent-ils à assimiler positivement les lumières ? Quelle est leur
influence sur la formation des élites et sur la vie culturefie ?

Les principes pédagogiques d'un ordre qui suscite tant de
haine farouche - un pape a même fait disparaitre la Compagnie -, mais
aussi tant d'élans enthousiastes et couronnés de succès incitent à ne point
rester indifférents à leur force d'allant et de créativité.

L'idée de ces recherches s'enracine dans une erpérience des
eoieur actuels de la pédagogie ignacienne dans les régions d'Allemagne du
Sud, qui depuis le XVI' siècle constitueat la province jésuite de "Germanie
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supérieure". Plus qu'en France, la pédagogie de la Compagoie s'y trouve
reliée à l'erpérience du passé, dans son style et son dynamisme.

Dans leur grande maiorité, les travaux eûtrepris par les
chercheurs ont pour objet le XVII' siècle, et peu d'études précisent ce qu'il
en est à la veille de la suppression de la Compagnie et des bouleversements
de la Révolution française : c'est te moment où les jésuites sont confrontés à
la question décisive d'une assimilation positive des lumières. plusieurs ont
traité de l'aspect historique ou statistique de tel ou tel collège, ou de
l'aspect plus théorique de la pédagogie ignacienne. 0n veut montrer ici
dans quelle mesure il est une réelle spécificité de la province de Germanie
supérieure au XVIII' siècle, spécificitê de la réalité de son enseignement, e[
de la manière dont les pères forment, dans une société en pleine
transformation, ce que I'on appelle tes élites. Le clergé diocesain ainsi que
les pères des provinces voisines du Rhin et d'Autriche sont en effet plus
ouverts à la rëalité de l"'Aufklârung", dont I'influence s'étend netrcment
jusque dans les régions catholiques.

Àprès une partie introductive définissant les structures de
la tradition éducative ancienne et les idées nouvelles du XVIII' siècle, une
progression en trois mouvements permettra de cerner une à une les
questions qui se posent. It apparait difficile de dissocier ici les vues
synthétiques de l'étude plus analytique, les recherches devront être
menêes de pair. ,,

Il est nécessaire de déterminer d'abord les réalités de la vie
sociale et de la situation de l'enseignement dans les régions du Sud. Il y a à
cette époque différents types d'écoles en place. Comment fonctionaent-ils ?
Il faut aussi définir les raisons qui erpliquent le cadre temporel retenu
( 1708- t773).

Faisant suite à cette présentàtion, l'étude des structures des
collèges, de différents aspects de la vie au quotidien et de la spiritualité
ignacienne qui les inspire, permet de saisir l'originatité de l'école en tant
qu'institution. c'est elle en effet qui donne alors naissance' à un
enseigne ment second aire indépendaût et organisé.

Un troisième are de recherches oriente emuite vers une
analyse plus précise des principes pédagogiques en place au collège. It esr
peut-être intéressant de saisir ici le rapport qu'ont établi les jésuites entre
la formation morale ou spirituelle et la formation intellectuelle. Les pères



preûûent pour but d'éduquer uû type d'homme tout à fait spécifique. Le
contenu et surtout les méthodes de l'enseignement laissent transparaitre
les moyens qu'ils se donnent pour y parvenir. C'est aussi I'occasion de voir
ce que deviennent les anciens élèves après le collège.

Le 2l juillet 1773 est la date de la suppression canonique
de l'ordre par le pape Clément XIV. Quelle est dans la mouvance de l'idéal
éducatif éclairé l'originalité de l'enseignement des pères ? La question est
tiée à c€tte autre, incontournable, qui détermine comment leur présence -
certains historiens parlent de "leur gouvernement" en Bavière - oriente-t-
elle différemment l'évolution intellectuelle et culturelle que dans les pays
protestants où se développent la pensée des lumières et la littérature
allemande qui ouvre vers I'avenir.
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- Introduction -

Ïradition et novatioa dans l'éducation
eu IYIII' siècle.



l0

l. uae tradition issue du ltoyen-Age et de l'humrnisme.

Afin de déterminer avec précision la spécificité de
I'éducation jésuite dans les régions d'Allemagne du Sud, une brève analyse
de la situation générale de l'éducation s'avère nécessaire. Le XVIII' siècle
est en ce douaine une époque de mouvements importants et fondateurs
pour la suite, où s'opère une remise en cause fondamentate des idées
traditionnelles. De nombreux penseurs, des phitosophes, des hommes de
Iettres ou de sciences réftéchissent à différentes méthodes non seulement
d'instruction mais d'une vêritable éducation de l'enfant. La plupart sont
très nouvelles, si nouvelles qu'elles ont du mal, parfois aussi pour des
raisons financières ou budgétaires, à influencer réellement les habitudes en
place, qui ont pour elles le poids de l'histoire. Elles résultent d'uûe longue
évolution qui a débuté au Moyen-Age, et qui est en même temps
profondément marquée par l'humanisme et la Réforme.

Dans les pays d'Allemagne du sud comme dans le reste de
l'Europe, c'est l'Eglise qui au Moyen-Age prend en charge l'éducation des
enfants. Pendant un millénaire, elle lui imprime la marque de sa pédagogie
propre, issue d'une refonte de I'héritage antique dans le sens de la foi au
Dieu unique et des vertus chrétieanes. Paulsen utilise la belle image des
âges de la vie pour qualifier celal :

'Das Mittelalter ist die schulzeit der germanischea
Vôlker. Das Altertum ist ihr Lehrer, aber nicht das
jugendliche, heidnische, sondern das altgewordene
Altertum, das sich von der Welù und ihrer Lust
abgewendet und zum Christentum bekehrt hat.',

Le systène scolaire gréco-latin disparait en Occident entre
le V' et le VII' siècle. Face à lui, l'attitude de l'Eglise est diverse et
ambiguë, tandis que Tertullien et Julien interdisent la profession
d'enseignaût aur chrétiens, Origène et l'évêque Anatolios (III' siècle) leur
font travailler la philosophie d'Àristote...2 A cela s'ajoute le rayonnement
de saint Augustin, de saint lrénée... Les théologiens se demandaient si l'on
pouvait être simultanément tourné vers Dieu et vers le bien des hommes.

I F. Panlsen, Geschichtg des selehrtsn unterrichùs. Leipzig,l9l9, lone I, p.9.
2 G. Avaoziai, Eistoirc de la pédegosie du XI/II' siècle à nos iours. Toulouse, 191, p. ll,
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Irénée replace la création dans ce dynamisme voulu par Dieu, où chaque
homme est totalement respecté pour lui-nême : "La gtoire de Dieu, c,est
l'homme vivatt", et la seconde partie de la phrase, souvent oubliée, qui
cependant donne sens à la première et fonde toute une pédagogie, "et la vie
de l'homme, c'est la vision de Dieul."

C'est dans les mains des prêtres et des moines que repose le
destin des sciences et des arts. La confiance commune en I'Eglise trouve son
origine dans l'obéissance à l'évêque et aur clercs. Dès te haut Moyen-Age,
au VII'sièclez et surtout aux VIII'et IX' siècles, de aombreux monastères
souabes ouvrent une école fréquentée par d'autres que les seuls novices3.
Dans cÊrtaines abbayes, deur écoles fonctionnent parallèlement, la "schola
iûterior" et la "schola exterior" hors de la clôture monastique, pour les
laics{. Les abbayes enrichissent la culture et favorisent les arts qui
embellissent la vie.

Dès cette époque aussi, les êvêques fondent des écoles au
pied de leur cathédrale. Celle d'Augsbourg, une des plus anciennes, dal,e du
VI' siècle, celle de Bamberg du xl't... A cela s'aioutent quelques écoles
paroissiales comûe à Amberg6, Landshut ou Straubing, où l'on compte près
de 100 élèves en l'an mil?. Dans c€rtaines villes, les municipalités prennent
elles-mêmes en charge l'enseignement, ainsi à Fribourg-en-Brisgau en
l29l - la ville n'est pas encore siège épiscopat -, on sait que la discipline y
était sévèreE. Il faut cependant attendre le XV' siècle pour voir les évêques

I Saint lrénée, "Adversus haÊreses", IV, 20, 6,
2 Qui comespond atf noneot.où se généralise le baptêne des petits enfaots,
I ç't.s, l'époqle 9ù. de nonbreuseJ ecobs s'ouvrent daas les abbayes de lo régioo :
leichnan et 721, Niederaltaich en 741, funedittbeuern en 7J2,, frgernsee ei, Zlt,
Ottobeurea en' 764, EichstaË ot Yeihensûofan - près de FrcisiaC - ii nz iylnurt,
Çeschichte der Padagosit. Bad Eeilbrunn, 196t, i.Zgl.
{ Dans-la plupart des cas cependant, les étudiants vont en classe easenble. Ce n'est
l:l'ry fV' sjègle .que le réforne de Mett inûerdit aur la,tcs de loger et de vivre à
l'intérieur de la clûture.
5.H. Neugebauer, Die Eqtvickluas des Bamberror Schulvesens von der Reformation
lris zur Ser&ularisation. Banberg, 1982, p. {1.
6F. Krebs, Des deuùschq Schulvesen Anbergs von deo Anfangrea in lr. khrhundert
liSatm Ausganf des 17, Jahrhunderts. Anberg, l9ll, p. t,
I n' Y"ftunberger, Gelchichùo des hunanistischen Gvmnasiuns Sùraubins unær
FrU+s. ichtrguno Cer Ent'*'icklunc des gesamûæ
Straubiag, lt9E, p. l.
E-4. Mayer, Geschichto des Freiburger Borthold-Gvmoasiuns. Freiburg i. 8., 195E, p.
I t .
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et le magistrat des villesl ouvrir des écoles allemandes2. Très vite, celles-ci
ont tendance à devenir une préparation à l'école primaire latine3.

Pendant tout le Moven-Age, l'enseignement donné se
répartit en trois grandes étapes, ou rycles comme lon dirait aujourd'hui. 0n
débute par un enseignement élémentaire de trois ans, avec uo
apprentissage de la lecture, de la belle écriture, du calcul, du chant choral,
de la conversation latine et de la grammaire. Puis vient I'enseignement mis
en place au temps de Charlemagne4 des "septem artes liberales", des sept
arts libéraur du trivium - grammaire, rhétorique et dialectique - et du
quadrivium - arithmétique, géométrie, musique et astronomie -.

A l'université enfin, l'étude de la théologie couronne tout cet
ensemble. Les universités proprement dites naissent au XIV' siècle, à un
moment oÙ les écoles cathédrales et abbatiales ne parvieûnent plus à
répondre aur besoins d'une formation plus approfondie des clercs5 (il
fallait d'ailleurs
obtenu le titre
obstacle6.

pour
de

étudier Ia théologie, le droit ou Ia médecine, avoir
"magister artium". C'était pour beaucoup un réel

Ce modèle médiéval est celui dans lequel s'enracinent les
principales règles scolaires que la conpagnie de Jésus se donne au xvi"
siècle. Et c'est lui qui pour une grande part, influence encore l'éducation
dans les collèges du xvIII' sous la forme de l'enchainement graaaare -
.âuaaaité suivie de classes termiaales philosophiques er
théologiques d'uûe durée de trois ans, le tout d'une manière assez uniforme
et marquée par le grand c€ntralisme de l'ordre jésuite.

une autre tradition apparait aur TIII'et xlv' siècles, celle
de l'éducation chevaleresque des jeunes nobles. Délaissant l'option d'un
mode de vie sobre, de l'ascèse et du renoncement, cette nouvelle pensée est

f .f' fref.s. Das deutsch,g lclulvesen Anberss von den Anfan&en in lr. Jahrhundert
bisarn Ausrang des 17. Iahrhunderts. Anborg. 1931, pJ
2 G. Avaozioi, Histoire de la pôda8o$ie du XVII' siècle à nos iours. Toulouss, 1981, p. 16.
?1.$tf.$ohrr, BelFËBe 4f Gegchichùe des Schulvesens in Bayern von 16, bis zum
I8*-lsûftrnaCet! (in : Abhandtuoge! de nie der
Yissenschafûso, Mûnchen, Bd. XIII/j, lE7t, p.ljl-Zlll,p, til.
{ g. wuhr, Ihs absndlâldische Bildungsvesen in Mitælôlær. Moochen, 19J0, p. j6.
5 r, purtsen, Geschichte des gelehrtsn unterrichts. Leigzig,,l9l9, ùone I, p.2t.
6 E.lt{ayer, Geschichæ des Freiburger Berthod-Gvmnasiums. Frciburg i.8,, lgtt, p. 13,
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marguée par le choir de la "vie dans le monde", pâr une soif d'actions
d'éclat, la fierté de pouvoir témoigner de sa lignée familiale, la propriété
personnelle, une haute idée de soi-même, fondée sur la tradition, les--{ispositions intérieures et les hauts faits des chevaliers.

Eû confepoint aur sept vertus chrétiennes, il y a désormais
sept vertus chevaleresques, monter à cheval, savoir bien nager, le tif à
l'afc, l'escrine, Ia chasse, le jeu d'échecs, et savoir composer des vers. La
langue maternelle, que I'enfant aoble doit apprendre à lire et écrire.
acquiert le rang de langue littéraire. L'éducation du chevalier se base sur
trois pôles, I'entrainement physique (die kôrperliche Ertûchtigung), la
formation littéraire et artistique (die musisch-âsthetische Àusbildung) et le
savoir-vivre en société (die gesellschafttiche Fertigkeit)1. C'est le chevalier,
sa dame, le prêtre et le musicien qui se chargent d'éduquer l'enfant, ,,page,'

au iour de ses sept ans, et qui devient cbevalier lorsqu'il atteint ses vingt-
et-un aas, en promettaût alors de rester fidèle à l'empereur, de défendre la
foi, de protéger les veuves, les orphelins et les enfants, d'éviter les guerres
injustes, de secourir les innoceats, de Bettre en pratique son sens de
l'honneur, enfin de demeurer tête haute dans le malheur2. Mais cette autre
tradition médiévale, évidemment moins répandue, s'adresse à un nombre
d'enfants bien plus restreint, constitué erclusiveÉent des fils privitégiés de
la féodalité' 

Les premières écoles ptus commures, où r'on apprend
simplement à lire et'écire sont des écoles asseu "populaires" si l'on peut
dire. Ni l'Eglise, ni l'Etat ne s'y intéressent a priori : on laisse "enseigner le
peuple par les gens du peuple"3.

A l'université, c'est sur les études scolastiques que se
fondent les études philosophiques et théologiques. Elle est pratiquement
devenue inamovible, et I'on se met avec les années. à faire les
commentaires des cpmmentaires de commentaires déià faits auparavant...

Avec le xvl' siècle et l'humanisne, les mentalitês changent,
même si la Renaissanc€ ne concerne d'abord gue les plus haut ptacés dans
l'échelle sæiale. Et l'on assiste avec I'erpansion des villes - le magistrat

I Y. Puhr, Das abeadlandische Bildungsvesen im Mitt€lalùer. Monchea, 19J0, p. 9{.
? Y. Russ, Geschichùe der Pttdagorit. Bad Heitbnrao, 196E, p. 31.
f .f. Kret-s, Das deulschg lcbulvesen Anborss voa deo Anfaogeo in lt. Iahrhundert
bis zun Auscarg des 17. Iahrhunderts. Anberg, lg3l, p. {.
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conmence vers la fin du XV' siècle à s'intéresser un peu partout aux écoles
- à l'apparition d'une certaine conscience nationale. Les arts, la littérature
et les sciences se développent d'une façon toute nouvelle. Tous les aspeos
de la vie et de l'homme lui-même sont mis en valeur et doivent s'épanouir.
Erasme par exemple sy intéresse dans la perspective d'un rercur aux
sources, par la redécouverte des Anciens, de I'Ecriture, des Pères de l'Eglise
- à la diffêrence d'Erasme, résolument anthropocentrique, Luther est
beaucoup plus théocentriquel -.0n remet les choses en question, la liberté
et la dignité de l'homme telles qu'oû les concevait, la nature, la vérité, qui
n'apparaissent plus a priori comme le reflet du divin2, et l'on se passionne
pour la beauté de la vie.

II était du coup inévitable que philosophie et rhéologie
soient marquées par des formes de panthéisme. Giordano Bruno (lj4S-
1600) - la deraière victime des bûchers de l'lnguisition - affirme voir Dieu
dans I'univers3. A Augsbourg, Hans Hotbein-le-Jeune veut témoigner par
l'introduction de la perspective parfaite dans ses tableaur du vrai que
contient la nature. Plus qu'au Moyen-Age, on assiste à une tendance à
I'unité entre le monde et la vie de l'homme, et finalement, entre ralure et
culture.

L'humanisme chrétien cherche à conjuguer l'Antiquité dans
le primat donné à l'immanence de ce monde, au christianisme, dans son
affirmatio'n de la transcendance divine. Des penseurs de courants parfois
fort différents les uns des aures ont travaillé dans ce seûs{, F,rasme,
ïhomas More, vives, Melanchthon, les pères de la compagnie de Jésus...

Mais c'est surtout dans les écoles de la Réforme de
Melanchthon ou de Jean Sturm que l'humanisme allemand du XVI' siècle
étend son influence. Grâce aur familles patriciennes, les villes libres y sont
très seûsibles, Augsbourg, Nuremberg - avec pirckhaimer -, strasbourg,
Ulm' ainsi que quelques universités, Prague, Erfurt, Vienne, Heidelberg5...

I G. Fricte uod M. Schreiber, Geschichte der deutschen Liùeratur. paderborn , 1974, p.
t3.
2 luio., p.4t.
3 f . Russ, Gesclqichle der padagogik. Bad Heilbrunn, 196E, p. 3{ et T. Ilager, Barocf
Architectur. Badea-Baden, 196E, p. 9.
{ V. Russ, Geschichùe der prrdarogit. Bad Heilbruro; 196E, p. 3t.
5 F. Paulseo, Geschichte des gelehrten unûerrichts, Leipzi,gl9l9, ùome I, p. l5l.
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ce mouvement produit les premières règles de pédagogie
scolaire, véritable support de l'enseignemeat secondaire des deur sièctes à
venir. c'est à partir du xvl' siècle que l'on n'erige plus des "magistri,' le
celibat pour enseigner. 0n abandonne l'imposition du modèle monastique
aur professeursl.

L'Espagnol vives (l4gz-1540) conçoit un plan pour
l'instruction de la ieunesse depuis la prime enfance jusqu'à l'entrée dans la
vie du travail. Il repread les principes du système médiéval triviun -
quadrivium auxquels il rattache les sciences de ta nature, le soin qu'il faut
apporter à la langue maternelle et à d'autres langues vivantes, à l'histoire
ainsi qu'à la religion et à la famille. vives influence quelque peu la
pédagogie jésuite en soulignaat la nécessité pour l'homme de trouver son
indépendaace et de former son jugement. Contrairement à l'éducation
protestante, il veut eûcourager au ieu et à la détente, pour les bienfaits du
corps et de l'âme tout à la fois.

A son tour, ra Réforme marque également de façon
significative les nouvelles formes de pédagogie du XVI' siècle. Elle insiste
sur la relation plus personnelle à Dieu, Luther souligne la force de la foi
dans la question du salut, en repreûant saint paul : "c'est par la foi que te
juste vivra2." 0n en donne en trote re terte allemand, ainsi que pour tes
deur versets centraut 24 et 28 du chapitre 3 de l'épitre aur Romains (dans
les deur versions de la Bible de Luther, et de la traduction æcuménique)3.

I lbid., p:260,
2 Rrn I, 17,
3 "Lutherbibel" :

Rm I ,  17:
"Der Gerechùe vird seines Glaubeos leben.,,

Rm II I ,2{ :
"Uad verden-9h3e Verdie.nsg gerecht aus seiner Gnade durch die Erlosung, so
{urch Jezus Christus geschehàn isù."

Rn III,2t :
"So halten vir aua dafur, da8 dsr Mensch gerechtverde ohoe des Gesetzes
Yerte, alleio durch deo Glaubea."

"Eiaheitsubersetruos" ( l9E0) :
Rn I ,  17:

"Der arts Glauben gercchæ vfud lebeo.,,
Rn II I ,2{ :

"0bne ss ver_dieot zu haben, verdet sie gerecht daot seiner Gnade, durch die
Edosung ia Jesus Christus."

Rn II I ,28 :
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La Réforme sert de point de départ à la traduction
allemande de la Bible, à la publication du Petit et du Grand catéchisme
( I t29), et à crelle de nouveaur chants en langue vernaculaire, rapidement
distribuésl. Luther voulait remplacer en effet Ie plain-chant grégorien, de
pratique difficile pour la plupart des fidètes2.0n voit ici la couverture d'un
recueil de psaumes édité à strasbourg par wolfgang Kopfel en ll,z4
(Kopenhagen, Det kongelige Bibliotek), la première ville où l,on créa des
mélodies pour les psaumes :

"Deotr vir siad .der lJberzeuguog, da8 der Mensch gerecht vird durch
Glauben, unabhaagigvoayerteÀde5Gesetzes.,,
]-L-iqnrgerie daæ.d9laal,lorsque Guæoberg travaitlait à Mayence (G. Fricte und
M. schreiber, Geschichæ der deutschen Liærælr, paderborn , tgi+, p.lti, 

- -

I !t ..nt-$.- 4u -g-ryc "cboros", réunion de chao eurs - "Fin feste Burg ist uoser Gott"
dztq de 1J24,le "Uederiahr" de la Réforme. L'illusùration ci-dessous Ëootrr le livretprur téoof des pgfiJigqs_ rgcopiées par Jo-haoq Falt,er, aoi de Lut"ber, pour la']orgaue.q Kanùo.rei" (fol. lJ{ t - i:o a ;-"Ein fesæ Burg ist uûser Gou' ei;Ei voll uns
Gott gnadig séia) :

(Elgeotrindig, Orlg. Pagier, 16,5 x 22,j cn. Sannelheodschrifi nit t39 llturgirchen Stûcfen.
Ntirnbery, ccroanrccâer Nerronarnuseuo, Hs s3?gJ {l t369 n).

9f. lp cantats pour la fêùs de lc Réfornæion BYV t0 de Bach $n4\, avec les ùertes de
Lutber et d'autrcs tir€s de l"'Evanrelisches Andachtsopfer" de Salono Fraocks g7lti.
I*.fryggry nublicæion a lieu en ,1E21 a .tæi-pziC (Breirtopf et 1laræl) d'apiesl"'Altni&olsche Abschrift der Partitur". Deutsche Staasuiutiotfi[ B";tiÂ;Ir;Iù. ms 71.

i-t a,7l nirr;l '*'"/ Ç!2u
tn,7i-" 

" lle j|i, n,l-'r\'
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"Teiitsch Kirchen ampt, mit Lobgesengen und gôtlichen
psalmen, wie es die gemein zu Stra8burg sigt und halt, ganz
Christlich".

La liturgie catholique avait une dimension et une structure
internationales. L'elpression religieuse protestante a désormais des liens
plus profonds avec la culture des pays dans lesquels elle s'installe. Peu à
peu, elle devient partie intégrante de la culture allemande.

Les écoles latines quant à elles conservent par contre leur
place prédominante. A partir de 1548, l'empereur Ferdinand en transforme
un certain nombre en écoles d'enseignement secondairel. Elles continuent
donc de former le clergé, protestant et catholique, et des citoyens de toutes
sortes, juristes, médecins, commerçants, maitres d'école, officiers. Le latin
maintient sa place d'honneur devant le grec et l'hébreu, à la fois parce qu'il

I 4. Mandorfer, 1200 lahrp Krensnnunster (Die Sùiftsschulo, S. 147-193,
Krpnsnttnster), 1977, g. lJl.

@etitfcl)
Rrrclren smpt.
mù lo6gcfin6mr eti 6ôrti4
tn plrr(mrn/tDdr cr Dac ûc
rirhng 6raF6urd
6ngrofi{o(ugarrr

€[riflt.4.
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est nécessaire aur fonctions publiques et parce que c'est la langue que les
jeunes enfants apprennent en premier.

Humaniste de haute valeur, Philipp Melanchthcn (1497-
1560) - il rédige la "confession d'Augsbourg" -, publie à 3l ans en l52g un
règlement des études à l'usage des écoles latines. C'est lui qui forme Johann
Sturm et Hieronymus Volf, deur grands pédagogues qui travaillent plus
tard à Strasbourg et Augsbourg. Melanchthon, à qui I'on a donné très tôt le
titre de "haeceptor Germaniae" insiste aussi bien sur la rhétorique, la
dialectique, l'histoire et la géographie, que la musique, l'àstronomie et
I'astrologie. Dans son esprit, il faut au théologien une formation universelle,
puisqu'il a iustement à penser les questions qui touchent à I'universel.

Johann Sturm (1507-15S9) organise les études pour la ville
de Strasbourg et y fonde la première des écoles pour instituteurs. Wolfgang
Ratke - ou Ratichius - (1571-1635) demande très tôt l'iatroducrion de la
langue materneile en classe. Il installe lui-même une école de 300 elèves
dont l3l filtesl à côthen, dans laquefie il inaugure une pédagogie plus
"naturelle", "alles ohne Zwaûg"2 dit-it...

Dans leur réflerion pédagogique et leur règlement des
études, le "Ratio atque institutio studiorum sJ" de 1599, tes jésuites
innovent peu pour le contenu, davantage dans les méthodes. Eux aussi
reprennent trivium et quadrivium et les adaptent à l'esprit nouveau qui
s'est développé avec l'humanisme de la Renaissance et la Réforme. Le
protestantisme est assez sensible au principe de l'immanence, conception
antique reprise par l'humanisme - suppression de la hiérarchie,
valorisation du monde ambiant -, tandis que la conre-réforme réaffirme le
principe médiéval de la transcendance, en lui faisant subir les influences de
la culture nouvelle. L'enseignemeût du grec en est un signe.

-t-T Zigetor, Geschighte ,der Pa4asogik, mit besooderer Ructsicht auf das hobere
Unterrichtsvesen. Mûnchen, lg1l, D. lJr.
2lbid., p. 16{.
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2. Les nouvelles théories éducetives du IYIII' siècle.

Tout au long des XVII'et XVIII' siècles, quafltité d'hommes
de lettres, de pbilosophes ou méme de théologiens s'intéressent de très
près à la pêdagogie. Ils en ont des approches parfois fort différentes, mais
s'il y a plusieurs tendaûc€s, des traits communs les unissent. Le processus
de sécularisation qui accompagne à la Renaissance la nouvelle perception
de la vie se poursuit et prend la place de l'ancieûne conception de l'univers
- pour saint Thomas, ce soût les anges qui meuvert les étoiles -.

L'éducation se retouvelle déjà au cours du XVII' siècle.
Alors que le savoir était au Moyen-Age un savoir objectif qu'il suffisait
d'assimiler, Gryphius, comenius, Ratke et Leibniz font de I'homme lui-
même le but de tout travail éducatif : ainsi n'apprend-on plus les langues
pour elles-mêmes, mais dans un but pratique. D'autres matières sont mises
en valeur, telles que la mathématique, les sciences de la nature, l'histoire,
la géographiel...

Martin 0pite ( 1597- 1639) renouvelle la littéreature
allemande et iûaugure le siècle du baroque littéraire avec son "Buch von
der deutschen Poeterey" en 1623. La musique française et italienne, [a
Pléiade, les traductions allemandes de l'Ecriture influencent les arts2.
Andreas Gryphius ( l6 I 6- 16641développe son talent lyrique er dramarique
et par ses tragédies allemandes, se fait connaitre dans les universités3.

Johann-Àmos Comenius ( 1592- 1670 ) se caractérise à la fois
par la clarté et l'originalité de sa peosée. la profondeur de sa sensibilité et
la pureté de sa volonté. Sa recherche constante de la vérité de l'homme{
I'apparente aur jésuites, ainsi que plusieurs traits de sa pédagogie5. Comme
eux, il veut une éducation de qualité ("eine Schule ohne Zucht ist r/ie eine

I r, f[srnming, Deutsche Kultur in zeitalær des Barock. Koostanz, l%0, p. {1. '
2 G. Fricte und M. Schreiber, Geschichùe der deutschen I iteratur. Paderborn , 1974, p.
61.
3lbid.,  p.6E.
{ Coæoius. erplique daos sa "Didactica nafna", uû "Art d'enseigner à tous" que le but
de l'éducatioo est avatrt tout de neoer à la vie ôlernelle (Y. Russ, Geschlchæ der
Padagogik. Bad Heilbrutn, lg6t, p.J0).
5 il prend erenple:u.r le i_é.suite espagnol Bateus (eo 161l à Salananque) pour
organiær flln cours de læia. Il cooserve a.rssi le æiviun et le quadriviun comme base
de l'enseignenent.
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Muhle ohne Wasser") et réaliste ("ein richtiges Urteil ûber die Dinge ist die
richtige Grundlage aller Tugend"). A la fois professeur et prédicateur, il
s'intéresse avec Ratke à l'instruction populairel. Il utilise la mêthode
inductive, essaie de partir de l'exemple pour arriver à la règle, de
présenter les choses de manière attiraûte et de rester dour avec les enfants
: "Alles nach der Ordnung und dem Laufe der Natur,,2.

Plusieurs règlements des études ont été influencés par les
réflerions de Comenius et Ratke3 :

. celui de Magdebourg en 165g,

. celui de Kronmayer à Weimar,

. le "Schulmethodus" du recteur Andreas Reyher pour le duc de
Sare-Gotha en 1642.

Bon nombre de ses écits se retrouvent dans les bibliothèques moûastiques
d'Allemagne du Sud{.

Enracinée dans I'empirismeJ de Bacon et Locke et dans
l'observation rationaliste du monde du siècle précédent, l"'Aufklârung"
iaaugure au XVIII' siècle des temps nouveaur. Un peu partout, l'activité
intellectuelle se développe et s'épanouit6. La volonté d'indépendance et
d'autononie pour l'esprit humain valorise le rôle de la raison et
I'acquisition des connaissances face au principe d'autorité et aur normes
imposées. Le processus r'est cependant pas uniforme, des aspects
différents s'y complètent. Le baroque ne montre-t-il pas avec force en
Allemagne du sud qu'il eriste bien un contrepoint aur lumières ?

Les choses se passent un peu conme au cinquecento, où se
côtoyaient le Moyen-Age de Boticetli et le baroque de Michel-Ange. Dans
I'histoire de la pensée chrétienne, deur conceptions de l'homme coeristentT,
l'ancienne, qui fait s'approcher l'homme de Dieu par la contemplation des

I Y. Russ, Geschichoe der PErdaeogi!. Bad Heilbruoo, l1bE, g. lZ.
!-T. Ayrcr, Creschighte der Padasorit nit besooderer Ructsicht auf dos hobere
Unterrichtsvesen, Muachen, lnï,p. 16{.
3 ttia. e,tz!.
1 A. Maodorfer,_ 1200 Jahre Krensmunster (Die Stiftsschule, S. t47-lgll,
Krensmua stet, 1977,p. l5).
5 Y. Russ, Geschichæ der Padasogit. Bad Heitbrunn, 1,96t, D.r7.
1n. nuoq, DeqlschetDarocE.,Kultur des lt. Jahrhuoderts. Stuttgart, l9{9, pp. l{s. et 0.
Baotel, Grundbegriffe der Liæratur. Frankfurt uw lg7q,pp, 7s.
7 a. votn Die Yelùanschauuag der deutschen Auftlarung. Munchen, 1949, p. 10.
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réalités éternelles en le retirant du monde, et la nouvelle, qui eralte la
raiso'n humaine, et fait advenir le Royaume en établissant ce monde.

C'est aussi l'époque où les artistes construisent sur du neuf
(Jakob Bôhme, Angelus Silesius...). Johann Sebastian Bach (168j-1750) n'a
connu aucune partition, aucune note, peut-être même pas le nomt de
Heinrich Schûtz ( 1585- 1672), pourtant le plus grand compositeur allemand
iusqu'alors. La vie littéraire se développe bien, parallèlement au marché
littéraire naissant2. Les habitudes des libraires changent, on investit
davantage dans les livres, parfois sous forme de souscriptions3. Le tableau
suivant{ permet de mesurer l'évolution du nombre des nouvetles parutions
à trois moments du XVIII' siècle, selon les secteurs :

Parutions nouvelles

Théologie
Philosophie
Histoire
Droit
Médecine
Musique
Poesie

1700 1750 t77t

42t 374
197 346
156 208
84 104
te r04
34 48
27 il3

376
64J
307
tt7
t23
53

27l

Pour mieur situer les choses, on peut préciser que Klopstoclc
publie les trois premiers chants du "Mgssiag" en 1748, puis l'ensemble de
l'æuvre en 1755, que Lessing publie "Minna v. Barnhelm" en 1767,',E&ilie
Galotti" en 1772, et que l"'urfaust" de Go€the date des années 1773-l7zj5.
La bibliothèque de l'université de Gôttingep6, fondée en 1734, possède en
1661 60.000 livresT. C,omment ne pas citer enfin les revues en plein essor.
La "Magdeburgische privilegirte Zeitung" parait sur quatre pages in quarto

I R. Beaz, Deutsches Barock. Kultur des 18. Jahrhunderts. su&gart, l9{9, p. s.
2 F. Panlsen, Geschichte des celehrten Untrerrichts. Leigzig,l9l9, p. 600 et T. .Barner,
1'EinS. ein Arbeiæbuch fur deo literaur-oeschichtlicLen Unærricht. Munchen,
1977,9.69.

I W. narner, Le$tinr. ein Arbeitsbuch fur den liûeratur-geschichtlichen Untemicht,
Mûnchso, 1977,p.6g.
{ cf. Ibid., p.7{.

1n.m Boor, Geschichæ der deutschen Liæratur. Muochea, tg6l-lg15,ùone vI, p. {ll.
6 0Ù professôurs et étudiants possèdent chacun deur perruquæ au noins (il êtait
deveau iacoogru de se présenùer aur cours sans la poræi...).
7 G. Meiahardt, Die Uoivensitat Gottiagen, Gottingei ,lg74, g.Zl.
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dès 1626, trois fois par semaine - les mardis, jeudis et samedis -1. Très tôt,
oû a consciencc de travailler pour le bon goût et la promotion de la
Uttérature. Un membre de la société littéraire de Magdebourg s'erprime
ainsi : "wo ein deutsches wort das selbe bestimmt sagte, was das
lateinische audrûckte, gebrauchte ich das erste"2.

suivant les conclusions des recherches de copernic, de
Kepler et de Galilée, on ac.cepte la réalité de I'univers, on essaie de
redécuuvrir le monde par la mathématique, la mesure. L'individualité de
chacun devient plus fondamentale. La fameuse "libertas philosophandi"
afflue sur l'université où l'on cramence à parler sa langue maternelle.
Justus Môser met en valeur le sens de la liberté de l'homme à partir des
deur natures - individuelle et sociale - qu'il distingue en lui. L'uniformité
ne serait qu'ut appauvrissement, la liberté les enrichit3. Le piétisme quant
à lui va jusqu'à s'opposer à la loi du protestaûtisme pur et dura. Il préfère
aux thèses de Ia théologie dogmatique le "sentiment" religieur ou I'acte
moral, et s'inscrit dans ce mouvement plus général où l'attention portée à
la nature humaine conduit à une religion, une morale et un droit plus
naturels, basés sur le sens du progrès et l'optimisme. Le savoir est destine
à transmettre la vertu et par là, acquiert Ia capacité de rendre heureux.

Il nait une nouvelle harmonie entre le monde, l'homme et
Dieu, où la raison vivante ordonne la création5. Comme au premier jour, on
tire du chaos le cosmos (c'est un peu le sens des æuvres de Leibniz,
Gottsched, Balthasar Neumann, Schlûter à Berlin, poppelmann à lhesde, de
Hândel...).

Avec le temps, l'ici-bas pread uûe telle importance que l'au-
delà perd un peu de son sens et de son contenu6. Les lumieres semblent
triompher "officiellemetrt" en Allemagne du Nord lorsque paraît le zz
iuillet 1740 le rescrit qui sous-entend l'égatité des religions entre elles :
"Die Religionen mtissen alle toleriert werden, und muB der Fiscal nur das

l_W. Kavera,u, Cplturbilder aus den Zeitalter der Auftlarung (Bd. I : Aus Magdeburgs
Vergangenheit), Halle, ltE6, p. 3.
2 lbid., p. 31.
3 H. worf, Die Yeltanscha.uung der deutschen Aufklarunr. Munchen, 1g49, p.276.
{ G. Fricke und M. Schreiber, Geschichtc der deutschen Literatur. Paderboro , 1974, p.
E6.
J lbid., p. lg.
6 lbid, p. g6,
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Auge darauf haben, daB keine der anderen Abbruch tue, denn hier
muB ein ieder nach seiner Fasson selig werden"l. De fait, l'évolution des
meûtalités est éoorme et la Bavière, tout à coup, semble bien loin...

Les nouvelles théories éducatives qui apparaissent au cours
du siècle sont multiples. Elles viennent comme en contrepoint à l'idéal
éducatif des maitres catholiques et protestants. Le catholique part de l'idée
que I'homme est créé à l'image de Dieu, appeté à l'éternité, et que le salut
s'opère en Eglise2 - c'est à dire ençemble et non pas d'uûe manière
individuelle -, dès lors que l'on achève d'aménager le monde, prémisses du
ciel.

Il semble que le protestant quant à lui ténoigne à partir de
l'Egiture, et voie I'homme en devenir. Plus attaché à un réalisme radical -
cf. la théologie -, il vit moins que le catholique dans la transcendance3.
L'idéal anthroposophique essaie plutôt de comprendre I'enfant selon son
âge, sa personûalité, ses traits de caractère. 0n accède à la transcendance à
partir du contact avec le monde. Il faut donc développer toutes les facettes
de l'homme, et lui-même doit observer, réfléchir... L'autorité est peu à peu
remplacée par l'erpérience{.

Dans la mouvance de l'empirisme, Locke insiste sur le soin à
apporter à la formation morale. La tolérance devient la première des
vertusS. ll met en valeur la dignité de l'homme doué de raison, et le respecr
dù à soi-même et aur autres. L'acquisition des connaissances doit être
présentée à l'enfant de telle sorte qu'il demande lui-même à continuer
d'apprendre. Contrairement aur piétistes, Locke voit dans le jeu un bon
outil pédagogique, it pense par exemple aur dés marqués de letres pour
l'apprentissage de la lecture. Censées conduire sur de niauvais chemins, la
musique et la pcÉsie par contre ne retieûûent guère son attention. Le

l R. Beoz, Die Zeit der deutschen Klassik. Stuttgart, 19j3, p, {00,
2 R. Boos, Das Menschenbild in tath.. grotest.. aothro9osophischen Erziehungsideal.
Betn 1946, p,22.
3 lb id . ,  p .J l .
{ Ibid., p.03,
J L'amour ds Dieu et du prochain, le sens de la vérité et de la justice, la nesure,
l'honnêùeté et le courage sont d'autres points d'afiention (Y. Ru-s, Geschichùe der
Padago$ik. Bad Heilbruon, 196E, p.6l).
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premier devoir de l'éducation est d'apprendre à I'enfant à être libre, et à se
servir de cette liberté en vue du dépassement de soi.

un autre grand courant de la pensée pedagogique d'alors est
le oaturalisme, qui donne une valeur particulière, en plus de la liberté, à
l'égalité. c'est surtout Rousse4sl, "l'hornme naît boû, c'est la société qui le
corrompt", QUi est à l'origine du mouvement. C'est pourquoi Emile est élevé
à la campagne, seul, afin d'apprendre à raisonner de façon ûouvelle, délivré
des livres et des punitions. Emile ne devient ni juge, ni soldat, ni prêtre, il
devient d'abord un homme, un homme naturel grâce à I'harmonie qui
eriste en lui entre corps et esprit. Il forme son propre iugement à partir
d'un cours d'histoire arrangé pour lui. Contre les habitudes et les traditions,
on revient à l'état primitif et idéat de la ûature, la primauté est à la raison2.

Le très grand courant allemand en éducation est sans
conteste le philanthropisme, marqué à la fois par I'utilitarisme et
l'eudémonisme. Il se distingue nettemeût de l'humanisme scolaire dans ta
mesure où il veut favoriser I'acquisition de connaissances réalistes et utiles,
comme les langues vivantes.

Reprenant l"'Emile", Basedow (1723-1790) a la possibilité de
mettre en pratique ses idées en 1774, dans son école de Dessau, le
"Philanthropful", qu'il ouvre grâce aur subventioûs du prince Leopold v.
Anhalt. Il y introduit une sorte de déisme universel basé sur les principes
moraur de l'Evangile, n'enseigne non plus au moyen de la seule mémoire,
mais en se servant de procédés plus attractifs pour l'enfant, traité avec
bonté et douceur. L'émulation se substitue à une discipline de la crainte. Ce
ne sont plus les mots seulement, mais les choses qu'il faut enseigner.

pestalozi Uz46-lg?7l, qui a la même orientation de
'pensée, ouvre quant à lui plusieurs écoles pour les enfants pauvres, en
1774 à Neuhof3 par eremple, où il désire soumettre les formes
d'enseignement aur lois éternelles selon lesquelles l'esprit humain s'élève

| "L'enfa,ot a des naoières de voir, de ponser, de sentir qui lui sont proprcs" écrit
Rouseur. Si ce n'estpas uoo dêcouveræ, une trznsformæion des nentaliæise rtpaod
en tout cas a$ NVIII' siècle. Bossuet rÉsunait la pensée de Plalon aussi bier que
d'Arisùoæ ou s.iat Augustin en disant que "l'etfaocC est la vie d'uoo bêùe". Eôrulle va
gêne. iusqu'à affip.eq qu'elle est "l'éù40 le plus vil et le ptus a,bject de ta nature
hunaine, aprÈs celui de la nord' (cf. G. ̂ nvanziai, flistoire iie la oé'dacogie du XYII'
siècle à oos iours. Toulouse, lSl, p. l{0).
2 E. Cassierer, Die Philosoohie der AufHerung. Tubiogea, 1932. pp.362s.
3 W. Russ, Geschichte der Padagosik. Bad lleitbruoo, 196g,8.93.
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de I'intuition sensible à l'idée clarifiée. Pestalozi tout comme Frôbel se
préoctupent davantage que les jésuites d'une éducation réellement
populairel. Avec les autres philanthropes, ils désirent faire des enfants des
citoyens du monde dans une perspective cosmopolite. Un aspect particulier
de la formation qu'ils préconiseflt est l'usage des outils, au moins des plus
habituels, et divers mouveÉeûts, comme marcher sur des poutres, nager,
tirer, monter à chevat, faire de l'escalade...

Il faut citer encore les nons d'autres grands pédagogues,
Oberlin qui travaille en Alsace, Salzmann (1744-1821), qui lui aussi a
beaucoup de contacts avec le peuple. Il peûse comÉe Basedov que
l'éducation est le bien le plus précieur d'un homme. Pour ce qui est de la
morale et de la religion, Salzmann insiste sur la aécessité d' acquérir un
iugement personnel. Il est en cela en pleine contradiction avec la pensée
jésuite...

J. Campe (1746-lSl8) est l'éducateur des frères Humbolt" Il
écrit un nouveau "Bgbigsg&-ecusge.", réédité I 17 fois. F. v. Rochow tl7ï4-
1805)fonde à la vue des misères de la guerre de sept aûs une organisation
agricole dotée d'uûe caisse à l'usage des malades et des pauvres. Il publie
en 1776 son "Kinderfreund", un livre de classe célèbre. J. G. Herdet (1744-
1803) quant à lui met en valeur le monde grec et I'idée d'humanité. 11
choisit tout de même d'enseigner aur enfants leur langue maternelle en
premier, puis le fraaçais, le tatin et le grec. Son système de formation inclut
aussi la mathématique, les sciences de la nature, la géographie et l'histoire
des peuples, dans laquelle il voit le reflet de celle de l'éducation de
l'humanité.

L'utilitarisme de la fin du siècle2 encourage l'édition
d'autres livres de classê allemands, qui remplacent parfois l'ancien
"fçUsc[gSlEC datant de 16573 | 0n ne s'en sert pas partout cependant, un

I A. Reble. Geschichte der Padagogik. Shttgart, lgJl, p,204.
3pt"f illustré par cetto phraso du rccteur Philipp Lieberkuhn do Breslau en l7E4 :
"Der Erzieher vei8, da.8 seine Jugend nicht fur dèâ Schatten der Schule, sondern fûr
don hellen Tag dos burgedichen Lebeos eÉmgen verdeo nu8" (G. Eruhl, Die Sehule
ut U.teU nrer rcfrer. von
Yiesbaden, 1969, 9. l7i).
3 K. Kehrbach, Terto und Forschungen zur Geschichts der Eniehuns uad des
Unterrichts in dea Landern deuæcherZunge. Bertin, lÛl,g,6Z.
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rapport de visite à 0berscheinfeld en 1772 le montrel : "Sie lesen die
Bucher nicht, Iassen sie in der Schule liegen."

Johann-Michael Sailer (l7Jl -1832) esr pendanr deur ans à
Landsberg au noviciat de Ia Compagnie de Jésus, qu'il quitte lorsqu'elle est
supprimée par le pape. Grand ami de Scbelling et de Pestalozei, il devient
plus tard professeur dans les anciennes univensités jésuites de Dillingen et
d'Ingolstadt. Tout en insistant sur une éducation de tout l'homne et sur
l'harmonie de ses forces, il place au centre de tout le christianisme tel qu'il
peut le définir dans son sens le plus positif. Se démarquant de la pensée
éclairée, il erplique que l'homme ne doit pas seulenent se cultiver, se
discipliner et se civiliser, il doit surtout se sanctifier pour participer à la vie
divine. C'est plutôt à cette conception-ci de la formation de l'individu que
s'attachent les jésuites du XVIII' siècle.

Mais à l'instar des philanthropes, ils veulent eur aussi des
élèves actifs au collège. Ce qui les en sépare est davantage cette volonté de
service dans et pour l'Eglise. Les pères opposent la rigueur de pensée à
laquelle ils tienneût en philosophie et en théologie spéculative au vague
"culte" religieux ou moral de certaines philosophies2. tls reiettent la
théologie "naturelle", le refus de l'autorité, et la sensation comme seule
source de connaissance (ils font de la ctitique littéraire, mais jamais de
ctitique exégétique3). La subjectivité de chaque étève est prise en coÉpte
aussi, mais dans une perspective différente (tous les moments de l'emploi
du temps sont minutieusement réglés à l'avance). Comme dans la pédagogie
des "Erercices spirituels", l'énotionnel doit peu à peu se rétrécir et faire
place à une réflerion objective. Il faut être sûr de sa foi, d'un point de vue
dogmatique, et d'un point de vue spirituel plus personnel. Mais les pères
reprennent I'idée d'uûe connaissance nécessaire de tout l'homme, sensible,
affectif, intellectuel et raisonnable.

I lbid., p.6t.
2 A. Bruck, Die Mainzer theolorische Fakultat in lt. tahrhundert, Yiesbaden, 19)J, p.
n2.
3 v. Flenning, Deutsche Kultur in zeialær des Barock, Koostanz, l%0, p. 341.
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3- Le réalité daar le quotidien des villes et des campagûer.

En donnant de nouvelles définitions de l'éducation, les
philosophes du XVIII' siècle ont su renouveler la perception qu'on avait
alors communément des enjeur de I'enseignement. Les changements qu'ils
aanonçaient et dont ils s'étaient fait les précurseurs - l'instruction
populaire par exemlle - allaient être de taille...

MaiS ils n'o'nt pu toucher beaucoup de monde. La réalité de
l'enseignement dans les villes et les campagnes, si elle connait au cours de
ce siècle une amélioration, reste largement inférieure aux nécessitést. Le
phénomène est valable à la fois pour l'enseignement élémentaire,
secondaire et universitaire, plus marqué dans les campagnes, et davantage
dans le Sud que dans le Nord de l'Allemagne.

Il faut noter' d'autre part que la culture littéraire et
scientifique allemande se situe au début du siècle loin derrière les cultures
française, anglaise ou même hollandaise. La langue elle-même n'est pas
encore terminée d'être formée. Les membres privilégiés de la sociéré
parlent, lisent et écrivent le français. Et ce sont pour beaucoup les ouvrages
venus de France qui constituent le marché de la librairie. Cela fait dire en
juillet 1775 à Frédéric II : "Deut choses marquent aux Allemands, la langue
et le goût".

Les revues hebdomadaires ont une inportance culturelle et
pédagogique réelle puisqu'elles propa8ent la pensée d'une époque nouvelle
de par les thèmes abordês, tels la vie des femmes, l'égalité des sexes, les
principes éducatifs plus adaptés aur enfants, l'art, la mode, la langue, la
culture, le bonheur, les qualités humaines...2 Il faut préciser cependant que
si les villes protestantes, commerçaates ou universitaires, sont les plus
touchées par ce tnouvement, les pays catholiques du Sud et l'Autriche en
restent totale ment écartés3.

I T. Ziegler, Geschichûe der Padaeogik nit besonderer Rucksicht auf das hohere
Untemich hvesen . p. 2J2.
2 H. Ia^ngenohl, Die Aafanse der deuùschea Voltsbilduagsbevegunc in Soiegel der
noralischeo Yochenschriften. Dttsseldorf ,l%1,p. l0 etp. 66.
3lbid., pp. l2s.
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Le XVIII'siècle marque aussi les débuts d'ufl enseignement
populaire, même si les maûques se font encore nettement sentir. Le rôle
des maitres est mal défini, leur situation financière est précaire, et leur
statut perçu un peu comme celui d'un domestiquel. On prend conscience
des progrès à réaliser. Dans un souci d'évangélisation, le piétisme pousse de
son coté à la fondation d'écoles pour les pauvres2. Certains projets parlent
d'un double but de l'école :

. Apprendre à penser et agir intelligenment.

. Acquérir un savoir utile et faire I'apprentissage d'une activité
pratique.

Il faudrait une scolarisation généralisée et organisée au
aiveau de l'Etat. Beaucoup d'écoles n'ont même pas de constitutions3.
Malgré une prise de conscience des questions et les décisions que l'on
prend pour les traiter, la pratique scolaire o'est de loin pas celle que
prévoient les décrets. Les écoles sorit meilleures en ville, mais le
phénomène est déià ancien. La seule instruction que I'on reçoive après
l'école élémentaire est donnée dans les écoles latines. La conséquence en
est que crlui qui devient commerçant est formé de la même manière que
celui qui devient easeignant, par le grec et le latin ! Quant aur filles, elles
bénéficient plus raremeût d'un enseignement secondaire. Seules les
familles privilégiées peuvent leur donner un enseignement plus soignê.

Quant au monde rural, il progresse peu. Les enfants vont
très rarenent en classe régulièrement. De la fin du printemps au mois
d'octobre, persoûne ne s'y rend4. D'une manière générale, les enfants
restent d'ailleurs une force de travail dont bien des parents ont besoin
rapidement. La classe se limite souveût à une iûstruction religieuse
sommaire, à de la lecture, de l'écriture, un peu de chant et de calcul simple.

I H. Falænnayer, Geschichte des Studienveseos in Burghauseo nit Ruckblick-auf die
Gesanmænuricklung des Mitælschulvesens in Bavern. Burghausen, 1E92, p. ).
2 M. Spindler, Eandbuch der bav. Geschichte III (Bd. 3 : Frznken, Schva^ben,
Oberpfalz bisarn Ausgang des lE. Jahrhunderts). Munchen, 1971, p.6E9.
3 H, Falæa mayet,Geschichte des Studienvesens in Burghausen mit Ruckblick auf die
Gosammtentvicklung dos Mittelschulvesons in Bayern. Burghausen, 1E92, p. J.
{ M. Spindler, Ila+dbuch der bav. Geschichùe III (Bd. 3 : Franken, Schvaben,

des lE. Jahrhuaderts), Mtfochen, 1971, g. 6W et Y,
n Grundlagen der Goetheeeit. Fraokfurt a. M., t936, p.
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0n manque à la fois d'écoles et de maitres. Beaucoup d'enfants apprennent
néanmoins à lire et écrire : le nombre de calendriers verdus dans la
seqcnde noitié du TVIII' siècle est en forte augmentationl. La plupart du
tenps, les maitres sont les sacristains des villages2, recrutés et formés par
les prêtres ou les pasteurs, ou des ermites dans les pays du Sud - fort
appréciés au demeurant3 -.

Il arrive aussi que les nobles - dont certains vivent à peu
près comme les paysans, Eêne si d'autres sont plus cultivés - rétribuent le
maître d'école qui travaille sur leurs terres{. Avec le temps, la mentalité
des campagnes évolue, les élèves sont traités d'une manière ptus
constructive et positive. Le pays de Bade promulgue en 1778 une loi
interdisant la tyrannie qui est de règle dans beaucoup d'écoles, où l'on fait
s'agenouiller lei enfants sur des morceaux de bois pointus.

Rien n'est prévu pour les meilleurs éléments, qui vont alors
poursuivre leurs études à la ville voisine. Mais cela reste assez rare. Les
conflits de toutes sortes et, au XVII' siècle, la guerre de Trente ans
n'avaieût rien fait pour arranger les choses. L'argent a longtemps manqué
dans les cpmmunes villageoises pour payer le salaire des maitres. C'était de
plus en plus l'affaire du prince, d'autant que certaines régions ne sortaient
pas de leur pauvreté. Dans l'évéché d'Eichstatt, les toits en chaume5 ne sont
pas rares (bien des églises reconstruites au XIX' siècle remplacent des
édifices à toits de paille).

L'université est une institutioa qui subit elle aussi quelques
transformations. La situation avait été marquée iadis par un certain
manque de pédagogie de la part des professeurs. Parfois ercore, ils
favaillent sans beaucoup de sérieur. Des étudiants de Vittenberg se
plaignent ainsi d'un professeur de théologie qui prend en t740 une année

I Y. Bruford, Die gesellschaftlichen Grundlaglrn der Goethezeit. Frankfurt a. M,, 1936,
p . t23.
2 K. Volf, Das Iandshuter Gynnasiun von soinen AnfâÊgen bis zur Aufhebung des
lesuiùenordens (in : Verhandlungen des historischen Vereins fur Niederbayern, Bd,
62, S. 1-17E, Landshut,1929), p,2).
3 K, Kehrbach, Terts und Forschungen zur Geschichùe der Erziehuns und des
Unterrichts in den Landern deutscher Zunge. Borlin, lfil, p. j2.
{ Y. Bruford, Die sesellschaftlichen Grundlaren der Goethezeit, Frantfurt a. M., 1936,
e.123.
5 F. Buchner, Schulgeschichte des Bistuns Eichsta$. (altm{tq2, 19J6, g.2.
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entière pour le commertaire des neuf premiers chapitres d'Isaiê|. Le cours
en latin, la plupart du temps dicté, est souveat sec et ennuyeux, si bien que
les étudiants fortunés envoient quelquefois l'un de leurs domestiques
s'asseoir à leur place sur les bancs des facultés.

Cela dit, quelques changements surgisseût ça et là. Des cours
de philologie sont parfois organisés, on approfondit, on donne un esprit
nouveau aur sciences classiques. Certaines universités sont plus réputées
que d'autres pour leur ouverture d'esprit. A Halle et Gôttingen, deur
établissements nouvellement fondés, on se spécialise en sciences de la
nature, en droit civil, en histoire, en statistiques trois disciplines
politiques2. A léna, on met en place une sorte d'étude positive de la
théologie3. L'allemand, langue maternelle, est de plus en plus estimé, on
s'en sert pour les erposés libres, non dictés depuis la chaire.

Il faudra maintenant étudier dans les détails la place et le
rôle des jésuites dans ce vaste ensemble. Leurs universités restent très
traditionnelles, et pas seulement en Bavière, on refuse par exeÉple la
théologie positive à Mayence. Les collèges secondaires, fort nombreut,
rassemblent en Allemagne du Sud près de la moitié des effectifs scolarisés,
dans des êtablissements parfois de grande taille : Munich{ compte plus de
1000 élèves au début du siècleJ.

La pédagogie des jésuites ne se trouve influencée ni par les
recherches différentes du mouvement piétiste, ni même par aucun des
penseurs de l'idéal éducatif éclairê brièvement caractérisés plus haut... Il
faut préciser cependant que la Compagnie est supprimée en 1773 aiors que
la plupart commencent à travailler et poursuivent leur action jusqu'à ta fin
de leur vie au début du siècle suivaot. En Àllemagne du Sud, le taux des
analphabètes tombe pendant le XVIII' siècle de plus de 80 s à moins de
5016. Le résultat est significatif de l'évolution qui s'opère... non dans le
sens de ce que l'on poumait appeler une progression décisive de

I K. Biedernann, Deutschland in 18. tahrhundert. Leipzig. 18t0, ùome II, p. {91.
2 tUio., tone IIl, p. lll9.
3 lbid., tone II, p.{90.
{ B. Duhr, Geschichte der Jesuiùsn in den Làûdern deutscher Zunre. Munchen, 192E,
tome IV, p. 140.
5Iæ collège de Clernont à Paris, devenu le lycée Louis-le-Grand, eû conpts environ
2t00 à !a nêne ôpoque.
6 V. Barner. Lessins. ein Arbeitsbuch fur den liùeratur-geschichtlichen Unterricht.
Mttnchen, t977, p.l7 et K. Biedermana, Doutschland im lE. Iahrhundert, Leipz;ig,
18t0, tone II, p.985,
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l'enseignement traditionnel des lettres classiques en latin, mais dans le
sens d'un type d'instruction renouvelé, plus concret et utile au bien d'un
grand nombre.
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- Première partie -

Lr vie socirle et l'easeignement.
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I . t . Sltuatton poltttquo, soclale et économtque.

l.l.l. Une siturtioa politique marquée prr l'histoire.

C'est à partir de l'analyse de sa situation politique, sociale et
économique gue se dessine le visage de I'Allenagne du Sud au XVIII"
siècle. Dans la région, les jésuites se sont presque erclusivement installés
dans les villes pour erercer leur mission pastorale, laissant les monastères
rayontrer comme par le passê dans les campagnes.

C'est donc l'évolution des villes qui permettra de mieur
comprendre le cadre dans lequel s'inscrit le travail de la Compagnie de
Jésus. Les villes sont elles-mêmes très différentes les unes des autres, de
part leur taille, leur histoire, leur rayonnement, leur importance
économique, un éventuel statut de ville libre...

Certaines sont fort anciennes, plusieurs sont depuis la fin de
I'Antiquité le siège d'un évêché important. Après le déclin assez terrible dû
aux bouleversements des invasions barbares, certaines cités, toutes de
vitalité, acquièrent très vite, surtout à partir des XI'et XII'siècles, les
bases qui leur assurent pour la suite uûe longue prospérité. En 955,
l'évêque d'Augsbourg possède déjà le droit de frapper monnaie, en 962 et
1012, les églises des deur grandes abbayes de la ville sont consacrées,
respectivement St. Stefan et St. Ulrich, signes de richesse et de culture. En
1276, Augsbourg se donne un code de droit particulier accepté par
l'empereur Rodolphe de Habsbourg. Les patriciens oût eû main à partir de
1368 une véritable armée municipale, c'est l'époque du développement de
bien des villes des pays du Sud, Nuremberg, Ulm, Ratisbonne... qui
parviennent au rang de ville d'empire.

La richesse, elles la doivent noû seulement aur routes de
comnerce conduisant du Nord, par les cols atpins, iusqu'à Milan ou Venise,
mais aussi aur différentes sortes de toiles, au lin et à la futaine fabriquées
sur place, à l'utilisation de bonae heure de I'eau comme richesse naturelle,
à la fabrication d'æuvres d'art, et surtout aux activités de maisons
marchandes gui recouvrent alors le moade eatier, de lignées clnme celles
des Fugger ou des Welser... Une ville comme Augsbourg devient avec
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Anvers et Lisbonne, au moment de l'arrivée des jésuites, I'un des premiers
marchés de change d'Europe.

il faut également noter, depuis le XIV' siècle, le
développement du phénomène des corporations, qui jouent un véritable
rôle politique dans les cités. Ce sont elles - et non le peuple - qui tirent des
avantages des codes plus ou moins démogatiques de certaines petites
villes libres de l'Allemagne du Sud comme Gmûnd ou Reutlingen. Quant aux
villes plus grandes comme Nuremberg ou Ulm, elles sont devenues un
véritable paradis pour les familles patriciennes. Ce phénomène se perpétue
pendant plusieurs siècles. Au XVIII' siècle encore, c'est le patriciat qui
occupe la place prédominante. Trente-et-un membres des quaraûte-cinq
que compte au milieu du siècle le conseil municipal d'Àugsbourg sont issus
de ces familles nobles, quatre d'une corporation qui possède également ce
caractère noble, cinq du monde des commerçants et cinq du reste de la
populationl.

Pour cerner le caractère de ces villes, il faut encore êvoquer
brièvement la Réforme. Elle emboite le pas à la guerre des paysans, le plus
grand mouvement politique et social de l'histoire allamande, qui débute en
août 1524 dans les régions de I'Allgâu et du Sud de la Forêt-Noire, sur les
territoires de l'abbaye de St. Blasien. Les rapports ne sont pas bons entre
villes et campagnes, noblesse et paysans2. Très vite, les conflits gagnent
tout le pays, le Palatinat et l'Àlsace se soulèvent, puis la Hesse, la Franconie,
la Thuringe, la Saxe et le Tyrol. Les paysans, se réclamant de l'Evangile et
de la prédication de Luther, s'en prennent aur princes, ces "loups pervers",
dont ils incendient les châteaux.

Ils réclament en 1525 à Memmingen la suppression du
servage, la limitation des dimes et des corvées, l'établissement de biens
communaur ainsi que le droit de choisir leurs prêtres. Luther, effrayé par
l'ampleur et l'horreur des combats, condamne les insurgés et enioint les
princes d'y mettre uû terme. La révolte est noyée dans le sang, plus de
100.000 paysans sont nassacrés.

t B. Eubenstciner, Baycrische Geschichte (Staat und Volk. Kunst und Kulturl.
Munchen, 1977,p.306.
2 M. SpinOler, Handbuch der bav. Geschichùe III, Bd. 3 :Fraolen, Scbvaben, Oberpfalz
bisann Ausgang des lE. Jahrhuoderts, Mûnchen, 1971, p.200.
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La Réforme fait évoluer la situation de bien des villes.

Augsbourg consolide par eremple son rôle politique, en même temps
qu'elle est le theâtre de beaucoup de mouvements, de changements. Si la

ville est aujourd'hui cathotique à 74T., elle est au XVI' siècle très touchee
par la Réforme. En 1J80, 7t I de la population, S5 f même en 1600 sont
passes au protestantisme. Ce n'est pas sans importance dans le

développement de la ville.

L'Augsbourg de Johannes et Elias Holl avec ses fontaines
et ses maisons patriciennes Renaissance, devant St Ulr ich
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Malgré la présence d'un prince-évêque, on n'investit pas
cûmme à Munich - restée catholique - dans la construction de bâtiments
ectlésiastiques, mais dans I'architecture civile. Augsbourg devient la ville
d'Elias Holl, architecte municipal entre 1602 et 1635. Elle se rend célèbre
par son hôtel de ville, par ses fontaines d'Auguste, de Mercure, d'Hercule -
des noms antiques - élevées de 1589 à 1602. Elias Holl reconsruit aussi le
lycÉe ou gymnase protestant St. Anna.

Les villes libres favorisent un certain développement du
protestaûtisne, et la Bavière voit d'un fort mauvais æil ce qui se passe
ainsi à Augsbourg ou à Nuremberg. Plusieurs diètes ort lieu à Augsbourg
sous Maximilien I'et Charles-Quint, en 1530 d'abord, où est proclamée le
2l janvier la Confession d'Augsbourg, marquée par la pensée luthérienne,
puis en 1555, où est adoptée le 25 septembre la pair religieuse. Néanmoins,
les fonctions et les activités professionnelles devaient déià être attribuées
depuis l54E selon le principe de parité confessionnellel.

En 1555, on opte pour le célèbre principe "cujus regio, eius
religio" qui n'apporte pas cependant de solution "miracle" pour une plus
grande pair de I'Empire, pressé certes par les questions religieuses, mais
aussi par les problèmes de la paysannerie à l'intérieur et des Turcs à
l'ertérieur. La paix religieuse concerne l'ensemble des territoires
appartenant à l'Empire sauf les villes libres, où chacun peut coûserver
librement sa confessioû, ce qui constitue en fait un avantage pour La
minorité catholique de ces villes libres. L'Eglise romaine acquiert par tà la
sécurité d'une certahe protection.

En même temps, tes bases de la contre-réforme soût ietées.
Il est par eremple fait erception au principe de base "cujus regio, ejus
religio" dans le cas où un prince ectlésiastique change de confession. Il perd
alors automatiquenent tous ses biens d'Eglise, c'est le fameur "reservatun
ecclesiasticum". En 1555, il est également décidé que les biens passés avant
1552 aur protestaûts leur resteraient. Par ailleurs, les hautes instances de
I'Empire sont désormais composées de représentants des deur confessions.
Les deur parties désirent sincèrement la pail, nais déjà certaitrs esprits
soût conscients que cette paix religieuse enkave un éventuel
rapprochement des catholiques et des protestatrts pour longtemps. Elle
n'est d'ailleurs pas le signe que l'on s'accepte vraiment l'un l'aure, elle est

I B. Moeller, Deutschland im Zeitalter der Refornation. Gottiogen, llT7, p,l3l.
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politiquement nécessaire. Ce n'est que lors des traités de Westphalie en
1648, que la reconnaissance des réformés au même titre que catholiques et
luthériens a lieu. Il faut noter aussi que d'importants territoires de
Franconie retournent en 1629 au catholicisme grâce à l'édit de Restitutionl
proclamé par l'empereur le 6 mars.

Àu XVIII' siècle, où l'empereur n'a plus qu'une fonction
bien restreinte - le couronnement en est réduit à une cérémonie presque
théâtrate2 -, les villes libres sont au nombre de 51. Elles ont perdu de leur
vitalité et de leur influence. L'historien Karl Biedermann les caractérise
ainsi avant la perte de leur prestige : "(Les villes libres) furent longtemps
les piliers les plus sotides de la puissance allemaûde, les lieux les plus
féconds pour l'épanouissement du commerce, de l'industrie, de l'art et de ta
science3."

Elles dérangent par leur situation les princes qui n'onr pas
de pouvoir sur elles, la noblesse a de plus en plus de mal à les accepter. Des
villes comne Nuremberg, Ulm, Ratisbonne ou Augsbourg sont conscientes
du danger que représentent pour elles les grands territoires politiques, tel
le grand-duché de Bavière, sur lesquelles elles sont situées comme des
enclaves, et qui menacent de-ci de-là leur droit à la libre circulation et à
l'indépendance. Les régions sont morcelées, telle la Bavière que se
partagent les princes de Bavière, les Habsbourg, qui possèdent quelques
territoires en SouabC; le prince-évêque d'Augsbourg, qui a ses possessions
surtout en Allgâu, et enfin le duc de Wurtemberg.

Il peut être intéressant de voir comment est structuré,
paral!èlement aur 5l villes libres, l'ensemble de l'empire au XVIII' siècle{,
dans cette constellation de plus de 300 territoires: 94 principautés (laiques

I M. Spindler, llandbuch der bay. Geschichte III, M. 3 :Franten, Schvaben, Oberpfatz
biszun Ausgang des lE, Jahrhunderts, Mûnchen, 1971, 9.225.
2 Y. Bruford, Die qescllschaftlichen Grundlafen der Goethezeit. Frzokfurt a. M., 1936,
p, 19.
3 K. Biedernaûû,, Deutschlaod in lE, Jahrhundert. Leipig,l8E0, tone I, p. l7S : "Sie
vasB! lange Zeit die stârksten Sauleo deutscher Macht, die fruchtbarsùen
Pflanzstaffes dsutschen Eandels und Geverbflei8es, deutscher Kunsù uod
Yisseoschaft gevesen".
{ Y, Bruford, Die nesellschaftlichen Gnundlagen den Goethezeit. Frantfurt a.M., 1936,
p .3 t4 .
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ou ecclésiastiques), 103 comtés, {0 prélaturesl... (le nombre d'habitants est
donné en millions).

I. Kurfurstliche Lasder :
.Osterreich
. Preu8ea
. Kurpfalz Bayern
. Kursacbsen

. Kurmaiaz

. Kurtrier

. Kurbraunschveig-Lunebg. (0,7 M.)

(23 M.)
(7,5 M.)
(2,2M,)
(2,1M.)

(0,2 M.)
(0,2 M.)

, Kurtoto (0,2 M.)
2. Geistliche Mitglieder des Furstentollegiuns :

Salzburg, Munster, Luttich, Yttrzburg, Trieot, Banberg,
0sna,bru ct, Paderborn, Au gsburg, Ilildesheio, Fulda, Speyer,
Eichstâtt, Basel, Briren, Passarr, Stra8burg, Freising,
Regeosburg, Koostanz, Yorns, Lubec&,, Furstabæien (2,2 M.)

3. YeltlicheFursteo.
4. Reichsgrafen :

. Yetteranisches Kollegium :
, Schvarbisches Kollegium ;
. Frantisches Kollegium :
. Yestf,alisches Kollegium :

J. Reichsstifæ :
. 27 schwabische Pralaren
, lJ rheinische Prerlalen

6. Reichsstadb :
. Rheinische Balt (l+ Stadæ)2
. Schverbische Bank (36 Stàdûe)3

3l Grafen
l3 Grafeo
2l Grafen
30 Grafen

. C'est avant tout dans le Sud que se sont formées de petites
principautés itrdépendantes, sans unité de langue, de système économique
ou fiscal. La "Kleinstaaterei" résulte du fait que la loi de primogéniture n'est
pas encore introduite. On ne fait pas ûon plus de distinction entre les
possessions personnelles et l'autorité sur l'Etat. Àu XVIII' siècle se

I lbid., p. 16.
2 Eanburg (150.000), Kolo (50,000), Frantfurt (50.000), Lubeck (,12.000), Breneo
({0.000), Aacheo (27.000), Muhlhurseo (13.000), Nordhausen (10.000), Goslar (9.000),
Tetrla,r (6.000), Dortnund (6.000), Yorns (6.000), Speyer (t.000), Friedberg (3.000).
3 iluroberg (70.000 - 30.000 in der Stadt). Uln (37.m), Rothenburg (27.000).
Regensburg (21.000), Schvabisch Hall (16.000), Rottveil uad Schvabisch Gnund
(l{.000), Eslingea und Menniagen (t1.000), Heibronn et Reutlingen (10.000),
Biberach (9.000), Nordliagoo (7.000), Kaufbeurco (6.E00), Diakelsbuhl (6.100),
Ubedingen (6.300), tisdau et Yei8eoburg (6.000), veniger als 1.000 Einvohaer,
nach Gro8e : Yindshein, Ravensburg, Schveiofurt, Kenpten, T.all am Hamnersbach,
Yangea, Gengenbach,Offeaburg, Singen, Pfullendorf. Yeil, Yinpfen, Leut[irchen,
Bopfiagen, Buchhorn, Isûy, Buchau.
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développe I'absolutisme - "hôfische Zeil" conme on a ditl - : le peuple
devient un peu comme un objet pour les dynasties en place.

A Bamberg, le prince-évêque propose des listes - ou une
liste - pour les élections du conseil et du maire, pour lesquelles il s'est
octroyé un droit de véto. Officiellemeût, ce n'est pas à lui de diriger les
affaires. Il a fonction de iuge, lève les impôts et prélève les droits de
douane2. C'est un signe de l'affaiblissement des villes et du commerce, alors
que le pouvoir des princes augmente. Une tendance se généralise en ville,
l'augmentation de l'importance des lignées au détriment de la valeur du
droit de citoyenneté dont bénéficiait la bourgeoisie. C'est le moment où le
conseil est subordonné au prince3. L'Eglise elle-même est soumise au
prince, les jésuites le savent bien, et toute leur action est menée en
conséquence{.

Surtout dans la seconde moitié du siècle, beaucoup veulent
imiter à leur façon Frédéric II, reçoivent leurs ministres, soignent leur train
de vie, la culture, la musique... Peu y réussissent5. comme dans les
mentalités du xvll' siècle, le devoir du soumis est plus important au
XVIII' que la responsabilité du souverain. Catholicisme et protestantisme
restent tous deur sous le contrôle plus ou moins effectif des princes et les
évêques sont issus de l'aristocratie. Malgré tout, il est question de réformes
du droit , de l'éducation, on veut prêter davantage attention aux pauvres,
aur malades ou aur prisonniers, pour lesquels on construit des institutions
d'accueil.

t G. Fricke uod M. Schreiber, Geschichûe der deutschen Liùeratur. Paderborn , 1974, p.
66.
2 n. Neugebauer, Die Entvicklung des Banberger Schulves€ns voa der Refornation
bis zur Strkularisation. Banberg, l!/É,2, g.2).
3 H. Preuss, Die Entvicklung des deutschen Sarltevesens. Leipzig, 1906, p. l{3.
{ Ibid., B. 12l,
5 V. Bnrford, Die gpsellschaftlichen Grundlaren der Goethezeit. Frantfurt a. M., 1936,
p .36 .
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1.1.2. Acctoissement au I II'siècle des différences entre
catégories sociales.

La société du XVIII' siècle est loin d'être égalitaire et dans
bien des villes, les différences entre les habitants selon leur place dans
l'échelle sociale s'accroissent. A vrai dire, personne ne s'appauvrit, l'écart
augmente plutôt de par l'enrichissement des classes dirigeantes, qui
tiennent à la politique étitiste en place et modifient leur mode de vie par la
recherche d'une culture et d'uo luxe plus grands.

En ce qui concerne la population au sens strict, oû constate
que les cités ont eu beaucoup à souffrir de la guerre de Trente ans, fatale à
certaines d'entre ellesl. Le nombre des habitants d'Àugsbourg, auparavant
de 4E.000 esttombéen 1648 à 16.000. Au mil ieu du XVIII 'siècle, on n'esr
pas parvenu à atteindre à nouveau la situation antérieure, la ville compte
30.000 habitants. Munich comptait 22.000 habitants en 1618, elle en a
16.000 en 1648, ce sont là deux eremples représentatifs de la situation
générale. La guerre ne se déroule d'ailleurs pas d'un seul trait, les années
les plus mauvaises pour la Bavière sont les années 1632-1634 er 1646-
1648. Le reste du temps, les populations souffrent moins des combats que
de Ia faim et de la peste2.

Au XVIII' siècle, s'il n'y a plus ces souffrances de la guerre
de Trente ans, les menaces subsistent, des Suédois au nord-est et des Turcs
au sud-est dans les années 1716-t7173. Les premières décennies du siècle
cotnaissent encore une période de stagnationa. Dans les campagnes, les
paysans restent encore pauvres, on considère comme superflu tout ce qui
vient après les ustensiles de cuisine en métal et les épices de la maisonJ.
Depuis la Renaissaûce, le campagnard est resté dans l'esprit des gens de la

I V. Bruford, Die cesellscheftlichen Grundlagen der Goethezeit. Frantfurt a. M., 1936,
p. lE0.
2 B. Hubensùeioer, Bayerische Geschichûe (Staat und Volt. Kunst und Kultur).
Monchen, 1977,9.261.
3 R. Beoz, Deutsches Barock. Kultur des lE, lahrhunderts. stuttgart, !g49, p.22.
{ B. Duhr, Geschichte der losuiæn in den Laodern deutscher Zunre. Munchen, 1928,
ùooe IV, p. 1.
J Y. Bruford, Die aesellschaftlichen Grundlagen der Goetheeeit. Fraalfurt a.M,, lg3i6,
p .  l l t .
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ville le "dumme Bauer", Ie paysan grossier, bête, malhonnéte, buveur et
querelleurl...

La noblesse perd l'habitude qu'elle avait de converser avec
le peuple, elle a ses privilèges, ses chasses, ses places à l'égtise... Une
certaine ironie se manifeste à son égard devant certaines incapacités à
gérer les terres ou les biens2. Il faut encore signaler à la campagre. comme
à la ville, la multiplication de moqueries ou de réactions populaires
négatives face au clergé et aux choses de la religion3.

Les villes ne possèdent plus d'armée comme auparavant,
leurs murs n'amêtent plus personûe, ils ne sont plus que le symbole de leur
ancienne indépendance{. Elles avaient pris au Moyen-Age le parti de
l'empereur contre leur suzerain, parfois leur évêque, pour s'organiser et se
libérer du féodalismeJ. Dans les villes, les gens ont de moins en moins
conscience d'appartenir à un ordre fire de la société, l'idée se développe
plutôt d'une universelle égalité, d'une universelle liberté. Lcs deur
concepts sont les fondements de la société bourgeoise, où la noblesse perd
sa première place. 0n produit pour le commerce, pour gagûer. L'économie
des villes est comme le berceau de la culture qui s'acmoit en même temps
que les échanges commerciaux6. A la campagne, l'aristocrate reste entouré
de ses paysans: le village reste ure conmunauté, oû n'y produit que pour
sa propre consommation.

En ville, tout le monde ne iouit pas du droit de citoyenneté,
6.000 habitants seulement sur 30.000 le possèdent à Àugsbourg. Le droit
s'acquiert et s'achetant, mais c'est de fait assez difficile. Seuls patriciens.
bourgeois et maitres-artisans possèdent la citoyenneté, d'ailleurs réservée
erclusivement aur hommesT. Les feomes, employés et compagnons sont
tous représentés par le chef de familleE.

I lbid., p, lzo.
2lbid., p.ez,
3 G. Sæinhauseo, Geschichte der deuùschen Kultur. Leigzig,lg0{, p. 137 et66l,
{ Y. Eruford, Die gesellschftlichen Grundlagen der Goethezeit. Fraakfurt a. M., 1936,
p.  lE1.
J H. Preuss, Die Entvicklung des deutschen Schulvesens, Leipzig, 1906, p. 45.
6 P. Saoder,.Geschichte des deutschen Stadlevesens. Bonn, l9ZZ, g.4,
7 E. Preuss, op. cit., p. 2{. Depuis le XIV' siècle. le droit de citoyenneté est iadépendant
des possessioos territoriales personnelles, Cetrê nodificàrion corncide âvec le
développenent des guildes et des corporations. Il y o aussi de plus en plus de gens
"oon libres" coasidérés coone "libres" pafce qu'ils soat aur côtés des bourgeoil les
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La population des villes se répartit donc en diverses
catégories bien distinctes, dont les différeûces ont tendance à se renforcer
encore au cours de ces annêes. Ce schéma en forme de pyramidel a
l'avantage de présenter visuellement les choses d'une façon claire.

Noblesse, propriétaires terriens. ed iles.
grands negociants. docteurs de I'Universite

Fontionnaires. marchands. banquiers. notaires.
avocats. prolesseurs. artisans. paysans

Emp loyès. boutiqui ers, domesti ques. ouvr iers

Patriciens

Habitants dêtenant le
droit de citoyennete

Socialement dêclasses

La séparation des groupes sociaux a une réelle influence sur
la vie quotidienne, et dans la pyramide, la nobilité vers Ie sommet est
assez rare. C'est au sein du "Mittelschicht" qu'elle est la plus aisée et la plus
fréquente. Les familles patriciennes qui dirigent les villes occupent le
sommet cle l'échelle sociale, devant des commerçants qui sont parfois plus
riches qu'elles. On prête ainsi dans ces familles une grande attention aur
relations et aux mariages dont beaucoup de choses dépendent, telles
l'influence, la réputation, les positions dans I'administration municipale...

La bourgeoisie moyenûe, commerçants et artisans, occupe
en ville une place de premier plaû, ce qui est caractéristique aussi de la
structure sociale de l'Allemagne du Sud. Elle forme un élément à la

rcpréseatanls de nobles qui rtsùent loin, 0n prend des libertés, oo en reçoiù, on fait du
connerce... La ville reodait libre.
t lbid., p. e5.
t V. Baroer, Lessinr. ein Arbeitsbuch fur den literatur-geschichtlichen Unùerrich0.
Muachen, 1977,p.12.
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mentalité conservatrice, qui reste fidèle aur particularités et aux habitudes
locales, et favorable à l'occasion à Ia Réforme qui a su lui assurer desarrières. c'est au xvIII' siècle que se dessine le passage d,un type deproduction féodal à un type de production de caractère plus capitatiste oùle pouvoir politique ne joue plus de rôle déterminant. Le niveau de vie dela bourgeoisie augmente après l75gl, et malgré une résistance consmnte
de I'ancienne noblesse, les fonctionnaires de la cité, les officiers, Ies grands
oommerçants, les fournisseurs d'armes, les entrepreneurs de toutes sortes
et les gens instruits parviennent souvent à se faire annoblir.

Bien sûr, I'acquisition du droit aur privilèges impose aussi
un nouveau mode de vie, la possession de produits de lure comme laporcclaine, des tapis, des tissus de soie. Avoir une garde-robe bien fournie
est aussi un signe de richesse, tout comm,e fumer la pipe, qui devient à lamode. De plus, les hommes adoptent la perruque bouclée2 qui acquiert, enparticulier après la guerre de Sept ans, la valeur d'un symbole de dignité etde haut rang social. Les jésuites en portent eur-mêmes en certaines
occasions, on en a conservé de multiples représentations, comme celles des
cartouches d'angres de la saile de congrégation d,Augsbourg.

si lon boit peu de thé dans ces régions, r,usage du café se
répand, bien qu'il reste un produit cher. Le premier êtablissemen! public
où I'on peut en consomner ouvre à Nuremberg en 16g73. Les crasses
sociales élevées utilisent davantage de viande dans la préparation des
repas, mais la consommation moyenûe plafonne à Z0 livres par personne etpar an.

Les familles les plus riches envoient parfois leurs fils
accompagnés d' un précepteur en voyage d'étude en France ou en ltalie. 0n
constate aussi chez les jeunes nobles ure tendance à suivre pendant peu de
temps cert€s, des cours à l'université. c'est ici un point où les idées de la
noblesse des villes d'Allemagne du Sud diffèrent en matière d,éducation decelles de la noblesse rurale, gui considère les études approfondies comme
une activité digne seulement de bourgeois pédants. La noblesse s.intéresse
davantage en ville à la formation intellectuelle, suivant ur peu en cela celle
de France ou d'Angleterre, proche des milieur littéraires, et s'intéressant

I lbid., pp.)ls.
2 G. Sæiahaus€n, Leipzig,lfi4, p.62g,3 bio., p.6ze,
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aur idées philosophiques ou sociales. C'est un fait qu'en France, déjà au
XVII' siècle, le français littéraire eriste grâce à la culture de la noblesset.

L'idée qu'un noble ne doive pas perdre son temps dans les
livres est de moins en moins répandue. Les nobles qui envoient leurs fils
chez les jésuites ne s'intéressent plus erclusivement, comne auparavant, à
leurs activités professionnelles, mais de plus en plus à la vie culturelle, ce
qui se confirme lorsque l'on voit comment tes habitudes et les coutumes
françaises, I'habit aussi, sont préférés à ceur de la région natale.

Les classes de la bourgeoisie vivent plutôt correctement. Si
tous ne cherchent pas à se faire anoblir, c'est avant tout parce qu'ils
manqueraient des moyens financiers requis, mais leur train de vie est bien
supérieur à celui des couches de population privées de la citoyenneté. La
bourgeoisie s'intéresse de plus en plus aur idées philosophiques et morales,
ainsi qu'à la littérature et à la poésie. A travers les salons, les sociétés de
lecture, les revues historiques ou potitiques, on a bien dans certaines
régions un régime absolutiste. mais une réalité sociale bourgeoise2.

0n assiste un peu à une renaissance de I'esprit scientifique.
Certains témoignages de l'époque le prouvent: "Nous voyons la science, qui
il y a quelque tenps encore ne s'adressait qu'aux plus hauts sommets de la
science et de la spéculation et aux cercles nobles ou instruits, s'orienter de
plus en plus vers les questions de la vie quotidienne, vers les besoins de la
culture générale, et même se mettre à la portée des couches les plus larges
de la bourgeoisie3".

C'est la bourgeoisie qui dans les villes constitue I'essentiel
de ces "Académies" qui voient parfois le jour au XVIII' siècle, réunissant à
la fois les savants humanistes cle la cité et de jeunes artisans qui y
reçoivent une formation de qualité. À Augsbourg, plusieurs artistes de

I Y. Bruford, Die gesellschaftlichen Gruodlagen der Goethezeit. Frankfurt a. M., 1936,
p,2e3.
2 Y. Baraer, Lessinr. oin Arbeitsbuch fur den literatur-geschichtlichen Unæricht,
Muochen, L977,p.63.
3 K. Biedernaor, Deutscland in lt. Jahrhundert. Leigztg,lEt0, lone ll, p.177: "Yir
sehsn ieoe selbe Yisseaschaft, die aofangs nur auf den hochsùon Hoben der
Speculation hinzuschrpiæn uod nur an die voroenetr und gelehrten Krtise sich zu
voltden schieo, je nehr und nehr zu den Fragen des gevohnlichen Lebens, zu dea
Bedurfaissen allgemeiaer Bildung uad zu deaVerstandnis der veitesten Krpise des'B{trgertuns herz,bsùeigen."
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renom y oût participé, Johann Holzer, Jakob Zeiler, Martin Knoller ou JoSef
Schôpf par eremple.

L'element religieur joue en ville un rôle quantitaiivement
important dans la vie de tous les jours. La forme de vie qu'oû appelle
monastique fait partie le plus naturellement du monde de l'univers social, à
côté d'un clergé séculier en général moins instruit. Les divers monastères
des villes ont en charge des paroisses, des écoles, le soin des pauvres et des
malades. Cette présence de l'Eglise et en particulier celle des ordres
religieur est ancrée profondémeût dans les mentalités.

Enfin, la plus grande partie de la population citadine, qui ne
constitue pas cependant le bas de l'échelle sociale, ne possède pas le droit
de citoyenneté. Ce sont tous ceur, très nombreur "Biirger" ou "lm/ohner",

15.000 à Bambeigl, 24.000 à Augsbourg, qui d'une manière ou d'une autre
ne sont pas indépendants, les domestiques, toute la population qui travaille
au service des commerçants, les artisans (les corporations sont devenues
des institutions très fermées et les places de "maitres" sott pratiquemett
héréditaires), les compagnom, etc... Ces personûes vivent éBalement dans
des conditions bien plus modestes que les catégories sæiales précédentes.
Elles doivent aussi travailler davantage. Les salaires moyens bougent peu
ou pas du tout entre 1700 et 1760, un maitre charpentier qui gagne
journellement 24 kreutzers eû 1700 n'eû gagne pas plus en 17582
(construction du monastère de Bergen à Eichstatt). En ce qui concerne le
paiement des impôts, on compte dans la plupart des villes deur-tiers des

I fl. Neugebauor, Die Entvicklung deç Bamberger Schulvesens von der Reformatioa
bis zur Sa.kularisation. Banberg, 19E2, p. 30,
2 F. Buchner, Kallnunz, 1956, p, 5, Ea 1700, à
Neumarkt près de Nurenberg, le salaire journalier d'un conpagûon charpentier est
ds 22 treutzors, d'uo apprenti 20, d'un maitre-ûaçoo 22 eo, été, 20 en hiver, d'un
conpagno! 20 en été, lE en hiver, d'un nanæuvrp l.[ l'ëtÉ, tZ l'hiver. Une cuisinière
gagoe l0 florins, uoe fille do ferne E, le salairo horaire pour eolever des grdvats est
d'un kreutzer.

0n pout so faire une idée des prir à partir do quelques erenples de produits, En
l726,vn seau de bière vaut2 florins, un grand paia 15 treutzers, uoe livre de viande
do bæuf J kroutzsrc, un cochoa de lait Zlkteutzers, uûe carpe d'uoe livre I kreutzers,
En 17{E. à Hirschau, un poulet coûûs 15 kr^eutzers, cinq oies I florin et 25 kreueers, uo
canard 1{ kreutrers, ure pintade 12 &reutzers, ur veau 6 florins, sir lièvres 2 florios
et 2 kreutzers, uÂ chevreau 25 trcuteers, uoe sar^rcisse grillée I trcutzer. Ea 175E à
Eichstatt, dir toises de bois à brûler valent 22 florias et 30 kreutzers, uoe denie
tranche do sel I florin et 35 treutzetr, 1000 tuiles 5 florins, uae livre de cuivre {8
kreutzers, une livre de fer lJ kreuteers,
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habitants dans les tranches inférieures. Un bon dixième, I 4 % à Bamberg,
ne paient pas d'impôtsl, ce sont les gens très pauvres.

Ce sont pratiquement deux mondes totalement différents,
fermés l'un à l'autre et que tout sépare, à commencer par la forme de
l'habitat, ce qui, daos les villes, est le premier symbole de I'appartenance
sociale. Si le Nord de l'Allemagne renonce à l'architecture et aur beaur-arts
au sens d'une nécessaire expression en soi, le Sud conserve les symboles et
leur sens. Il faut "construire et voir..." D'autre part, le caractère imprimé
par les villes libres est réel dans ces régions où les contrastes religieux sont
depuis longtemps devenus des contrastes culturels. La guerre de Trente
ans n'a été gagnée ni par les protestants ni par les catholiques, mais le Sud,
qui avait eu la conduite de la culture allemande reste en retard au XVIII'
siècle, pendant que se développent Hambourg, Berlin, Gôttingen, Leipzig ei
de nombreuses villes et résidences de l'Allemagne du Nord ou moyenne2.
C'est même ainsi qu'un pasteur protestant d'Augsbourg juge les choses en
l7J3: "Mit unseren Katholiken ist wenig anzufangen, die meisten bleiben
dumm und grob"3. Il est vrai que le rôle de la masse de la population dans
la culture de l'époque approche le niveau zêco4.

I H. Neugebauer, op. cit., p. 36.
2 La Ho[ande et I'Angleterre proæstraotes sont au XYIII' siècle eo etpaûsion, au
cortraile de l'Esgagae et de la Pologoe catholiques (cf. G. Steihausea, Geschichæ der
deutschen Kultur. Leipzig, lXJl, p.6771,
3lbid.,  p.6n.
{ R. Beoz, Deutsches Barock. Kultur des lt. lahrhundertsStuttgart, 1919, p.21.



1.1.3. La vie agricole, le commerce, l'iadurtrie.

Dans le cadre de l'étude des mouvements sociaux, le déclin
économique des villes libres d'empire au IVIII' siècle vient d'être évoqué.

Qu'en est-il elactement de ce processus ? Pour être exact, il faut dire que
dans une phase de déclin économique génêral qui s'étend sur plusieurs
siècles - elle commeûce déià au cours du XVI'siècle -, le XVIII' apporte de
façon passagère une évolution positive de l'économie des villes.

Celles-ci se sont surtout développées à la fin du Moyen-A8e,
l'agriculture se trouvant dans une longue période de crise, l'artisanat au
contraire se spécialisant, favorisant par là t'échange, le conmerce lointaio,
le développement de l'industrie. Aux XIV' et XV' siècles, les grands
comnerçants sont membres du patriciat et dirigent eur-mêmes la politique
suiviel. D'une certaine manière, c'est l'époque où l'histoire de la ville se
confond avec celle de la bourgeoisie. En Allemagne du Sud, les relations
avec le bassin méditerranéen et l'0rient s'intensifient. Des villes comne
Augsbourg, Nûremberg ou Ulm acquièrent une fonction centrale dans le
commerce intérieur européen, c'est alors la période la plus florissante de
leur histoire. Augsbourg se trouve au carrefour des routes Venise-
Nure mberg-Lûbeck et Anvers-Salzbourg. Bamberg, de moindre importance,
est située sur Ia route de la Bohême vers I'est et de la Basse-Saxe au nord2.

Au XVII' siècle donc, les villes libres et la Hanse3 perdent
de leur signification à cause d'une évolution naturelle du grand commerce :
il devient davantage maritime et s'étend hors d'Europe{. Le the est
rapporté de Russie par les jêsuites, le chocolat fait son apparition, enl637
en Angleterre, en 1661 en FranceJ. La puissance politique de nombreux
territoires et l'influence croissante de l'absolutisme ûe sont pas pour
favoriser les villes libres. Les activités se modifient un peu, les productions

I W. Bruford, Die gesellschaftlichen Gruadlagen der Goethezeit. Frantfurt a, M., 1936,
p. lZE.
2 H. Neugebauer, Die Entvicklunr des Banber$er Schulvesens voo der Reformation
bis zur Sakularisation. Banberg, 1982, p, 30.
3 EUe perd en 1669 soa noaopolo de la ner du Nord et de la Baltique (Y. Bruford, Dle
gesellschaftlichen Grundlagen der Goethezeit. Franfurt a. M., 1936, p, 16l ),
{ Certaioes familles con^ûe les Yelser oat des possessioos en Espagne et ea Anérique
du Sud (Ibid., p. 163).
J V. Flensing, Deutsche Kultur in Zeitalùer des Barock. Konsùaqz, 1|b0, p.23E.
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de futaine, de coton, de lin, de calicot sont les plus prisées. 0n travaille par
ailleurs les métaur, on fabrique des livres, les aclivités et les corporations
des maçuns, des bouchers et des boulangers, des tailleurs, des cordonniers
et des charretiers prennent de l'extension.

A Bamberg, les commerçants vendent du grain, des
semences, du poisson, de la potasse, du saindoux, de la réglisse et des fruits
secsl. Les artisans les plus nombreur sont les brasseurs, les pêcheurs, les
mariniers, les tisserands, les tailleurs et les cordonfliers. Ils sont 1649 en
1750, de 166 groupes différents. Un tiers sont maîtres-artisans. Mais le
commerce, favorisé pourtant par les Schonborn2, n'est pas très florissant
dans la région. Pour la plupart, les gens vivent encore dans une'certaine
autarcie.

0n assiste à une intensification de la vie sociale, de ta vie
publique. Davantage d'intérêt et de participation aur affaires publiques se
manifestent. Le plus ancien iournal d'Àugsbourg parait en 1609. Àugsbourg
demeure d'ailleurs la ville la plus riche, malgré la baisse du commerce avec
la Hollande. Grâce à I'industrie naissante, au commerce redevenu un
moment florissant au XVIII' siècle, les villes font des bénéfices. Augsbourg
se dote, comme Leipzig en 1702, d'un éclairage public. La municipalité fait
paver les rues principales, Leipzig le fait en 1742, Braunschveig en lTS3.
Mais les droits de douanes subsistent 3, deviennent parfois le prétexte de
conflits de pouvoirs{. Goethe montre en décrivant Frandort dans "Dichtung

I H, Neugebauer, Die Entvicklung des Banberger Schulveseos von der Reformation
bis zur Sarkularisation. Bamberg, lgS2, p.12.
2 lbid., p. 33. C'ôtaient en fait les princes-évêques de Banberg qui décidaient du
nonbre des artisans, du nonùant de leur salaire et des règlenents professionnels,
3 0n parle eûcore de "Taler" et "Groscheo" au Nord (1 T. . 2l G.) et de "Gulden" et
"Kreuzer" au Sud (l G. = 60 K,). Moanaies et nesures rcstent de valeurs différentes
seloo les lieux.

foaarios:

.2Eel ler. lPfenoig.

.3Pfeooig. lKreuzer.

. I Groschen .3 Kreuzer.

. 13Pfennig-lBatzeo,.

. 1t0 Pfennig - l Gulden.

. t l l2 Fl.. I Duk.

Xesures:

. Vierùel'6-t Metzea.

. Eimer'36 Vieræl. { Vierliag.

. Scheffel .t l/2 Vieding.

.Metzea.{Vieding.

{ Y. Bruford, Die sesellschaftlichen Grundlagen der Goethezeit. Frankfurt a. M,, 1936,
p . t32 .
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und Vahrheit", combieû une vitle du XVIII' siècle se distingue à peine

d'une ville du Moyen-Age...
La ville attire souvent bien des nécessiteur de la campagne

bavaroise ou souabe, ce qui ne lui est pas directement profitable. C'est une
population qui mène en effet une vie de parasite, habite dans des lieux

insalubres, foyers de maladies et d'épidémies diverses qui font augmenter

le taur de mortalité. Il y a encore bétail et étables en villel, et malgré le

rôle des manufactures au XVIII' siècle, ies cités restett des foyers de

I'artisanat traditionnel. 0n travaille beaucoup à la maison pour tisser et

filer par eremple2. L'artisanat de lure est bien développé aussi, une ville

comne Augsbourg compte ainsi en 1755 241 orfèvres travaillant l'or, et

surtout I'argent.
La foire et le marché - le fameux "Krâmermarkt" - iouent un

rôle de premier plan pour toutes les couches de la population. En ville

comme à la campagne, la pomme de terre devient plus importante que le

pain, matgré le scepticisme général du départ (Fredéric II disait en 1744 à

Kolberg : "Die Dinger riechen nicht und schmecken nicht, und nicht einmal

die Hunde môBen sie fressen. Was vâre uns damit geholfen3 ?")

Il faut encore signaler quelques réformes du type de celles

dues à la fin du siècle au prince-évêque d'Augsbourg Clemens-Wenzeslaus :

il réduit en t77l le nombre de fêtes religieuses chômées, les iours de
jeûne, et réforme un, code pénal vieillot4. C'est lui aussi qui crée en 1784

une caisse pour les veuves et les orphelins.

I tuio., p, t2e.
2 lb id, ,  p.2l t .
3 lbid;, p. fi7,
{ A. Gulielnioeci, Cleneos-Yenzeslaus. Furstbischof v, Aussburg und die religios-
kirchliche Refornbevegung. Neuburg, 1911, p. 4,14el?l.
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1.2. Les dtversÊs lormes d'enselgnomont au IMII' stècle
en Allemâgno du Sud.

1.2-1. Comment se fait la transnission du savoir ?

Comment l'enseignement tel qu'il est donné en Allemagne
au XVIII' siècle se présente-t-il ? Il faut distinguer dès l'abord entre
garçons et filles, entre les enfants qui reçoivent une instruction que l'on
peut appeler classique, ils sont peu nombreux et sont appelés à constituer
une sorte d'élite du savoir, et puis les enfants qui reçpivent un
enseignement directement professionnel, étant engagés comne apprentis
dans un atelier, sachant seulement lire, écrire et calculer, lorsqu'ils ont la
chance de pouvoir aller quelque temps à l'école. Enfin, il y a tout un groupe

social qui reste pratiquement analphabète de génération en génération. Il
est cependant de plus en plus marginalisé au cours du siècle puisque c'est
l'époqueoù l'analphabétisme tombe de plus de 80 % à moins de 50 %1.0n
te vérifie au nombre de calendriers vendus dans la seconde moitié du
siècle2.

Dans les campagnes, I'efficacité des écoles t'est pas très

bonne. La réalité diffère de ce qui est prévu dans les dispositions écrites.
Le maître tt'a pas passé d'etamen qui aurait permis de vérifier sa
compétence3, il est mal rémunéré{ et préoccupé souveût par d'autres
tâches, à l'église par ereûple. Il arrive que ce soit des prêtres qui fassent la
classe.,Beaucoup ont du mal à trouver un poste tellement ils sont nombreux
dans certaines régions: le diocèse d'Àugsbourg en compte 1.700, et 110
maisons de type conventuel. des chiffres considérables5.

I V, Barner, Lessint. ein Arbeigbuch fur den liùeratur-teschichtlichen Untemicht,
Muncheo, 1977,9.17.
2 Y. Bruford, Die gesellschaftlichen Grundla,fen der Goethezeit, Franlfurt a. M., 1936,
e.r2!.
3 lbid,, 9.lzz.
{ Y. Baroer, op. cir., D.)7,
5 U. Spiadler, III, Bd, 3 :Franken, Schva,ben,Ùbetpfah
biszun Ausgang des lE, Ja.hrhuoderts, Mthcheo, 1971, p. 1060.
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Les écoles sont mirtes, les filles et les garçons y vont
normalement entre 7 et t3 ansl. Mais l'assiduité est très irrégulière et dès
la fin du printenps, personne n'est plus en classe. 0n apprend là les prières
et le catéchisme. Le concile de Trente wait promulgué le I I novembre
1563 la règle suivante2 : "(...) Les évêques auront également soin qu'au
moins les dimanches et jours de fête, dans chaque paroisse, les enfants
soient instruits des rudiments de la foi, de l'obéissance qu'ils doivent à Dieu
et à leurs pareûts". D'une certaine manière, il est vrai que la contre-
réforme s'est faite "sur les bancs des écoles"3. Dans le mouvement de
l'humanisne, des écoles latines - "Lateinschulen" - sont mises en place ici
et là. On en trouve une par exemple à Landshut dans les années 1560, avec
40 élèves{, où le latin est enseigné à partir de la grammaire de
Melanchthon, le grec avec celle de Metzler (les jésuites ne s'installent à
Landshut qu'en 1629t, après que Marimilien I' ait ordonné la même année
une réforme des règles scolaires - le maitre avait trop à faire à la paroisse
St. Martin et ne pouvait plus enseigner correctement).

Ce qui se fait dans les villes plus importaûtes est à la fois
plus ancien et solide, e[ trouve son origine dans l'histoire même des cités. A
Augsbourg par eremple, la toute première école est celle de l'évêque,
l'école de ta cathédrale, dont l'existence est attestée dès la fin du IX' siècle6
(on en trouve ainsi à Ratisbonne, Passau, Bamberg, Salzbourg, Constance,
Freising, Spire...). Parallèlement, plusieurs petites écoles s'ouvrent dans les
abbayes de la ville pendant tout le Moyen-Age, donaant ainsi la chance de
s'instruire à d'autres qu'aux seuls nobles qui reçoivent quelques
connaissances auprès de leurs parents.

La première de ces écoles nonastiques - une "schola

erterior" s'ajoutant à l'ancienne "schola iûterior" à l'intérieur de la clôture -

s'ouvre en l0l2 ù St. Ulrich u. Afra. En 1115, l'abbé du Donastère, le

I K. Kehrbach, Terte uad Forschuogea zur Geschichte der Erziehunr und des
Unærrichts ln den Landern deutscher Zunse. Berlin, 1903, p.t3.
2 G. Avanzini, Hisùoire de la oédacosie du WII' siècte à aos iours. Toulouse, l9El, p. 46.
3 K. Erlinghagen, Katholische Bildung in Barock, Ilannoyer, L972,g,LE.
{ K. Volf, Das Landshuær Gvnnasiun von seinen Anfangeo bis zur Aufhebung des
lesuitenordens (in : Verhandlungen des hisùorischen Verpias fur Niederbayern, Bd.
62, S. l-17E, laodshut, 1929), p. ll,
J lbid., p. tl.
6 V. Russ, Geschichùe der Padagoci&. Bad lleilbruan, 1968, p.28.
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savant Egino qui a passé sa ieunesse à l'abbaye de St. Blasien en Forêt-

Noire, introduit même uûe première réforme scolairel. Au XIV' siècle, le
grand siècle des écoles bénédictines, on compte dans la cité sir êcoles en

tout, celle de la cathédrale et celles des moines, dans les abbayes de St.

Ulrich u. Afra, St. Moritz, St. Georg, St. Anna et de ta Sainte-Croix. Les

moines bénédictins travaillent avec sérieux, augmentent leur savoir et celui
qu'ils transmetteût. Au cours de la seconde moitié du XV' siècle, le père

Sigismund Meisterlin de St. Ulrich u. Afra est l'un des premiers humanistes.

Il écrit une "Chronosraphia Augustensium" qui fait de lui le premier

historien humaniste d'Allemagne2. C'est l'époque où l'on assiste à ce
développement bien typique de l'humanisme dans les villes.

Un autre humaniste augsbourgeois, Konrad Peutioger,

docteur en philosophie, obtient en 1490 la charge de relater dans des livres

les hauts faits de ta cité3. Il rassemble aussi les antiquités et les moûnaies

romaines qu'il peut trouver en creusant le sol de l'ancienne "AuStlsta

Vindelicum". C'est le moment où se créent les écoles dans lesquelles on

parle allemand :en l49l à Bamberg, en l48l à Nuremberg, un peu plus tÔt

à Èichstatt et Augsbourg, en 1303 et 13864. Dans toutes ces écoles, seuls les
garçons peuvent recevoir un enseignement, soit de base, soit plus

approfondi, celui des "septeû artes liberales" sur lesquels il faudra revenir
puisqu'ils servent encore de base à I'enseignement des iésuites. Si

beaucoup d'élèves se destinent à devenir un iour eur-mêmes moines, ce

n'est cependant pas obligatoire. Ce système d'enseignement ûe touche

finalement qu'une partie restreinte de la population. Avec l'avènement de

la Réforme, les choses changent, beaucoup et peu à la fois, tout au moins

sur le terrain. Les protestants ont des idées nouvelles en matière

d'éducation. Ici et là, ils les mettent en pratique, par exemple dans leur

nouveau collège d'Augsbourg, le gynnase St. Ànaa, qu'ils ouvreût en t 534.
Les iésuites prennent le relais peu d'années après, en 1582

à Àugsbourg. Dans toutes ces régions, les pères saisissent l'importance pour

la réforme catholique, à l'heure du principe "cujus regio, eius religio", de

I Y, Zoro, Augsburg. Geschichùe einer deutschen Stadt. Augsburg, 1972,9.lt7.
2hia., p.tez.
3 B. Hubensteiter, Baverische Geschichæ (Stâtt und Volk. Kunst uod Kultur)
Mûnchen, 1977,p,23J.
{ W. Russ, Geschichte der Padagogik, Bad Heilbrunn, 196t, p. 31.
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s'assurer de l'aristocratie européenne autant qu'il est possible, en ouvrant

des collèBes soumis à t'Eglise de Romel
Ni lgnace, ni Luther, ni catvin n'auroût vraiment été des

pédagogrles au sens strict, mais à tous les trois, l'histoire aura donné une

influence bien plus étendue qu'à Comenius ou Pestalaui... Tout se passe

comme si l'Etat se désintéressait de l'êducatiori et la reléguait aur intéréts

des Eglises, tant qu'il ne peut en tirer une meilleure armée ou une

meilleure industrie en vue d'une richesse et d'une indépendance

économique acctues2. Mais l'Eglise elle-même n'éduque pas l'ensemble de

la population.

Qu'en est-il de I'enseignef,ent donaé aur filles ? lssues du

peuple, elles oût moins de chance que les garçons de recevoir une

instruction quelconque. Pour les classes élevées de la bourgeoisie et de la

noblesse, la situation est toute auÛe. Une formation de qualité est parfois

donnée par un maître particulier travaillant à domicile puisque les rycles
de formation classique leur sont totalement fermés3.

ce n'est que dans la seconde moitié du xvlll' siècle que

s'ouvrent à certains endroits des "Mâdchenschulen" ou "Tochterschulen",

des écoles de filles. Malgré tout, les parents aisés tiennent aur solutions

traditionnelles, les protestants employant une gouvernante ou ufl

précepteur si cela leur est possible, les catholiques envoyant leurs filles
pour quelques annees chez des religieuses chargées de les instruire et de

les éduquer. Plusieurs congrégations se vouent à ce travail, les ursulines,

les bénédictines, et une congrégation bien implantée en Àllema8ne du Sud,

tes Demoiselles anglaises - "die engtischen Frâulein" - appelées aussi sæurs

de Maria Ward ou même parfois "jêsuitesses" - Jesuitinneû - , du fait de

leur ressemblance voulue avec la Compagnie de Jésus{. Leurs élèves sont

touiours d'un milieu social élevé. Dans les écoles de ces congrégations,

l'enseignement donné est de qualité mais d'un niveau intellectuel qui reste
peu êtevé, tes religieuses poursuivant essentiellement le but de former des

mères de famille, capables de diriger dans un esprit chrétiet leur

maisonnée toute entière.

I G. Avanzini, Ilistoire de la oédagogie du XVII' siècle à nos iours. Toulouse, 19E1, p. {8,
2 cf. K, Erlilghagen, HaonoYsr, t972,g.34.
3 K. Biedernao,o, Deutschland in lt, Jahrhundert. Leipzig, 1E30, tone ll, p' 1t72.
{ C. lrgang, Iostitut der enslischen Frauleia Burghauseo. Altotting, 19E3, p. 31.
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1.2.2. Ecoles protestantes.

La Réforme conaait d'emblée un succès important dans bien

des villes d'empire. Les personnes qui ont quitté l'Eglise catholique fondent

bientôt des écoles secondaires. Il est peut-être intéressant de s'arrêter au
gymflase St. Anna d' Àugsbourg, fondé en 1534, qui reste iusqu'à la fin du

XVIII' siècle I'un des êtablissements protestants les plus prestigieur des

régions d'Allemagne du Sud.
C'est le collège ̂  la discipline de fer et ertrêmemeflt

religieux, que fréquefltent la plupart des fils issus des classes sociales
élevées de !a cité. Certains protestants continuent néanmoins d'employer

des précepteurs. Lorsque le collège jésuite ouvre ses portes en 1582, on

s'efforce de part et d'autre de créer une bonne atmosphère, en cherchant

davantage à se compléter qu'à ouvrir un conflit. Mais les annêes passant,

des tensions se font iour du fait d'une certaine compétition ettre les deur

écoles. Une des raisons à cela est aussi que St. Anna demande une

contribution aux familles alors que les iésuites font cours Sratuitement. La

conséquence en est que beaucoup de parents protestants envoient leurs fils

à St. Salvator, d'autant plus gue les iésuites respectent ce choir d'une façon

honnête.
Cette situation se prolonge jusqu' à la fin du XVIII' siècle, le

climat est acceptable, mais tout de même tendu par moments, du fait des

critiques parfois acerbes des uns et des autres. Les iésuites ironisent
parfois sur le manque de liberté laissée aur élèves par leurs collègues
protestants. Quant au pasteur E. Neumeister, c'est en ces termes qu'il iuge
en 1725 la Compagniel :

"Le pape n'est pour eux qu'un homme de pailte, il
doit tout accepter de leur part. (...) Leur'cinquiène væu
est l'hypoctisie, ils n'ont aucune conscience. Si l'on
eûtreprenait d'autopsier un iêsuite, on te trouverait en
lui aucune trace d'une conscience qui appréhende Dieu
et les hommes."

I B. Hubensteiner, Baverische Geschichæ (Staat uod Volk. Kunst und Kultur),
Munchen, tï77, p.27J :"Der Papst isù ihnea nur eil Stohnann und nu8 sich alles
voo ihoen gefailen lasseo. (...) Ihr fuafæs Gelubde ist die lleuchelei ohne alles
Gevissen. Sotlæ man einen Jesuiteo analoniertn, nao vû(de auch keine Spur des
Gevissens, das sicb vor Gott uod Menschen scheuet, io ihn aotreffeo,"
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On écrit du coté protestant toute une série de teltes, au

XVIII' siècle, auxquels les Allemands ont donné le nom de "Jesuitenfabeln",

et qui sont dirigés contre la Compagnie de Jésus et sa façon de travailler.

L'un des ouvrages de ce type les plus connus est la "Pfag.utalisçE

Geschichte des 0rdens der Jesuiten", l"'

iésuites" de Harenberg.
L' année où le collège St. Salvator s'implante daos la cité, les

responsables de St. Anna rédigent pour leur école un règlement intitulé
"statuta collegii et stipendii evangelici", "Statuts du collè8e et de I'internat

évangélique". Àu XVIII' siècle, l'esprit de l'école St. Anna est touiours celui

de ces "Sl3luls"l. Le caractère religieur de l'établissement s'inspire très

fortement de la Confession d'Àugsbourg. Le recteur, généralement

prédicateur de l'église St. Ànna, donne chaque dimanche à ses élèves uae

explication du catéchisme, c'est la "lectio sacra".

En ce qui concerne encore l'aspect religieur protestant, il

faut noter la tenue des élèves, obligatoirement noire à Augsbourg, bleue à

Ulm, sauf pour les pauvres, qui sont en noir2. Les garçons sont astr'eints à

des erercices souveût semblables à ceur de St. Salvator, qu'il s'agisse des
prières du matin, du soir, de la table ou de l'office dominical, qui reprend

I C.J. Roepte, Die Protes,tanten io Bavern, Munchea, 1972' p,lE6,
2 V. Bruford, Die sesellschaftlichen Grundlagen der Goethezeit. Frankfort a. M., 1936,
e.221,

fthulhof dcs Gymnesiums St. Anne in Àugsburg. KapJcttticb att ùa tabe l71l
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pratiqUement mot pour mot la messe latine jusqu'au Credo. Il arrive
d'ailleurs que cÊs prières soient formulées en latin. Ce qui se fait touiours
en allemaûd, c'est le chant choral et I'explication des psaumes. 0n lit
l'Eciture, plus seulement les prières ou les offices des missels. La Réforme
adopte un programne basé sur la piété, les langues et les arts ("pietas,

linguae, artes"), où l'on remplace le latin d'église médiéval par le latin
classique, le grec et uû peu d'hébreul. 0n continue d'apprendre beaucoup
par cæur, à commencer par le catéchisme et la grammaire.

Luther voit dans l'exercice et l'étude de la théologie "le

commencement, le mitieu et la fin d'une vie"2 ( l52l ), et choisit
cléfinitivement Aristote et le travail de l'éloquence dès 1J233. La pédagogie
protestante trouve ses racines dans cette Renaissance qui lit Aristote sur
un mode nouveau, plus matérialiste, et qui "laicise" la foi, si l'on peut dire,
en réaffirmant le sacerdoce commun des fidèles. L'homme est en relation
directe avec Dieu et n'a plus besoin de la médiation du prêtre comme
intermédiaire, la peasée dans son ensemble se sécularise et engendre une
éthique "larque", peut-être plus réaliste4.

Le mouvement hussite de Bohême n'est pas resté non plus

sans influence sur la philosophie de la pédagogie protestante. Le lront
aenécoûtre I'Eglise de Rome par Jan Hus (1369-1415) - non sans rapport
avec le mouvement des Albigeois et l'insurrection paysanne anglaise de la
fin du NIV' siècle5 - transmet l'idée d'un bonheur humain réellement
possible, dès lors que te pouvoir serait remis au peuple6.

Ces mouvements d'idées fondent cet universalisme
cosmopolite contenu dans la pédagogie de la Réforne, qui cependant récuse
l'hédonisme de la Renaissance. La philosophie reste religieuse dans son
essenc€, l'homme traduit la pensée de Dieu, duquel il est le reflet vivant.
L'individualisation religieuse tend à voir danS l'enfant, non plus un petit

adulte, mais un être propreT.

I F, Paulsen. Geschichte des selehrten Unt€richts, Leipzig, 1919, tone I,p.3U.
2 IUiO., p.216: "schulen sind notveadig un der Erhaltung der reine! Lehri villeo.
Ohne dià Bibel kein Heil, und ohne die Sprachen keio Verstâodois der Bibel".
3lbid.,  g.zL4.
{ G, Avaaziai, iggfg, Toulouse, l9El, p. 24.
5 lbid., p, zs,
6 L'esclrrvage est ea effet coasidéré par saint Thomas aussi bien qu.e par.tnot
Augustin conne ua état relevant de la loi diviae, ce qui erplique la posiùion ambigue
deRone aurXIV' etXV' siècles.
7 G. Avanzini, op. cit.,P.32.
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La connaissance va du superficiel au plus essentiel, de
l'appréhension à la compréhension du monde, du singulier à l'universel. En
pédagogie, il faut aller du plus simple au plus complere par

l'erpérimentation, qui fait passer de l'empirique au rationnel. La réalité est
unité et harmonie. Il y a dans l'éducation protestante un projet social,
politique, économique... 0n s'appuie pour cela sur un christianisme très
moralisateur, en insistant sur les devoirs des parents, le salut donné par les
vertus théologales (foi, espéraace, charité), une discipline qui insiste sur la
modestie, la sobriété, I'utilitaire l.

Luther donne une place ceatrale à l'Ecriture sainte à l'école,
il émit en 1520 aux membres de la noblesse :

"Fûr allen dingem solt solt in den hohen und nydern
Schulen die furnehmst und gemeynist lection sein die
heylig schrifft..."2

L'école devient aussi importante que l'église, ce ne sera

iamais le cas chez les catholiques. L'école a le devoir d'enseigner les

croyants. L'ecclésiologie n'est pas la même : pour un catholique, l'Eglise est

le lieu même du salut.

Ces quelques citations sont très intéressantes à ce point de

vue. Le prédicateur protestant Àssenburgius déclare en 1609 lors de

l'inauguration de l'école de Tangermûnde (auiourd'hui en R.D.À.)3 :

"Und ob es auch wohl nicht ist ein Ïempel oder
Kirche, und ein solch Wohnhau8 Gottes... so kônnen
nichts destoveniger von diesem Gebâude sagen, daB es
sey ein Hau0 und Wohnung Gottes, zu seinen Ehren
g'ebauet und daB er kûnftig darinnen vohnen, und Er
darinnen soll geehret, gepreiset, erkannt und angebetet
werden..."

En !749,1e recteur de l'école d'Elbing rappeilea :

I  lbid.,9. 3s,
2 Ciæ par G. Bruhl, Die Schule irn Uræil ihrer Lehrer. vom ausgehenden 16. bis anm
ausgehendsn 19, Jahrhundert. Yiesbadeo , 1969, p. 17.
3 lbid., p. rg.
4 ttic., p. zj.
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"schulen sind Tempel des Allerheiligsten, wo seine
Ehre vohnet und sein Heiligthum".

0n emptoie souvent au XVIII' siècle les images de "heilige

Stâtte, Wohnung Gottes, Tempel" pour qualifier l'école, mais davantage
dans la première moitié du siècle. On est ensuite plus prudent : "Schule

môge Tempel sein"...
Herder lui-même, dans une prière qui termine un discours

d'école demande en 17861 :

"Uûd Du o Gott, Geber des Guten, Quelle aller
Wahrheit, Du Urheber aller Euten Lehre und
Unterweisung... laï diese FÛrstenschule (das
Landesfùrstliche Gymnasium in Weimar) einen Tempel
deines Geistes, aller guten Wissenschaften und edlen
Sitten seyn und bleiben".

L'école est un peu l'atelier de l'Esprit Saint. Comenius
l'erprine à sa manière2 :

"Auf wûrden endlich Schulen nicht nur das verden.
uras sie insgemein heiBen, Werstâtten der
Menschlichkeit, Pflanzgaræn des gemeinen Wesens,
Vorspiele des Lebens, sondern Schulen wûrdeû auch
das werdên, was sie nach der Àbsicht Gottes sein
solleo, Werkstatten der himmlischen Weisheit, ein
Paradies der Kirche. ein Vorspiel der hrigkeit."

Grâce à l'utilisation de l'allemend, tout le monde doit
pouvoir accéder au savoir et à la science, en recherchant la vérité de la
pensée saûs se coûterter de ce qui lui vient du passé. Voici la liste des dix

livres que I'on demande en l70l à Thurnau de conserver pour toute sa vie
(il faut d'ailleurs remarquer que l'on possède des livres chez soi, ce qui est

beaucoup moins fréquent chez les élèves des iésuites)3 :

I  lbid.,  p.26.
2 lbid., g. 17 : "Sic denun Scholae, non tantun quod vulgo audiuct, Ilumanitatis
0fficinac Reip. Seninariun, vitaeque totius praeludiun, sed et quod intentio Dei
rcquirit, Coelestis s.pientias officinap, Ecclosiae parzdisius, Aeùernatisque ipsius
praeludium esse poterunt,"
3 E. Eederer, Mûnchea, l%t, p. 10.
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l .
?.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Die gemeine ABC Tafel,
Der marggrâflische Catechis mus,
Das teutsche EVangeliu m-Buch,
Das teutsche Psalær,
Das neue Testament teutsch und griechisch,
Liber memorialis Celarii,
Schmidii Gram matica latina,
Welleri Grammatica graeca,
Weissii Logica,
Weissii Rhetorica.

Les écrits néo-testamentaires sont donnés en latin et grec,
on n'a pas le latin de l'édition de la Vulgate. Il faut cependant préciser que
dans les régions d'Allemagne du Sud qui nous intéressent, les écoles
protestantes ne peuvent travailler sans tenir compte de ce qui se fait dans
la maiorité des collèges catholiques qui les entourent. 0n est loin de
I'atmosphère du Nord, des cours de littérature allemande de l'université de
Halle (1738)t,loin de ces presbytères protestants où l'on cultive et protège
la pcÉsie allemande2, loin aussi de ce piétisme ambiant qui fait du
christianisme dogmatique un christianisme moral où l'E8lise, le dogme, la
Bible et les sacremeûts doiveot servir au bien commun3 | L'idéal des
jésuites est autre que cette volonté, teintée de patriotisme, de devenir uû
"honnête et galant homme"...

La réalité diffère aussi des représentations que l'on peut
s'en faire. Le recteur protestaflt Mertens de St. Ànna d'Augsbourg{ se
plaint en 1769 du manque de continuité dans les prograomes ea place5 :
"(...) ;eder Lehrer treibt was er vill, ohne Rucksicht auf die anderen
Klasseû", et en 17766: "Manche Schûler scheioen sich dazu verpflichtet zu
haben, in ihrem Leben nichts zu lernen." Le quotidieû préoccupe parfois
bien différemment qu'oû ne le voudrait I

I Y. Kaverau, Culturbilder aus den Zeiûalter der Aufklaruns (Bd. II : Aus Ealles
Lit€raturlebeo), Halle, 1tt8, p. 67,
2 lbid., p. 175.
3 lbid., p. l3l.
{ Doatle nonbre d'élèves croit auûaat que celui du collège iésuite St, Salvator baisse,
daas los anoées qui précèdent la zupprtssion de la Compagnie : 132 en 1764, tT| et
ln0,210 en 177i, doot l0{ Bour les quatr€ cla,ws inférieures.
5 K. Koberlin, Das Gynnasiun bei St. Anna in Aussburg in den letzùen lahrzehnten
des lt. Jahrhunderts. Augsburg, 1E89, p.9.
6 lb id . ,  g .64.
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Lorsqu'au XVIll" siècle, les recteurs protestants incluent
dans leurs programmes scolaires disputes et declamations latines, c'est
pour ne pas rester à la traine de ce qui se fait clans les colleges jesuites des
alentours. L'qsprit traditionnel de leur école ne se prêtair en iait pas rlu
tout a ces pratiques. Mertens ecrit en ce sensl :

"Etant donné que les iésuites se limitent de nos jours
à La pratique du sophisme et qu' i ls.se font chez
beaucoup la meilleure reputation qui soit avec leur art
consomné de la dispute, nous devons avec l'aide de
Dieu, nous efforcer de former notre jeunesse de telle
faÇon qu'elle ne donne pas aux jesuites la possibilite
d'être les meilleurs".

I lUid., p.62 . "Die veil sich die Jesuiten ieziger Zeit t'ast nur allain srir der sophisrerei
bebelfeo und ihoeo mit fertigen disputieren bei vileo deo gror}æn Nanen machen,
solle durch gottes Hulf in diesen Fall mit uûserer Jugend dahio gearbeiret verden,
das sie den Jesuiæn oichts bevor geben".
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1.2.3. Ecoles cetholiques.

Les écoles catholiques qui eristent en Àllemagûe du Sud
sont de plusieurs sortes, il y a les écoles cathédrales et monastiques, les
fameuses "Don- und Klosterschuleû", déià anciennes, et d'autres
êtablissements plus récents, fondés par divers ordres religieux scus
l ' impulsion des papes Marcel II  (1555) et Paul IV (1555-1559) dans le
mouvement du concile de Trente (1545-1563). Les collèges iésuites se
développent en même temps que les écoles primaires des villages et petits
bourBs, tenues aussi bien par des clercs que des laics, et ce de la fin du
XVI' au début du XVIII' siècle. L'éducation catholique a'est pas anti-
protestante, mais elle se situe aux antipodes des principes éducatifs de la
Réformel

Dans une ville comne Àugsbourg, il y a à la fin du Moyen-
Age cinq écoles latines tenues par des clercs. En 1503, I l0 ,élèves vont à
l'école de la cathédrale, 138 à St. Moritx,,78 à St. Ulrich u. Àfra, 66 à St.
Georg et 55 à Sainte-Croir, ce qui fait un total de 400 élèves2. Les
établissements supérieurs catholiques qui existent avant la Réforme sont
situés pour les régions du Sud à Reichenau, Saint-Gall, Constance, Salzbourg,
Freising, Tegernsee, Augsbourg, Benediktbeuern, Niederaltaich, Passau et
Ratisbonne3.

A Mindelheim, les Fugger proposent en 1589 le couvent des
Augustins, vide depuis 1526, aur pères iésuites qui cependant ne peuvent

sl installer qu'en 1618.0n retrouve un processus analogue dans plusieurs
villes, à Eichstâtt par exemple, où le Collegium Willibatdinum fondé en
I t65 par le prince-évêque Martin v. Schaumberg est remis à la Compagnie
en 16144. L'école est située au-dessus du cloitre de la cathédrale sur les
lieur de l'ancieane école du chapître5.

Dans le mouvement de la contre-réforme, plusieurs ordres
religieur sont restructurés, tels les capucins, les carmes et les cisterciens
dans les pays allemands, ou nouvellemeût créés, les jésuites, l'Oratoire en

I Cf. K. Erliogbagen, Katholische Bildung in Barock. Haooover, 1972, p,lE9.
2 F. Paulsen, Geschichte des gelehræo UntJerichts. Leipzig, 1919, p. l)E.
3 K. Erliaghagen, op. cit., p.40.
{ U. SpinOler, Handbuch der bav, Geschichæ III, Bd. 3 :franken, Schva,ben, Oberpfalz
biszum Ausgang des lE. Jahrhunderts, Munchen, 1971, p,69.[.
I F. Buchner, Kallmunz, 19)6, g.27.
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16ll par le cardinat de Bérulle (avec 7l maisons dont 27 collèges au

XVIII'siècle), les lazaristes en 1635, les ursulines. les visitandines par

saint François de Sales et sainrc Jeanne de Chantat (avec E6 maisons et

écoles dès 164l ), les sceurs de Maria Ward et les frères de saint Jean-
Baptiste de La Salle en 1682 (un ordre qui veut éduquer les plus pauvres

et scularise en l77g 33.000 élèves dans t l6 maisoûs en Europeli.

Ce sont les jésuites et les capucins, spécialistes des missions

popUlaires, qui sont les deur grands Ordres de "conbat", si l'on peut direz.

Mais il faut ici clairement préciser qu'une réforme de l'Eglise catholique a

rêellement comnencé avant la mise en place des "méthodes" de la cûntre-

rêforme3. celle-ci poursuit d'une manière plus efficace l'æuvre commencee

dès avant le concile.
Àu début du XVII' siècle, !e prince Maximilian I' fait venir

à Munich des carmes, des sæurs de Maria Ward, des capucins et des

passionnistes4, appelés "Paulaner" en Allemagne. D'autres ordres se

mettent à faire la classe, parmi les ordres anciens les prémontrés5, installés

à Qbermarchtal, Rot at der Rot, Schussenried, Roggenburg, Ursberg et

weiBenau en souabe, à Osterhofen, schaftlarn6, speinshart, Neustift et

Steingaden eo Bavière?, oÙ ils ouvrent un lycêe complet en 16528 - ce sont

ces mêmes prémontrés de Steingaden qui font coostruire l'église de Wies à

partir de 1745 par Ibminikus Zimmermanû, avant qu'il ne travaille pour

les jésuites de Landsberg en t75?-t753 -. Les clercs réguliers de saint

Augustin ont des écoles à Diessen, Dtinstein, MeÉmingen, Constance, et

s'installent au XVIII" siècle à Rebdorf.
Ce sont les bénédictins cependant, qui possèdent les écoles

les plus prestigieuses, tout d'abord à St. Peter de Salzbourg, où l'on ouvre

I ;, Delumeag. Le catholicisme entre Luther et Voltaire. Paris, lj7l,9,7E'
2-J.Lottz, Geschichæ der Kirche irjdeeoteschichtlicher Beimchtunr (Bd. II, Die
Neuzeit), Munster, 196't, P.200.
3 K. Ertinghagen, Katholische Bilduns in Bafock. Hannover, 1972,p.43.
{ B. Hubensæiner. Boverische Geschichæ (Staat und Volt Kuost und Kultur).
Munchen, 1977,9.212.
5 Ordre ."oooid fondé par St. Norbert de Xcnæn à Prénontré (Aisne) en 1126, et
pr"Uqur;rnt disparu de3 suiæs de la Révolution française. Leur habit blanc leur a
donné le non d"'ordo candidum".
6 [a seule de ces naisons qui soit eocore uaa abbaye aniourd'hui (des béoédictins de
la coogr€gation bavaroisa, avec collègo ot ioæraat).
7 LThK, ùone VIII, g.n7.
E B. Eubeosteiner, Von Geist des Barock, Muochen ,l%7,p. 153.
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en 1617 un collège académiquel et en 1622la fameuse université2 dont le
"rector magnificus" est auiourd'hui encore ua bénédictin. Deur raisons à
c€la, en 16l E, les moines souabes et bavarois s'étaient réunis en une
confédération3 qui voulait se doter d'une université, et la nécessité de
fonder un séminaire diæésain, expressément demandé par le concile (il y
avait en 16l8 350 élèves et 400 étudiants, dont 20 ieunes moines{). C'es's
le type même d'établissement où les élèves ont les origines les plus
diverses puisque des étudiants sont venus de 83 abbayes différentes, mais
les moines û'ont jamais représenté que 3,5 I des étudiants de Salzbourg5,
ce qui montre le rayonnement très réel de I'université. 0n trouve sur les
diaires et listes d'élèves les. nons de FÛrstenberg, Hohenlohe,
Trautmannsdorf, Eltz, Salm, Àpponyi6... Le aombre des étudiants avoisinait
les 250 au XVIII' siècle7 dans une institution toujours restée uoique dans
le Saint-Empire. Quatre cents évêques et pères abbés ea sont sortisS. Les
autres écoles les plus réputées sont Ottobeuren, Ochsenfurt, Ehingen,
weingartea, Banz, st. Emmeran de Ratisbonne, Ettal, Benediktbeuern.
Neresheim, Ochsenhausen, un cotlège doté d'un observatoire
astronomique9, St. Leodegar à Lucernet0, et Tegernsee avec deur écoles.
une maitrise d'enfants et un collège monastiquell, connu surtout pour
l'importaûce au XVIII" siècle de son imprimeriel2.

lh nouvelles congrégations religieuses se développent dans
la mouvance du concile de Trente, tels les oratoriens, à Aufhausen et
Munichl3, et surtout les piaristes dans les pays allemands, à Kempten,

I M. Eartig, Die Benediktienerabùei Tegernsee. Muochen, 1946, g.42.
2 Festschrift Universitat Satzhurg 1622-1972 ([rsg. vom a.kad. Senat der Universitat
Salzburg), Salzburg, 1972, g,"6.
3 U. Eartig, op. cit., p.42.
{ Festschrift Uoiversitat Salzburs 1622-1972, Salzburg, lg7l, p.31.
5 lbid., p. e7.
6 Cf. "schulerwerzeichnis des Kolleg St, Blasiea (SD 19t11990".
? Fesschrift Universiut Satzburg 1622-1672, Salzburg, 1972, g.6g.
E M. Kaindl-Honig, Die salzburrer universitat 1622-ltx{. salzburg, 196,{, p. ll3.
91. Erlirghageo, Katholische Bildung in Barock. Hanaoysr, t9T2, g. L4g,
l0 J. Studhalter, Die lesuiùen ia Luzern. Stans, 1973, p. {01.
l I M. nartig, Die Benediktinerabtei Tegernsre. Mûnchea, 19{6, p. 30,
l2 lb id . ,  p , tE .
13 B. Hubensteioer, Bayerische Geschichte (Staat und Volk. Kunst und Kultur).
Mûncheo, 1977,9.294.
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wallersteinl et en 1750 à Gùnzbourg, où ils sont appelés par Marie-
Thêrèse. L'ordre a été fondé en 1597 par saint Joseph Calasanz et joue un
rôle important pour l'enseignemeût primaire en complément des jésuites,
en Hoagrie, en Bohême et en Pologne tout particulièrement2. Sa méthode a
bien des traits de l'éducation jésuite3.

Les Frères des écoles chrétiennes se sont bien implantés
dans toute l'Europe du centre à partir de 1682, sous l'impulsion de leur
fondateur, né à Reims en 1651+. Jean-Baptiste de La salle développe une
pédagogie très différente de celle des jésuites, où chacun peut évoluer à
son rythme. Dans un coin de la classe, un autel est installé devant lequel les
élèves se relaient pour réciter à genour le "chapelet perpétuel" tzrnt que
dure le cours5.

Il définit à la fois les douze qualités du bon enseignant et les
douze défauts que le jeune professeur doit combattre6 :

0udités du bon professeur :

. Le sêrieux.

. La discrétion,

. L'humilité.

. La perspicacité,
, Ia sagesse,
. Lapatience,
,laretenue.
. La douceur,
. L'enpressenent.
. Lavigilance.
. la piété.
.la générosité.

Défeuts ù coa.bettre :

En Bavière, on trogve aussi d'une
au XVIII' siècle des ermites de saint François,

manière assez répandue
saint Augustin ou saint

I M. SpinOter,Ilandbuch der bay, Geschichte III, Bd. 3 :Frznken, Schvaben , Obetpfatz
biszun Ausgang des lt. Jahrhunderts, Mûncheo, 1971, p. 1062.
2 K. Edinghegen, op. cit., p. l13.
3 lbid., p. ll3 eù J,M. Valentin, Le théâtre des lésuites dans les Davs de lansue
allenande (111{-1680). Bert, 197E, p. lE.
a G. Avanzioi, Histoire de la oédarocie du XVII' siècle à nos iour€. Toulouse, 1981, p.
222.
5 lbid., g.J6.
6 P. Pattran, Pàda$oSik des hl. Johann-Baptist de L^a Salle und der christlichen
Schulbruder. Fr.eiburg i. 8., 191l, p. 210 et 26L
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Jérôme qui font la classe dans les petites écoles mixtes de village, 126 -
dont 8l en Haute-Bavière - en 1746t, ainsi le frère philipp Schuster à
wohlfratshausen près de Sachsentam avec 30 élèves, ou le frère
Frontonius Werner à Au près d'Aibling avec 40 élèves de 7 à l3 ans2. Leur
noviciat était à St. Emmeran à Munich-0berfôhring, et ils travaillaient sous
I'autorité du clergé paroissial. La plupart du temps, ils étaient très
appréciés car ils s'occupaient en même temps de la musique à t'égtise.

Bn ville aussi, on trouve des écoles allemandes à côté des
écoles latines. Un rapport de visite canonique du 4 mu 1700 fait état de
trois écoles allemandes à EichsutrS. 0n y cite un maitre, Metchior Mayert,
eû poste depuis di: ans, qui enseigne à 65 enfants dont 6 viennent
gratuitement. Les deux autres écoles ont 42 et 60 élèves. 0n trouve de ces
petites écoles un peu partout dans le diocÈse. Ce rapport de visite de 1755
pour Oberhaunstadt donne une idée de la situation des maitres :

"Lehrer Joh. Georg Beck aus Mendorf, Organist,
aufgenommen vom Hofmarksherrn und pfarrer
kumulativ, ist sehr zu loben, wird von der Gemeinde zu
Gemeindedienst Bezs/uûgen. Einkommen 23 fl. von der
Kirche, Àccidenten sehr selten."

Au'en est-il au XVIII' siècle des écoles de filles ? Au
contraire des écoles de campagne, on sépare en ville les garçons des filles,
qui vont alors chez les bénédictines ou les chanoinesses de saint Augustin,
ou plus communément chez les ursuliaes ou les sæurs de Maria Ïflard. Ce
sont surtout les jeunes filles nobles qui vont à Frauenchiemsee ou à St.
Walburg d'Eichstâtt chez les bénédictines qui veulent éduquer "damit sy
die schene Arbeit Lehrnet"S.

I K, Kehrbach, Texte und For€chungen anr Geschichæ der E ziehuas und des
&rlio,19û3,p.T1.

2 rcia.,p.32.
3 f. Euchner, Schulgeschichûe des BistumsEichs6tt. Kallnunz, 19J6,g.32.
4 It reçoit en plus de son salaire annuel huit stêrcs de bois et douze Besufes de blé,
nais doane douze florias de loyer - "Eausaias" - (Ibid., D.tLl,
5 K. Erlilghageo, Katholische Bildung in Barock. Eannover, lgï2, g. tïE.
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Les ursulines se sont installées un peu partout dans les pays
du Sud, à Fribourg-en-Brisgau en 16961, à Straubing en 1691, Me8kirch en
1667, villingen eq 1782, Neubourg en 169E, Landshut en 166T,lnnsbruclc
en 1691, Ingolstadt en l79lz,Linzen 16791, Landsberg en 17lU...

En vue d'une plus grande fleribilité, l'ordre que fonde en
t 535 Angela Merici à Brescia n'adopte ni les væux traditionnels, ni le
principe de vie communautaire. Il est intéressant de remarquer que sa
fondation précède celle de la Compagaie de Jésus. Celte-ci n'a donc pas
d'influence directe sur cette nouvelle congrégation de type un peu
"révolutionnaire" pour l'époque. Les ursulines feront leurs premiers væux à
Paris eû 1612 dans le mouvefreût du concile5, c'est ^ cette épogue
également que les liens avec la Compagnie se resserrent. Ce sont d'ailleurs
les jésuites qui les font venir à Straubing et à Landshut6. Voici la structure
d'une iournée de classe chez les ursulines :

8h.00 :
th.00 :
10h.00
r 0h.30
14h.00
r7h.00
t7h.30
20h.00
20h.30

Lecture allemande et latine.
Messe, durant laquelle se récite le chapelet.
Repas en silence.
Récréation et travail manuel.
Collation puis classe.
Oraison.
Repas en silence.
Chapelet, litanie, exameû de conscience.
Coucher

Il est une autre congrégation un peu particulière, aussi
"nouvelle" que les ursulines, à laquelle il faut s'arrêter un instant, ce sont
les sæurs de Maria Ward, souvent appelées les Anglaises. Son nom officiel
est "Institutum Beatae Mariae Virgiais". Elle est fondée en 16097 par uûe
Britannique du nom de Maria Ward (IJEJ-1645) selon les principes de la

I T. Kumus, Die lesuiten an der Uoiversiut Freiburs i. B. 1620-1773, Freiburg i. 8.,
1963, ùone I,p.79.
2 Festschriftann vieræn Ceatenariun des Urrulinenordens. Bertin, lg}J, p.ZO.
3 6. Kolb, Mitteilunren uber das Tirken der lezuiæn und der narianischen
Koogreratioaea in LinzvErhrend des 17. und lt. Jahrhunderts. Liaz, 1909, p.97.
i A. Lichænstem, Geschichæ der Pfamei zu Landsberg (in : Stadtpfarrkirche Maria
Hi rn metfafurt Iandsberg ), Munchen, l9E 1, g. 2t.
I G. Avanzioi, Histoire de la oédatorie du XVII' siàcle à nos jours. Toulouse, l9Sl, p. lS,
6 K. Erlinghageo, Kathotische Bildung in Barock. Easnoyer, 1972, g,156.
7 C. Irrgaog, Institut der eqclischen FËuleiÂ Burghausen. Altottiag, 1993,g.27.
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Compagnie de Jésus, non seulement dans I'apparence ertérieure (absence
de clôture, de prière communautaire chantée, du port d'un costume
caractêristigue), mais aussi dans la spiritualitê choisie. La fondatrice écrir
par exemple sur un mode tout ignacienl :

"cælles qui dtisirent se ioindre à nous doivent savoir
qu'elles n'ont pas seulement à se soucier de leur propre
salut, mais qu'elles doivent devenir capables de former
des femmes fortes dans la foi en les instruisant, en les
éduquant grâce à leur bon eremple et à leur prière.,,

lEs ses débuts, cette congrégation travaille surlout en
Europe du centre et Munich devient en 1700 le siège de la supérieure
généralez. Au XVIII' siècle, les "demoiselles anglaises" sont implantées
dans beaucoup de villes allemandes, à Munich depuis 1626 sur la demande
du prince Marimilian I'3, où leur bâtiment de la weinstraBe est dû à
Giovanni-Antonio Viscardi{, à Augsbourg depuis 1662i, Burghausen depuis
1683, Altotting depuis 17216, Gunzbourg depuis lTjg sur le væu de
l'impératrice Marie-Thérèse, à Mindelheim depuis 17017 où les jésuites les
aident à construire leur école, à Bamberg depuis lrlrE, à wurtzbourg
depuis 1712, à Nymphenbourg depuis lrJzg. Dans toutes ces villes,
l'enseignement est gratuit, et ce sont les pères de la Compagnie qui sont
leurs aumôniers.

A Burghausen, la coogrégation s'installe en l6s3 avec un
soutien sans équivoque de la municipalité. Il"est établi que la classe et les
dépenses seront aur frais de la ville, beaucoup de monde saluant avec

I lbid., p.26.: "Die Eiatretenden sollen vissea, da6 sie nicht nur fur ihre eigene Seele
lu.sofggo !qb9o, sondern befahigt verdeo, il Euiehuag und uÀterri;ht, durch
Beispiel und Gebet glauboastarke Fàuen heranzubildeo."
2lbid.,  p. lo.
I f. ViaUer, ltarE Yard und das lostitut der Englischen Freulein in Bayern 1626-
1E10. Munchen, 1926, p. l{,
{ N. Lieb, lohann-Michel Fischer. Regensbur g,l9tl,p. l3E.
f .U. SgUOler, Haqdbqçh dçr bav. GÊsehichtÊ III, Bd. 3 :Frzoten, Schva^bea, 0berpfa.lz
biszum Ausgang des lt. Jahrhunderùs, Muncben, 1971, p. 1061.
oT. Yintler, op. cit., p.26.
7 B. Aubenstciter, Vom Goist des Beroch. Moncheo, 1967, p. 100.
E M. spinoler, op. cit., p.696.
9lbid., p. 1062.
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bienveillance la fondation de cette école, de type plutôt élémentaire
"Elementarschule" - que secondaire, qui bientôt accueille des pensionnaires.

Les "Angraises" enseignent à leurs érèves, rcuæs d'un rang
sæial plutôt élevé, à coudre, à tricoter, à filer, à dessiner, à chanter, à jouer
un peu de luth ou de guitare et à parler français en même temps que l,art
de lire, d'écrire et de calculerl. vers ta fin du xvlll' siècle, le programme
de l'école êlémentaire est sujet à quelques transformations sous I'influence
des idées nouvelles. Les étèves reçoivent un enseignement dans ces
différentes matières:

Morale et religion

Le corps et l'âme
Histoire de l'humanité

Histoire de la nature

Sciences de la nature

Géographie de la tere

Technologie

Lecture

Ecriture

Ortûographe

Calcul nenùal et écrit

Chant

Poids et, nesures. erercices

lugend- und Retigionslehre
Korper- uad Seelenlehre

Menschengeschichte

Naturgeschichte

Natudehre

Erdebeschreibung

Technologie

Lesen

Schonschreiben

Rechtschreiblehre

Rechneo aus den Kopfe uad an der
Tafel

Singuntcrricht

Lehrea voa den Ma8en usd
Gevichæn oebst prattischen

lJbuogen

Cet enseignement, cooparé à celui que donnent à la fois les
iésuites et ies ordres monastiques, est très moderne et pratique. plutôt que
de chercher à transmettre un savoir d'un haut niveau iûtellestuel, il initie à
tous les côtés de la vie. Il faut encore noter que l'on éduque souvent les
filles dans I'esprit ûouveau de l"'Empfindsankeit",l'esprit de la "belle âme",
d'une sensibilité presqu'ercessive. Dans ce sens, on étudie par exemple des
fables de Gellert, des récits, des comédies ou des chansons de la "belte"
littérature.

I c. Irrgaog, Institut der Englischen Fraulein Burghausen. Âltotting, lgEl, p, 17.
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Dans tout ce dispositif scolaire, les jésuites enfin se taillent
la part du lion... Ils ont en 1768 7.357 élèves dans la province de Germanie
supérieurel, 59E coltèges dans le monde avec plus de 200.000 élèves2. C'est
bien eur qui depuis le concile ont l'influence la plus grande en éducation.
Le concile avait dit lui-même (chapitre 18 de la session nilIl): "Si I'on
trouve des jésuites, ils doivent être préférés aur autres"3. Les pères ne font
pratiquement pas d'enseignement élémentaire{, ils veulent s'intéresser
avant tout aur élites et par là, contribuent fortement à la
"professionnalisation" du corps enseignant. L'école primaire est parfois
récupérée par les protestants, ce qui au XVIII' siècle provoque la surprise
et la réaction de Rome auprès des ursulines et de la Compagnie5.

Pour rénover le catholicisme, les jésuites proposent aur
évêques et aux municipalités d'ouvrir des collèges sur les territoires qu'ils
administrent et de faire la classe. Les responsables des cités accueillent
favorablement cette sorte d'appel de la part des pères. Ils aperçoivent déià,
d'uûe manière toute pragmatique, le profit qu'ils peuvent tirer de cet
enseignement donné en général aur couches élevées de l'échelle sociate et
le bénéfice à tirer lorsqu'on est au pouvoir, d'uûe population dont les
ûæurs sont guidées par la religion. c'est une certahe garantie de
tranquilité publique. C'est pourquoi les municipalités ne foat en général
aucune difficulté lorsque l'ordre leur demande de subvenir à l'entretien du
collège, des pères et des élèves. Le collège s'occupe surtout de la formation
d'un ensemble de laics appelés à erercer des responsabilités et à agir dans
la vie des affairei en chrétiens convaincus.

Parmi ces différentes formes d'enseignement qui coexisteût
dans les villes d'Allemagne du Sud, les collèges iésuites occupent une place
centrale, de par le nombre de leurs élèves et la qualitê de leur
easeigaement. C'est leur type d'eristence qu'il convient maintenant
d'analyser.

I J. SUelnayr, Kirche und Refornation. Unterricht und Erziehusg. Eissiedeln ,lgl7,
9 .3n.
2 A. Kupper, Das St. Michaal-Gymnasiun zu Munsæreifel. Munstereifel,lg75,p. 7 et G,
Avanzini, Histoire de la gédalogie du XVII' siècle à nos iours. Toulouse, 19t1, p. 219.
3 J. Stigloafr, Kirche und Reformation. UnùBmicht und Erziehung. Einsiedeln , lgl7,
l. 3Q-lEt si reperiantur Jesuitae, cetoris anteponendi sunt" (Congr. Conc. Trid. 3{,
sess, XIIII, cap. lE).
{ En 19t6, il y avait par cootre 7176 êcotes prirnaires jèsuites dans le nonde (G.
Avaazini, op. cit., p.2l9l.
5  n io . ,  p ,2 lE.
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1.3. Les collèges de l70E à 1773, des malsûns dans la
pure traditton de l'ordre.

l -3.1. Le cadre temporel reteûu, l70E-1773-

Dans ces régions du Sud dont on a pu évoquer de plus près
la situation, les jésuites gèrent depuis 1556 nombre de collèges. La façon
dont ils le font n'a rien de particulier à la région ou aux habitudes locales.
Elle n'est par ailleurs aucunement influencée par le type d'élèves ou les
responsables recteurs ou préfets. Les collèges se situent dans la plus
grande tradition de l'ordre, oû y trouve en tous points une observation
stricte de la règle commune. Il faut maintenant définir les deur bornes
temporelles de cette étude: I'année 1708 en Earquera le commencement,
l'année t773la fin.

1708 et 1773 sont deur dates non pas liées d'abord à
l'histoire des collèges, mais à celle de la Compagnie de Jésus tout entière, ou
plutôt de l'Eglise toute entière. Elles ont néanmoins des conséquences
importantes pour chacun des collèges. Il faut voir dans quelle perspective.

1708 est l'année où le pape Clément XI impose à l'Eglise
universelle ta célébration de la fête de I'Inmaculée Conception de la Vierge
Marie pat la bulle "lmmaculata Conceptio Beatae Mariae Virginis"l. Ce sont
les jésuites qui en ont été pour uûe part importante les promoteurs, l'ordre
soutenant traditionnellement le sens de ce qui n'est pas encore un dogme
officiellement défini2 mais qui est reconnu depuis les années 4t0 dans
l'Eglise sous l'influence du mouvement pélagien - contre saint Augustin ! -

et et 431 lorsque le concile d'Ephèse proclame la Vierge "Mère de Dieu",
"Theotokos".

Les pères ont d'ailleurs mis en place dans les collèges, mais
aussi pour la population civile des villes où ils sont installès toute une
structure destinée à favoriser un eogagemeot plus spirituel des
catholiques, les fameuses congrégations mariales. Ils ont aussi fait

I H. Rogier und A. Yeiler, Geschichùe der Kirche. Eiosiedeln , $n,lone ItI, p. 31S.
2 n est défini par le pape Pio IX le E décenbre lEJ{ daas la constitutioo aposûolique
"Ineffabilis Deus".
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construire de gratdes salles destinées aur réunions et aux fêtes qu'elles
organiseat. Les événements de 1708 ont donc un impact fort sur les
activités religieuses - et festives - des collèges.

Cette date est encore significative dans la mesure où elle
marque le point de départ d'un regain d'activités artistiques en ce qui
concerne les écoles. Les années qui suivent la décision de Clement XI sont
celles du règne du baroque. Un peu partout, les jésuites rénovent leurs
églises, les remettett au goût du jour en abandonnant défitritivement le
style Renaissance de leur église-mère, st. Michael de Munich, ils
reconstfuisent dans les écoles l"'aula mariana", la salle de congrégation.
Cette salle sert pour les différentes subdivisions de la congrégation, elle
sert de lieu de rassemblement, de prière, de lieu de prédication ou
d'elercices spirituels, de salle de concert pour la musique sacrée, de salle
de théâtre ou de disputes scolaires. L'autel placé dans les salles de
congrégation de I'Allemagne du Sud est toujours consacré à la vierge.

Il est également intéressant de placer l'étude des collèges au
XVIII'siècle pour une autre raison. En Bavière, en Souabe, dans le Haut-
Palatinat, la religion occupe dans La sociêté une place de première
importance. On compte dans ces régions un total de plus de 3.000 prêtres
diocésains, de 1500 moines répartis dans 59 monastères, de 2.000 moines
faisant partie d'ordres mendiants (franciscains et dominicains...), de 300
moniales vivant dans huit grandes abbayes et de 700 religieuses se
répartissaût quant à elles dans 26 couvents. A ces chiffres considérables
s'aioute celui des églises et chapelles consarées, il est de 28.0001.

Ce catholicisme des pays du Sud est marqué par le rôle des
pèlerinages2, signes de I'archaisme aussi, qui imprègne ici et là la religion
populaire, cûmme le fait que les moines erorcisent les aninaux malades,
qu'1ls bénissent dans les églises les æufs, la viande, les légumes, le vin que
les gens apportert ou les arbres dans les vergers3...

Le XVIII' siècle, c'est aussi l' apogée de la Compagnie de
Jésus elle-nême, au moins dans la première moitié du siècle où elle se
développe encore, puisque l'on passe de 20.000 en 1700 ù 22.600 pères en
1749. L'assistance allemande (dix provinces, dont celle de Germanie

I K. Biedermaaa, Deutschland im lE. Jahrhundert. Leigzig,lEE0, tone II, p. l0%.
2 De caractôre plus ou noins supersticiour parfois,
3lbid., p. lofi,
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supérieure) regroupe7387 pères. En 1556, it y avait à Ia mort de saint
Ignace un millier de jésuites répartis dans une centaine de foadations
(résidences, collèges, novicaiarc et maisons professes). Ils sont 1j.000 en
1650 avec 150.000 élèvesl et 23.000 en 1773, en 39 provinces, 1.600
maisons dont 679 établissements scolaires avec 15.000 maitres er
professeurs jésuites2. Dans les 679 cotlèges qu'ils possèdent de par le
monde, les pères touchent un total de 210.000 élèves, chaque résidence de
l'ordre constituant en même temps un petit cefltre de rayonnement
spirituel et scientifique - il en est ainsi depuis le xvl' siècle -.

Le XVIII' siècle est aussi l'époque de la canonisation de
grands saints jésuites, Louis de Gonzague et smnistas Kostka en 1726,
François Régis en 1737. Cela donne lieu à des cérémonies supplémenraires
assorties de nombreuses représentations théâtrales chaque année dans les
établissements scolaires. Ces nouveaux modètes de vie doivent également
rénover la formation spirituelle et la vie intérieure des élèves.

Quant à la date de 1773 qui marque la fin de cette étude
des collèges du Sud, c'est l'année où est publié à Rome le 2l iuillet par le
pape Clément XIV le bref pontifical "Dominus ac Redemotor" annonçant la
suppression pure et simple de l'ordre, fait unique dans l'histoire. Oure
quelques divergences d'ordre disciplinaire ou théologique avec Rome, ce
sont surtout les interventions répétées des souverains absolutistes
d'Europe auprès du Saint-Siège, auxquels celui-ci a finalement cêdé, qui ont
abouti à cette décision. Il farrdra voir pourquoi.

Les années qui précèdenl 1773 marquent aussi pour les
collèges le sommet ou la fin de ce qu'on pourrait appeler une courbe
ascendante. Depuis le siècle précédent, les collèges ont acquis une
erpérience, une réputation, ils ont su travailler, nais - c'est un pbénomène
assez général -, ils s'essoufflent après 1750. Le programme que les jésuites
tiennentàenseignerdatedanssaconceptiondel599.Le..@!iru,.!q'.,
a maintenant presque deux cents ans...

Le latin lui-même, à la base de tout l'apprentissage de
l'éloquence, n'est plus de bonne qualité. 0n dit "mulier domestica" pour
"Hausfrau", "custodia princeps" pouf "Hauptwache", "primum hodie item"

I I lya l0gcoltègesen France en 1643.
2;. Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire. Paris, 1971, p.77,
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pour "erst heute rrieder"l. C'est chez la plupart des professeurs jésuites
eur-mêmes que manque en cette fin de siècle le sens de la langue. On fait
pour les traductions du simple mot à mot. En l'espace de vingt ans, I'idée de
la latinité a perdu son idéal. C'est le grand symptôme du recul des collèges,
on assiste au sein de l'ordre à une sorte d'atrophie et d'engourdissement au
cûurs des années. Le poids des classes de 80 élèves se fait sentir lui aussi.

C'est le moment où les lumières et l'absolutisme influencent
chacun à sa manière les principes et les méthodes d'enseignement des
régions limitrophes, les jésuites sont eû face d'opposants de plus en plus
sÛrs de leurs objections, et le climat potitique évolue de tefle sorte que
l'Eglise commence à perdre ici et là de son influence. Le lêgat du pape
Garampi l'écrit dans un de ses rapports de 17642: "Les idées nouvelles sont
anticléricales, les souverains contiûuent de vouloir se servir de l'Eglise sans
tenir compte dans leur politique de ses avis et décisions.

t .L. neiUinger, llber die alten Jesuitgnkollegien und ihre Pàdagocit (ia : Kollegbrief
Yeihnachtea l9J{, S. 16-26, St. Blasien, l9t{), pp. l6s.
2 B. Du_hr, Geschichte der Jesuiæn in den Landirn deutscher Zunge. Muachea, 192E,
ûone IV, p.2.
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1.3.2. L'implantatioa der collèges deas le mouveneat de la
contre-réforme.

L'idée a déjà été brièvement évoquée que les collèges tels
qu'on les trouve en Allemagne du Sud sort aûalogues - à quelques
variantes près - à ceux qui sont implantés dans le reste de l'Europe et du
monde. On ae trouve rien en effet, qui ne soit dans la province jésuite
conforme aux prescriptions romaines, celles du "Ratio studiorum" de 1599,
celles des diverses règles édictées par les généraux aur XVII' et XVIII'
siècles. En fait, ni les méthodes, ni I'esprit ne subissent une quelconque
influence locale. La personnalité des provinciaur et des recteurs n'entre pas
non plus en jeu.

En ce gui concerne leur fondation, les écoles sont soumises
aur règles de la politique générale conduite par les supérieurs romains.
Pour les promoteurs de Ia contre-réforme, I'Allemagne est la plus
dangereusement blessée. C'est elle qu'il faut le plus prof,ptefient et le plus
soigneusement aider. A peine le concile de Trente entame-t-il ses
premières sessions de travail - elles se prolongentl pendant l8 annêes, de
1545 à 1563 - que le 13 novembre 1549, au moment mêoe où il fonde le
"Collegium Romanum", l'actuelle Grégorienne, Ignace euvoie à Ingolstadt
trois hommes : un Savoyard, le père Lejay, un Espagnol, la père Salmeron,
et un Hollandais, le père Pierre Canisius avec la mission de commencer un
enseignement à I'université, fondée en 14722.

I Cf. T. Hunpert,Ileinrich-Suso-Gynnasium Konstanz. Konstaaz, 1g14, p,7.
2 B. Hubeosteiner, Von Geist des Barock. Mûocheo, 1967, p.6J.
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C'est Canisiusl, le "Pestalozzi des iésuites"2 comme I'appelle
Barthel, qui rédige eû 1555 le premier des catéchismes catholiques, ur
petit et un grand, comme Luther en 1529, ce que le concile ne parvenait
pas à mettre sur pied à Trente3... Le livret est édité plus de 400 fois en un
sièdea. Sa structure est Ia suivante, divisée en chapitres successifs à partir
de la seule question de départ: "Pourquoi sommes-nous sur terre ?"

. La foi

. Le Credo

. Le Pater

. La charitê

. Le décalogue

. Les sacrements

. La justice

Oo remarque la placr centrale donnée aux vertus
théologales. C'est lui aussi qui prépare la canonisation de François-Xavier
(mort en 1552) et d'lgnace (mort en 1556) pour I'année 1622, Ils
deviendront tous les deur aussi populaires que saint Bernard, saint
François ou saint Dominiquel. Avec l'aide des premiers iésuites allemands,
Pierre Canisius fonde toute une série de collèges. Cette chronologie des

I Quelques évéoenents clés de lavie de saiat Pierre Canisius :
. Naissance eo l52t à Ninègue en Hollande.
. Etud6 à Cologae iusqu'en 154?.
. En l5{t et l5{9, voyage à Trente et Rome, où il rencontre le pape Paul lll et lgnace. ll
enseigne à Memine, Bologne et logolstadt, où il constate que seuls quetfe où cinq
étudieots tlrert profit de ses couns. les autres devraimt êtr€ ænvryés "en classe de
gtraonaire' (G. Mraz, Geschichte der Theol. Fak. der Univcrsitât Innsbruck von ihrer
fttindunn bie zun Jahre 1740. Innsbruct, 1966, p. 28).
. Dc lJJ2 à 1t56, prédicæeur de la cour et de le cathédrale St. Etienne à Vienne.
. ll dwient en l5Ji le premier prwincial de la prwioce iéeuite de Germenie supérieure.
. Eotre lJ69 et 1t62, il participe à la diète d'enpire à Augsbourx, et londe ler collèges de
Muoich et d'lnnsbrucl.
. De lJ62 à 1t65, il participe au concile, doot il est le théologien le plus remarqué.
. En 156E, it ect créé car{inal et prêche le carême à Augsbourg.
. De lJ?l à ItE0. il voyage et prêche en Alleoagne et sn Autriche, puis se retire à
Fribourg en Suisse, où il neurt en t597.

2 U. garttel, Die lesuiæn^ Legende und Tahrheit der Gesellschaft lesu^ Dusseldorf,
19E2, p.121.
3 G. Avanzini, Histoire de la Dédagogie du XVII' s iours Toulouse, 1981, p.
269.
{Ibid., p.z7o,
5 Cf. J. I-ortz, Geschichæ der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung (Bd. II, Die
Neuzeit). Mûnster, 1%4, p. 19.
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établissements créés avant même la fin du XVI' siècle montre le zèle avec
lequel ils favaillent déjàt :

I  552
I 556
I 55e
l 560
156,1
tJ62
I 563
r564
t567
r 569
l57r
rJ73
1574
tJ75
r578
l 580
r 582
r 588
l  589
l59l
rJe?,
l 5e5

Vienne2
Prague, Ingostadt et Cologne
Munich
Trèves
Mayence
Innsbruck
Dillingen
Braunsberg
Spire et Wurtzbourg
Hall (au Tyrol)
Fulda
Gru
Lucerne
Heiligenstadt
Brùnn
Coblence et Paderborn
Augsbourg et Fribourg-en-Br.
Munster
Ratisbonne
Porentruy (Pruntrut)
Emmerich
Hildesheim

Il faut préciser maintenant le sens de ce concept de contre-
réforme - l'expression date des années 19203 - que t'on utilise souvent. Il
est vrai que le concile inaugure une page nouvelle dans l'histoire de l'Egtise.
En Europe, il aura pour quatre siècles des répercussions formidables.
L'Eglise est déormais plus romaine, plus centralisée aussi, peut-être parce
qu'elle a commencé d'élargir ses horizons aux autres continents4.

Mais la contre-réforme ne vient pas en rêponse à la
Réforme. En tout cas, elle ne la suit pas, elle a lieu en même temps. Peut-
être faudrait-il parler d'une réforme catholique commencÉe dès avant

I B. Duhr, Geschichûe der lesuiæn in den Landern deutscher Zunce. Freiburg i. 8,,
1907, tone I,p. 307.
2 L, Lutacs, Die Grundun$ des Yiener gapstlichen Seninars und der Nuntius
Giovanni Deffino (in : AHSJXXIII, Fasc. 4],lqj4, g.lJ-7il,Rone, lgt{, p. 3t,
3 Le terno de "Réforne" n'a êté utilisé qu'à partir de 162J, oo disait utgîtavair;L
"Refornation" (Dictionnairc "BqbgIL" ).
4 E. Zeeden, Ge senrefornation, Darnstadt, 197 3, p. L3.
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Luther. C'était depuis longtemps le souci des évêques et des princes de voir
traitées les questions en suspens qui touchaient les prêtres et la pastorale
populairel. Tout se passe comme si I'on mettait en branle uûe conre-
réforme bien ciblée, eû même temps que se poursuivait le mouvenent des
réformes internes à l'EBlise, telles qu'elle en avait toujours coûnues depuis
les temps apostoliques. Assez curieusement, pour différentes raisons
parfois politiques -, aucun évêque bavarois ne s'est rendu à Trente2, pas
même le plus prestigieur d'entre eux, le cardinal otto TruchseB v.
Waldburg, évêque d'Augsbourg, qui y envoya des jésuites pour le
représenter. Ce qui ne l'a pas empêché d'être I'un des promoteurs les plus
vigoureur des décisions du concile.

La tâche est ample. C'est dans les années 1546 et 1547 que
conmencent en Souabe - passée en grande partie à la Réforme3 - les
missions qui ont pour but le retour des populations à i'Eglise catholiquei.
Dans le diocèse de Bamberg, 105 des 190 paroisses principales étaient
passées à la Réforme5. Il n'était pas facile de demander au clergé locai de
restaurer le catholicisme, il fallait une intervention extérieure.

Dans le coËpte-rendu d'une visite canonique à lfurtzbourg.
on erplique en 1578 que le concubinage se retrouve cÀez presque tous les
prétres, le peuple l'acceptant plus ou moins6. En 1584, un chanoine du
chapitre cathédral d'Eichstâtt du nom de Sebastian GrieBbacher ne sait si
vivre en concubinage est réellement un péché. Il cite ensuite ce passage -
ambigu - de I'homélie d'un jésuite de WurtzbourgT ;

"Der Jesuiter hat im domstift einstmals gepredigt, es
r/ere keines Recht, das ein Priester eine Concubinen
oder ein Eheweib hette, doch were es weniger Sunde
starr er ein Concubinen dan van er ein Eheveib hette'.

I lbid., p.Zll
2 B. Hubeqsteiner, Von Geist des Baroch. Munchet. l%7, g. 127.
3 Sauf la partie ouest, restée catholique (M. Spindler, Ilandbuch der bay. Geschichæ
III, Bd. 3 : Frankea, Schvaben, Oberpfalz bis zum Ausgaag des lE. Jahrhuaderts,
Mûnchen, 1971, p. 930).
1luio.,  p.926.
5lbid.,  p.zt9.
6 E. Zeeden, Gegenrefornation. Darmstadt, 1971, p.230.
7 Stadtarchiv Yurzburg, Ratsproùokoll IJE{ fol,63, {. Februar,

, : i  l

I
I
I
\
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c'est sous I'impulsion du pape Grégoire xlII (rjrz-ljg5)
que l'implantation des collèges commence à s'étendre d'une manière très
réelle. Il les veut en particulier pour l'Europe du centre et de l'Estt. Les
jésuites continueût donc d'installer leurs résidences avec l'aide des
Habsbourg et surtout des Ifitælsbach. It est clair aujourd'hui que sans cette
volonté tout à fait franche des deur familles2, le catholicisme n'aurait pas
survécu en Bavière3. Parallèlement, les historiens s'accordent sur I'action
de la compagnie au nord-ouest comme au sud de l'Allemagne : dans les
années 1550 à 1565, le peuple et une bonne partie de la noblesse étaient
passés au protestantisme sans que le ctergé fût capable de contrer le
phénomène, et ni les wittelsbach, ni les Habsbourg n'auraient rcnu
longtemps sans l'arrivée des jésuites{. A Paderborn, les pères reçoivent en
1585 les clés de l"'Academia Theodorina" des mains mêmes du dernier
recteur protestant5. Ils en font un grand séminaire typiquement tridentinS,
ayaîI même reçu l'autorisation pour la formation spirituelte, de suivre les
usages propres à la compagnieT. Dans beaucoup d'endroits, c'est ainsi le
retour à l'ancienne foi, "zum alten Glauben", et pour bien des villageois, le
plus frappant est la fin de ta communion au calice.

La principauté de Neubourg8 6*tt passée entièremenr à la
Réforme9, son retour au catholicisme après la conversion et le mariage en

|9l._L. SzilT. Kollegion und Uoiversitaten in den deutschen Provinzen (ia : AHSJ
! H,Fasc.77, 1970, S, 206-2lr'l Rone, 1970, pp.206s.
2 U"+t une. publcation du collège de Molshein, on note en t6lE que 20 des 36provlnces de la Conpagoie se ùrouveot daos les pays des Ha,bsbourg, que S.0lS dLs
l3.llzpèæs oot leur proûection et que 371 des 519 rêsidences de l'ordre-leur doivent
eo partie au noins leur fondatioo (cité par T, Kurrus, Die lesuiæn ao der Universitat
Freiburc i. B. 1620-173. Freiburg i.8,, lqi3, lone I, 9.26il.
3 Cf. .1. Aiga, Geschichùe des Gynnasiums Passau. passan, l%2, p.ZJ.
{ F. Paulseo, Geschichæ des selehræn unæmichts. Leipzig,l9l9, ùone l, g.117.
5 Ce qui.a9 siggifie pas que les choses se passent dans le calme et la pair. Pour le
carnaval de 160E, des élèves aideat les protestaots à orgaoiser pendant les quaranùe
heures du Saitt-Sacremeat ua cortège Cvec une poupoe ha,billéi en iésuiæ, ôunie de
grysrys luqetùes et de bras qui bougeaient pour beoir de tenps eo Énps lia foule, et
qui siogeait los diseours des jésuites (cf. R. Schulzs, Das GvmnasiuniPaulinum zu
Munsùer Mûaster, t9{t, p.43),
6 K. Heogst, Jesuiten an Universitaùen und Jesuitenuniversitatea. Paderborn, 19E1, p.
IEE.
7 nio., p.zol.
E Le contE Philip_p avait nis en place en 1570 à Neubourg ute écote latioe protestaoæ
oÙ étaietrt reçus 24 êwdial,ts pauvres (J. Heider, Seninararchiv Neuburg i. d. Donau.
Muochen,1957, p. l).
9 L. Koch, Jesuitenlerikon. Paderborn ,lg31,p. l3l.
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1613 du comte-palatin Wolfgang-Wilheln avec la fille de Wilhelm V de
Bavière, Marie-Madeleine, représente une étape "politique" de taille pour
les contre-réformateurs. Quoique l'on ait êté certain dès lJzz pour des
raisons politiques aussi bien que sociologiques, de la victoire de la contre-
réforme en Bavièrsl. Jusqu'au XVIII' siècle, les jésuites apparaissent pour
beaucoup comme les sauveurs de I'Eglise et de l'Etat tout à la fois2. Ils ne
quitteront plus les cours de Munich, Neubourg, ni méme les cours
ecclésiastiques d'Eichstâtt, de Passau ou d'Augsbourg3. Jusqu'au bout,
I'aristocratie manifestera sa reconnaissance, conribuant à milte donations
de toutes sortes, y compris pour les appareils qu'utilisent les pères dans
leurs travaux et découvertes scientifiques{.

Qu'en est-il maintenant de I'implantation des collèges dans
ces régions d'Allemagne du Sud ? Le pays est divisé comne on sait en
provinces jêsuites, au nombre de quatre pour I'Allemagne et l'Autriche . Le
schéma ci-dessous en erplique la création. Y sont mentionnées également
les provinces voisines5 qui font partie de ce qu'on appeile à Rome
l'assistance allemande :

I F. Pautsen, Geschichte des gelehrten Unùerrichts. Berlin, 1921, tone II, p. 102.
2lbid., p, lo2.
3 B, Hubensteiner, Von Geistdes Barock. Muochen, l%7,g.72.
{ L. Koch, op. cit., p. 1{.
5 B, Schneider, Die deutscbeo 0rdeasgrovinzen im Todcsiabr des hl, Itnatius (ia
Stimnen der Zeit 1955-19t6, Freiburg i. 8,, l5E, Bd,, p. 206-2lJl, p,209.
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Germania Superia 1556

Ausûia 1562 Ad Hhenum

Pdonia1576

Bavarica 1770 Bdtemia 1623 Rhen. lnf

Silesia 1754

En t749,la Compagnie compte 22.J89 religieur dont I 1.293
prétres, qui tiennent 669 collègesl. Pour les régions qui nous intéressent,
ils se répartissent de'la façon suivante2 :

Assistance

Germanie supérieure
Rhénanie supérieure
Rhénanie inférieure
Autriche

Religieur

834e

I 060
497
772
t772

(Prêtres)

4291

487
240
3e8
7t l

Collèges

207

27
t6
17
3l .

Au XVIII'siècte encore, les provinces se développent bien
puisqu'on passe entre 1700 et 1750 de 717 à 772 religieur en Rhênanie

I Ct. E. Kupper, Das St. Michael-Gymnasiun zu Munsæreifel. Munsærci fel,197), p,7 .
2 B. Dtrhr, Geschichta der Jesuiten in den Landern deutscher Zun$e, Munchen ,l9?8,
tone IV, p. 16,

Gçmania Inferia 1556
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inférieure, de 400 à 497 en Rhénanie supérieure, de 906 à 1060 en
Germanie supérieurel et de 1370 à 1772 en Autriche2.

En Allemagne, les résidences se répartissent ainsi :

Province de Rhénanie inférieure :

Cologne
Bonn
Dusseldorf
NeuB
Emmerich
Xanten
Air-la-Chapelle
Munstereifel
Dùren
Essen
Trèves
Coblence

Province de Rhêaanie supérieure :

Mayence
Aschaffenbourg
Erfurt
Heiligenstadt
Spire
Bruchsal
Wetzlar
Neustadt a. Haardt
Vorms
Baden
Ettlingen
Heidelberg

Province de Gerneaie supérieure3 :

Paderborn
St. Goar
Buren
Geist .
Munster
Koesfeld
Osnabruck
WeBpen
Hildesheim
Nassau
Siegen
Limbourg

Mannheim
Fulda
Wurubourg
Bamberg
Molsheim
Sélestat
Sarre-Union (Bockenheim )
Rouffach Alsace
Ensisheim
Colmar
Strasbourg
Haguenau

I lbid., p. le.
2 y, Szilas, Die ôsùerreichische lesuiteaoroviaz. èiae historisch-shristische
Unærsuchung (io : AHSJXLVII, Fasc.93, 1975, p.97-ltE), Rone, 197E, p. l0Z.
3 K. Eengst, lesuiten an Univercitâtcn und lesuitcnuaivcrsitaæs. Paderborn, 19E1, p.
50.
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Munich
Ingolstadt
Altôtting
Landshut
Augsbourg
Dillingen
Ottingen (Bayreutb)
Landsberg
Mindelheim
Kaufbeuren
Eichstatt
Neuburg
Amberg
Burghausen
Ratisbonne

Straubing
Eltvangen
Rottenburg
Rottweil
Constance
Fribourg-en-Br.
Innsbruck
Trente
Feldkirch
Lucerne
Solothurn
Brig
Fribourg
Sion (Sitten)
Porrentruy

Yurtemberg

Bade

Tyrol

Suisse

cette province regroupait la Bavière, la souabe, le Tirol, le
vorarlberg et la Suisse. En 1770, elle est séparée en deux sur ordre-de
Maximilien III, la Bavière devenant une pcovince à part entière pour les
trois dernières années qui précédaient la suppression de la Compagniet.

Qu'en est-il maintenant de l'implantation, dans ce double
mouvement de Réforme et de contre-réforme, de chacun des cotlèges de ta
province de Germaoie supérieure ?

A Munich, c'est le duc Albrecht V qui prend contact en
1557 avec les iésuites d'lngolstadt en vue de l'installation d'un collège2.

I 3. Stualatter, Die lesuiten in Luzera. Strans, 1973, p, l6E.
2 Ya tJtl, Albrecht V denande par lettre ses conseils au cardinal Ouo TruchseB v.
Valdburg, évêque d'Augsbourg, eo lui erpliquaot son projet d'ob enir une dispense de
Bpqt afi.g dg pouvoir utiliser des locaur ociupés par d'autres ordres religieïr, afio
d'y iostaller les jésuiæs :

"lllir finden ie lenger ie oer, das die Patrts von der Societet
oit lrer fleis grossen Nuz ln ursern Lanrte schaffen, das auch lr
Societet aus den Gnaden Cnttes ao gueier læuten von Tag zu Tag wachst
und zueninbt : Da heffegen aodeæ Ordea schier all abnennen,
dervegen lvir nit ungeneigt veren nit Zulassuog der Bâbetl. Heylichteit
uod dr ordinarien icdec mts lnen oer Clôster in unsern Laod
eiaangehen... So reren lVir deonach Bedacht, bey der Bàbst. Heylichlait
umb Yergonstigung dener Clabter in unsern dreyen HauptsËtteû,
Miinchen, landshræt und Straubing anzuhalten, dereo erstes
Augustiner, das mder Doninicaner, das dritt Carneliter ordens ist."

! 1e faudrait, pas que cela nuise à la jeune Conpagnie, les augustins de Munich ayatrr
dôjà élevé de vigoureuses prot€stations,.. Déjà én-l)jj, le beau-père d'Albrecht âvait
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Deur ans plus tard, des pères y sont envoyés et la classe commence le 13
décembre 1559. Le recteur de Munich, le père Théodorich Canisiusl, un
demi frère de Pierre Canisius, émit en 1563 au général un rapport en latin
sur les activités menées depuis quatre ans2, dans lequel on a les données
suivantes :

Les premiers pères sont arrivés le 20 novembre 1559.
Le l3 décembre, la classe commençait.
Le premier dimanche de carême 3 mars 1560, l'école aëté
solennellement inaugurée.
En octobre, on a joué une tragédie avec beaucoup de succès.

Albrecht obligea les principales familles de la ville ^
envoyer leurs fils en classe chez les jésuites : elles furent rapidement
imitées par beaucoup - l'enseigneÉent était gratuit -, si bien qu'en
automne t560, le collège comptait déià 300 élèves3, autant qu'il y en avait
réunis l'année précédente dans les écoles humanistes{. En 1174, c'est la
fondation de l'internat, la "Donus S. Gregorii", le futur "Albertinum"5. En
1576, les pères reçoivent une maison et un terrain dans l'actuelle
"NeuhauserstraBe" des prêmontrés de Schâftlarn6 où I[ilhelm V, le fils
d'Albrecht V, leur construit le nouveau collège inauguré en 1592 et l'église
St. Michael consacrée en 1593. Ils auraient voulu une architecture plus
sobre. Beaucoup reprochaient d'ailleurs au duc de consÛuire aux jésuites

un palais digne d'un roi et de sa cour. Wilhelm V bâtissait là un monument

pris coatact avec les cardinaur Morono et v. Yaldburg, ea vue d'uoe dispense
pontificale pour Vienne et Prague, où les jésuiùes devaient s'installer respectiveneot
chez les carnélites et,les doninicains. Le cardinal conseillait de oégocier un bail avec
les augustins et d'entreprendre dès qu'oû le pourrait une nouvelle construction.
Pierre Canisius iotprvint alors pour un règlement à I'amiable, mais les choses rre se
firent pas et I'oo décida de réuoir les quatre classes dans uae église (S. Hafoer, 400
Jahre trilhelmsgvnrasium, Munchen, 19t9, p, 6{).
I nia., p. a,
2 "Beati Petri Caoisii SI. egistolae et octa", herausgegeben voo 0. Braunsberger,
Freiburg i.8., ltgE, Bd. III, S.870 ff,
3 J.U.Valentin, Le théâtrp des Jésuiæs dans les pays de langue allemande (lss{-16E0)
Bern, 197E,9.129,
{ Ce qui eotralas la protestatioû au noo des maîtres hunanistes de Gabriel Castaer
pour la conçufferce nouvelle (Ibid., 9.4291,
5 s. gefner, @iug, Munchen, 1959, p.6't.
6 tt ic., p.64.

l .
2.
3.

4.



85

en I'honneur de la réussite de la contre-réformel. A sa mort, le 7 février
l626,le père préfet Christoph Cletzlin écrivit :

"Mortuus est Serenissimus Princeps Guilelmus V.,
Boiariae dux, a prandio circa secundam, illustrissimus
vitae vir, notissimae sanctitatis princeps, ingentium
factorum heros, hujus celeberrimi gynnasii autor et
altor, qui vere dici poterat pater pauperum, Maecenas
studiorum, amor omnium"2

A Constance, suite à la décision O, .oo.it, de Trente
d'établir des séminaires diocésains (session XXIII, chap. l8)3, le cardinal-
évêque Mark Sittich v. Hohenems fait venir les jésuites en l5gz4. Le
magistrat s'y oppose : "Plutôt le diable que les jésuites !"5 Uberlingen et
Meersbourg se proposent alors6. La ville êtait eû effet passée au
protestaûtisme, puis revenue au catholicisme à la suite de combats armés.
L'empereur Ferdinand I'ne voulait pas lui non plus raviver les luttesT en
faisantvenir les jésuites dans uneville où l'on avail chassé dès 1527 tous
les clercs lE En 1565, il n'y avatt plus que 25 personnes à la messe dans
tout constance...

Les choses se passent rapidement néanmoins : les pères
abbés de Salem, Rot, Ochsenhausen, Schussenried, Obermarchtal, Weissenau
et Petersbausen offrent 12.000 florins, l'abbé Caspar de St. Blasien 3.000 à
lui seul, le chapitre cathédral et l'évêque Jakob Fugger font eur aussi une
donation9. En 1594 déià, les iésuites enregistrent 2476 confessions et 2632
communions, au XVII' siècle, on passe rapidement à près de 40.000
confessions par anl0. Et c'est un anciea elève de Dillingen, Georg v.

I  l t io. ,  9.72.
2 Ib id. ,  p.7.
3 I. Seideafaden, Das Iesuiùentheater in Konstaoz. Stuttgart, 1963, p.6.
{ 6. Schuhly, Das ehenali$e Jesuiùenkolleg in Konstaoz (in : Kollegbrief
Yeihnachten l%4,S. 56-66. St. Blasieo, 19J0, O. j7,
J I, Seidenfade!, op. cit., p. {.
6 G. Schuhly, op. cit., p.56.
7 T. Kurrus, Die Jesuiùen an der Univorsitât Freiburg i, B. 1620-173. Freiburg i. 8,,
lt)63, p,4E.
E G. Schuhly, op. cir., p. J6.
9 T. Hunpert, Heinrich-Suso-Gvmnasiun Konstanz. Konstanz, tgJl, p.7.
lo G. Schuhly, op.cit., p. J7.
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Hallweyl, qui devient évêque de Constance en 1601. Deux ans plus tatd,la
ville autorise I'ouverture du collège.

A Àugsbourg, où le principe de la parité confessionnelle
est respecté par tous depuis l5{8, le collège St. Savator est ouvert par le
cardinal-évêque Otto TruchseB v. watdburg eû l5gzr. Le cardinal
connaissait bien la Compagnie, depuis l5J0 où il s'était renctu à Rome pour
l'élection de Jules IIlz. Le 14 iuin 1559, il fait appe! à Pierre Canisius pour
prêcher à la cathédrale à la place du doninicain Johann Fabri3 er demande
à la ville quelques années plus tard, malgré une intervention vigoureuse du
chapitre - opposé à la compagnie -, qui "ne voit pas la nécessité de sa
venue..."{, de fonder le collège.

La municipalité accepte la dépense, sous réserve que le
collège ne soit pas un iour transformé en université5. L'enseignement y
serait gratuit - ce n'était pas le cas au gymûase protestant st. Anna -. Le
cardinal et les Fugger décident d'une dônation de 30.000 florins6 qui fait de
l'eristence précaire des jésuites à Augsbourg une existence assurée (en
note daûs un ertrait de la lettre de fondation du 29 septembre 15797). Ils
sont suivis par plusieurs lignées patriciennes, telles les Rehlinger,

I M. Baer, Die lesuiæn in Aussburc lVlunchen, l9SZ,p.13
2 F. Lipovsky, Geschichûe der lesuiten in Schvaben. Munchen, lEl9, ùome l,p.3q.
3 M. Baer, op. cir., p. 17.
{ ttia., p. te.
5 lbid., p. lg.
6F. Upovsky, op. cir., tome II, p.ZZt.
7 Ciæe parF,Lipovsty, op. cit., tome II, p.ZZl :

".Es ist von gro0er Bedeutung, die Jugend in den chrisrtichen sitten
und den freien Kûnsten zu unteffieisen. Dies gilt besonders in dieser
zeit schverer Erschùttefung des Glaubens. Dle Jesuiten, die ?nt.
unterveisung der Jugend sehr geeignet sind, sollEn in ihren Leistungen,
dle sie in ganz Europa ia sogar io Indien vollbracht habeo, aicht
oachlaseen. Deshalb echeafea ihnen die Auseteller 30.000 ft. zun gau
eines Kollegs. Die Suune vird bel Heraog lililhetn v. voo Bayern
verzinslich aogelegt, woftir der Herzog die steuereinnahoen der stâdte
Landsberg unrt Fridberg verpfâortet. MlndcEtens lj Jesuiteo sollen
unterhalt finden und die zôgllnge in vier oder fùnf Klasscn untcrrichtet
rerden. Fûr nrteriellen schaden tomoea rlie stifter auf. lm Frll der
vertreibung der Jeruiten aue Augeburg stehsû ihneo bis zur Riicltahr.
dle Eintûnfte der Stâdts lanrtsberg und Friedberg at'.
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Langenmantel, Imhof, Fillinger, Peutinger, Hermann et welsert, dont I'un
des fils entre en 1588 dans la Compagnie.

Fa+ade du collège et de l'église St, Salvator d'Augsbourg' (Gravure aoonyme de 168{)

A Eall près d'Innsbruck, où les jésuites sont présents dès
I559, le collège se met en place en 15732. Trois ans plus tard, ea 1576, te
comte Schvickart v. Helfenstein fonde celui de Landsberg. Soirante-neuf
pères resteront les prédicateurs attitrés - "stadtprediger" - de ta ville de
1578 à 17843 où ils rendront François-Xavier particulièrement populaire,
alors que la ville était conûue pour être au départ un terrain
particulièrement difficite. En I t82 ouvre le collège Sainr-Michel de
Fribourg, en Suisse, après trois ans de pourparlers{.

I lbid., tone I, p. tZ7.
2 L. Koch, Iesuitenlexikon. Paderboro ,lgl4, p,7r6,
3_4. Lichænstern, Geschichte der Pfamei zu landsberg (in : Stadtpfarrkirche Maria
ïlimmelfahrt, Landsberg an Lech, S. l3-ZZ), Munchen, lgEl, i. lt. 

-

] f. S41as, Eottegien und Unlvo (in : AHSJ XXXU(,
Fasc. 77, 1970, S. 206-2lil,Rom,e, 1970,9.207,

gÈË
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A Pessau dans la province autrichienne, il y a dêià 72
garçons te jour de I'ouverture en 1612, et 300 à I'automne suivantt. La
fondation de l'école esl due à un Habsbourg, le prince-évêque Leopold I'2.
Il veut renettre de I'ordre dans I'esprit des habitants qui, passés un
moment au luthéranisme, ne sont plus ni catholiques ni luthériens... Mais la
situation en Autriche était de toute façon différente, le catholicisme y avai|
été très créatif au XVI' siècle, laissant peu de prise au protestantisme,
moins vigoureux dans ces régions3.

(Dessin i r, pru'rTËiiq'iff'Ïliloo*.us" de r70e)

Les choses prennent davantage de temps à Miadelheim, où
laclasse ne commence qu'en 1618 - les bâtiments sont construits à partir
de 162l - alors que dès 1589, les Fugger proposent à la Compagnie le
couvent des augustins, vide depuis 15264. A Bamberg5, le collège ouvre en

l A. Aign, Geschichte des Gymnasiums Passau, Passeu, l%2, p. 31.
2 luic.. p. ta.
3 H. Aautsch, Geschichæ0særreichs, Gnz,l%9,ùome I, g.27E.
4F.1oegîl,Geschichte des ehemaligen Mindelheimer lesuiùeakolless. Dillingen, 1921,
PP'ls.
J Le galpe Grégoire XIII avait personnellenent denandé dès lJ75 an prince-évêque
Vitus de Yurtzbourg l'ouvertur'o d'uû collège à &,nberg (K. Hcngst, JeSiE!_eA
Universitateo u nd lesuitenuoiversiutlea. Paderbora, lgt l, g. 2ta\.
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ouvre en 16lll, et s'agrandit en 1648 avec la fondation de l"'Academia
ottoniana" qui regroupe deur facultés (philosophie et théologie) des quatre
(avec le droit et la médecine) que compte normalement une université
complète. Pour de multiples raisons, on ne voulait pas ouvrir d'université à
Bamberg2.

L'activité scolaire des jésuites est beaucoup plus modeste à
Amberg, puisque huit élèves seulement assistent aux cours en 1624, deux
jeunes nobles et sir clercs d'autel, aurquels s'aioutent de temps à autre
quelques élèves venus de plus loin3. C'est l'année où le Haut-Palatinat
redevient catholique. Le prince-électeur Maximilien I"t confie aur iésuites
ce qui reste du "Pâdagogium" protestant qui avait remplacé en 1563
l'ancienne "bursa", l'école de la maitrise de St. Martin foadée au XIV' siècle.
Des 1625 cependant, on peut ouvrir deux classes dans l'ancien couvent des
franciscains, et fonder enfin un petit collège l'année suivante avec 23
élèves à l'internat5.

Comme à Àmberg, il y a dès le XIV' siècle une école
paroissiale à Burghausen6, devenue "Poetenschule"T, dont hêritent en
1607 des pères venus d'Altôtting, la ville ayant décidé sous I'impulsion de
Maximilien I' de prendre en charge I'entretien de six pères de la
CompagnieE. Le collège est fondé en 1629 seulement, pour environ 130
élèves, et agrandi en 1723 de trois classes supérieures fréquentées par une
soirantaine de garçons9. L'écple ne dépasse pas les {00 élèves, malgré
l'ouverture en l73lt0 de I'internat Saint-Charles Borromée (avec 30 élèves
en 1758).

I K.Ilengst, Paderbora, 19s1, p.
2E6.
2 mio., p.zs7.
3 H. Batzl, Geschichte des Erasnus-Gvmnasiums Amberg. Amberg, 1976, p. 19.
{ 1. Dent, Zvei ehenalige Lehr- und Erziehuogsaostalten Àmbergs, Anbergs, 1904, p.
2J.
5 C'est pour le collège d'Amberg qu'a travaillé Georg Dientzenhofer dans les anoées
16E+16E7.
6 c. cannerer,
Gvnnasiums Bur$hauseo. Burghausen, 1E97, p, 6.
7 H. Falærmayer, Geschichùe des Studienvesens io Burghausen mit Ruckblick auf die
Gesanmùentvicklun$ des Mittelschulvesens in Bayern. Burghursen, 1E92, p, 12.
E lbid., p. re,
9 B. Duhr, Geschichùe der lesuiten in den Landern deutscher Zunge. Muncben, 192E,
tone IV, p.276.
lo C. Cammer€r, op. cit., p,6.



90

A Staubing, I'institution scolaire est plus ancienne, elle date
de l'an mil où une éc-ole d'une cÊntaine d'élèvesl est mise en place par le
chapitre de la carhédrale d'Augsbourg à qui appartienr la petire ville2. Au
xvl' siècle, on nomme un "rector scholarum" payé par le conseil. L'école
reçoit en même temps les élèves juifs3. Dès 15E4, Ifilheim V demande aux
jésuites présents à Straubing d'ouvrir une école, cela ne se réalise qu'en
16294, 45 ans après. La situation n'est pas sans rappeler celle de
Mindelheim. Comme à Burghausen, la ville prend en charge l'entretien des
pères, recoûstruit l'école en 1682 - elle peut accueillir 300 étèves5 - er
offre une salle de théâtre6.

Fa+aÂe du collège et de l'église de Straubiog

I B. Weisseoberger, Geschichte des huo.anistischea Gvnnasiuns Straubins unter
Berucksichticung der Eatrricklung des gesannt€n Gvnnasialvesens ia Bavem,
SFaubing, 1898, p, l.
2lusqu'en lt3t (Ibid,, p, l),
3 ltio., p. +.
4 L. Koch, Iesuitenleritoo. Paderborn ,1931, p.1707.
5 toic., p.tzo7.
6 B, Yeissenberger, og. cit., p.12.
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Un premier collège jésuitel est fondé à Feldkirch en t649,
le collège Saint-Nicolas2, par le prince-évêque de Chur Johann VI, bien que
le coaseil craigne le coût élevé de l'opération3. Dès 1653, on aioute les
classes supérieures qui manquaient, et déià à l'êpoque, le collège se
distingue par le nombre élevé de jeunes nobles qui le fréquentent4.

Les pères oût encore quelques autres écoles, beaucoup plus

modestes, conme celle de Sion (Sittea) en Suisse qui ouvre en 1734J ou
dans la province du Rhin celle de Sarre-Union6 (<Saar>BockenÀeim) en
AlsaceT ouverte en 1702, qui ne dépassera pas la quarantaine d'élèves -

dont cinq internes - et trois professeurs...

Il faut encore dire un mot des universités. Elles vivent au
XVI' siècle une crise due à la substitution à l'ancienne scolastique des
apports de l'humanisme et de la RéformeE. En 1618, il n']t a qu'à Erfurt et

I Le collège Saint-Nicolas est ferné er lTl3, à la lecture officielle par le nagiskat du
bref gontifical qui supgrine la Coopagnie. Il est alors reBris par les franciscains de
Vitùorsberg (beaucoup de pères devieooent curés des villages _environoaots, I'uo
d'eotp eui le resæ Àême iusqu'ea lE06). Au XIX' siècle, la Ccnpagnie fonde à
Feldkirch un second collège, plus cétèbre que le prenier, c'est la faoeuse "Stella
Matutina" qui draioe iusque daas les annêes 1970 ùoute une partie de l'arisùocratie
d'Europe. Sa suppression date de 1976, où les bâtiments sost réaoêoagés e!
conservaùoire de Àusique. L'actuel collège de St. Blasiea "Slella silva.e" est né en 1933
du déménagenent partiel de Fetdkirch, au noneat où le satiooal-socialisne interdit
anr ieunes-attenan-Os d'aller ea classe à l'ètranger, L'ancieane abbaye béaêdictine est
alors restaurée.
2 3. Kounz, 100 lahre Stella Matutina, Bregenz, 1956, p, 9.
3 A. Ludewig. Briefe und Akten zur Geschichte des Kollegs der Gesellschaft Ïesu in
Feldkirch. Feldkirch, 190E, p. 1.
4lbid.,  p, 1{.
5 B. Duhr, Geschichte der lesuiten in den Laadero deutscher Zunce. Munchen, 1923,
ùone IY, p. 340.
6lbid.,  9,20a.
7 Les résideoces de Colrnar, Rouffach, Ensisheim, Hagueoau, Molshein, Sélesùat et
Strasbourg font partie de la province de Rhéoanie supérieure lout en étatt situêes es
France. Daos le 

-nouveaert 
du gallicanisme, un édit royal de t72l interdit à lout

supérieur non fraaçais de visiæfles naisons jêsuites sans auùorisatioa (ibid., p. 197)
t K. Hengst, Paderbora, 19E1, P.
49.
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Fribourg-en-Brisgau où les pères n'enseignent pointl. 0n trouve en 1648
des jésuites dans quatorze des universités allemandes. Leur rôle n'est pas
le même partout. Le tableau ci-dessous montre qu'ils n'oût que des postes
d'enseignement dans certaines, alors qu'ils dirigent des facultés dans
d'autres, ou qu'ils sont eux-mêmes les recteursZ. 0n remarquera que dans
chacune de ces villes fonctionne également un collège sec'ondaire.

Université Fondæion Arrivée Professorar de
dec pères philocophie théologie

Décanat de Titre de
philosophie t$éologie "Uni. SJ"

o

o
o

lngolstadr
Cologne
Trèves
Mayeoce
Dillingen
Wurtzbg.
Paderborn
Molsheim
Fribourg
Erfurt
Heidelberg
Munster
0snabruek
Baoberg

1472
r 38E

t55{
IJEz
l6r 6
r 6lE
t4J7
t392
r3E6

tuE

tJ49
rt56
r56 l
r562
t163
r5E2
r6r6
l6 tE
t620
l 628
t629
t629
t632
r 6{E

o
oo

o
ô

ô

o

o
o

o
o
o
ô

o
o
o
o

o
o
o
ô

o

o
o

A Miinster, Bamberg et Osnabritck, le recteur reste
traditionnellement l'évêque. A Dillingen, Molsheim et Paderborn, c'est un
jésuite3. Six universités seulement sont entièrement "jésuites", et suivent
intégralement les règles du "Ratio studiorum", quitue universités
allemandes ne comptent aucun père parmi leurs professeurs, Salzbourg
bien sûr, I'université des bénédictins, et Bâle, Tubingen, Strasbourg,
Altdorf, Giessen, Marbourg, Iena, Leipzig, Wittenberg, Rinteln, Helmstadt,
Rostock, Greifswald et Frandort-sur-0der{.

I Le magistrat d'Erfurt, majoritairement protostaat, fait échouer trois ùentatives
d'installaùion de la Compagaie. ea 1550, l55l et 1163 (Ibid,, p, l.{9),
2 tuic., p.2eE.
3 tuio., p. zeE.
{ ttio,, 9. 162.
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Quel est le développement des universités dans la province

de Germanie supérieure ? A Dillingeû tout d'abord, le cardinal TruchseB v.

TFaldburg fonde en l5t4 l"'Academia Hieronymiana", élevée au rang

d'université par Romel. Elle est confiée aux iésuites en 1563.

L'université de Dillingen
(Gravure de Gabriel Bodenehr, 1700)

Iagolstadt n'est jamais devenue une université "iésuite" au

vrai sens du terme. Pendant plusieurs siècles pourtant, la Compagnie a

indéniablement donné un caractère particulier à ta ville2. L'eristence de

l"'Alma Mater" précède son arrivêe : le pape Pie II en donne la bulle de

fondation en 14593 et les cours commencent eo 1472. Plus de 400

étudiants sont inscrits dans les facultés de théoloBie, philosophie, droit et

médecine. C'est aussi une autre particularité de I'université d'lngolstadt
que de donner naissance après son démênagement en I E26 - et un passage

de quelques années à Landshut - I'université de Munich.
1549 est l'année de l'installation des jésuites. C'est même

Pierre Canisius qui le l8 octobre 1550 en devient le recteur, une exceptiot

car les statuts ne permettaient pas aux clercs réguliers d'accéder à ce

I T, Specht, Geschichæ der Universitat Dilliosen und der mit ihr verbundeneû Lehr-
und Euiehu gsanstalùan. Freiburg i. 8, 1fi2, p. 32.
2 B. Itubensleiner, Ingolstadt. Laodshut. Muschen der Ï'eg einer UûiYersitât,
Regensbur g, 1973, p. 19.
3 Y. Kausch, Geschichle derTheologischeoFakultat Ingolstadt. Bedia, 1977, p. 11.



postel. Cela ne se reproduira d'ailleurs pas, malgré les efforts des pères2,
mais ils panliennent tout de mêne en 1571 à cootrôler I'administration des
facultés3. Les ennuis ne font cependant que commencer : on les accuse de
vouloir inféoder les lieur et quand ils demandent des subventions, on les
leur refuse. Le 30 juin 1573,les jésuites quittent Ingolstadt pour Munich,
ennenaût avec eur 200 êtudiants{ !

L'année suivante, l'université est au plus bas : "nullum hic
paedagogium, nullam hic disciplinam, nullam pueritiae curam !"J En 157J,
ils assurent les autres professeurs que l'ordre ne cherche pas à se
soumettre I'université, et reviennent. Eû 1588, le duc de Bavière leur
promet l'exclusivité de l'enseignemenl de la philosophie :'Zu evigen Zeiten,
sy und niemandts anderer neben inen, Artes und Philosophia lesen
sollten."6

L'université d'Iûrsbruct quant à elle est mise en place
relativement tard, en 1669?, plus de cent ans après le collège8. Un premier
essai de fondation échoue en 1554 parce que l'empereur Ferdinand I'
voulait astreindre les jésuites à la prière au chæur9, expressément écartée
dans les "Constitutions" par saint lgnace. Les cours ne comnencent donc
qu'en lJ62...ll faut savoir qu'il n'y avait iusqu'alors aucune école publique
au Tyrol. De 1562 à1576, on passe de 7l à 250 élèves. En 1677,le pape
confirme l'universitél0 et les pères décident pour la bonne ertente entre
tous de renoncer au poste de recteur de I'université. Ils le laissent aux

I lbid., p. 3t.
2 C, Pranil, Geschichte der Ludvig-Marimilian-Universitat in Insolstadt. LardsLut.
Munchen. Muocheo, 1E72, tome l, p.219.
3lbid.,  p.zlE.
{ K. Heagst, Jesuiæn an Universitaùen und lesuiænuniversitaten. Paderborn, 19E1. p,
94.
5 lbid., p.9J.
6lbid. ,  p.99.
7 l. Fattner, Geschichte der theol. Fak. der UniversiËt lnnsbruck 17{0-177?.
Innsbruck,t%9, p.7.
E L. Szilas, Kollegien und Universitaæn in den deutschen Provinzen (in : AIISJ ffitX,
Fasc.77, 1970, S. 206-2lil,Rome, 1970,9.212.
9 G. Mraz, Geschichta der Theol. Fak, der Universitat Inasbruck von ihrer Grunduns
bisarn lahre l7{0.Innsbruck. 196E, p.zE,
l0 J. Probst, Geschichte der Universitat lnnsbruck, Inasbruck, 1t69, p, 11.

94
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autres professeurs, qui ne sont pas nomtnés comme eux paf un supérieur
proviûcial, mais par un décret de l'enpereurl.

Les universités reçoivent souvent pour professeurs de
jeunes pères formés à Rome. En 1573, 800 Allemands étudient la théologie
au "Collegium Germanicun"2. Envoyés là-bas par les évêques ou le
provincial, ils en revenaient comme une véritable troupe d'élite qui faisait
contrepoids au clergé en place, souvent mal formé. À la fin du siècle, les
évêques d'Augsbourg, de Salzbourg, de Breslau, de Lavant, de Trèves,
d'Erfurt, d'Olmûtz, de Constance, de Wurtzbourg et de Passau sont des
anciens du "Germanicum". Un nouvel esprit commence alors à souffler dans
de nombreur diocèses. Une imprimerie est aussi installée en 1550 à
Dillingen, véritable officine de la réforme catholique en Bavière3.

La pensée maitresse est celle-ci, pour lutter contre le
protestantisme, il faur donner un enseignement secondaire et supérieur
catholique de haute qualitéa. Il ne suffit plus d'apprendre aur enfants la
piété ou de les faire prier. Le protestantisme risque de les tenter à

l'université. Avec le soutien des princes protestants, Luther a pu faire
entrer ses idées dans plusieurs universités, Marbourg, Kônigsberg, Iéna,
Genève, HelmstadtJ... Pour cette raison, les jésuites tieûnent encore au

XVIII' siècle, à avoir des écoles où l'on puisse recevoir un enseignement
gratuit.

Bien des fois, il est arrivé aussi que les jésuites ne puissent

accéder aur demandes de fondation, même de la part de personnages bien
placés. Ce n'est pas particulier aux pays allemands, les pères repoussent
ainsi en août t 560 - au profit de Tournon6 - la demande d'un collège pour

I G. Mraz, op. cit., p. J5.
2 B. Duhr, Gêschichte der tesuiteo in den Landern deutscher Zunie, Freiburg i. 8.,
1907, rone I, p. 129,
3 A. Layer, Dillingen a. d. Donau. Diltingen, 1982, p.76.
4 F. Charnot, La Dédagogie des iésuites. Paris, t9Jl, pp. 36s.
J K, Hartfelder, Philig! Melaochthon als "Praecepùor Gernaniap" (ln : Monunenta
Gernaniap paedagogica, Bd. 7), Berlin. 18E9,9.22.
6 Il y a en France près de 9J écoles tenues par la
Dahville, Les iésuites et l'éducation de la sociétê

au XVIII' siècle (Cf. F, de
Paris, 19.{0, p, 119) :

Albi, Arras, Arles, Douai, Dôle, Cahors, Canbrai, Castelnaudary, Auxerre, Bordeaux,
Retnes, Roueo. le Flècbe, Pont-à-Mousson, Bourges. Nwefs. Auch, ManrieÊ, Lyon, Avignon,
Tournon, Chanbery, Diion, Besançon, Vienne, Carpentras, Enbrun, Rodez, Billon, Toulouse,
Béziers. Cartassonne, Aurillæ, Aubenæ, Aniens, Caen, Quinpef,, Alençon, Blois, Orléans,
Moulins, Liooges, Périgueux, Pau, Valencieoûss. Hesdin. Béthune, Lille, Ath (Belgique), Bailleul,
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Metz (moins marquée il est vrai par la Réforme), bien qu'elle vienne du
tout-puissant cardiaal de Lorrainel : "La ville est boûne et belle, et le site
agréable, proche de I'Allemagûe, ce qui pourra pcrmettre d'y faire plus
grand fruit".

Méme si l'époque où les jésuites commencent à travailler est
celle où en 1594 encore, il n'est pas un seul lycée entre Cologne et Trèves2,
les pères ne mettent pas en place la réforme catholique par les seuls
collèges, ils ont également une forte activité de pcédicatioa dans les villes
et les campagnes. D'aures ordres religieux font de mêne, les capucins en
particulier, qui s'installent en 160 I à AugsbourS, en l6 l5 à Gunzbourg, en
1630 à Lindau, en 1645 à Immenstadt, en 1662 à ÏfleiBenhorn, au sud
d'Ulm, en 1694 à Dillingen... Les franciscains quant à eur s'iûstallent à
AugsbourB en
16013.. .

1609, à Fussen en 1628, les dominicains à Kirchheim en

L'action des uns et des auhes se complète : les capucins,
pourtant réputés pour leur sens pastoral{, échouent dans leur tentaûve de
reconvertir au catholicisme la ville de Steyr, les jésuites y parviennent en
16315. Inversement, ceux-ci échouent totalement à Donauvôrth, et ce sont
les capucins qui y réussissent, au prix du sang de l'un d'entre eux, Fidelis
de Sigmaringen6, battu à mort en 1662 par les calvinistesT.

Berguee, Dunferque, Saint-Oner, Aire, HazebroucE. Saintee, Agen. Maubeuge, Treignac, Châlons-
sur-Marne. Laon, Chalon-sur-Saône. LaRochelle, lBPuy, Le Cateau, Grenoble, Epinal. [B Quesnoy,
Pontoise. Poitiers, Perpignan, Reins, Charlerilte, Sedan, Chasmont, Langres, Sens, Diion, Autuh,
Nancy, Saint-Nicolas-de-Pmt. Verdun, Metz, Bar-le-Duc. Epinal. Vitry-le-Fraocois, Vire, Vienne,
Saint-Flour, Thiere, Saiot- Junien, Vann€s.

I L'universitÉ de Pont-à-Mousson et les problèmes de son tengs (Acùes du colloque de
I'université de Naacy II, 16-19 oclobre 1972, lo,o,ales de l'Est), Naocy, 1974, p. E0.
2 H. Kupper, Das St. Michael-Gynnasiun zu Munstereifel, Muostereifet, 1971, !. 6,
3 U. SpinAter, Haodbuch der bav. Geschichæ III, Bd. 3 : Franten, Scbvaben, Oberpfalz
bisarm Ausgaog des 18. Jabrhuoderts, Muocbet,l97l, p.92E.
{ F. Upovsky, Geschichæ der lesuiæo io Schvaben. Mutchen, 1E19, ùone l, p,176.
J M. BranOl. r00 lahre Doniaikaner und Tesuiæn in Sævr l{7E-1978. Sæyr. 1978, p 11,
6 Marlus - en religioa Fidelis - Rey (lt7S-1662), Drécepæur puis wocat, il eatre au
noviciat à 3J ans, puis fait sa théologie à Constaoce.
7 B. Hubensteioer, Von Geist des Baroct. Muachen, l%7, p. S1.



97

1.3.3. L'hostilité incessente du reste du clergé, depuis la
fondatioa des collèges jusqu'et 1773.

Il est un point particulier, un peu surprenant mais
significatif, dont il faut parler pour caractériser pieinement les collèges en
tant qu'institution dans les villes d'Allemagne du Sud, c'est I'hostilite donr
font preuve à la fois le clergé diocésain et les autres ordres religieux
conme les bénédictins ou les dominicains à l'égard de [a Compagnie de

Jésus. Plus étonnant encore est le fait que cette inimitié se prolonge tout au
long de I'histoire des collèges, du XVI' siècle jusqu'à la suppression en
t773.

En 1549, le dominicain Melchior Cano écrit déià que "si les
membres de la Compagnie continuent de la sorte, le iour viendra, Dieu
veuille nous en préserver, où les rois des pays d'Europe voudront leur
disparition, mais ce sera trop tard, cela leur sera alors impossible". Plus de

deur siècles avant les années 1770 ! Ce n'est apparemment pas sans

fondement cependant, puisque le troisième supérieur Bénéral, François de

Borgia l  (de 1565 à 1572).d i tà laf in de savie:"Comme des agneaux nous
somnes amivés, conme des loups nous avons gouverné, comûe des chiens

on nous chassera, mais comme des aigles nous reprendroûs vie".
Voici quelques citations - uû peu fortes parfois - qui

permertenr de saisir la réputation des jésuites dans certains milieux. Au
XVI' siècle, oû se méfie d'eux : "Es sei uberhaupt gefahrlicher, selbst uber

den Pfortner der Jesuiten Etvas zu sagen, als ûber den Landes-Regentetl"2.
Harenberg reproche aux jeunes scolastiques professeurs du

XVIII' siècle de ne pas être de vrais religieux, sous prétexte qu'ils ne
prononÇaient leurs grands væux, qu'après douze ou quinze ans de présence

dans la Compagnie3 :

I François de hrgia (1510-1572). descendant du roi Ferdinand V d'Ara8_on, il est admis
à lS ans à la coui de Charles-Quiat et devieot vice-roi de Catalogne. Dçvenu veuf et
ayantétabli ses huit enfants. il entre en 1550 dans la Compagnie. Canonisé.
2 C. Prantt, Geschichæ der Ludvig-Marimiliaa-Universiat in Insolstadt. Landshut,
Munchen. Muochen, 1E72, tome l, p.243.
3 [a Compagnie est le seul ordre religieux où les væux proooncés au sortir du ooviciat
sont déià perpétuels, nais privés. Les væur soleooels, ou grands vtrutr, soot,
pronoocés àprés 1o "troisièno an" (de novieiat), plusieurs anoées après l'ordisation.
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"Die Scholastici scheinen lceine rechte Geistlichen zu
seyn, veil sie ihre Profession erst nach langen Jahren
ablegen... Die Societaet kan auch die Professoren, ia gar
den General ausweisen : dies lâuft vider alle
Billigkeit."t

0n leur reproche aussi leur manière de s'intêgrer au siècle,
pourtant demandée clairemant dans les "constitutions" :

"Ein Vorbotte des nahen Verfalles der Ordnung und
des geistlichen Ansehens ist uûter andern, q/enn
Priester ihrer mânnlichen, wùrdevollen Kleidung und
der Tonsur sich schânen, venn sie, den Laien gleich,
modern ihre Kôrper und ihre Haare putzen, um
ungekannt durch die Velt zu schlttpfen, und unter dem
Volke sich zu verlieren." (Pontif. Rom. Degradatio a
prima tonsura, Auszuge aus mancherlei Schriften, S.
31621.

En 1559, le chapitre de la cathédrale de Wurtzbourg se
pronoce contre [a venue des pères dans la ville3 :

"So sey zu besorgen, daB es mit der Jesuittern auch
nichts tun beredt, dan sie seyn hocheraben, stolze
Leuth, (...) wotlen groBe Besoldung haben und kostlich
gehalten seyn."

Le clergé reprochait à la compagnie toute utle série de

choses comme les privilèges pontificaux qu'elle avait obtenu en grand

nombre, tel cetui de 1571 autorisant les iésuites à ensei8ner toutes les

disciplines où que ca soit, même si l'on enseigne déià les mêmes sur place

dans les universités{. Les griefs portès contre eux étaient nombreux. En

arrivant à Lucerne, les pères vont habiter chez des sæurs. déménagées de

force par le conseil municipal à I'errêrieur de la ville5. Nulle doute que leur

réputation était faite !

I Ciæ par R. Eboer, Beleuchtung der Schrift des Hemn I, Kelle : "Die Jesuiten-
Crymnasien in Ôsterreich" Litz,1E74, p. ln et 1E1.
2 F. Lipovsky, Geschichæ der Jezuiæn io Schvabeo. MUnchen, 1819, ûone l, p.187.
3 Cf. l. Aign, Geschichte des Gvnnasiums Passau. Passau, l%2, p. 30.
4 G, Mertz, Die Padarogik der Jesuiten nach den 0uellen. Heidelberg, lE9t, p.4.
11. Studhalter, @ Sùans, 1973, p.90.



99

Parfois, les jésuites prennent la place d'autres prédicateurs,

comme Johann Fabri à Àugsbourg, ce qui entraine de vives protestatioos de

la part des dominicains. Le cas se reproduit en 1730 à Rottenburgl. gn

1761, un père se sert tout bonnemeût d'un livre nis à l"'lndel" pour ses

cours de théotogie à Innsbruck2. 0n reproche à la Compagnie d'avoir
transformé le monastère de Kastl près d'Amberg en ècole, en exerçant des
pressions sur les pères de l'abbaye : "e choro ad scholam". Cela a scandalidé
tout le monde bénédictin. Une rumeur court en 1629 d'intrigues auprès de

I'empereur pour séculariser plusieurs monastères dans le but de les

récupérer. Un conflit assez grave s'organise. Les bénédictins prennent le
parti de se défendre et se réunissent en janvier 163l à Ratisbonne ^

l'invitation de I'abbé Anton Wolfradt de Kremsmunster et du prince-abbé

Johann-Bernhard Schenk zu Schmeinsberg de Fulda3.
A Ingolstadt, les jésuites essaient plusieurs fois de parvenir

à la direction de I'université<. 11ç n'y parviennent pas, la faculté de droit s'y
opposait trop fortement (en 1611, ses étudiants vont iusqu'à briser les
vitres des pères pendant la nuit !5). Autre grief , iustifié, lorsque les

augustins veulent par deux fois ouvrir un lycée à Lauingen (à une heure de

Dillingen) enl72E puis à nouveau en 1764,les jésuites font tout pour que

le projet échoue6. Et par deur fois, il échoue...
A Bamberg, les choses ne sont pas faciles non plus. Le

chapître est puissant, Il parvient même au XVIII'siècle à faire contrepoids
aux évêques qui projettent de se forger un état absolutiste... Dès le l3 mars
LJ76,les chanoines refusent les jésuites : "in allveg erclusis Jesuitis"T, et

décident en 1596 que les décisions de l'évéque seront désormais nulles et

non avanues si elles ne sont pas approuvées par le chapitreE. Les conflits

I B. Duhr, Geschichte der lesuitea in den Landern deutscher Zunge. Munchen, 192E,
tome IV, p.290.
2 I ls ,ag i tdupèreGeorg .Chr is tophNel le r ,qu iu t i l i se les . .@
ec clesiastici catholicorum ad statum Germaniap accomodata" .
3 B, Hubensteiaer, Von Geist des Barock. Munchen, 1967 , p.l4E.
4 Y, Kausch, Geschichte der Theologischen Fakultat Ingolstadt, Bedin, 1977, p. 14.
5 C. Prantl, Geschich e der Ludvig-Marinilian-Universitat in Ingolstadt. Landshut,
Munchen. Munchen. lE72,tnme I, p. 360.
6 B. Dubr, Geschichæ der Jesuiæn in den Landern deuæcher Zunge, Munchen , lgZE,
tone IV, p.?19.
7 C. Beck, "Andreas Neidecker". ein Yeisnaiaer Humanist und Schulnaon. Beitras zur
Bamberger Schulgeschichæ. Banberg, 191E, p. {).
3 M. Spiodter,Ilandbuch der bav. Geschichæ III, Bd, 3 :Fraoken, Schvaben,Ûberyfalz
biszun Ausgaog des lE. Jahrhuoderts, Munchen, 1971, p. 3t{-
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s'intensifient jusqu'en l6ll, où Rooe nomme un nouvel évêgue, Gottfried

v. Aschhausen, qui n'est autre qu'uû ancien élève des iésuitesl !

L'êvêque de Spire par contre menace en l7?,4 de retirer

leurs droits aur pères s'ils ne se présentent pas à l'évêché pour reconnaitre

soû autorité et celle du chapife2. Il finit par leur interdire l'année suivante

de vendre leur vin...
Àutre cas où les rapports sont tout aussi tendus : à la fin du

NVII" siècle, l'évêque de Passau Wenzel Thun leur coupe les vivres. Les

pères n'ont même plus de quoi terminer l'église, qui reste en chantier

iusqu'après sa mort. Là aussi, le chapitre avait réussi à repousser de six ans

I'ouverture du collège en l6 123. Des faits analogues ont lieu à Brixen, oÙ les

chanoines refusent un collège en 172I. Àppuyés par l'évêque, quelques

pères font ici et là le catéchisme... mais sont renvoyés nanu militari à sa

mort en 17 47 par le chapitre{. Celui de Salzbourg réussit à être plus

"efficace", par deux fois, en 1569 et 1590, tes jésuites sont êcartés de la

ville, ils n'y reviendront Pas5.
A Augsbourg enfin, les iésuites n'ont pas davantage

l'agrément du chapitre, tout au moins dans les débuts du collège, pour

lequel l'êvêque propose en l56l le couvent augustin. Le proiet échoue, tout

comne cetui de l'empereur Marimilien II en 1568, de mettre ^ La

disposition de la Compagnie le couvent des dominicains, qui n'a plus de

supérieur. Ce sont cette fois les pressions des dirigeants de l'ordre

dominicain qui bloquent le proiet. Les chanoines de la cathédrale prennent

alors clairement position cortre la présence des jésuites à Augsbourg. Leur

venue, expliquent-ils, û'est ni urgente, ni nécessaire6. Il y a suffisamment

de prêtres pour prêcher et confesser [à oÙ c'est nêcessaire, et ce sont des

hommes d'une formation et d'une vertu satisfaisantes. Pour les personnes

aisées qui veulent faire des études, il est une excellente école à Dillingen, à

I H. Neugebauer, Die Eotvicklunc des Bamberger Schulvesens von der Refofnatioû
bis zur Sakularisation. h.nberg, 19E2, p. 4).
2 cf. l. Kasr, Di Ettlingeo,

1934, p. 105.
3 A. Aign, Geschichte des Gvnnasiuns Passau. Passau. 1cft2,9'23'
4 B. Duhr, Geschichte der Jesuiùen in den Landern deutscher Zunce. Munchen. 192E,
tone IV, p, 310.
5 nA. faindl-llonig, Die Salzburger Universitât 1622-1964, Salzburg, 1964, p.20.
6 M. Baer, Die lesuiæo io Augsburg, Mtlacheo, 19E2' p. 18.
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seulemert huit heures de route. Pour le peuple, les écoles de St. IUoritz, St.
Ulrich, St. Martin et de la cathédrale suffisent.

Face à cette réaction négative, ce sont le pape et la noblesse
qui encouragent la venue des iésuites à Augsbourg. Les Fugger essaient de
les aider non seulement par leurs dons de toutes sortes mais aussi en leur
géant une zone d'influence. La femme de Georg Fugger, Ursula, qui s'était
convertie à son mariage, fait cadeau en 1563 aur pères de 4.000 florins en
bijoux. Quant à Hieronymus Fugger, pour favoriser la fondation du collège,
il fait don par testament de 10.000 florins à la Compagnie. Il meurt en
t571. Le chapitre cathédral continue cependant de combattre le projet

iusqu'en 1379,lorsque les iésuites reçoivent par héritage plus de 30.000
florias de Christoph Fugger. La richesse va parfois de pair avec I'influence,
puisque le 3 nai 1580, un acte de confirmation sous forme de convention
peut-être signé entre la municipalité et le nouvel ordre. Cette convention
stipule entre autres choses quet :

, Laville prête ses terrains contre un impôt de 40 florins par an.
, 0n ne doit installer à Augsbourg qu'une êcole secondaire, pas

une université.
. Le collège est exempté d'autres impôts et de la juridiction

municipale.
. Une liste des élèves doit régulièrement être remise au conseil

pour contrôle.
. Ni les jésuites, ni leurs élèves ne devront æuvrer contre la pair

religieuse de 1555.
. Les enfants des citoyens d'Augsbourg, riches ou pauvres,

pourront suivre la classe au collège sans avoir à participer aux
frais.

. Seuls des habitants de la ville d'Àugsbourg pourront participer
à la construction du collège

Le collège St. Salvator nait ainsi de la volonté des laics et
non de celle du clergé, qui doit désormais partager avec les iésuites
honneurs et prérogatives.

A Mûnstereifel, des faits semblables se produisent lorsque
les jésuites veulent s'installer. Jakob Katzfey raconte qu'un père venu un
jour de Cologne prêche si bien, que le conseil municipal propose de leur

I ltio., p. zo.



t02

construire un collègel. Mais le clergé et de nombreur citoyens commencent
alors à manifester leur mécoatentenent, de teue sorte que toute la
population est mise en émoi.0n évite de peu une guerre civile, et le collège
ouvre plus tard, eû 1625. 0n cite I'etemple de Fulda, où des bagarres ont
eu lieu dans les rues à cause des jésuites, l'etenple de Nurember8, où ils
sont à ce point détestés de tous que personne ne leur confierait ses enfants.
0n met aussi en cause leur discipline trop sévere...

A Augsbourg, cette hostilité àL l'égard des pères de la
Compagnie se manifeste tout au long de l'existence du collège, iusqu'au
noment où l'on sent venir vers 1760 les graves problèmes que contait
l'ordre pendant les années qui précèdent sa suppression. En 1762, Garampi,
un membre de la cour pontificale en visite à Augsbourg nomme le collège
"un sogetto convicto di maldicenza, menzogna, impostufa", "une telle
maison de médisance, de mensonge et d'imposture"2.

Au IVIII" siècle, les jésuites ont également des difficultés
avec les autres ordres religieur. A Fulda par exemple, on assiste en 1734 à
un conflit eûtre moines bénédictins et pères de la Compagnie concerfiant
les cours de philosophie et de théologie donnés à l'université. La crise
s'aggrave au point que les professeurs bénédictins font cours pendant près

de trente ans dans leur abbaye et les iésuites dans leur collège, ni les uns
ni les autres ne se rendant plus à l'université. Ce n'est que le 9 octobre
1762 que les deur parties font définitivement la pair3.

Comme on le voit, les années qui précèdent la suppression
de l'ordre par le pape sont déjà [e signe qu'une crise existe dans l'Eglise. Le
concile de Trente a donné à la Compagnie une position de force, les jésuites

sont devenus les confesseurs de toutes les cours catholiques, une charge à
partir de laquelle ils peuvent exercer une influence politique réelle, ils ont
acquis un quasi monopole de l'éducation de la jeunesse, souvent au
détriment des bénédictins en pays allemands, des oratoriens en France ou
des augustins en ltalie. La façon de faire et de vivre des monasteres se
trouve complèteûent dépassée par le rythme de travail effréné des
jésuites. La crise résulte en partie d'une incompréhension de fond.

I J. Kaufey, Geschichæ der Stadt Munsæreifel. Munstereifel, tone I. p. 193.
28. Duhr, Geschichte der lesuitên in den tàndern deutscherTunqe MÛnchen, 192E,
tone IV, p. 180.
3 lbid., p. tB3.
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Les universités soot quant à elles l'occasion de nombreur
conflits de pouvoir, qui ne sont pas pour améliorer la réputation de la
Compagnie. En 1J37, l'évéque d'Augsbourg contraint ses chànoines à
déménager à Dillingen pour y assurer des cours. Presque aussitôt, les
jésuites arrivent... et modifient en dir ans toute la structure de I'université.
0n leur reproche alors de vouloir mettre la main comme un peu partrout
sur quelque chose qui eristait avant eur, alors que les professeurs qu'ils
envoient ne savent parfois pas un mot d'allemandl. L'évêgue attendait que
les iésuites respectent son autorité comme l'auraient fait les bénédictins. En
1606, il est mis par écrit que l'on fait confiance, du coté épiscopal, aux
règles de l'ordre dans l'adminisration de I'université2, mais que l'autorité
dernière reste l'évêque, à qui les jésuites doivent rendre compte de leur
gestion3. Ils ne le firent jamais, même pas en 1695 où le chapitre l'exigea
pourtant avec déter mination{.

A Fribourg-en-Brisgau, les choses se passent plus

sereinement. L'université rejette cependant l'idée que les jésuites viennent
y enseigner5 : "Teste erperimentia communi seien die Jesuitenzoglinge
mehr zu Bosheit, Ungehorsam und Hoffart geneigt als andere."6 0n
expliqueT:

- qu'ils ne sont pas nécessaires : "non sunt
alle profesiiones sind besetzt, Gott Lob".
- qu'ils ne sont pas recommandables : "quia
jurati". L'université ne veut pas devenir un
dépendant de Rome.

necessarii,

sunt ordini
scolasticat

I K. Hengst, Iesuiten an Universitaæn und Jesuiænuniversitaten. Paderboro, 19E1, p.
t7e.
2 Les uoiversités jéruiùes êtaieat "sub cura tamen reginine et administratione
praepositi geoeralis", Les décisions étaot prises à Rone, cela ne facilitait pas les
relations avec les autres parties sur place,
3 T. Specht,
uod ErziehungsanstalùEn. Freiburg i. 8., 1902, p. 137,
{ tuio., p. l{6.
) En Dn. Dir ans plus tôt, les pères avaient déjà projeté de s'installer à Radolfzell
pour y eoseigner la théologie, ce que le chapltre leur avait refusé (T. Kurrus, Die
Iesuiæn an der UniversitatFreiburg i. B. 1620-1773. Freiburg i.8., lqi3. ùone [, p,Zil.
6 T. Kumus, freiburg i. 8.,
1963, tome I, p. {4).
7 lbid., p.4t.



104

- qu'ils ne sont pas utiles : "de modo docendi non
omnibus congruo, praesertim pauperibus". Les jésuites

ont un temps d'études trop long, pour lequel les
bourses des étudiants plus pauvres ne suffiraient pasl.

Les jésuites ont leur règles, l'universitê a les siennes, et l'on
craint qu'à la longue ne naissent des conflirs. Ce qui arrive au XVII' siècle,
lorsque I'ancienne et vénérable université de Fribourg se trouve soudain
dépassée par celle d'lnnsbruckz. 0n fait appel plusieurs fois au père abbé
de Sr. Blasien pour régler les conflits qui surgissent3. En 1620 en effet,
l'archiduc Leopold introduit les pères à Fribourg. Deux chaires de théologie
doivent cependant demeurer aux prêtres séculiers et les grades
universitaires continuent d'être donnés au "Munster", la paroisse
principale{. 0n doit c,onserver aussi les coutuÉes cûncerûant le sceptre du
recteur magnifique ou la vaisselle d'argent de la facultê des arts5... Les
professeurs qui vivaient la fia d'une idylle - un ordre militant dans la
maison ! - essayaient de montrer par là que I'université continuait d'être
sous l'ancienne juridiction. Il ne restait qu'à faire de la résistance passive.
Cela fonctionne puisqu'il arrive plusieurs fois que les jésuites doivent
laisser tomber les premières vêpres de grandes fêtes par manque
d'auditoire. Il n'y avait personne dans l'église de l'université6...

Le même type de situations conflictuelles se retrouve en
France, entre jésuites et oratoriens par exemple, pour l'ouverture de
collèges7. Les pères sont attaqués dans différentes publicatiossE puis par

I 0o cite le cas d'étudiants de Ditlingen qui ont préférÉ Fribourg-en-Brisgau
justenent pouf cetæ raison.
2 e .mtaz,Geschichte der Theol, Fak, der Universitat Innsbruck voo ihrer Grunduns
biszun tahre 17,10. Inosbruck, 196t, p. l0l.
3 T, Kurrus, og. cit,, p.64.
{ Fribourg-en-Brisgau ae devieot un siège épiscopal qu'au XIX' siècle.
5 tuio., p. so.
6 T. Kurrus, op. cit., tone [I, p.37.
TF.deDainville,Lesiésuitesetl'êducationde la société française. Paris, 19{0. p.58. A
Nantes par erenple.
E ga t59,t paraît chez Manert Patisson à Paris u! ouvrage d'4. Arnauld : "Ptaidoyé
oour l'université de Paris contre les lésuites" (cité par F. de Daiaville. Les iésuites et
l'éducation de lasociété française. Paris, 1fi0, p. 37.{). fuis sn l6X, uo livre préseote
au conseil du roi et réédité plusieurs fois de Don Paul Yillaume, vicaire général de
l'ordrp de Cluny : "La norale pratique des jésuites" où l'on trouve sntre autres les'lartifices et violeoces des jésuiùes d'Allenagne pour enlever our ordres religieur
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Pascal (la lettre X des "Pçgligçjaleg" (1656) est intitulée "&oucissements
oue les iésuites o'nt apoorté au sactement de oénitence"l). C'est l'époque où
le parlement soutient par esprit gallica.n les jansénistes, et bien que Colberr
ait ses fils chez les jésuites, un édit de 1666 interdit I'ouverture de tout
collège sans permission expresse du roi2.

une note plus optimiste tout de même, le temps fait parfois
s'arranger les relations des jésuites allemands. Au XVIII' siècle, il est
arrivé que I'on Brente l'habitude de se faire des cadeaux. Les vitres en
particulier semblent fort appréciées des pères, l'abbé de St. Blasien leur en
offre 24.000 en 1722 pour le collège'de Rottweil3, et réitère son gesre en
1725 pour Fribourg-en-Brisgau{. En 1735, I'abbé de Kempten offre quant à
lui l.{00 vitres pour Diltin8en5, celui de St. Florian en Autriche en offre en
l63l au collège de Linz... Plus sérieusement, il faut citer les nombreuses
bourses offertes par les bénédictins et les augustins aux etudiants
d'lngolstadt6, et peut-être les bons rapports des pères avec les chapftres
des villes du Rhin, Worms, Spire7...

plusieurs abbayes et prieurés considérables" (cité par C. Somnervogel, Bibliothèque
de laComoasnie de Jésus Paris.lSg0-1932, ùomeXI, p. 316ù.
I M. BarUel, Die Jesuiæn. Legende und Yahrheit der Gesellschaft lesu. Dusseldorf,
l%2,  p .39 .
2 P, Uetattre, Les établissements des jésuiùes en Fraace deouis quatre siècles. Yetûeren,
1949, tone I, p, 14)6.
3 B, Duhr, Geschichte der lesuiten in den Lilrdern deutscher Zun&e. Muochen, 192E,
ùone IV, p.290.
{ Ibid., p.zgl.
5 lb id. ,  p.zal .
6 g, Kausch, Geschichte der Theologischen FakulËt Ingolstadt. Berlin, ljTT , p.ll3.
7 B. Duhr, op. cit., p. 1{3.
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- Deurième partie -

Le collège eû tant qu'institution.
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2.1. Structures du coltège.

2-1.1. L'organisation générale, les professeurs et les élèves.

a. Le plan des études.

Le cursus des etudes au college se divise en deux c-vcles,
secondaire et superieur. que l'on appelle respectivement "Gvmnasium et
"Lyzeum". L'élève suit pendant cinq ans les classes du "Gvmnasium", puis
éventuellement, selon son niveau et ses résultats, selon le type d'activifé
auquel il se destine plus tard, pendant trois autres annees celles du
"Lvzeum". Ce second cycle est une sorte d'étape intermédiaire entre le
second rycle et i'universite.

Apres un apprentissage élémentaire où les élèves ont déià
acquis leurs premieres notions de tatin (ces classes portent le nom cle
"Principia"). les cinq années d'etudes secondaires permettent d'acquerir les
bases contenues dans l'enseignement du trivium et du quadrivium,
constituant encore chez les jésuites. selon l'ancienne kadition des écoles du
Moyen-Age et de l'humanisme, l'essentiel de la transmission du savoir. Elles
sont organisees ainsil :

l' année : Rudimenta. ou Infima classis grammaticae, les
"rudiments". Latin : première partie de la grammaire d'Alvarus, Iettres de
Ciceron. Grec : lecture et ecriture, declinaisons et conjugais'ons dans la
grammaire de Gretser.

. 2'année :Syntar minor, ou Medio classis grammaticae. Latin :
la syntaxe à l'aide d'Alvarus. lettres de Cicéron, poésies d'0vide. Grec: étude
des formes grammaticales avec Gretser.

. 3' année : Syntar major, ou Suprema classis grammaticae.
Latin : q/ntaxe et théorie de la versification. De Cicéron, "De Amicitia" et "De
senectute". Poèmes d'0vide, de catulle, Tibulle, Properce et virgile. Grec :
les cas selon Gretser. et quelques ecrivains facilemeût abordabtes, comme
Esope.

I Kart Yolf, Das Landshuûer Gynnasiun voo seinen Aafansen bis zur Aufhebung des
lesuiænordens (Ia: Verhandlungen des historischen Vereins fur Niederbayern.
Landshut, 8d 62, 1929, p. 103).
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. 4' anûee : HumanitaS, les hUmanites. Latin : Discours de

Ciceron et ecrits moraur, historiens latins, Virgile\et Horace. Grec : syfltaxe

et mêtrique, Isocrate, Plutarque, les Pères de l'Egliie

. J' année :Rhetorica, la classe de rhétorique. L'art du discours :

Latin : discours de Cicéron, Tacite, Sénèque, Horace, travail du style avec

Ciceron. Grec : metrique avec Homere, Hêsiode, Pindare, prose avec Platon

et Thucydide. 0n laisse une place à l'histoire et aux sciences, qui sont

également enseignées sous le nom d'Eruditio.
Il arrive que des années soient dédoublées ou répétees par

certains éleves, ce qui porte parfois le nombre d'annees passees au
"Gymnasium" à sir ou sept. Le ieune Leopold ltvtozart. futur pere de

Wolfgang-Amadeus, termine en l73J au collège d'Augsbourg son cvcle

secondaire à l'âge de 16 ans. Il était entrê à l'école élémentaire voisine

comme "principista" à l'àge de 4 ans.

Le cycle du "LYzeum" eristant dans beaucoup de collq8es

depuis les années 1620-1660 en complément des premieres classes est

constitue de cours de philosophie et de theologie avant l'universite en tant

que telle. C'est l'occasion d'approfondir en meme temps ses coûnaissances

en mathématique et physique - les deur. matières font partie du cours de

philosophie -. L'organisation de l'enseignement au "Lyzeum" est structuree

ainsi:
. I n année : Philosophie : togique formelte d'Aristote, ontolo8ie.

metaphvsiq ue gênerale.
. 2'année : Physique, mathématique pure et appliquee. sclences

de la nature, mecanique, chimie, espace et temps. CeS natieres sont

enseignees dans le cadre du crsrcle de pbilosophie'

, 3', année : Formation théologique de base en dogmatique, en

morale (approche de la casuistique), en hermêneutique et en sciences de

l'Egtise.
Il faut remarquer que tous les éleves ûe s enEagent pas dans

ce cycle du "LyZeum", deux tiers seulement ea moyeûne, parmi lesquels un

grand nombre ne termiûe pas les trois années. Les chiffres le montrent

clairement. Ici, l'exempte du college de Slunich ou, des 124 eleves de la

promotioû quittafit le "Gynnasium" ei 1734t,65 entreût au Lyzeum. 19

iront er 2' aûûee de philosophie, 2 seulement en année de théologie, les

I S. Hafaer, {fJ0 .Iahre Yilhelmsgvrnoasium. illuncbeo, 1959, p. 17.
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autres allant vers la vie professionnelle ou s'y préparant plus directement,
ou entraût dans differents ordres religieux. Its etudieût ators la theologie
sur place ou dans une tqniversite après leur noviciat. Cette diminution

marquée du nombre des élèves pendant leur cursus êvoque évidemment la
question sur laquelle il faudra revenir, de l'adaptation à son êpoque de

l'enseignemeût des peres

b. Les fonctions au sein de l'institution.

Parallèlement a cette organisation des etudes tres

structuree, il y a dans les colleges une rêpartition des respoûsabilites

fortement hiêrarchisée. Elle est la même dans tous tes collèges de la

Compagnie et caractérisée, à l'image de l'ordre, par un grand centralisme. Ce

schema pertret de saisir d'un coup d'oeil le systene er pratique :
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Le recteur est dans tous les domaines l'autorite la plus

haute, c'est lui qui conduit I'ensemble de la maison, il peut intervenir ou il
le désire sans intermédiaire. Il est en même temps le supêrieur de la
conmunauté des religieur, qui tui doivent dès lors le comprc de conscience.
C'est dire l'étendue de son autoritê. Il est nomme par le provincialt, qui

nomme aussi les préfets du collège, ainsi que les professeurs et les
pedagogues de l'internat.

Parmi les tâches qui reviennent au recteur, il en est une qui

interesse toujours l'historien, c'est lui qui tient en effet et rédige les diaires.
Ceux du collège de Munich sont entièrement conservés2. 0n y consigne les
evênements de chaque jour, de la vie du college, le nom des professeurs,

des nouveaux é[èves, les fêtes, les erercices religieur, les eramens, les
accidents. le titre des livres lus en classe...

Il apparait clairement, lorsqu'on consulte les listes de
recteurs que ce souci, constant dans la Comp.agnie, de changer souvent ou
très souvent les supérieurs locaux est tout à fait respecté. La durée du
rectorat, comme celle du provincialat, est de trois ans au XVIII" siècle. il
est tout à fait possible d'être nommé une rouvelle fois au même poste
quelques années plus tard. Il est une autre pratique courante, les recteurs
passent facilement d'un coltège à l'autre, on peut s'en apercevoir sur les
listes ci-dessous detaillées. Il y a certainement plus d'avantages que

d'inconvénients à cette politique de changenents fréquents : l'usage était le
même dans les autres provinces de l'ordre. Il est certain, en tout cas, que le

I Ci-dessous la lisæ des provinciaur de Gernanie supérieure au XVIII' siècle : la durée
moyenoe de leur naodat est de trois ans. A cinq reprises, on observe que des pères
sont nomnés deur fois à quelques anoées d'intervalle (8, Duhr, Gescichte der Jesuiten
in den Laodern deutscher Zunge. Munchen, 192E, tome lï,9.227) :

0{.10.1700 Aadreas Yaibl
1903.170t JosefPreiss
06.01.1709 Yilhelm Stioglheim
03,01.1712 Mattheus Peckh
16.05.1715 Josef Preiss
2t.10.1718 Fr. Xaver Anrhyn
28.10.t7?t Bernard Jost
22J1.1724 Fr. Xaver llallauer
l).04.1728 Magnus Annao
2E.10.t731 Josef Mayr
21.11,1734 Franz Mossu
2E.02.t73E Rudolf Burthart

2 Diarium Gvmnasii SI Monacensis, Bayer. Staatsbibl. cod. lat. Moa, 1110 (1191-164S),
l tt l ( 164E- 1694 ), tJJ? {t694- t7Z4}, I 553 Q7Z4-r7721.

24.04.17 4L Jakob Unglert
06,10.1744 Magnus Anman
28.11.1747 Rudolf Burkhart
l{, l0.l7tl Adan Dichel
l2.lZ.L7J4 Georg llernann
17 .ùJ.t7Jq Matthias Stottlio ger
01.11.1762 lgnaz Rhnberg
0t.ll.l76t Georg Hernano
û6.01.1767 lgnazRhomberg
03.1 l.l76E Josef Erhard
01.11.1770 Maximus Mangold



recteur,n'a pratiquement pas le temps de nouer de relations dans la ville

où il est envoyé, sa libertê est ainsi davantage préservee .

Landshut

23.0t.1700 Franz Rhem

11.07 .1703 Ludvig Rueftorff

11,01.1707 JosefTasch
29,10.1711 Franz Baroni

30,10.171{ Franz lloggmair

Z1.ll.l7l7 Jakob Bisselius

02.12.1720 î rctz Schilcber

0E.l2.tn6 Romed. Bisintheiner

29.0r.173t Jakob Holderried

0S,0S,1734 Peter Tonauer

t2,10.1717 Ludvig Michon

23.10.1740 JosefTrapp
25.10,1743 Adan Dichel

0l.ll.l7 47 Josef Schreyer

10.12.17t0 Aaûon Talhaner

30;10.17)2 Franz Mossu

19,0.1.17t6 MichaBl Baur

10.06,1759 lgnaz Thierbeck

14,11.1762 Joh. Baptist Yirle

24,11.t76, Adan Dichel
05.12.1769 Antoo ZiegLec

13.1 1.1770 Josef Schvaru

Munich

NeubourB

1S,0t,1700 Friedrich Mulholzer

0S,07,1703 lgnazPfetûea
17.01.1709 Nilolaus Staudacher

22.10.17 13 Georg Spitzoagel

Landsberg

11,09,169E Josef Preiss

10.11.1701 Georg Prugger

24,03.1706 Aoon Kleinbrodt

02.1t.t713 Beroard Jost
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14.06.1700 Georg Spitznagel

19,03.1705 Aodreas Yaibl

13,0t,1706 Yilhelm Stinglheim
06.01.1709 Georg Spiunagel

26.A7.Vl? Fr, Xaver AnrhYo

30.0t.1715 Yilhelm Stinglheim

2E.10.1721 Josef Preiss

22.11,1724 Bernard Jost
lE,04.1728 Fr. Xaver llallauer

28.10.1731 Magous Annan

03.03.1738 lraazMossu
28.t0.1744 Jakob Unglert

17 07.174J Rudolf Burkhart

28.1t.1747 Magous Anmaa

1S.10.17)l Rudolf Burkhart

13,0t.17t6 Josef Yelden

21.01.t719 Georg Hermann

01.11.1762 Matthias Stottlinger

2E.11.176t FnnzSchauenburg
13.12.1767 Fr, Xaver Rufin

17 .10.ûm Eagelbert BelassY

03.n.ln? FranzFischer
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Le "Lyzeum", le "Gymnasium" et I'internat ont chacun en la
personne du préfet uoe sorte d'adjoint au recteur. A bien des points de
vue, le préfet est le personûage-clé de la vie au quoridien et c'est lui,
responsable à la fois des professeurs et des élèves, qui est véritablement
sur le terrain. Les préfets sont changés encore plus souvent que les
recteurs, autant gue les enseignants : tous les deux ans en moyennel. Le

I Ci-dessous la liste des préfeæ du collège de Munich (S. Hafaer, 400 ïahre Yithelms-
gvmnasium, Munchen. 19J9, p, 40 et {l) :

t7 4î-17 44 Franz Neunayr
174-t7 4J Josef Guisinger
174)-1747 FnazNeunayr
1747-174E Jobann Seiz
l7{E-17t0 Ulrich Sæigeot€sch
lnÙ-nJ? Anûon Schelle
l7)2-l7D Karl Yeæsæio
tTJr-17J7 Christian Filgraber
tn7-V63 lgaazde Lana
17 63- 17 61 Matthias Y user

22.10,1716 Aoùon Gugler
2l.ll.l7l9 Anùon Àæanger
2?.11.1722 Georg Prugger
21.11,17?1 Mattb,eus Peck
23.01.1729 JosefTasch
11.10.1731 Josef Preiss
2E.1t.t734 Yilheln Stin glheim
22.11.1736 JosefTrapp
03.0t.1741 Adam Dichel
2J.10.17 42 Michael Baur
1t.05,17.16 Christoph Leopold
23.07 .t7 4E Anton Talhamer
08.12,17t1 Magnus Amnan
l).l0.l7JZ Ludvig Ligeritz
0J.01.17r6 Seb. Ilundertpfund
22,0r.lnq MichaBl Baur
14.11.1762 Adan Dichel
lE,ll.176t Andreas Oberhueber
24.11,t75E Joh. Baptist Fide
lr.n.lnï Franz Schauenburg
gr.n.tnL Augustin Eggs

t70l-1702 Johann Yiser
1702-1704 lgnazAlbert
1704-170) Johann Sturn
170t-1709 Johann Reynann
l70Fl7ll Georg Grasnayr
lTll-1723 Johann Reynano
1723-172J Georg Kolb
l72J- 17 30 Adam Yeichemayr
1730-1731 lgnaz Thierbeck
173l-1733 Vitus Pichler

14,06,1718 Magnus Anrnan
26.11,1721 Anton Mayr
17.lt.t7Z7 Fr. Xaver Mossu
15.10.1731 Rudolf Burkhart
21,10.1731 Michael Baur
06 04.1738 Jakob Dedelley
12.t0.1740 Georg llernaon
16.07.1743 Heinrich Adan
2l.l2,ln0 lgnazRhomberg
2J.03.17J6 Andreas Oberhueber
2E.10.1762 Anûon Schallenberger
01.11.1765 Fr Xaver Rufin
l0.l?.t767 Josef Daiser
11.10.1770 Fr. Xaver Rufin
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respect a ce point scrupuleux du principe de nobilitê reste un trait assez
particulier des collèges de la Compagnie. Un professeur risquait de changer
de collège tous les ans. La province d'Àuriche proposa même en 1752 de
garantir aux religieux un séjour de deux ans dans le même établissement2.
Ainsi, sur les 565 peres qui ont enseigne au collège de Passau, 360 entre

1612 el 1773, 6q r ne sont restés qu'une seule année. Seuls 14 - ?,5 % -

sont restés plus de quatre ans avant d'être nonmés ailleurs3.

Dans les deur cycles d'êtudes, les professeurs sont tous
jésuites. Les communautés varient selon la taille des collèges, entre l5/2O
et 25/30 pères en Bavière. Munich ou Vienne sont des villes où ils sont
évidemment bieri plus nombreur.

c.La communauté des iésuites.

La commuûauté d'Àugsbourg pat etenple, en conpte

tfente-et-un en 1708. Parmi eux, vingt prêtres (les pères), trois jeunes

iésuites encore étudiants (les scolastiques), et huit frères convers ayatt la

charge les besoins matêriels de la communauté du collège et dirigés par le
"procurator". Douze pères s'occupeût de la pastorale dans la cité, le collège

n'étant pas le lieu de leur activité principale. Trois pères et trois

scolastiques. les "magistri", enseignent au "Lyzeum". Les professeurs sont

formés par la 
'Compagnie elle-même, dans des universités internes à

I'ordre. Souvent, la province jésuite n'a pas l'effectif de professeurs

équivalent aux besoins, et fait enseigner dans le secondaire ses propres

étudiants. Les pères enseignent presque exclusivement dans les grandes

classes{. Les scolastiques sont là pour deux ou trois années de formation
pratique et de travail sur [e terrain, entre leurs études de philosophie qu'ils

viennent de terminer et leurs études de théologie. Ce sont souvent de

17 l!-17 40 Martin Lindner
l74l lgnazStaudinger

174l-1742 Aotoû Jager
1712-1743 Josef Vaith

1764-1766 Fr, Xaver Mehrer 1740-
t766-1767 Alois Yidemaan
1767-1765 Isidor Mayr
fi68-ln3 FratzPez

2 J.trt. Valentin, Le thèâlre des Josuiæs dans les pays de langue allenande ( 1q14-1680 ).
Bero, 197E, p,ZN
4 A. Layer, Dillingen an der Donau. Dilliagen, 19E2, p. 3J : Plusieurs professeufs sotr[
restés célèbres, Chrisæpb Scheiner qui découvrit l'existence des taches solaires,
Jakob Bidernann, Johann-Michael Sailer, cooseiller personnel de Louis I' de Bavière
après la dissolutioo de l'ordre...
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jeunes professeurs enthousiastes, mais ils sont confrontes la, sans
préparation. à un travail difficile et réputé pour être en quelque sorte une
épreuve supplémentaire au cours de la formation sacerdotale dans La
Compagnie. Tl y a touiours eu à cause de ces changements de postes
fréquents un grand nombre de scotastiques ayant kavaillé dans chacun des
collèges, 509 en 132 ans à Brunn, quatre à cinq ûouveaux chaque annee.
394 en 153 ans à Fribourg-en-Brisgau, deux à trois nouveaux tous les
ans...5. Comme on le voit à l'étude de listes de ces "magistri", comme ici à
Passau, il est fréquent qu'ils débutent leur erpérience dans les petites
classes, et qu'on leur confie avec le temps des éleves plus âgés, sachant
bien qu'ils ne sont là que deur ou trois ans. Les pères qui enseigneût à ce
niveau d'études sont quant à eux très peu nombreur6.

Classe I

lTOE M. Miôacl Pædr
l7O9 M. Fraoz Adrtsmitt
lTlO M. Frenz Sdrwrtzcigl
lTtt M. Gottfricd Klcissel
1712 M. Andrcr Pucdrmayr
lTlJ M. Josef Knopph
lf l1 M. Jucf Lcuttner
1715 11. lgnaz- Âigmenn
17 l ( r  M. lgnazKempmi l l c r
1717 M. Fricdridr Discnhuer
l7l8 M. Stephan Plan*cnsteincr
1719 M. Anton ûuttolo
1720 M. Jcef Sodrcr
l72l M. Franz Xavcr Maistcr
1722 M. Ftanz Kcllcr
l72l M. Christian Bonin
1721 M. Aoton Staudingcr
1725 M. lgoez Soôcr
1726 M. Jakob Holfrcittcr
1727 M. Dominik Cerlon
1728 M. Joscf Carl
1729 M. Matthâus Protrst
l7l0 M. lgirez Hôllcr
lTtl M. Josf Danicl
l7t2 È1. Thaddâur lovio
l7!t M. Franz Âltcr
l7t1 M. Ânton Purgstell
lTtS M. lgnaz Kcrn
l7t6 M. Fclir Volfirum
lTtf M. Pcter \Yôtt
lf tB M. Franz Xaver Hil lcprandt
l7t9 M. lgnez Mayr
t71O M. Karl Hiltmayr
r/11 M. Johann Hûttrer
l l42 M..Frenz Inama
l74J M.-Frenz Xava Paucr
t/41 M. Franz Lob
tf15 M. Jakob Scybold
1746 M. Franz Xavcr Steiningct
t747 M. Jæ[ Zciringcr
,t71t M. Franz Xai'cr Mayrhoffcr
1719 M. Ântm Romaa
t75o M. Karl Burcllnrdr

Classe II
M, Ândreas SJxngler
Irl. Vitrr Placlncr
M. Joscf l)opplcr
M, Fcrdirrrnd ScÀupcrr
Irl. Gottfried Klcissl
M. Thcophil Thonheucr
M. Joscl K nop
M. lgnrz Mauthrcy
M. Kasper Rihalm
M. Anron \t'eichlcin
M. lglrz Srod<cr
M. Stcphan Phnlentteincr
lvl. Ânton Buttolo
|!1. JoscI I{cnschitt
M. Johenn Beptirt Puz
M. Christoph Srbin
M. Franz Lattncr
M. Mrrinri l ian Morciz
M. Ignaz Cierbaim
M. Franz l luchner
M. Gcorg Gril l
M. Josef Cerl
M. Miôecl Kcttcn
M. Pctcr Halloy
M. Thnddâus Manner
M. Theddiiur Jovio
M. Franz Âltcr
M. Pfi i l ipp I ' lcrdliczte

M. lgnrz- Kcrn
M. Vollfgang Romaucr
M. Pcrcr lViitt

M. Jmcf Kûrrei
M. ltcnedikt Stôhcr
M.  Ker l  H i l lmayr
M. Kespar Grcll
lvl.. loheon Preining
M. Sigiemund Schurian
lrl. Jocf Traunpaucr
M. Joscf Egiz
M. Franz'I 'rattcrcr
M. Joscf Zciringcr
M. Johann Vang-eo
M. Ânton Romen

Classe III

M. Miôacl Rcisadrcr
M. Michacl Posdr
M. Franz Âdrtsrrritt
ù{. Johann FrivJr
P. Kerl Pcrger
M. Fcrdinand Rcdrciscn
M. T[wohil Thonhau<cr
P. Joscf Piesscr
M. l l larius Gsdritrcr
M, Franz Ohermayr
M. Karl Sdrcrcrn
M. Irnaz Sto*cr
M. Joscf Hundcagcr
l"l. .foscf Sochcr
M. Frenz Xavcr Meistcr
M. Fraoz Kcller
M. Frrnz Xavcr Mathisi
M. Krrl Luchs
M. Joscf l.ôpper
M. Ignez Cicrhainr
M. Donrinik Carlon
M. Gærg Gril l
M. Matthius Probsr
M. Ignaz I{ôllcr
M. Anton Freindl
M. Thaddiu Manncr
lvl. Lopold Mcdrtig
M. Ânton Purlstdl
M. Gabricl Gilqucn
M. Gottfricd Carl
M. Jorc[ Pfallcr
M. Jorcf Luôr
M. lgnar. Mayr
M. !/ i lhclm Til ly
M. Kasnar Grcll
M. Lurlwig Vcrnet
M..fohenn Prcining
M. Franz Rctz.
M. .forf Traunpawr
M. Fnrz Xav. S:ainingcr
M. frrn? T?tttcrn
M. Mathias [iænpcitl
M. Johann Venggo

Classe IV

M. Jorcf Prrndtsrcttcr
M. Gabricl Vimcrl
P. [f ichacl Gasrrgcr
M. Tobias Errl
ù1. l jcrdinand Sdruppcrt
P, Karl Pcrgcr
ù{. Fcdinand Rcdrcisen
M. Sigisnrund Prcmbrl
M, lgnrz lt ' leuthrcy
M. Joscf Khcmpfr
M. Friedricft Dizent
M. Jakob thidlcr
M. lnnozcnz Erbcr
M. Matrhias Strohl
M. Jorcf Sodrcr
M. Franz Xavcr Maistet
M. Frrnz Kcllet
Irl. Gcorg Podiwiarki
M. Fmnz Mittcrrti l ler
M. Franz Snmbcr
M. Franz Hucbncr
M. Vcidrard Hrllmrcin
M- Matthias VayB
M. Johann Drptist Kraoz
M. Alois Stainkcllncr
M. Ânton Frcindl
M. Thaddius Jovio
M. l.copoldJfleôtig

M. Mithacl Giirtncr
M. Kaicten Hôgl
M. Ânton lt{eister
M. Ânron Kùrnct
M. Joref Lucfis
M. lgnrz l;erniz
M. Jorcf Sôid<mayr
M. Fcrdinend Fil lnbaum
M. Prul Edlnii l lcr
M. Johann Prcining
M. Frenz Halfingcr
M. Jæf Egiz
M. Frenz Xrv. Stainningcr
Ll. Franz Prunncr
M. Mathirr Eiscnpcirl

Classe V

M. Joscf Mûnich
Ilt. . loref Prandstettcr
P .  lgnaz  Bcrnhard t
P. Midracl Gastagcr
P-  Ker l  Ândr ian
P. Gcorg Puswc
P. Georg Puswe
Ivt. Joscf Vôbcr
lt. Fcrdinand F-rnst
lvl. Ignaz Âignrrn
M. Jowf l lusctti
P. Joh. I lept. Meyr
M. .lakob I{aidlcr
M. Franz Gallcnfcls
M. I$arhias Strobl
M. .foscf Sodrcr
M.  Mar t in  Hô l lc r
M- Ludwig Pcsraluzzi
M. Gcorg Podiwinski
Nl. Johann Wengcr
M. Lcopold Fisdrcr
M. Joscf Gastciger
M. Gcorg Gril l
M. Volffgang Ebcnhiiô
M. Joscf Virnmcr
M.  Â lo i r  S tc inkc lner
M. Joh. Ncp. Bottoni
M. Thaddius Jovio
M. Franz Xavcr Loyrh
M. Franz l.c<hncr
M. Kaictrn Hôgl
M. Fcrdinand Riôrer
M. Ânton Kûrner
M, Pctcr Kiirncr
M. .loscf Sdri*mayr
M.  Fcrd inand F i l lnbaunr

- M. Paul trdlnii l lcr
M. Johrnn Prcining
M. Ignaz Pcyerl
M. Franz Xav. Sôobingcr
M. Gmrg Traunpaucr
lr{. Franz Xrv. [,aimin3cr
M. Franz Prulcr

5 T, Kurrus, Die lesuiùen an der Universitat Freiburg i. B. 1620-1773. Freiburg i 8.,
l%3,  p .  l13,
60. Thater, Jubitaumsbericht 1612-1662 Gvmnasium Passau. Passau, 1962, p.66.



l75l M. Johann Tsupi*
1752 M. lgnaz Grienwaldcr
l75t M. lgnaz Sôifrcrmillcr
1751 M. Christoph Sôôllhcimb
I755 M. Joscf HofÉnger
175(' M. Franz Muram
l75l ù1. Johann Zoldrcr
t7s8 M. Joæf Phil ipp
1759 M. Johann Hodrburg
1760 M. Ândrcar Sdrrcirct
1761 M. Vcichrrd Sômidhoflcr
l7(,2 M, Joref Ganstcr
l76J M. Freoz Xavcr Gructrer
1761 ltt. Franz Obctlc.thner
1765 M. Miôacl Pcrscfii
1766 M. Johann Bapt. SimpôtJr
1767 M. F..dc Pauh Nunberger
1768 M. Anron Pcrler
1769 M. JmI rVernckingh

l77o M. Karl Pfustcncfimid
l77l M. tetcr Rcg. Delinz
1772 M. Frroz Gliick
lTlt M. Karl Dcdr

M. Fctdinand Âppl
M- Gervasius Jcnarry
M. Ânton Pcrnrtcôer
M. Ignaz. Sdriffcrmillcr
M, Âdam t-lai<lfcld
M. Joscf Flofi inscr
lvl. Franz l.lutsham
['1. Johenn Zol<$cr
M. Jovf Phil ipp
M. Joscf Gartncr
M. Frrnz Xavcr Leutrrcr
M. Vilhclnr Schlcttcrcr
M. Jorf Flcyrcnhadr
M. Frenz. Xavcr Gr'rcbcr
M. Vilhclm triot
M. lvlidracl Pcrrôi
M. Joscf Ricncr
M. F. dc Peula Nunbcrgcr
Dt. F. Xever Rurgcrmcister
ù(, Frrnz Hôgcr
M. Franz Xav, Guhrle
ù{. Josf Pul!
P. Adam Pinter

M. Kerl Burdrherdt
M. Johann Ncp. Trupidt
M. Ignrz Gricnraldcr
M, Ânton Pernstcdrcr
M. Franz Xavcr Radrcr
M. Adan Heidfcld
M. Lcopold Apfaltrcr
M. Franz Mutrham
M. lgnaz Neubergcr
M. Johenn Ncp. Hoôburg
M. Jæf (;arrncr

M. Fnnz Xevcr Lcuttncr
M. Jorcf Genr:cr
M. Jæcf Hcyrcnbadr
M. Franz Obctlcirncr
Ll. \Tilhclm Btindr
M. Midracl Pcrsdri
M. Jæf Ricncr
M. Anton Pctlcr
M, Johenn Bapt. Pcrghoffer
M. Frânz Xevff Hôccr
M. Pctcr Rcgal Dclinz
M. Franz Glûdr

M. Johann Vrnggo
M. Merhiar Sdrrnidt
M. Johann Nep. Tsupitl
M, Ignaz Gricnweldcr
M. Jmcf Hallcr
M. Jo*f Frcund
M. Adem Hcidfeldt
M. lgnaz Winrerl
Ivl. Franz Murshanr
P. Jorf Egiz
M. Franz llorg. Rcigcrrfcld
M. Jorcf Hôgcr ,
M. Joh. v. Gott Nckrepp
M. Joæf Hcim
M. Jorcf Hcyre nbaô
M. Lcopold Poreuncr
M. Johann Bapt. Simbôt
M. Leopold Hirrdrman
lvl. Frenz Sugkupp
M. Karl Valtcr
M. Joh. Bapt. Pcrglrelfcr
Ù1. Josc{ Rucff
P. Vilhclm Sdrlcttcrcr

LL4

P. Frenr- Isinger
M. Karl Dur&hard
M. Marhias Sômidt
M. Franz Hicrtzeggcr
M. Ânton Pcrnstcdrcr
M. Joscf Hallcr
M. Joscf Ftcund
M. Karl Nlastrl icr
M, lgnaz Vinrcrl
M. Jcef Phil ipp
P. Jose{ Egiz
M. Frariz Borg. Reigcrrfeld
M. Joadrim Riôtcnburg
M. Joh. v. Gott Nekrcpp
M. K*par Raffcse der
M. Jmef Heyrcnbaô
M. lVilhelm Brind<
M. Fclix Holfstcttcr
M. Franz Xav. 5<hlctrcrcr
M. Franz Xev. Sugkupp
M. Kespar Giinner
P. Franz dc Paula Sdrnrid
P. Anton Grimus

. Souvent, le reproche a été fait aux supérieurs d'envoyer les
scolastiques enseigner très jeunes. Peut-on effectivement etre professeur

avant d'avoir été soi-même disciple ? Carnol'a, un père jésuite devenu
prêtre diocésain après la suppression de l'ordre eî 1773, remet fortement
en cause cette pratique :

"(Sie) wurden als Lehrer der untersten
Brammatischen Klasse Beschickt. Gab ihnen der Name
"philosophus absolutus" schon die Fahigkeit dazu ? Viel
zu jung hâtte man die Jesuiten eu Lehrern gemacht,
hôrte ich oft sagen"7.

En France, les catalogues font parfois mention d'ut directeur des études

des ieunes professeurs, qu'on ne retrouve pas en AllemaBneg
Harenberg, farouche opposant des iésuites, reproche aux

seolastiques en général de n'être pas de vrais religieur. parce qu'ils ne
faisaient leurs væur solennels que de longues années après, à la fin du
"troisième an" dê noviciatg. Pensant plus directement aux élèves, d'autres
vont jusqu'à demander "si l'on donne ̂  un jeune prince un nouveau

7 J, Coraova, Die Jesuitea als Gymnasiallehrer. Prag, lS0{p. 79.
t P. Dela$re. Les éùablissements des iésuites en France depuis quatre siècles, Yetæren,
1949, p.1470
9 R. Ebner, Beleuchtunq der Schrift des llerrn I' Kelle : "Die lesuitengymna-sien in
0sterreich" , LiDz, t674, p. lT7 ftlarcnberg r "Die Scholastici scheinen keine recht€
Geistliche zu seitr, veil sie ihre Professioo erst ûach latrgeo Jahren ablegen" ).
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gouverneur tous les ans"l! Il apparait cependant que d'une certaine
manière, les scolastiques étaient plus proches des évolutions de leur temps
que leurs ainés dans la Compagnie. Un ancien élève, Johann-Baptiste Fuchs,
raconte comment en 1772 le scolastique Jakob Kamphausen, I'un des
"magisrri", êtait si avance qu'il leur faisait la classe en allemandZ. Ce sont
aussi les jeunes iésuites scolastiques qui sont responsables de la vie
quotidienne à I'internat. Voici un reglement en huit points coûcernant ce
travail spécifique3 :

l. Le recteur demande que les éducateurs se préoccupent d'eux-
mêmes autant que cela leur est possible, afin d'atteindre la perfection, cela
à cause du danger de la distraction tout comme du bon eremple par lequel
ils doivent aider la jeunesse. ils doivent savoir que leur principal devoir est
de remplir leur fonction au collège.

2. Ils doivent être mûrs, réservés, se garder de relativiser les
fautes des éleves et de se disputer avec quiconque.

3. Ils doivent se temoigner les uns les autres un grand respect et
une profonde estime. L'un doit défendre et ercuser l'autre, et en particulier

se garder de dire ou de faire quelque chose qui pourrait apparaitre comme
étant dirige conÛe un confrère.

4. À l'occasion de leur séjour au collège, ils doivent apprendre à
débattre de choses spirituelles avec les gens de I'exterieur, à diriger des
entretiens particuliers. à acquérir une compassion coristante à la misère des
hommes et à aider leur prochain, Lorsqu'ils parlent des buts recherchés par

la Compagnie, ils doivent rester très discrets.

5. Ils doivent touiours penser au but du collège et se demander
comment ils peuvent faire pour I'atteindre le mieux possible, observer si
ceur dont ils ont la charge sont pleins de piété, travailleurs, s'ils ont de

I F. de Daiaville, Les iésuiæs et I'éducation de la société francaise, Paris, 1940, p. 34Û.
2 Johann-Baptist Fuchs 07J7-1E27): "Erinnerunsen aus dem Lebeo eioes Kolner
Jurisæn",
3 B. Duhr, Die Studienordnuog der Gesellschaft Jesu. Freiburg i. 8., 1E96, pp. 247s.
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bonnes moeurs, et se demander, au cas où ils observeraienr des faiblesses,

si ce n'est pas en partie de leur faute.

6. Ils doiveût chercher eur-mêmes les moyens d'aider leurs

é[èves, mais ne pas les utiliser sans l'approbadon des supérieurs. Dans ce

domaine, ils doivent être obéissants aux supérieurs même dans les plus

petits détails, et se garder d'avoir des humeurs ou de l'amour propre.

7. Dans la direction de leurs êlèves, ils doivent éffe justes et

égaux, leur faire observer les règles en sachant qu'ils ne peuvent les en

délivrer, qu'ils ne peuvent leur donner aucuû privilège, ils doivent touiours

se comporter de telle manière qu'un élève étant allé dans une autre

division n'ait aucune raison de pouvoir dire que l'éducateur de chez qui il

revient n'impose pas I'observatiofl de telle ou telle prescription.

8. tls doivent avoir le souci de blâmer à bon escient, d'autres fois

de passer sur ufle faute s'it te faut, de ne pas se laisser irriter, de ne pas

réagir à contre-temps, de ne pas se plaindre aupres des élèves, de ne

iamais clarilier une situation en public lorsque cela peut se faire en prive.

D'autre part, ils ne doivent pas faire trop confiance aur enfants, mais aller

au devant du mal, avertir à temps les superieurs du comportement des

élèves, avec tact et sans exagerer.

d. Les élèves.

À l'internat, les pédagogues sort aidés par des "pulsatores"

s'occupant des services matériels. Ces "pulsatores" sont de grands élèves de

condition modeste ayaît besoin d'argent, et acquittant ainsi, par les

responsabilités qu'ils prennent en charge. leur contribution personnelle

pour la nourriture et le logement au colleBe : une sorte de svstème "au

pair" avant I'heure. Leur travail consiste à donner le signal de la classe en

sonnant la cloche, à ouvrir et fermer portes et fenêtres, à assurer de petits

services pour l'eglise ou pour l"'aula", la salle des rassemblements au

collège.
Il y a encore quelques autres tâches de ce type, l"'excitator"

a le droit de se coucher plus tôt que les autres le soir, car il doit sonner la

cloche pour le reveil le lendemain matin, allumer les lampes dans les
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dortoirs et veiller à ce que chacun se lève aussitôt. Le veilleur de nuit,
appelé "visitans cubicula noctu", doit quant à lui donner le signal de

l'eramen de conscience quotidien et celui du coucher. Il contrôle ensuite,
seul encore debout dans la maison, si tout est calme et si les lumières sont
éteintes.

Les élèves constituerit bien sÛr La Brande part de la
population du collège. Ceur-ci sont répartis à peu près équirablement des
petites aux grandes classes, qui comptent habituellement 80 éièves, m.ais
avec une organisation propre. Les classes du collège d'Augsbourg comptent
en 1768 respect ivement 84,79,74,75,61,87,  86 et  60 étèves pour la
dernière4. Le nombre total des élèves varie peu au cours du siècle dans les
collèges de la province, mais une réelle tendance à la baisse se dessine un
peu partout a partir de 1760 iusqu'à la suppression de la Compagnie, C'est
un phénomène qu'il faudra expliquer, qui se percoit ûettement dans les
données annuelles. Les chiffres ci-dessous donnent une bonne image de
cette évolution:

Municht Passau Landshut2

lt%

1624

t646

l6Jr

1679

lTta
171s
Ln2
t782

665
It12
r 030
tL92
808
785
764
J7e
341

1697

1709

tTlr
L714
1723
t732
1734
.173E
1767

3443
4004
448
471
526
434
3e4
302
i l8

1696
1700
l7l0
1720
173r
tv40
t760
t76J
r773

342
387
?,67
3t3
358
270
360
300
206

a B. Duhr, Geschichæ der Jesuiten in den Landern deutscher Zunse. Munchen. 1923,
tome IV, p.24ft.
I s, Hafner,@ig!È, Munchen, 1919,p.36.
2 K. Yolf, Das Landshuter Gvnoasium von seineo Anfangen bis zur Aufhebung des
Iesuitenordens (in : Verhaodlungen des hisùorischen Vereins fur Niederbayern,
Landshut, N.62, 1929, p. l l9).
3 A. Aign, Geschichæ des Gvnnasiuns Passau. Passau, l%2,p.123.
{ 0. Thaler, Jubilaunsbericht 1612-1962 Gvmnasiun Passau, Passau, 1962,9.79.
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Ce sont là des données pour un collège important, Munich, et
des collèges de plus petites villes, Passau et Landshut. 0n donne les chiffres
suivants pour :

. Augsbourgl : lTJt
L76E

tn0
. Diltingen2: 1702

605
734
628
360

I B, Duhr, Geschichte der Tesuiæn in den Landern deuùscher Zuoce, Munchen, l9?8,
tone IV, p,210.
2 T. Specht, Die Matrikel der UniversiËt Dillingen, Dillingen, l9ll, p, 3E6.
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1766
t772

. Mindelheiml : l77o
t76E

503
355
200
r27

Le collège de Vienne quant à lui fut de tout temps une
maison de plus grande taille {2430 êlèves en 1701,2300 en 1741, 1200 en
1768). En 17012, le "Gymnasium" comptait I199 élèves QLg en
rhéthorique, 209 en poésie, 236 efl syntaxe maieure, 147 en syntare
mineure, t?g "prinzipisten" el 210 "Parva", le "Lyzeum" comptait lui l23t
étudiants, 300 en théolog,ie,262 en morale, I l4 en metaphysique et 379 en
logique. C'est dire I'importance de I'implantation des jésuites à Vienne, ou
ils étaient 350 répartis en sept maisons en 1,770. Mais la aussi. le nombre
des êlèves diminue sensiblement dans les années 1760, avec la
concurrence accrue d'autres écoles. Après la suppression de l'ordre, plus de
la moitié des élèves, surtout ceux qui venaient de loin ou de l'étranger,
quittent définitivement les etablissements des jésuites, passes sous la
j uridiction des évêques.

Qui sont les élèves des collèges ? Ce paragraphe évoque les
conditions d'admission pour la province jésuite d'Allemagne du Sud. L'idéal

Brec n'y est pas absent:

t'Les élèves, demande-t-on, seroût beaux
intérieurement et extérieurement. Ils auroût de la
modestie, de I'humilité, toutes les bonnes habitudes, et
ils seront également bien bâtis et en bonne santé,
d'allure respectable et agréable. Ils auront du talent,
une intelligence. claire, un bon iugement, ils
s'erprimeront avec tenue, afin de devenir des ouvriers
compétents pour la vigne du Seigneur. Plus leur
ascendance sera distinguee et leur degré de noblesse
éleve, mieux ce sera"3.

l F. Zoepfl, Geschichte des ehenaligen Miodelheimer Jesuitenkollegs, Dillingen, 1921,
p .8 t .
2 B. Duhr, Geschichùe der lesuilen in den Landern deutscher Zunse. Munchen, 192E,
tone [V, p.349.
3 J. Stier, Der Jesuiten auscevahlte pàdagosischeSchriften, Freiburg i.8., 1901, p.81,
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Ces élèves modèles qui ont la prédilection des pères sont

pour beaucoup d'entre eur des nobles. Les pères les encourageaient à venir

dans les collèges plutôt que de prendre un précepteur : "un professeur a

plus de courage et d'empressement, il possède plus de livres et connait les

meilleurs" l !
Les nobles jouissent d'ailleurs au collège d'un règlement

particulier qui met en valeur leur condition et leur allège la discipline. Ce

régime de faveur est en partie uûe concession aux parents. C'est une réelle

caractéristique de l'ordre que de soigner ses relations avec la noblesse,

sachant en tirer du bénéfice tout en Bagnant sur elle une certaine influence.

0n attend des élèves de la diligence, de'la simplicitê, l'obeissance, la piete

et la pureté des moeurs2, Des visiteurs remarqueût et critiquent cependant

à l'occasion le luxe dans les vêtements des élèves malgré les dispositions

officielles3. Il n'est peut-être pas si simple de faire appliquer toutes les

règles, êtant donnée l'origine extrêmement diversifiée des élêves,

d'Àutriche, de Bohême, de Hongrie, du Tyrol et d'ltalie pour Passaui, de

Pologne et de Suisse également pour Munich5, des Pays-Bas, d'Àngleterre,

d'Espagne, de Grèce et de Russie pour l'université de Dillingen6.

A bien des points de vue, il peut être intéressant de voir

quels noms de famille on retrouve sur les "Catalogi" entre 1708 el L773:

ConstanceT FetdkirchE

v.Alrcnsummerau v. Landsee v. Baliel
v. Aubach v. Leo v. BaYr
v. Av v. Liebenfels Beli v. Belfort
v. Badcn Mader v. Madershausen v. Bellizario
v. Bryer v. Neuenstein v. Benz
v. Beaurien v. und in Neuhausen v. Burglehner
v. Berotdlrtgen v.0ppenhbim v. Capaut

v. Montalto
v. Montlort
v. Mont
v. Mussi
v. Papgus
v. Pach
de Payr

I R, Eboer, Beleuchtung der Schrift des Hemo J. Kelle : "Die Jesuitengymoasien in
0sterreich". Lirrz, t674, 9.4E2.
2 A. Aign, Geschichæ des Gvnnasiuns Passau. Passau, 1962, p.)8.
3 T. Specht, Gescbichte der Universitat Dillingeo und der mit ihr verbuodenen Lehr-
und Erziehungsansalæn, Freiburg i. 8., 1902, p. 370.
{ A, Aign, Geschichùe des Gvnnasiums Passau. Passau, 1962' p.lE.
J S. Hafner, {00 Jahre Yilhelmsgynnasiun. Munchea, 1959, p. 11.
64, Layer, Dillingeo a. d. Donau. Dillingen, 19E2,9.72.
7 C. Grober, Geschichæ des lesuitenkollegs in Konstanz. Konstanz, 190{, p.234'237
E A, Ludevig, Die am Feldkircber Llzeun in 17, und lE. Ih. studierende lucend,
lnnsbruck ,1932.



v. Biberegg
v. Bildstein
v. Bleiften
v. Biinble
v. Bodmann
v. Breitenfeld
v. Brugger
v. Brunegg
v. Buechenberg
v. Buol
v. Burg
v. Deuring
v. Dirrhaim
v. Eichenlaub
v. Ehrenpreiss
v. Enzberg
v. Eychbeck
v. Fraggenstein
v. Granegg
v. Herbsthaim
v. Hertler
v. Hæhenvarth
v. Hohenzollern
v. Hornstein
v. Kern

v. Pach
Pflaumern v. Platsch
Quell v. Quellberg
v. Rassler
v. Redingen
v. Reichenstein
v. Reischach
v. Rodt
v. Roll
v. Rudenz
v. Kiepplin
v. Schvarzach
v. Scheyb
v. Schorno
v. Schroffen
v. und in Sirgenstein
v. Speidel
v. Stapf
v. Stotziûgen
v. Thurn
v. Trauchburg
v. Wellsberg
v. $rerthein
v. Wildegg
v. Zwiefalten

v. Buol
de Broso
v. Beroldingen
v. Bernhausen
v. Berganin
v. Corayi
v. Collenberg
v. Cryss
v. Deurin8
v. Federspil
v. Flmin
v. Fridberg
Frey v. Schônstain
v. Fûrstenburg
v. Furtenbach
Gasser v. Strassbg.
v. Gaudentiis
v. Geiger
v. Cering
v. Grenzing
v. Halden
v. Harbogao
v. Harder
v. Honodei
v. Hunmelberg
v. Gronhalden
v. Konigsegg
de Ktock

v. Peller
v. Pftaumern
v. Platta
v. Planta
v. Pyrogallo
v. Raoschwag
v. Rechlingen
v. Salis
v. Schauenstein
Schalt v. Reichenf.
Schnid v. Le*enf.
v. Schorno
Y. Schultheis
v. Sonnenberg
Stain v. Rônsberg
v. Stôckler
v. Stéclilern
v. Steger
v. Sumnerau
v. de Tannen
della Tour
v. Vinzenz
v. Tschongmiel
v. Turre
v. rÀreinnayer
v. lVelden
v. l l t i l l i
v. Wolffruth

t2l

v.Ott ingen
v. Salm
v. Pappenheim

lohof

Dillingenl

v. Gemningen
v. Freiberg
v. Lichstenstein

Peutinger

v. Schellenberg
v. Taxis
v. Hohenlohe

Rehlinger
lVelser

v. Fugger
Schenk v. Stauffenbg.
v. Montfort

Fanilles patriciennes d'Augsbourg :

lllsung
Langenmantel

Très souveût, les nobles sont élèves au collège de
génération en génération. Dans la tignée des Haimhausen à Augsbourg, on
rerouve douze élèves en cinq Éénérations. Ce court arbre gênéalogique
montre également ce que les élèves sont devenus après leur sortie du
collège, parmi eur. deux religieur et six hauts fonctionnaires. 0n remarque
aussi leurs relations avec la famille du cardinal Otto Truchsess v. Waldburg
d'Augsbourg2 '

I T. Specht, Die Matri8et der UniversiËt Dillingen. Dilliogen, 1915, p. 339.
2 S. Hafoer,400 lahre Yilhelnscvnoasiun, Muncheo, 19J9, p. 140.
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Thcodor

v. Vicbôctq scit 1594 ,,Yon und zu H:imhausco"
1545-t626

Chrirtoph Job. Wolfgang Job Albrccht WilhcLrn
abr. r5rl Sôtler r59E * 1586 * 1590

Franziskeocr Lurf, Rat Sôiileg 16@

f im çt-R t 7.4.1659 lL Ofûzicr
t Prag

Fra Albrccht Job. \ilihclm
* 1609 H. * 1616 H,
abs. 163l abs. ieee

kur[, Rat, Kastner, TrucbseB Gutsbcsitzcr

t n.5.t687 H. t 1673 H.
o Salome

Fnnz Fcrdinand Max Albcn

* 3.6.1641 H. * 1643 ÉL

abc. 1657 abs. 166l

Hofratsprâsidcnt Truchse8,

t 11. 1.1724 Mii. Pflcgcr v. Wasserburg

o M. Franziske t 2L.1.1681 MiL

Franz Jos A.nton Markus lgnez Gg. Karl Joscf
* 15.9.1682 ËL * 1686 H. * 8.5.16921+

abs. 1698 Oberklâsser abs. l7(D
HoËat.''Kâ--ercr 117.1.1701Mû. Jesuitcnpatcr,

t 1715 Pari! Missionar
o lvf- Magdalcna t 7. 4. 1767 Cbtlc

Kerl FcrdinandJoscf Sigound Marie
* 11.1.1707 Mû. * 8.tZ 1708 MiL

gbs, lT21 abs. 1724
HoÊaqKârnmcrcr Obcrsthofmcistcr,Dir.ùPorzcllanfabrik

1 10.5. 1775 rL t 16. 1. 7793 H.

II arriva aussi qu'au début du siècle, le prince d'empire
Mar-Emmanuel ramène les fils de plusieurs chefs turcs prisonniers. Il les
fit baptiser et envoyer en classe à Munichl. C'est ainsi qu'un Turc devient
en l70l élève de la classe supérieure du "Gymnasium", sous le nom
d'Antonius. Dans l'annuaire des élèves, on a écrit derrière son non : "noble

Turc et fits de sérénissime':2. Les professeurs jugent ainsi la personne de ce
nouveau venu : on dit de ses moeurs qu'elles sont "bonnes, d'apparence
pieuses, mais (qu") elles ont un penchant au jeu et laissent transparaitre
son origine turque"3.

Avec les nobles, une autre catégorie spécifique d'élèves est
ercore représeûtée dans les collèges, ce soût de jeunes moines, venus de

différents monastères bénédictins et cisterciens, mais aussi de couvents

I  lbid.,  p. 16.
2 "nobilis Turca et alunûus serenissini",
3 "Mores : boni, et ut apparent pii, ad lusun tanetr proclivi et patrian Turcarun
oleotes".
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augustins ou prémontrêsl. Moins nombreux au XVIiI' siècle, ils ètaient

plus de 1002, de 35 abbayes, venus au siècle précédent à Dillingen, où un
"Pafer monachorum" dirige leurs êtudes, 52 beneOictins, l5 prémontres, l0

chanoines réguliers de saint Augustin, I cisterciens...3 lls possèdent une

salle à manger et une salle de détente qui leur sont propres, mais etudient

avec leurs autres camarades.

Tous ces élèves, qui n'ont pas besoin d'être fortunés

nécessaireÉent, puisque l'enseignement est gratuit et généralement pris en

charge par les municipalités, sont répertoriés dans un annuaire. appelé

gênéralenent "catalogus". Le catalogue donne la liste des élèves à la fin de

I'année scolaire'l. 0n ne donne pas le rrorn, mais seulement [e nombre des

élèves qui s'en voot en cours d'année, c'est un peu dommage, car les élèves

étaient assez nombreux à se présenter à partir de Pâques dans divers

monastères, où on leur demandait de venir un temps à l'essai avant la fin

de I'année scolaire. Leur nom n'apparait pas dans l'annuaire, mais on

trouve ensuite dans les listes de moines la mention d'ancien étève de tel ou

tel collège jésuite. Les éleves y sont classés selon l'alphabet, mais d'après

leur prénom, ceci jusqu'en 1728 pour Munich, à peu près la même date

pour les autres collèges. C'est la tiste des étèves nobles qui occupe les

premières pages du livret, où l'on mentionne aussi les prix qui ont été

distribuês.

I C. Prantl,
Munchen. Muochen, 1E72, tone 1, g,252, Les ieunes clercs prov-enaient généralement

O6 noorstères de Tegernsee, Schaftlarn, Beiharti'1_g, St. Veit, Rott, Fursænzell'
iri.nrÀfèrg, Sæiogaden. Yeihenstefan, Formbach, Freisiog, Diessen, St' Nikolaus
bei Passau. lsbach, Èeuerberg, Chiensee, Berchæsgadea...bei Passau, Àsbach, g, Chiensee, Berchæsgadea...
2 F. Lipovsky, Geschichæ der lesuiten in Schvaben. Munchen, 1E19, tome I' p' 167.
3 mSJmIX, Fasc. Tl,1970;p.2g5ù}lJ: L. Szilas, Kolleqien und Universitaten in den
deutschen Provinzeo. p, 215,
{ S. Hafner, , Muochen, 1959, p.9,
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2-l-2. Le règlemeût, les cours, les eramens.

L'étude d'une institution implique une définition solide de
ses structures et de son organisation génerale. Ivlais ces structures doivent
se doubler, à un second niveau, de règles que tout le monde respecte. Ce
règlement intérieur des collèges est pratiquement celui que dicte le "Rario

et institutio studiorum SJ" de 1599. Composé à Rome, il est en usage, le
même mot pour mot, dans la totalité des collèges de l'ordre, en plein XVIII"
siècle.

Il définit un certain esprit et un certain ordre des choses,
mais reste peu préoccupé des détails du quotidien. Libre aux provinciaux et
aux recteurs de diriger leurs colléges comme ils l'entendent. Voici une
partie du "Ratio". dont chacun reçoit a son arrivée un exemplaire gue le
collège alall imprimer :

Règles pour les étudiantsae. f#sart pas partie

a. Ceur qui fréqueûteût en raison de leurs études les collèges de la
Compagnie de Jésus doiveot savoir que I'on aura soia du nieur qu'oo poura, qu'ils
s'imprÈgnenù de piete et des autres verLus autant que des arts liberaux,

b. Chacun des élêves fera partie de la classe qui lui sera assignée par le
préfet des êtudes après uo exameo prealable.

c. Que ùous confessent leurs péchés au noios une fois par nois, et qu'ils
prenoen.t part chaque jour au sacrifice de la nesse à l'heure firée. Il en sera de meme
les iours de sernon,les dinanches et les jours de fêæ.

d, De nène, ils participeroot tous t I'erplication hebdomadaire du
cauâchisne et ils en apprendront par coeur le résumé, selon ce que les maîtres auroût
préw coûne chapitres pour chaque classe.

e. Aucun de nos élèves ne doitentrer au collège avec des arnes, des épées,
des poigoards, des couteaux ou d'autres choses de ce geore qui mnt ioærdiæs dans ces
lieux et circonsùaoces.

f. Tous s'abstiendront de profêrer des gros mots, des jurons ou des paroles
blessantes, dos iniures, des calomnies et des meosoûges, ils s'abstisodront de nème de
la lecture de livres défendus etde la, frêquentation des lieur nuisibles ou suspects qui
aurontété iolerdits par le préfet, de touùes choses enfin, qui soot cootre l'honnêtete
des noeurs.

g, Qu'ils sachent que si les adnonitions en ce qui concerne les noeurs ou
les e$des ûe port€ot pas de fruits, les maitres emploieroot l'office du correcteur pour
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les punir. Et ceur qui refuserotrt les punitions, ne donneroÂt pas la preuve de vouloir
s'améliorer, derangeront les autres ou leur seroot nuisibles par leur exemple, qu'ils
sacheot qu'ils seront reovoyés de nos écoles.

h. Tous obéiront à leurs naitres et suivront leurs prescriptions aussi bien
à l'école qu'à la maison.

i, Qu'ils s'appliqueat aux études avec serieux et constance, qu'its
s'appliquent à être à l'heure pour la classe, à la suivre attretrtiveneot et ravailler les
leçons pour eux-mênes. S'ils oe suiveat pas bien, s'ils oot des douæs sur quelque
chose, ils consulærotrt leurs naltres.

t, Dans les collèges, qu'ils tre se promènent pas ici ou là, nais qu'ils
travaillent à leur place, qu'ils s'y occupent modestenent et en silence de leurs
affaires. Qu'ils ne quitteot pas l'êcole avaol que le maitre n'en ait doané le signal.

k. Qu'ils ne dêæriorent ni les bancs, ni les pupitres, ni les chaises, ni les
murs, ni les portÊs, ni les fenêtres, oi quoi que ce soit d'autre en y peignant, ecrivant,
creusaût, g,rcltaît quelque chose, ou d'une autre nanière eûcore.

l. Ils éviæroo! les habitudes ou les coÂùacts nauvais ou suspecæ. Ils
etrtrefont seulenent, en contact avec ceux dont les noeurs ou I'erenple pourronl les
faire progressef dans l'étude des le[res et l'acquisition de la vertu.

m. Qu'ils s'abstienoent ùotalenent de lire des couæs pernicieux ou des
livres inutiles, Qu'ils o'aillent pas aux spectacles publics ou tulx pendaisons des
coupables, sauf si par hasard ce sont des heretiques. Qu'ils s'abstiennent de ænir un
rôle sur une scéne en dehors de l'école, sauf si le nartre et le préfet en oot, donné
l'au[orisation.

n. Qu'ils aient un esprit sincère et pur, et qu'ils obéissent aux préceptes
divins avec beaucoup de sois. Ils se reconnanderont souvenû, et d'une façon sincere
à Dieu, à la Sainæ Vierge et aux autres sainæ. Qu'ils implorent assidtnent I'aide des
anges, surtout celle de l'ange gardien. Qu'ils observent ùouiours la nodestie au dehors,
nais surtout à l'église et en classe.

o. Enfin, en toutes choses et actioos, ils se conportÊrort de telle nanière
que l'oo voie bien qu'ils oe recherchent pas moins la vertu ot la puretê de leur vie,
que le dévouenent aux belles-lettres et aur études.

A ces règles géoérales, d'une validiæ coûstaût€, oo aiouæra les précisions
rendues nécessaires par les circonstaoces, eûvers lesquelles il y un les nênes
obligations et sanctions.

Voici le terte latin rédigé en 1599, rel que les élèves du
XVIII' siècle le reçoivent en main propre :

Regulae pro Auditoribus exærioribus Societatis Jesu
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a. Qui discendi causa Societatis Iesu Gymnasia frequentant, intelligant:

Dco iuvante non minus curatusr iri pro Virtbus, ut Pietate caeterisgue vhhrti-

bse, quan ut ingenuis artibus Discipuli imbuantur.

z. Discipulorum guisque eam classem freguentabit, guae illi post praevium

Grâlren a praefecto studiorum asisignabitur.

t. Singulis salten mensibw omnes peccata sua confitebunt, ac Missae

sacriÊcio quotidie intererunt statuta hora; similiter et Concioni diebus domi-

nicis et festis.

+ Explicationi catedrismi singulis hebdomatibus omnes intsrerunt, ejusgu:

Compendiun ediscent, prout a Magistratis fuerit pro singulis classibus per

capita constitutum.

5. Nemo ex nostris discipulis gymnasium cu.ur arrris, gladiis, pugionibus
vcl orltris, aut aliis hujusmodi guae pro locis et temporibus interdicta fuerint,
ingrediatur.

6. Abstineant omnes a ]uramentis, asecrationibus, contumeliis, injuriis,
detractionibus, mendaciis; it*a lectione librorum prohibitorum, et frequen-
tatione locorurn noxiorum vel suspectorum, gue a praefectc sCrolarum inter-
dicta fuerint, denique ab omnibus rebusgrtà honestati morum adversantur.

Z. Intelligant, in iis, quae ad mores et studia bonarusr arHum spectant,
crrm praecepta aut admonitiones minus proderun! Magistros Correctoris opera
in ipsis puniendis usuros. Qui autem poenas recusâverint, aut spem emenda-
tionis non ostenderint, aut caeteris molesti, sive exemplo suo perniciosi fuerint,
sciant, se ex nostris sdrolis esse disrittendos.

E. Ocrnes suis guigue rnagistratis obtemperent, ratione[r vero studendi ab
ipsis praescriptarn, tam in sôolis, guam domi, guam diligmtissime servent.

9. Serio ad studia animun, et constanter applicent; sint in sdrolis matule
freguentandis assidui, in audiendis et recolendis lectionibus diligentes; quodsi
guid rrinus assequuntur, aut si de quopiam dubitent, Magistrun consulant.

to, ln scholis necquidquam huc vel illuc vagentur, sed in suis quisquc
sutisÈlliis, locisque modeste ac silenter sibt ac suis rebus attendant; nequc
sdrola egrediantur, nisi facta a Maglstro exeundi potestate.

11. Scamna, cathedrum, subsellia, parietes, Januas, fenestras, neque allud
quidquam pingendo, scribendo, sculpendo, lncidendo, aut alia guavig ralionc
non notent, neque deturpent.

12. Pravas aut suspectas consuetudines et consortia fugiant; eurn{ue llr
tantummodo conversentur, guorum exemplo et consuetudine in litterarum studlo
virtutumque proficiant.

tt, A libris perniciosis et inutilibus legendis prorsus abstineant; nequc rd
publica spectacula, neque ad supplicium reorum, nisi forte haereticorum,
e a n t j  n e q u e  p e r g o n a m  u l l a m  E x t e r n o r u m  g c e n a  a t a n t ,  n l r l
data priue a Magistris, et a Praefecto gy-mnasil licentia.

:.4, Sincerum animum, purumque, ac divinis legibus eumma dillgenth
obtemperare nitantur. Dei vero, ac ss. Virginis Deiparae, caeterisque Sancilr
pcrgaepe alque ex anlmo lege commendenU Angelorum quoqué opem aældu:,
praeclpue vero Angell Cuotodig lnplorent. Modeetlarn tum allbl eemper, lum In
Templo atque in sd'rola potirsimurn servent,

a:>, In omnibug denique rebus et actionibus ita se gerant, ut facite qulsquc
intelligal, eos non minus virtuturn, vitaegue Integritatis esse quam litterarum
doctrinaeque studiosoc.

Hisce statutls generalibus atque perpetuis quae temporum ratio in,ungendr.
addendave postulaverit, adjicientur, eadem vel consiurili sub poenarun
ranctione lervanda.

Ces règles mettent en relief le désir de faire naitre à
l'intérieur du collège uû.e atmosphère de confiance, d'honnêteté, une
armosphère chrétienne de charité. 0n le voit à la lecture, lous ces preceptes
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ne concernent aucunement les habitudes de chaque jour dans le domaine
de la discipline interne au collège. Ceci est laissé à la décision des différents
recteurs, qui doivent bien sûr composer avec les traditions écrites et orales
de chaque école, avec la coutume en usage sur place, souvent bien adaptée
aux circonstances.

Il est intéressant de coosidérer de plus près quelques
détails du règlement spécifique des collèges de la province de Germanie
supérieure, qui par ailleurs reflète ce qui se fait dans les autres provinces
des pays allemands.

Un premier point tout a fait significatif de la mertalité de
l'êpoque est la séparation entre les nobles et les autres élèves.
Contrairenent aux protestants qui demandent à leurs élèves d'observer
tous La méme loi, façon détournée d'eriger des jeunes nobles qu'ils
renoncent à leurs privilèges durant leurs études, les jésuites non seulement
conservent, mais mettent en relief le rôle et la place de la noblesse. Une
partie des élèves loge comme on sait à l'internat. Une aile du bâtiment est
rêservée aux seuls garçons issus de la noblesse. 0n l'appelle la "Pagerie",

c'est un peu la demeure des princes. Beaucoup de privilèges y sorit
attachés. Il arrive ainsi que ces etudiants amenent avec eux un condisciple
un peu plus jeune et de condition modeste, qu'ils appellent leur "famulus",

leur valet, et qu'ils logent gratuitement en êchange de quelques services
matériels sous le coûtrôle des pères.

Pour ce qui est des caractéristiques de la vie de tous les
jours, il est de règle que les jeunes nobles allant en classe au collège
conserveût leur droit de préséance et quittent l'église les premiers à la fin
des offices, les aukes sortant derrière eux. Le jour de Pâques, ils
communient également les preniers, recevant les saintes espèces des
mains du célébrant avant méme les autres membres de I'ordre, pères et
frères, assistant à l'office. Lorsqu'ils sont au "Lyzeum", on les dispense
parfois d'aller à la messe tous les ioursl. Dans la salle des fêtes, ils occupent
les premières places. Lors des cérémonies solennelles, leur place, leur
vêtement, leur attitude même doit les différencier des autres. Quelqu'un
joue même de la tronpette lorsqu'ils entreût dans La salle. Lors des
processions et des grandes fêtes religieuses. ce sont eux qui servent à
l'autel.

I C. Prantt, Geschichte der Ludvig-Mariniliao-Universitat io Ingolstadt. Laodshut,
Muachen. Munchen, 1872, tome I,p. 365.
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Ils peuvent en tout temps porter des cheveux longs, ce qui
n'est permis aux autres élèves que daas le cas où ils apporteraient au
recteur une attestation de leur médecin, pour raisons de santé. Au lieu de
porter un manteau de couleur bleue comme tous les étudiants, le leur esr
rouge avec une bordure dorée. Ils ont également un bulletin de notes ou la
présentation et les formulations sont spécifiques.

La Compagnie a bien le souci de faire respecter au collège
les structures sociales du dehors, non seulement pour les conservef, m,ais
pour les valoriser et donner aux jeunes nobles une nette conscience de leur
raûg, dans une société ordonnée selon l'état de chacun. 0n a même établi à
l'église une distinction entre les élèves et le reste de I'assemblée au fameur
Tricoronatum - le collège des trois rois maBes - de Cologne. Les uns
ecouteût le préche assis, pendant que les autres restent debout !

Parmi les autres usages en vigueur au collège, certains
encore retiennent I'attention. La puriition corporelle eriste : même si elle
est rare, dépassée dans l'esprit du XVIII" siècle, la punition au cachot se
donne encore. Mais il s'agit surtout là d'un bon moyen de dissuasion. Il
arrive néanmoins que des élèves y fassent de brefs séjours, parfois pour y
recevoir [e fouet, des mains du concierge de l'ecole, jamais de celles d'un
religieux l.

Dans le domaine des livres en circulation dans
l'établissement, un cortrôle systématique est exercé par les préfets, pour
déceler tires et auteurs condamnés soit par l"'lndgI", soit par les pères
eux-mêmes, Les livres ne doivent jamais faire perdre de temps aux élèves
en traitant de sujets futiles, ils ne doivent servir qu'à travailler. Les pères
quant à eux possèdent les livres frappés de I'interdit romain, en particulier
les ouvrages édités par les protestants, introuvables en pays catholiques,
sauf chez les iésuites qui les estiment nécessaires à leur propre
information. Toute uûe partie de l'immense bibliothèque baroque de
I'universitê de Dillingen s'appelle ainsi "Bibliotheca librorum prohibitorum",
la bibliothèque des livres interdits.

Le règlement des collèges jésuites du XVIII' siècle s'efforce
de poser des jalons, de montrer où sont les limites du possible. Le texte

I B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in dea Landern deutscher Zunge. Munchea, 192E,
tome lV, p,293.
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latin du règlement parle à plusieurs reprises des cours que les élèves
doivent suivre quotidiennement. Ces heures de cours sont réparties tout au
long de la semaine, le matin et l'après-midi, sauf le feudi et le dimanche. Le
travail est régulier et chaque samedi sert à résuner, répéter et contrôler le
travail accompli dans la semaine. Le travail personnel en etude ne doit
jamais être trop important par rapport au travail en classel. Chaque
semaine, le jeudi sert de pause, c'est une vieille tradition des iésuites
allemands.

Le chaæau de Kissing, avec l'enblène des jesuites, "Villa'' du college d'Augsbourg.

I  p.  Charnot,  La pedagogie des iêsui tes,  Par is,  19J1,pp. 151s.
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Les pères se rendent souvent à la campagne, dans les
fermes qu'ils possèdent sur des terrains agricoles ou des vignesl, dans des
petits châteaux ou couvents qui leur ont été donnê, ou bien dans des
villages ou sur des terres qu'ils possèdent. D' où le nom de "Villa",

directement tiré de son emploi latin. Les pères et les élêves y passent la
journée à se reposer, en appréciant le charme et le calme de la campagne,
ce qui a donnê au jeudi le nom de "Villatag" dans les collèges. Aujourd'hui
encore, le jeudi est traditionnellement un jour de semi-repos dans la
plupart des maisons iésuites d'Allemagne. Ainsi, au collège de St. Blasien en
Forêt-Noire, les élèves ont une heure de classe en moins, ce qui permet
d'organiser pour l'après-midi une activitê plus importante. Quant au
cuisinier, il prépare chaque semaine ce jour-là du gâteau pour tout le
monde.

A Munich, les "Villae" sont situées à Ebersberg, un prieure
donné au.x pères en 1595, et à lfarnberg, un château offert en 1597, tous
deur par Wilhelm V2. Un endroit sur la colline s'appelle encore aujourd'hui
"Baldehohe", du nom du père Jakob Balde, célèbre pour son oeuvre tyrique.

A Innsbruck, les pères vont à la "Weiherburg" depuis l6El
et au "Taxerhof" près d'Aldraus, acquis en 16943, à Ingolstadt au couvent
de Biburg<. A Fribourg-en-Brisgau, les pères occupent [e château de
Merzhausen, qu'ils ont racheté à bas prix a une famille noble. Ils parlent de
"toparchia", de "unser Dorf", à tel point que le provincial leur demande en
t673 de mieux traiter les habitants pour la bonne réputation de la
CompagnieJ. Ils ont aussi des propriétés en Alsace, Saint-Ulrich, Saint-
Morand près d'Altkirch et surtout l'abbaye d'Ôtenberg6, qui appartenait
aur clercs réguliers de saint Augustin et qui fut donnée à la Compagnie le 7

I K. Wolf, Das Laodshuter Gvnnasiun von seinen Anfangen bis zur Aufhebung des
lesuitenordens (io : Verhaodlungen des historischen Vereiss fur Niederbayern, Bd,
62, S. l-17E, Laodshut, 1929, 9.76),
2 S. Hafaer, {00 Jahre Silhelmsgvmnasium. Muachen, 1919, p.10.
3 G. Mraz, Geschichte der Theol. Fak, der Uaiversitât Innsbruck von ihrer Gruodung
bis zum Jahre 1740. Ionsbruck, 196E, p. 103.
a L. Boehn, Ludvig-Maximilian-Universitat l{72-1972. Berlin, 1972,9. $a.
J T. Kumus, Die Jesuiten an die Univeisitat Freiburs i. B. 1620-1773, Freiburg i, 8.,
1963, ùone I,p.gt.
6 Auiourd'hui abbaye cistercienoe.



13r

aoùt 1726 par le pape Urbain VIIII. Ces trois propriétés constituaient
également des sources de revenus pour le fonctionnement du collège.

Bien des collèges de la province de Germanie supérieure
po5sédaient davantage que celui de Fribourg. Voici la liste des terrains
possêdés par les pères à Augsbourg. 0n a indique pour mieur se repêrer
l'actuel "Landkreis" où se trouve chacune des communes. 0n s'aperçoit que
les propriétes etaient situèes parfois assez loin de I'institution, et même au-
delà des collèges voisins2.

Villaee ou lieu-dit

Adelzhausen
Aindling
Aulzhausen
Achsheim
Baunuhle
Biburg
Brugger
Ebersried
Edenhausen
Egenburg
Eppisburg
Freienried
Friedberg
Hadersried
Hausen
Ilonsolgen
Kissing
Lechhauseo
Merchiag
Margenthau
Mering
Neusass
Nordendorf
Oberumbach
Osùendorf
Ouomuhl
Peærsdorf
Rederzhausen
Ried
Sincheoried
Stâtzliûg
Tegernbach
Yesændorf

"Landkreis"

Aichach-Friedberg
id.
id.
Augsbourg
Aichbach-Friedberg
Augsbourg
Aichbach-Frieberg
Dachau
Aichbach-Friedberg
Dachau
Dillingen
Aichbach-Friedberg
id.
Dachau
Aichbach-Friedberg
0stallgan
Aibach-Frieberg
Augsbourg
Aichbach-Friedberg
id.
id.
Augsbourg
id.
Dachau
Augsbourg
Aichbach-Friedberg
id.
id.
id.
id.
id.
Fursænfeldbruck
Augsbourg

I T. Kurrus, Die Jesuiten an der Universitat Freiburc i. B. 1620-1773. Freiburg i, B,
1963, tone l, p. 165,
2 M. Baer, Die Jesuiten in Augsbourg. Munchen, 19E2, p.58,
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Yiffertshausen
Tillishausen
Yollbach

Aichbach-Friedberg
Augsbourg
id.

Chaque année d'étude est caractérisée dans les colleges par

le travail plus approfondi d'une matière principale, qui occupe à elle seule
quasiment tout l'enoploi du temps. Les élèves assistent selon leur classe aux
cours qui leur sont prescrits. Ils ne choisissent pas leurs matières, ce qui
vient du fait qu'lgnace de Loyola ayanl étudié à la Sorbonne selon ce
principe, le "modus parisiensis", il l'adopte ensuite pour les établissements
de la Compagnie, plutôt que le "modus italicus", où les étudiants pouvaient

choisir comme dans les universités allem,andes, les matières qu'ils

désiraient. Certainement voyait-il dans le "modus parisiensis" une methode
plus rigoureuse, plus exigeante et plus sùre pour l'avenir. Et de fait, ce
choix de dêpart a fortement marque le dêroulement des etudes dans la
Compagnie. Peut-être est-il plus favorable pour diriger et soutenir I'activité
de l'élève. Il faut mentionner aussi que celui-ci Obit prendre des no[es, au
cas où le professeur ne ferait rien écrire de particulier. 0n indique que c'est
une des contreparties exigêes à la gratuité de l'enseignementl.

Pour noter ses élèves, le professeur a le choix entre six appréciations
bien définies :

-1
-2
-3
-4
-5
-6

- optimus
- bonus
- mediocris
- dubius
- retinendus
- rejiciendus

- très bon - AA2
-bon -A
- moyeû - E
- critique - I
- insuffisant - II
- inadmissible - I0

Chaque samedi. une répétition des cours de la semaine a
lieu sous forme de résumés, d'interrogations, mais surtout de
"concertationes" ou "disputationes"3. A I'université, il y avait jusqu'a

cinquante erercices de ce type en une journée (c'est l"'actus parvus", qu'il

I J. Probst, Geschichæ der Universitat lonsbruck. Ionsbruck, 1869, p, {E,
2 A droiæ : les sir nêmes apprêciations sotées avec l'antique systène des voyelles, tel
qu'il existe eÂcore actuellenent dans certaias collèges de la Conpagnie (Cf.
EDhémeridos et rèclesrents 19E9-1990. collège Saiot-Joseph de Reins, p. l0),
3 A, Aign, Geschichæ des Gvnaasiums Passau, Passau', 1962, p.41.
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faut distinguer du solennel "actus major" où l'on invitait des personnes de
l'extérieur), le "defendens" devait défendre sa thèse devant les
"argumentantes" ou "opponentes"l.

Pour monter en classe superieure, chaque êlève se sounet a
un examen. Curieusement, il a lieu à la rentrée scolaire, après les vacances
annuelles. Ce qui oblige bien entendu à une grande discipline dans le
travail et dans l'acquisition du savoir. C'est d'après les résultats à cette
sorte d'eramen d'entrée renouvelé chaque année que l'on redouble ou non
une classe. L'eramen se passe en deux étapes2. Les épreuves écrites ont
toutes lieu dans la même matinéà et commencent à 6 heures. Puis viennent
les épreuves orales, un. professeur interroge une dizaine d'élèves à la fois
pendant 90 minutes et se forge ainsi une opinion sur chacun d'eux. Tout
doit être terminé au coucher du soleil. où l'on annonce avec tambours et
trompettes les résultats3.

Dans les universités jésuites comme ingolstadt ou Dillingen,
le cérémonial est encore plus solennel, on est en manteau et gants blancs
dans l'église pour le Te Deum. Le candidat se prépare plusieurs fours à
!'avance, et rend visite avec quelques camarades à chacun de ses
professeurs avant le grand jour, [a sainte Catherine, la féte de l'lmmaculée
Conception ou la saint lgnace (pour obtenir le baccalaureat en théologie. il
fallait les ordres mineurs et pour la licence ou le doctorat. l'ordination
sacerdotale4).

Cette épreuve annuelle demande certainement des
aptitudes sérieuses. Il esl étonnant de voir à quel point cet exanen se veut
indépendant des résultats obtenus pendant l'annêe scolaire passée. et
même des rêcompenses que les êlèves ont pu obtenir à la distribution des
prir...

Lorsqu'un élève a terminé son rycle d'études ou quitte le
collège en cours de route, il recoit du recteur un certificat de sortie. Si l'on

I G, Mraz, Geschichte der Theol. Fak. der Universitat Innsbruck von ihrer Grunduag
bis zum Jahre l7{0, Inasbnrck, l%t, p. 133.
2 Y. Bauer, Aus dern Diarium Gvmnasii SI Moaacensis, Muachen, 1E78, p. 30.
3 Issue de cet e tradition, la fameuse distribution des prir de Krensnunster, chaque
année depuis 16{7, pendant laquelle les moines professeurs revët€ot, cape et haut-de-
forne, une cérénonie haute eo couleurs auiourd'hui encore, héritée des réfornes
scolaires du père abbé Plaeidus Buechauer inspirées direcùenent des iésuiùes, dont il
utilisait les propres livres de classe.
{ f . v. Krooes, Geschichte der Karl Fraozens Universitat in Graz, Graz, 1EE6, p. 367.
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reprend par exemple celui de Leopold Mozart à St. Salvator d'Augsbourg,
daté de 1736, il est particulièrement intéressart de constater que toute une
série de louanges devant concerner l'élève en question sont prê-imprimées.
Il ne reste pratiquement plus au recteur qu'à écrire le nom de l'étudianl,la
dernière classe suivie, qu'à dater et signer le documentl. Cela montre à la
fois la réputation d'un établissement de ce type, de ses maitres et de ses
élèves dans le contexte social de l'epoque, et cette ancienne habitude des
pères - révélatrice elle aussi de l'esprit ignacien (le présupposé de
bienveillance...) - d'oublier lorsqu'un élève les quitte, qu'il a pu les ennuyer
pendant des années et de ne plus voir en lui que ses bons côtés.

I Fac sinile, Mozartshaus, Augsbourg.
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Fac simile du certificat de sortie de LeoBold Mozart ( 1736. Auesbourei

GruB dem vohlwollenden Leser !

Dem von uns scheidenden

easeâalicûea aad geleûrtea .Eerra treopold Mozart

geben wir vorliegendes Schreiben mit auf dem Weg, mit dem vir bezeugen,
dass eben der selbe, an diesem katholischen

tryteua, aecâdea er mit grosseû trob uad Erîolg die ,ilaaeaorie
at sofvier t.û a I t e, yi.ûrea d des gegea virtigea Scû aljairs m i I
ûâereus lobeasvertea Êrfiolg dea Stadiua der llielettiÊ iû

velcâer er das gevôâalicâe Etaaea ablegta eadlicâ bis zua
iloaat Juai die lrortesuagea aus ellgeaeiaer Pûysit

obgelagen sei. Was seine Sitten betrifft, so zeigte er solche, die vurdig sind,
ihn selbst zu empfehlen, von Ehrfurcht gegen die Oberen und Ehrerbietung
gegen Vorgesetzte. Er verdient demnach dem Wohlwollen und der Gunst

aller, an die er sich wenden vird,

tb erell ver diea t er a rssea

empfohlen zu werden. Da Urkund dessen haben wir dieses Schreiben, mit
eigener Hand unterzeichnet und mit dem ûblichen Siegel des Collegiums

versehen ubergeben.

Augsburg, L Aug:- Anao I7t6
Josepâ Sc.ûmecâer SJ
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Comment sont organisees les vacances dans les collèges du
XVIII'siècle ? lly eû a peu et elles sont de courte durée, mais l'annee est
parsemée de jours fériés. La durée des grandes vacances oscille entre deux
semaines au début du siècle, et quatre vers la fin. Elles ont lieu vers la fin
de l'été, au cours du mois de septembre, et portent le nom de "recreatio

autumnalis". C'est à ce moment-là que certains étudiants faisaient des
voyages, passant par les monastères, où ils étaient certains qu'on ledr
donnerait le gite et le couvert. Ils pouvaient parfois y passer une semaine
entièrel. C'est là que les pères gagnent la campagne, et font leurs huit a dix
jours d'erercices spirituels obligatoires. La fête de Noêl s'accompagne de
trois ou quatre journées de congé, le carnaval de deur ou trois, Pâques des
deur semaines entre les Rameaux et le dimanche de Quasimodo. Pour le
reste, ce sont les fêtes civiles et religieuses qui servent de pause aux élèves
et aux professeurs. Il faut noter qu'elles sont nombreuses, puisque leur
nombre peut aller jusqu'à 40. Ce sont autant de journées ou il î'y a pas de
classe, réparties ainsi au long de l'année.

Les vacances sont un peu plus longues dans les universités
que dans les collèges, puisque I'année commence au premier jour ouvrable
qui suit la fête des saints Simon et Jude, le 28 octobre, et se termine le 24
août (le "Bartholortraustag"). Les jours de congé sont plus nombreux aussi :
dimanches et fêtes, chaque jeudi (Villatag), le jour anniversaire de
l'élection du recteur, le jour des morts, le matin pendant la neuvaine de
I'Ascension, les quatre fois dans I'année où la messe était célébrêe pour les
anciens étudiants, les iours de la fête des patrons du diocèse, les jours de
marchè et de visite officielle des autorités civiles2.

I C, Grober, Geschichte des Jesuiænkollegs in Kosstanz, Konstanz, 1904, p.2)E.
2 G. Mraz, Geschichùe der Theol, Fak. der Uoiversitat Innsbruck von ihrer Grundung
biszum lahre 1740.Ionsbruck, 196E, p. 134.
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2-l-3. Le question fondamentale de l'interaat-

Dans les pays d'Allemagne du Sud, les collèges de la
Compagnie sont habituellenent dotés d'un internat au XVIII' siècle. Cela
n'a pas toujours été le cas, et tout au long de I'histoire des collèges, la
présence ou non d'un internat est une question débattue avec passion.
Selon que les élèves soient internes ou seuleoent externes, la pédagogie
change en effet du tout au tout, l'atmosphère de la maison et le type
d'action des pères ne sont plus les mémes non plus.

Curieusement, la Compagnie n'a pas davantage cherchê à
favoriser I'internat qu'elle n'avait recherché au départ I'ertension des
collèges : lorsqu'ils n'étaient qu'une petite dizaine dans le monde, vers
1550, les collèges n'avaient pas d'autre but que la formation scolaire et
universitaire des novices et scolastiques. Ils avaient étê ouverts pour la
formation spécifique d'élèves eur-mémes religieux, se préparant à faire
leurs vceux ou à leur ordination, qui ne formaient avec leurs professeurs
qu'une seule coomunauté au sens strict. Tous habitaient sous un mêne
toit.

lgnace de Loyola souhaitait d'abord que ses compagnons ne
se consacrent point aux tâches d'enseignefrent, mais avant tout ^ la
prédication contre l'extension du protestantisme et hors d'Europe, à la
mission. Peu à peu cepeûdant, les demandes affluent à Rome, de plus en
plus pressantes, pour que de jeunes larcs puissent assister aux cours.
Quelques pères l'acceptent en 1548 à Messinel, sous I'imputsion du jeune
prince François de Borgiaz. La réponse de saint lgnace ne se fait pas
attendre, "il n'est pas supportable pour la Compagnie de pouvoir prendre
soin d'élèves extertes (à l'ordre)", écrit-il le 23 février l55l au père
LejaY3.

Le mouvement reprend e[ s'amplifie... et les supérieurs
8ênéraux finissent par accepter les élèves exterûes à la Compagnie sous
certaines conditions, en particulier que personne ne reste habiter sur place
le soir. Les élèves devront rentrer chez leurs parents ou, s'ils demeurent

l G. Avanzini, Histoire de la oédagocie du NVII' siècle à nos iours. Toulouse, 1981. p. 19.
2 1. Schroùeler, Die Erziehuns in den lesuitÊnint€rnaùBn des 16. Iahrhunderæ.
Freiburg i. 8., 19{0, p. 12 $a. question se posait alors pour Ingolstadt).
3 Plus tard supérieur général de ûo Compagnie.
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trop loin, trouver une solution personnelle en logeant par exemple dans des
familles de la ville où le collège se trouve établi. C'est surtout la vie
personnelle des religieux et la qualité des études des jeunes scolastiques
que l'on veut préserver là1. Les pères se plaignent aussi du trop grand
nombre de garçons mal élevés, sans manières, envahissants, désobéissants,
qui sont pour les autres moins des camarades que des tentateurs, et qu'il
est inpo$sible de garder, mais méme de mettre à la porte sans danger !

0n ouvre cependant un premier "collegium erternorum" en
16082. tt n'y avait eu pendant toute la seconde moitié du XVI'siècle
aucune séparation en classe entre les jeunes jésuites et les autres3. De plus
en plus, les parents - en particulier les nobles - émettent, le væu qu'il soit
possible d'habiter sur place pendant le temps des études{, comme le font à
Rome les théologiens allemands du "Germanicum". Pour les élèves plus
pauvres. cette solution présenterait l'avantage d'une sécurité et d'une
protection plus grandesS. Plusieurs raisons pratiques poussent les pères à
ouvrir alors des internats, les donations qu'ils favorisenl certes, mais aussi
la "concurrence", si l'on peut s'exprimer ainsi, des oratoriens et des
piaristes, plus portés sur ce type d'organisation dans les décennies qui
suivent, surtout entre 1690 et l75gs, et plus proches de La tradition
bénédictine ou méme protestante.

Les jésuites considèrent quant à eux que l'internat n'est pas
absolument nécessaire au seul but poursuivi: rénover I'Eglise de l'intérieur
et former des chretiens pour cela. Et quoique l'internat soit une institution
ancienne dans la Compagnie - le premier a été ouvert à Goa en Inde en
15437 -, il n'y en a en 1750 que 176 sur les 669 collèges répartis dans le

I J. Schroteler, op, c[t 'g,42.
2 G, Avanzini, op, cit., p. 19.
3 K. Erlinghageo, Katholische Bilduag im Barock. Ilaanover, 1972, p.75.
4 F. de Dainville, Les jésuiæs et l'éducatioo de la société française. Paris, 19a0, p, 155.
J Les conseils nuoicipaux sont en général opposés à ta foodation d'inùernats, car le
logenent, chez l'habitant favorise jusùeneot ceux qui accueillent des élèves (P.
Delætre, Les établissements des iésuites en Fraoce depuis quatre siècles. Setùeren,
1949, tome I,p.la31).
6F. de Dainvilte, Les iêsuites et l'éducation de la société francaise. Paris, l9{0, p, 160.
7 J. Schroteler, Die Erziehung in den Ïesuiteoiaùernaùen des 16. Jahrhunderts,
Freiburg i .8, ,  19a0, p,6.
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monde, et proportionnellement davantage dans les pays situés au Nord des
AlPesl .

L'exemple d'Augsbourg est tout à fait significatif de ce
développement. Le collège, pendant près de 80 années, r'admet que des
exterûes. Mais en 166t, cédant aux pressions de maintes familles et
désirant que les élèves pauvres venus de loin puissent loger decemment -
habiter en ville n'était pas vraiment une solution pour eux -, le collège
fonde son propre internat, St. Josef, dans une grande maison située non loin
du bâtinent principal de St. Salvator. Les familles doivent alors payer une
contribution aur frais, mais il est également possible aux élèves de
condition modeste de s'en acquitter en chantant ou en iouant d'un
instrument de musique lors des offices liturgiques2.

En fait, une partie seulement des garçons venus de loin sont
à l'internat. Les jésuites continuent en effet de favoriser I'habitude de loger
en ville, chez les habitants. Un ancien élève de Passau, Michael Denis
11729- 1800), fils de magistrat entré en L7 47 dans la Compagnie, raconte
que le secrétaire de son père avait commencé à tui enseigner le latin à t'âge
de huit ans, pour aller deux ans plus tard au collège, en logeant en ville
chez l'habitant3.

0n a conservé des listes d'élèves, telle celle-ci de
Munstereifel, avec à côté de chaque nom, celui de la famille qui t'hebergeq.
En voici un ertrait :

Schuler Jakob Bachmeir aus Mittelstetten,
wohnt bei Wittib (Veuve) Hergarten.

Schûler lflinfried SchuBler, aus Fitssen,
wohnt bei GroB.

Schuler Gottfried Dumpelmann aus Diedorf,
wohnt bei Schwarz.

Schuter Max Gritschneder aus MÛsch,
wohnt bei Leonhard.

l il y a à cette daùe 13 internats sur les 91 cotlèges français, une proportoo bieo
noindre qu'au XIX' siècle (P. Delatke, Les établissements des iésuites en France depuis
quatre siècles. Yetteren, 1949, ùome I, p. {{36),
2 M. Baer, Die lesuiten in Augsburg. Muncheo, 19E2, p.69.
3 A. Aign, Geschichùe des Gymnasiuns Passau. Passau, 1962, p. 131.
4 H. Kupper, Das St. Michael- Gymnasiun zu Munsæreifel,, Munstereifel, 1975, p. 13,
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Schûler Georg Kappeler aus Neuenburg,
wohnt bei Ramsperger.

Schûler Peter Waibl aus Hausbergen,
wohnt bei Pramassing, spater bei Muhlfeit.

Dans bien des cas, le dêveloppement de I'internat dans les
rêgions d'Allemagne du Sud est similaire. Ce n'est qu'en 1708 qu'on ouvre
l'internat, St. Pauli à Ratisbonnel, en l73l celui de Burghausen2 pour 30
élèves3, en 1725 Saint François-Xavier à Straubing pour 25 élèves{, gràce
aux donations du prince-électeur, en 1638 Saint Philippe Néri à Passau5
pour 35 élèves6, en 1729 celui de Landshut pour 70 élèves dont la majoritê
était d'ailleurs des nobles. Alors que partout, les collèges étaient implantés
depuis déjà longtemps.

Il faut encore noter qu'ici ou là, des raisons plus
particulieres ont fortement confibuê à la mise en place de la nouvelle
structure. A Dillingen par exemple, on met en place à côté du "Konvikt St.
Josef" pour les laics et du "Konvikt St. Hieronymus" pour les clercs (celui de
l'évêque), un troisième internat, celui du séminaire pontifical, où l:on
entrait en rhétoriqueT, après huit iours de retraite, et chantait chaque jour
la litanie des saiats pour le papeE.

A Linz, on ouvre en l7l0 un second collège, le célèbre
"Nordicum", ou collège des Trois saints rois Eric de Suède, Kanut de
Danemark et Olaf de Norvège, pour les réfugiés scandinaves. L'idée était de
former des prêtres pour les renvoyer dans leur pays d'origine. L'internat
compte en 1731 28 élèves, dont huit jeunes aristocrates scandinaves9.

I B. Duhr, Geschichæ der ïesuiæn in deaLandern deutscher Zunse. Munchen, 192E,
tomelV, 9,27E.
2 C. Cammerer, Kuner Ruckblick auf die Geschichte des Kgl. hurranistischea
Gvmnasiuns Burshausen, Burghausen, 1E97, p. 6.
3 H. Fatærnayer, Geschichte des Studienvesens in Burehausen nit Ruckblick auf die
Gesamm.tentvicklung des Mittelschulvesens in Bayern. Burghausen, 1892, p. 36,
{ L. Koch, Iesuiænlexikon Paderborn ,1934. p.1707.
5 tuio., p. l3E).
6 B. Duhr, Geschichte der Jesuiæa in den Landern deutscher Zunce, Muochen , tgZE,
tome IV, 9.373.
7 T. Specht, Geschichte der Universitat Dillingen und der riit ihr verbundenen Lehr-
und Erziehungsanstalten. Freiburg i. 8., 1902, p.426.
E luio., p. {31.
9 B. Duhr, op, cir., g.3Tq
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A Munich enfin, Canisius voulait dès l56l une maison pour
accueillir les étudiants pauvres, Ce n'est qu'eû lJ74 que commence
l'histoire de ta "Domus Gregoriana", le jour où le prédicateur de la cour, le
père Johanûes Confluentinus, réussit à faire donner à Albrecht V 400
florins au terme d'un sermon de carême !En 1587, plus de cent nobles
fréquentaient la maison, dont les familles prenaient en charge une
quarantaine de "pauperes". Mais les pères s'y retrouvent mal, "les préfets
sont difficiles ̂  trouver, les élèves cherchent par tous les moyens a
s'évader, font moins de progrès que les garçons erterneds en savoir et en
piétê, colportant un peu partout des bruits sur les moeurs des pères et
leur âpreté au Bain"t.

Le provincial Paul Hoffaus demande en 1585 que les deur
internats de Munich et Dillingen soient supprimés. au moins Munich en tout
cas. Pour toute réponse, le duc fait agrandir la maison trois ans plus tard. Il
faudra attendre lJ97 au père provincial pour parvenir à ses fins.

Les élèves restent ainsi dans leur très grande majorité des
erternes. La Compagnie n'a jamais considéré l'internat comme nécessaire à
sa pédagogie, mais elle a profité de l'état de fait pour en développer les
avantages. Les élèves vivent continuellement au collège. C'est une chance
pour les éducateurs. Mais t'institution elle-même est tellement étrangère
aux principes de l'idéal éducatif êclairé ! Joseph II prendra d'ailleurs en
1782 la décision de supprimer tout internat religieux2 (à Vienne3, on
comptait parmi les anciens du prestigieur "Pazmaneum" 6.prêtres martyrs
canonisés, I cardinal, 3 archevèques, 37 évêques, 40 pères abbés. 37
chanoines, plus de 100 docteurs en théologie et 400 docteurs en
philosophieq...

Il faut cependant ûoter que les jésuites ont au XVIII' siècle
un système structuré de telle façon que les élèves ne soient pas enferméi.
Par principe, même si chacun trouve sur place tout ce qui est nécessaire à
sa vie matérielle et à sa formation intellectuelle, son horizon ne doit pas
s'arrêter aux murs de l'établissement, il ne doit pas étre totalement separe

I S. Hafner, 400 Jahre Yilhelmsgymnasium. Mûnchen, tqJ9, p.7a.
2 Afons Mandorfer, 1200 Jahre Kremsnunster (Die Stiftsschule, S. 147-19il,
Krensnùn stet, 1977, g. t79.
3 t0 "pauperes" y étaienù logés gratuiùeneot à St. Joseph.
a B. Duhr, Geschichte der ïesuiten in den Laodern deutscher Zuace, Munchen, 192S,
ùome IV, p. 352.
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du monde extérieur, ce qui s'oppose nettement aux usages protestants, où
la discipline est bien plus stricte.

L'internat du XVIII' siècle, bien différent de celui du XIX'
ou même du XX' siècle, ne fait pas constamment appel à la fêrule de
l'éducateur. L'organisation de l'ensemble repose au contraire sur la
rêpartition des responsabilites. C'est une école de la sociabilité, où l'on
compte beaucoup sur la pratique de la confiance mutuelle et du travail en
équipe dans la vie quotidienoe. La fonction du règlement intérieur et de
l'horaire de la semaine est surtout d'exercer la volonté, de faire acquérir a
chacun de bonnes habitudes dans le travail et la vie personnelle.

C'est à partir du mom.ent où I'internat eriste au collège que
l'on peut développer, à partir d'un noyau solide de quelques élèves plus
engagés, les prestations musicales, les représentations théâtrales de qualité
et bien d'autres activités analogues. Ce qui constitue un avantage de taille.



2.2. La vie quotidienne à l'école.

2.2.1. L'horaire des élèves.

Entre deux periôdes de vacances, beaucoup de journées se
ressemblent dans la vie quotidienne des colleges. Dans la semaines, seuls le
dimanche et le jeudiviennent divertir un peu de I'habitude, on ny a pas
classe et l'on est autorisé à parler sa langue maternelle, délaissaût pour
quelques heures l'usage obligatoire du latin,. Aioutés à cela. les congés
exceptionnels pour trop grandes chaleurs, "Hitz-" ou "Hundsferien"l,

appelées aussi "Canicularferien"2, et les nombreux jours fériés des fêtes
religieuses, même mineures, qui augmentent encore avec la canonisation de
nombreux iésuites3.

I G. Hover, Da riecht's aach Jesuitenpulver, Fraokfurt , 1972, p. 3J,
2 A. Aign, Geschichte des Gvmoasiums Passau, Passau, L962, p.69
3 Ci-dessous la lisæ des iours de l'annee où I'on célèbre les jesuites caoooises
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Bx Jacques Salès, Guillaume Saulænouche.
Melchior Grodecz, Etienoe Pongracz, Igoace
d'Acevedo et Jacques Bonnand. martyrs
St. Jean de Brito, martyr
Bx. Rodolphe Aquaviva, Fra4ois Pacheco. Charles
Spinda, Jacques Berthieu et Lêon Mangin,
martyrs.
St Paul Miki, nartyç.
Br, Pierre de la Coloinbière.
Sr, Pierre Canisius.
St. André Bobola, martyr.
St. Louis de Gonzague.
Sts. Bernardin Realino, Jean-François Régis et
Fraoçois de Hieroayno
Bx. Antoine Baldioucci.
St. Ignace de Loyola.
Bx. Pierre Favre ("Peter Faber" en allernand)
St. Pierre Claver.
St. Robert Bellarmin, évêque et docteur de l'Eglise
St. François de Borgia.
St. Jean Ogilvie
Sts. Jean de Bréboeuf et Isaac Jogres, nartyr
St, Alphonse Rodriguez
Tous les saints de la Compagnie de Jèsus.
St. Stanislas Kostka
St. Joseph Pignaælli.
Br. Rocb Goozales et Jean de Castillo, nartyrs.

19 ianvier r

-04 février :

06 février ;
lJ fevrier :
27 avfil:
16 mai :
21 iuin :
l' iuillet :

31 iuillet:
02 aoûl:
09 sepæmbre
17 sepænbre
03 octobre :
l{ octobre :
19 octobre :
31 octobre :
0J aovenbre
l3 novenbre
l{ novenbre
16 novembre
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L'habil.ude s'était prise également de donner un iour de
conge à I'occasion de la visite de personnages de la vie publique. Ainsi à
Amberg en 1,747, deux jours sont donnés pour la visite de Maria-Antonia,
la fille de I'empereur Charles VII, et d'Anne-Sophie, fille du prince-électeur

Max-Josephl.
ll arrivait aussi que des visiteurs fassent pression sur le

recteur pour qu'il donne des journées supplémentaires. En 1672, le
"kurfurstliche Kommissar" demande à Anberg trois apres-midi, le recteur
les répartit les J,9 et 16 février. Il y eut sept jours donnés en 1697 par

trois visiteurs le même iour, trois pour le chancelier, trois pour le
gouverneur, un pour certain Herr v. Hartenstein2.

Lorsque I'armee remporta le 5 aoÛt t7l6 la victoire de

Karlowitz sur les Turcs, on partit tout simplement et sur le champ en
vacances3 !

Qu'en est-il en fait de cette vie quotidienne faite à ia fois
des grands iours, aur divertissements fastueul, et des iours ou rien de
particulier ne se passe ?

Pour faciliter la vie eû commun, la mise en place d'un
horaire auquel tous se tiennent est souvent necessaire. Dans une école avec

un internat, c'est indispensable. Les pères de la Compagnie se servent d'un

horaire inspiré des règles romaines de 1186 et 1599, le "Ratio atque

institutio studiorum SJ". Ils ont en même temps acquis de I'expérience et
peuvent proposer un horaire assez simple qui. sans prêciser chaque activité

dans ses détails, demande un certain sens de l'effort et de la volonté.

Voici I'horaire quotidien auquel sont astreints les élèvesr:

26 novenbre :
l' décenbre :
03 dêcenbre :

St. Jean Berchnans.
Sts Ednond Canpion et Robert Southwell, nartyrs
St. François Xavier.

I H. Batet, Geschichùe des Erasnus-Gvm,nasiums Anberg, Anberg, 1976, p. -lt.
2 loio.. p. 3q.
3 tnia., p. 3s
s H, Fatteonayer, Geschichte des Studieovesens io Burghausen mit Ruckblick auf die
Gesammtentvicklung des Mittetschulvesens io Bayern, Burghausen, 1E92, p. .16.



5h.00
5h.30
6h.45
7h.30

10h.00
10h.30
12h.00
13h. l l

16h.00
16h.30

18h.00
18h.30
20h.00
20h.30

20h.45
2l  h.00
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Lever, suivi d'un quart d'heure de prière.
Etude en silence.
Messe.
Classe.
Repas de la mi-journée ("prandium").
Exercices corporels.
Etude en silence.
Classe (contenu du cours laisse ici au libre
choir du professeuri.
Récréation libre.
Etude en silence, "destinee spécialement aux
muses".
Repas du soir.
Récréation libre.
Lecture.
Examen de conscience, suivi à 20h.4t de la
récitation du psaume 50.
Coucher.
Grand silence.

Ce qui frappe d'emblee à l'étude de cet horaire, ce sont les
dix heures consamées quotidiennement au travail. après les huit heures de
sommei[. Les éleves assistent à cinq heures et quart de classe. reparties
entre matin et après-nidi. Il est intéressant de voir comment la classe de
l'après-midi est laissée au libre choix du professeur, alors que celle du
matin est consacrée à l'acquisition des connaissances du programme.

Il y a quatre heures d'étude iournalière, ce qui est assez
long par rapport aur heures d'enseignemenl deux heures et demie servent
à la reprise du cours, astucieusement placêes iuste avant le retour en
classe. L'heure et demie d'étude du soir - un détail pittoresque, elle.est là
pour les muses... - est observée moins rigoureusement, les éleves de
rhétorique en sont dispensés et pour les autres, cela se passe souvent à la
maison...

En dehors du travail scolaire, trois heures sont consacrées à
la détente. Les élèves s'adonnent obligatoirement à une heure et demie
d'exercices corporels, après le "prandium", le repas de la mi-iournée. Les
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exercices religieux consistent en un temps de prière, le matin et le soir, et
la messe Quotidiennel.

A I'internat, les élèves oflt en principe huit heures de
sommeil. Les vêtements soût changés chaque semaine, les draps routes les
trois semaines en hiver, toutes les deux semaines en été2. L'heure de
ménage a lieu le samedi, tout le monde y participe, les religieux comme les
ëlèves, chacun dans son domaine. Les êlèves peuvent sortir tous les jours
pendant les temps de pause pour se divertir en ville. Ils le font bien sûr
davantage le dimanche et ie jeudi, où I'on travaille de façon moins
intensive.

Quant aux externes, ils viennent au collège seulement pour
la classe, en arrivant pour 7h.30 le Datin. Ce qui pour l'époque n'est
d'ailleurs pas si tôt, puisqu'à I'université, si I'on prend l'eremple
d'Ingolstadt, les cours sont donnés à 6h.00, th.00 et 14h.00 l'éte, a 7h.û0.
th.00 et 14h.00 l 'hiver3.

Au chapitre de la nourriture et des repas, il faut noter que,
reagissant contre une pédagogie où I'on nourrit l'élève pour le moins cher
possible - avaût les jésuites, on était mème souvent assis par terre dans les
écoles de Bavière, sur de I'herbe en été, de [a paille en hiver - , les pères
donnent une nourriture qu'ils veulent saine et abondaûte'r. L'usage de la
fourchette s'est également répandu depuis la fin du siècle precédent et il y
a traditionnellement deux entrées et deux desserts aur jours de fête. 0n a
pu conserver certains menus, leur planification est toujours hebdomadaire.

A noter dans cette liste de repas parfois pittoresque,
l'abondance de la viande en genéral et la richesse du repas dominical. 0n

I Nous disposoos de tertes plus aacieos eÂcore, où sont parfois évoqués des souvenirs
de collège, aiosi pour la France, Ileori de Mesmes au XVI' siecle à Toulouse : "Nous
étions debout à quatre heures et, ayant prié Dieu, allions à cinq heures aux êtudes, nos
gros livres sous le bras, oos ècritoires et ûos chandeliers à la nain. Nous avions tôutes
les lectures jusqu'à dix heures soonées sans nulle internissioa. Puis, venioos diner
après avoir en hâte conféré demi-heure sur ce qu'avioss écrit de lectures. Aprês
diner, nous lisions par forne de jeu, Sophocle ou Arisùophanus ou Euripide et
quelquefois Dénosthènes, Cicéron, Virgilius, Horatius. A une heure aux études, à cinq
au logis, à répéùer et voir daas nos livres les lieux alignés jusqu'à six. Puis nous
soupions et lisions en grec et eû latin. Au resùe du jour, un peu de nusique ou de
pourmeooir" (cité par F. de Dainville, Les jésuites et l'éducation de la société
francaise, Paris, 19a0, p. 326),
2 M. BaBr, Die lesuiùen in Aucsburg. Munchen, 1982, p,2a.
3 W. Kausch, Geschichte der Theol. Fakulbt logolstadt, Bedio, lg77, p.J2.
{ F. de Daioville,Les iésuiæs et l 'éducation de la société francaise Paris, 19a0, p 329.
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peut y ajouter le goûter quotidien - pain et bière - qui n'est pas indiqué ici,
mais que Johann-Baptist Fuchs fi7r7-18271n'a pas oublié lorsqu'il rédige
ses mémoires...l Voici le tene tel qu'il est orthographié dans les archives
du collège de Bamberg2, la traduction en est parfois délicate :

Sonntag : Zue Morgens :
l. VoreBen von Chuttelfleisch klein geschnitten oder garLtz
auff dem Rost abdorret.
2. Auf8eschnitten flaischsuppen.
3. Ochsenflaisch, auf yeder Person | /? Pf d. ungefahrlich.
4. ReiB in einer flaischbruh.
5. KaB,Opfel, NuB.
Coena :
l. Salat, weisswùrst oder byer darauf.
2. Pratens auff einen l/2Pfd.
3. Gersten.

Montag : I.ue Morgens :
l .  Suppen
2. Ochsenflaisch.
3. Kraut und etwas darauff, flaisch, spech.
4. Postpast.
Coena :
l .  Suppen.
2. Jungflaisch eingemacht.
3. Pettelmann.

Dienstag : Zue morgens :
l. Vore0en.
2. Suppen aufgeschnitten.
3. Flaisch
4. Dinke oder dicke Gersten.

I B. Duhr, Geschichte der lesuiten io den Landera deutscher Zunge, Munchen, 1923,
æmeIV, p.27 : J. B. Fuchs, "Erionerungen eines Kolner Juristen".
2 J. Schroteler, Die Erziehung in den lesuiteninæraaten des 16, Iahrhunderts,
Freiburg i.8,, l9{0, p 244.
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Donnerstae :

Freitae :
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Coeoa :
1. Salat.
2. Pratens.
3. RaiBsuppen.

Zue Morgers :
1. Aufgechnitte Suppen.
2. Flaisch.
3. WeiB oder gelbrùben, sauer Chraut, etwas von flaisch
darauf.
4. K^8.
Coena :
L Suppen.
2. Flaisch.
3. Gechocht bieren, opfel.

Zue Morgets :
l. VoreBen.
2. Suppen.
3. Ochsenflaisch.
4. ReiB mit einer gelben flaischbru.
Coena :
1. Salat.
2. Pratens.
3. Gersten.

Zue Morgens :
1. ErbiBsuppen.
2. Visch.
3. WeinmuB.
4. Postpast.
Coena :
1. Wasser oder Zviefelsuppen.
2. Gesottene ayer fur ain ieden nrei oder viB.

.Zue Morgens :
l. Piersuppen.

Samstas:
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2. Visch.
3. Ruben.
Coena :
l. Amfersuppen (oseille).

2. Kiegel (petites crêpes).
3. Zvesgen, 0pffel oder Dizen (prunelles).
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2.2.2. Le jeu, la musique, la fête-

Si I'horaire de [a iournée et de [a semaine est bien ce qui

marque le plus la vie quotidienne des élèves, les activités qui

I'agrémentent et lui donnent de l'air lui confèrenl elles aussi un caractère

intêressant à plusieurs égards. Il s'agit d'observer quelle est la part du ieu,

des arts, la musique surtout, de [a fête aussi, à une époque ou le sentiment

baroque désormais répandu dans les pays d'Allemagnê du Sud

s'accompagne d'un sens fort développé de la célébration. Il s'agit de toute

une serie d'activites intensement pratiquêes dans les collèges grâce à la

structure de t'internat. Les étèves vivent différemment dans ce type

d'établissement.
0n pratique les ieux tous les jours, c'est dire leur importance

pour les elèves. A quoi ioue-t-on dans les cotlèges ? Quelles sont les

activités favorites des petits et des grands ? Au dehors, les ieux de balle

sont nombreu3, il y a la balle qu'on s'envoie du pied, sorte d'ancètre du

foot-ball, et qui porte déià en allemand le nom de "Fufiball", la balle

rcurnante, la balle lancée à la main, la balle au chasseur, la balle au camp

( appelée "['homme noir") l.

Le lancer du disque (jaculari ad cervum volantem ex

arundine sagitis volantibus). colin-maillard, qu'on appelle en latin le "petit

rat aveugle" (caecus musculus), sont également des activitês prisêes, tout

coûme la course, Eronter à cheval, le lancer d'anneaux,.le jeu de quilles2, [a

pêche, te jeu de paume aussi, très en vogue, particulièrettrent en France3.

Pour l'intérieur, on se réserve le billard, que les élèves

nomment "ludus globulorum in tabula", les jeux de dames ou d'échecs' 0n

insiste sur les qualités pédagogiques de ces activités : elles favorisent "la

promptitude et la souplesse, la force et le courage, l'attention et le iang-

froid, le couP d'oeil sùr"{.

I R. Deutsch. Geschichte der KindersDiele. Heidelberg, 19E0, p, 106
2 B. Duhr, Munchen, 192E,

tome IV, p. 30.
3 F. de Daiovilte, Paris, L9at, p.1?2.
{ Cf. A. Schverd.
Leibesubungen. Augsburg,
Ge genreformation ), P. 180.

tgt+. tome II (Ilumaaismus, Reformatioo und
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Les jeux doivent toujours étre connus de tous, dit-on,
agréables et pleins de douceur, ne favorisant ni les querelles, ni les
medisances, étre sans danger pour le corps et la sensibilité. Leur but est de
rafraichir l'esprit tout en exerçant le corps. Ce n'est pas te seul hasard qui
doit décider seul du gagnant, mais les possibilites de chacun, qui doit
pouvoir recommencer là ou il a échoué.

L'elève doit apprendre à maitriser sa volonte, afin de reagir
de la méme façon, qu'il perde ou qu'il gagne. En semaine, ce soot les cours
du collège qui servent d'aires de jeu. Le jeudi, grand jour de détenle, on
s'en va à pied dans la campagne environnante.

D'une façon étonnante, de nombreuses activités sportives et
toute une serie de jeux sont strictement interdits par les peres aux elèves
des collèges. Les jeux dont on se méfie le plus sont les jeur de hasard, jeux
de cartes ou de dês par exemple. Beaucoup de règlements ou de réflerions
sur la pédagogie le rappellent. Les "jeul de soldats", comme les nomment,
les peres, sont eux aussi proscrits : s'amuser avec des couteaux, avec des
armes à feu pour tirer sur les oiseaux, ainsi que "tous les jeur des vieux
Germains", dangereux, dépourvus d'un but ou d'une sagesse quelconque.

En hiver, on ne peut, lancer de boules de neige, faire du
traineau ou du patin dans les fossés autour des villes, ni construire des
bonshommes de neige. Mêne si la natation en tant que telle est interdite,
les pères de Passau possèdent néanmoins une ile, non loin de la rive gauche
du Danube - appelée aujourd'hui encore "Jesuitenau" - , que Leopold I'
avait acheté pour 3000 florins et offert aux elèves pour Ie jeul. Le saut en
hauteur, le lancer de flèches, la lutte et ses dêrivés sont également
interdits. Ci-dessous un tableau de l'êpoque, qui donne'le resume de ces
activités illicitesz :

De ludis illicitis :

Illiberales ludi
Àlea
Chartae
0mnes fortunae

I A. Aign, Gescbichte des Gvmnasiums Passau. passau, l%2, p. 6J.
2 R. Deuæch, Geschichte der Kinderspiele, Eeidelberg, 19g0, p. 106.
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Ludi prohibiti

Coniuncti cum
periculo

Saltus
Lucta

Jaculatio
Dimicatio
PuBna
Huc spectaTrt : aestate
natatio, hieme per
glaciem cursitatio, nivis
in alium proiecto

Une certaine sevérité guide le choix de ce qui est permis ou
non, mais dans l'optique genérale de la reconnaissance d'une certaine
valeur au corps, digne de soin parce qu'il est le lieu de la vie humaine en
toutes ses dimensions. C'est un des traits de la pensée ignatienne. En fait,
c'est aussi le vieil adage "mens sana in corpore sano" qui est ici mis en
pratique par les jésuites du XVIII'siècle. Ignace de Lovola ecrivait déià en
1J48 à François de Borgia: "ll ne faut pas laisser le corps s'affaiblir, parce
que s'il est dans un état de faiblesse, l'âme ne peut plus faire ses
operations". Mais les jésuites n'innovent guère dans ce domaine, il semble
que le corps soit plus entretenu qu'éduqué réellement.,.

Il est intéressant de voir aussi combien les conceptions
pedagogiques protestantes diffèrent sur ce point de celles de la Compagnie
de Jesus. L'école protestate n'aime ni le jeu, ni la détente lrop libre,
rompant en cela avec I'ancienne tradition des "Domschulen", où I'on
encourageait les élèves à monter à cheval, à nager, à tirer à I'arc et à se
battre â l'épée dans [a courl. L'esprit de la Réforme, mis en pratique au
XVI' siècle dans les établissements2, et dont voici quelques exemples, n'a
pas perdu deson influence en plein XVIII'siècle. Les règles s'en inspirent
très fortement. En 1580, Hieronymus Wolf, le recteur du gynnase
protestant St. Anna d'Augsbourg, n'octroie à ses eleves qu'une heure de

I A, Balzer, Die ceschichtliche Eotvicklunc der Leibes-tlbunsenProgranm zum
Jahresbericht des K. Neuea Gynoasiums zu Regensburg fur das Studienjahr
lE97l189E, Regeosburg, 1E98, p. 7.
2 H. Pirberg, Der deutsche Catvinism,us uod die Padarosik, Gladbeck, 1952, p, 91.
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détente dans la journée. Ils doivent alors "déambuler avec retenue dans la
cour intèrieure", en parlant latin exclusivenent, ce qui est également
d'usage chez les jésuites. Plus sévère à cet égard que Luther, Melanchthon
ou Sturm, pour qui le jeu de plein air favorise une bonne santé, Calvin
condamne sans retenue les plaisirs terrestres. Il s'élève à plusieurs reprises
contre toutes les activités ludiques, ne voit dans la danse et le chant que
des "pièges du diable voulant pervertir les âmesl. Il tance véritablement
ceur qui encouragent au jeu : "(...) brief, que ce soit pour faire que les
Chrestiens deviennent comme bestes brutes. Les jeux sont tous accoutumez
et ordinaires (...)"2. Deux Genevois durent ainsi en 1546 aller en prison pour
avoir joué aux quilles. En 15J9, le pasteur Bezaavertit ainsi les enfants lors
de l'inauguration d'une école secondaire : "Vous êtes venus ici non pour la
gymnastique ou le combat comme les pratiquaient les Grecs autrefois, mais
pour acquérir la connaissance de la religion et de tous les arts justes"3.

Les prescriptions sont assez radicales, mais au moins dans
les pays de protestantisme luthérien, [e chant et la musique font l'objet
d'un soin tout à fait attentif, du pour une assez grande part a la pratique du
choral.

Dans les collèges du XVIII' siècle, la musique occupe une
place de premier ordre, que personne ne remet en question. Les peres y
voient un facteur éducatif important. C'est grâce à l'existence de l'internat à
côte du collège, que I'apprentissage e[ la pratique non seulement de la
musique en elle-méme, mais de la musique jouêe à plusieurs sous foræe
d'un petit orchestre ou d'un choeur est rendue possible. L'internat offre en
effet les conditions necessaires à la realisation de belles prestations : 1735,
1753 et 1763 sont citées comme des annees exemplaires au niveau de la
qualité du jeu et de I'interprétation à Augsbourga.

La plupart des élèves jouent d'un instrument pendant leur
temps libre : c'est à eux que revient la responsabilite des rèalisatioos
musicales pendant les olfices à l'église des iesuites. Ils font tres souvent

I  lb id . ,  p ,93 ,
21, Calvin, Samtliche Yerke. p.179.
3It. Pixberg, Der deuæche Catvinisnus und die Padagoeik, Gladbeck, t912, p 6{ ("lhr
seid bier zusasmeogekonnen, nicht vie ehenats die Griechen zu gynnastischen
Spielen und eiteln Kampfen, soodern un eiozudringen in die Erkenntnis der vahren
Religioo und aller guùen Kuosæ").
{ M. Baer, Die Jesuiten in Augsbourg. Muochen, 1932, p,69,
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leur apprentissage auprès de leurs éducateurs. Ainsi Leopold Mozart a-t-il
pu appretdre le violon et I'or8ue pendant ses années de collège gràce à l'un
des préfets, à l'origine sans le savoir de la place centrale de la musique,
plus tard, dans la fanille du jeune Wolfgang-Amadeusl...Les responsables
de la musique sont parfois de grands élèves, ainsi à Fribourg-en-Brisgau
des étudiants en théologie, Ignaz Sattler en t743, Johann Nepomuk
Rudielsfeld en t753, Fr. Xaver Epp en 17632-. Les instruments que 1'on
trouve dans l'orchestre des élèves sont, assez diversifiés : le violon, ['alto, la
clarinette et le basson, la flûte et le hautbois, le cor de chasse, la trompette,
le trombone et la bombarde, la timbale bien sùr, et l'orgue3.

Mais bien entendu, ce n'est pas exclusivement au cours des
offices que des oeuvres sont éxécutées. Les réunions de congrégations
mariales dirigées par les jésuites, dans l"'aula" du collège, les pièces de
théâtre sur la scène de l'école et d'autres événements comne ia célébration
d'anniversaires ou la visite d'hôtes de marque sont autant d'occasions de se
produire. Il arrive que de jeunes religieux encore étudianrs et qui habitent
sur place composent eux-mêmes la musique dont on a besoin. Un
scolastique en postb à Augsbourg, Johann-Michael Hochwanger, dont on sait
que c'était "une bonne voix de basse, et (qu') il pratiquait à la fois l'orgue,
le violon, la flûte et la trompette", compose ainsi la partition accompagnant
la pièce "Hispania Auxilio S. Jacobi" jouée en 1729't. Un autre religieux,
Josef lVluller, "chantant ténor aussi bien que basse et jouant de I'orgue et du
violon" compose lui la musique d'une piece ecrite specialement pour une
congrégation mariale en 1734, "Maria Beschutzerin in Todesgefahr".

Quelques compositeurs de renom sont d'anciens elèves de
st. salvator d'Augsbourg. Il faur citer pour le XVII' siècle Johann-Paul

I Documents et insÉuneûts de musique sont cosservès au "Mozartshaus" ù
Augsbourg.
2 T. Kumus, Die lesuiten an der Universitat Freiburc i. B Freiburg i 8., 1963, tome I,
p .  t17 .
3 lbid.,p ll4, Pour le même type d'établisseneot, il y
d'instruments à l'époque qu'aujourd'hui. 0n cite ceux que I'on
en-Brisgau en l77i (d'autres élèves avaient le leur propie) :

{ M. Baer, Die lesuiæn in Aucsburg. Muacheo, 19E2, g.71.
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Agricola (1639- 1697), l'un des premiers compositeurs d'operas en
Allemagne, et pour le XVIII' siècle, Johann-Ernst Eberlin (1702-1762\,
maitre de chapelle à la cour de Salzbourg, et bien sûr Leopold Mozart
(1719-1787), quelques années second maitre de chapelle à Salzbourg, du
temps d'Eberlin.

Seule la musique noble est pratiquee au collège, celle des
gens instruits, celle que l'on ne peut iouer qu'en devenant maitre de son
art.La musique populaire, les airs, les chansons ne trouvent pas leur place
dans l'établissement. Les élèves n'ont pas le droit de s'y interesser à
l'extérieur non plus. Faire de la musique ou chanter dans la rue entraine
une sanction.

Au XVIII' siècle, la musique profane a désormais la nême
place que la musique samée dans les collèges. L'évolution a eté de taille : on
est passé du style contrapuntique sévere à la Palestrina au style concerlant
du baroque, allant même iusqu'à l'épanouissenent total avec les fioritures
du rococo.

La célébration des fêtes dans les collèges jésuites est en
elle-même tout un pan de l'êducation. Depuis près de deux siècles, la place
de la musique n'a cessé d'augmenter. Au temps de la Réforme, elle est déjà
pour Luther le plus sacré des arts, elle exprime [a foi dans sa dimension de
mystère et la met en pleine lumièrel. Tout le monde reconnait dans les
"arie" de Bach cette l'mystische Versenkung", cette sorte d'immersion dans
la mystique.

Le peuple est inculturé dans l'Eglise, et pas seulement par la
foi : l'art, la fête, les besoins de l'âme, les joies et les peines, tout est dans
l'Eglise, aussi bien protestante que catholique. 0n aime à le rappeler, ce
o.'est pas dans la littérature, mais dans la musique que le peuple se
reconnait le plus, en particulier dans tes pays d'Allemagne du Sud. Et d'une
manière générale, il y a plus de cercles musicaux que littéraires à cette
époqus2.

La vie de cour favorise à sa manière fêtes, prestations
musicales et creations artistiques. Partout, on fait appel aux meilleurs
artistes, Neumann, Fischer, les freres Asam... L'importance de l'apparat et le

I "Die Musik, Bevahrung, Rettung und ErneueruÂg des Mysteriums" (R, Benz,
Deutsches Barock. Kultur des lt, Jahrhunderts. Stuttgart, t9a9, p.20D.
2 "Die lleimat, des Volkes ist die Musik", lbid., g, 27D .
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rôle de I'apparence continuent de se dêvelopper dans la transition du
baroque vers le rococo, plus lurueux aussil. Les fêtes de cour sont
I'occasion de mises en scènes minutieusenent préparées2, dans lesquelles
on investit beaucoup de travail, d'énergie, d'argent aussi. 0n construit
mème I'immense église des théatins de lvlunich en 1663 en action de grâce
a la naissance du prince Max-Emmanuel3. L'homme baroque aime ^
s'affirmer, tl y a là une expression de la volonté4 qui va de pair avec un
sens très populaire du développement de la joie et de la fête. Il y a comme
une extension du baroque à la Compagnie elle-même... En tout cas, les pères
utilisent pleinement ce phénomène de société, encore plus répandu chez
cette noblesse qui leur confie ses enfants.

La fête au collège n'est certes pas celle du parc de telle ou
telle résidence, le soir, où l'on danse masqué enre les statues de marbre.
Elles possède d'autres qualités : une fête. c'est surtout le résultat d'une
préparation, parfois longue et astreignante, mais qui motive les élèves pour
les réalisations les plus diverses. A quelle occasion y a-t-il fête au collège ?
0n y célèbre la vie locale, urbaine, sociale. Les installations ou les departs
aux postes de grands responsables de la cité, les anniversaires de victoires
ou d'événements importants sont souvent des prêExtes largement utilises.
Les visites d'hôtes de marque sont aussi I'occasion de quelque
manifestation en leur honneur, d'autant plus qu'ils récompenseût les élèves
de jours de congé !

Les fêtes religieuses deviennent de plus en plus
nombreuses5, en particulier avec la canonisation de religieux de l'ordre,
d'lgnace et Fraûçois-Xavier le l2 mars 1622, de Louis de Gonzague ( 1568-
t59l) et de Stanislas Kostka (1550-1568) en 1728, promus aussitôt
patrons de la jeunesse en raison de la brièveté de leure vie, et de François
Régis en 1737. Ces années-là, des fétes de plusieurs jours ont lieu pour

I Y. Bruford, Die sesellschaftlichen Grundlageo der Goethezeit , Frankfurt/M., 1936,
p .104 .
2 "(..,1 Leuchtende Sasserfeste auf dem Starnbergersee vareo nir das gro$te
Vergaugen der Yelt" notait Heoriette-Adetheid,l'épouse du prince Ferdinaod ('1679i.
Voici quelques autres erenples de fêæs : "Sauhatz und Fuchsklopfeo, Feuerwerke,
Turniere, Schlittenfahreo, Maskeafesùe, inszenierte Bauerhochzeiteo...).
3 B. Hubensteiner, Bayerische Geschichte (Staat und Volk. Kunst und Kultur).
Munchen, 1977 , p.267.
i Y, Flenming, Deutsche Kultur in Zeitalter des Barock. KoûstaÂz, 1%0, p, ll.
J F, Lipovs[y, Geschichte der lesuiten in Schvabea. Munchen, lt19, tone II, p. 103.
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marquer l'événement. Chaque annêe, les fêtes de saint Ignace et de saint
François-Xavier sont célebrées avec éclat dans l'ordre tout entier. 0n

marque aussi davantage, depuis 1708, les fêtes mariales, qui donnent lieu
dans les villes de Bavière à des processions fastueuses, à Dillingen et
Mindelheim en particulier... I

Enfin, il y a les fêtes propres à la vie de toute école, pour

marquer te début et la fin de I'année scolaire, lors des manifestations
théâtrales, lors de distributions de prix oÙ les invités des peres,
personnalités religieuses mais surtout politiques, sont nombreuses. Dans les
universités, on célèbre particulièrement sainte Catherine, qui veille sur la
philosophie, saint Yves pour le droit, saint Thomas d'Aquin pour la
théologie, saint Pantaléon pour [a médecine et les saints Côme et Damien -

deux médecins - au seuil des vacances.2

En toutes ces occasions, de quinze à vingt chaque année, on
étève des tribunes et compose des discours, on ne va bien sûr pas eû classe,

on rompt avec le quotidien. Pour les très grandes fêtes de l'année, noins
nombreuses, la préparation est longue : on dresse parfois dans la cour des
portiques en forme de galeries que l'on recouvre de fleurs et de

branchages3. Chaque classe a alors sa galerie, elle en décore les parois de

compositions littéraires de toutes sortes : les rhêtoriciens affichent les

devoirs eû prose latine, des vers latins et Brecs. Tous les genres poétiques

Sont largement exploitês, épigrammes, épitaphes, élégies, églogues, satires,
odes. hym.nes, petits poèmes, épitres, comédies et ffagédies. Certains lettrés

du temps regrettent d'ailleurs que "tout" soit à la mode chez les iésuites+. Il

eû va de même pour les vefs : pentamètre, hexamètre, asclépiade,
scaphique, scazon...

Le matin, un office solennel avec chæur et orchestre ouvre

la journée. La aussi, la préparation, pour être de qualité, doit commencer

longtemps à l'avaûce. La fète est comme le point d'orgue de longs
préparatifs servant aussi de motivation au travail, oÙ chacun a son.rôle à
jouer, ne serait-ce que pour I'organisation matérielle. L'importance de la

I lrio., p. lo4,
2 J. Probst, Geschichæ der Universiùat lnnsbruck. Inasbruck, 1869, p.92,
3 F. Charnot, La gédagogie des iésuites. Paris, t9Jl, pp, 345s.
{ Iuio., pF 3o7s
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richesse d'investissemeût, de la gratuité, du débordement est tout.à fait
significative.

Le fait d'in,viter des personnages importants qui se rendent
d'ailleurs personnellement à la féte, notive encore davantage les élèves,
qui souvent les connaissent de par leurs relations familiales, et pernenent
aur élèves de conserver des liens avec ceur qui leur donnent les moyens
financiers nécessaires au fonctionnement des établissements.'C'est peut-
être un moyen d'être reconnaissant, peut-être aussi un moyen politique de
renforcer les liens.
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2-2.3- Bons et mauvais élèves.

En anall'sant les structures de l'école, son organisation,
I'horaire des êleves, on se forge une certaine idee de la vie quotidienne.
Mais si I'on s'en tient au seul cote institutionnel de la maison, I'image
obtenue reste un peu theorique, un peu artificielle. 0n ne penetre pas
t'raiment la réalité. Des données sur les mille et un petits événements de
chaque jour, sur le comportement des bons et des mauvais éleves, sur les
punitions en usage... soût alors necessaires pour saisir de façon beaucoup
plus vivante la réalité de la vie des garÇoûs. Au collège, lieu
d'apprentissage de la vie en société, certains élèrzes n'ont besoin que d'être
légerement guidés et saveût trouver eux-mémes leur équilibre. d'aurres
doivent étre véritablement domptés et toutes les occasions leur sont
bonnes pour s'ecarter du droit chemin.

Qui sont les bons éleves ? Qui sont ceux dont les professeurs se
plaignent ? Quel est leur comportement ? Quand est-on puni, de quelle
manière, cela arrive-t-il souvent ? Qu'est-ce-qui dans la vie quotidienne du
collège pose le plus de difficultés ? Les précisions conæères ont l'avanrage
de montrer de faÇon plus juste et detaillee les usages de l'epoque.

Le silence en étude le soir, I'assistance aux offices, tout cela
semble ne pas poser trop de problèmes, ni d'une maniere generale ce qui
touche aux questions religieuses. Les étudiants difficiles sont ceux qui onr
de fâcheuses habitudes, gue les pères combattent avec vigueur, relles la
danse, le port d'un masque lors des fétes, les nuits turbulentes de ceux qui
ne logent pas à l'internat et sont donc soumis a une discipline moins sevère,
le fait de jouer du lurh et de chanter dans la rue, de déclencher des
bagarres avec les allumeurs de réverbères, ce qui semble se repeter
frequemmentl !

A Bamberg, le recteur est oblige de régler les habitudes de
ses élèves dans les moindres démits. En t667, il leur interdit expressement
de jeter des pierres dans les fossés qui entourent la ville. Au début du
X\rlll 'siècle, il rappelle I'interdiction de tirer sur les oiseaux et de capturer
les chals, d'endommager les iardins, les arbres dans les rues, de cueillir des
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fruits et de se battre avec des paysans dans la campagnel. Il semble bien
en effet que les éleves aient une forte propension à se battre un peu avec
tout le monde. Il faut savoir que dans blen des villes, c'est le recleur
comme representant de I'ordre religieux qui doit erercer sur les élèves er
les employes du collège le droit de juridiction, ceur-ci étant soustraits de
celle du magistrat2 (sauf en cas d'homicide). C'est donc à lui que revienr la
tâche de regler les conséquences de tels faits. Il y eut souvent des rixes à
Dillingen entre le personnel de l'évéque et les étudiants, I'un d'eux a méme
eu un jour le nez tranché et, au siècle prêcédent, un autre avait ete
retrouve mort. En 17ll. la ville d'Heiligenstadt decide de se doter d'un
régiment neunicipal. Les soldats nouveaur venus erigent que les élèves des
pères les saluent en ville en soulevant leur chapeau. Ceux-ci ne l'entendenr
pas de cette oreille et a plusieurs occasions, on en vient à se battre en
pleine rue. Le lieutenant est méme derange pendant le repas de noces de
sa fille. Il fait attraper et enfermer tous les elèves des classes de
philosophie après une chasse à I'homme epique iusque dans certaines
maisons d'habitation. Des elèv-es restent cachés des jours entiers, Les peres
tenteront vainement de protester le lendemain a la chancellerie. mais c'en
est trop, on leur retourne I'accusation3...

Et 1727, on retire aur pères leur juridiction sur les élèves
qui attaquaient - ce n'était pas la première fois - ie régiment municipai de
Gtazq. Les habitants de la ville n'en étaient malheureusement pas au bout
de leurs peines, les élèves s'illustrant souvent la nuit par maintes
entreprises douteuses. L'hiver 174L par eremple, ils prennenr leurs
traîneaux et reveillent la ville entiere avec leurs trompeetes et cors de
chassej !En t767,ils sèment le désordre pendant la procession de la Féte-
Dieu organisée par la paroisse. Le conseil municipal décide de leur interdire
de sortir dorénavant ce jour-là6.

' Les élèves ne sont pas autorises à porter des armes. 0n en
retrouve cependant au collège d'Amberg er 1706, 1713, 1720... Des eleves
qui vont se baigner dans la Vils reçoivent le louet en rentrant, mais

I B, Duhr, Die Studienordnung der Gesellschart Jesu, Freiburg i, 8., 1396, p. l19.
2 H. Batzt, Geschichte des Erasmus-Gymnasium Ambere. Amberg, 1976, p.29.
3 F. Grimme, Festschrift zu der 3 Sacularfeier des Gymnasiums zu Heiligenstadt
Heiligeostadt, 187), p 9
{ F. v. lirones, Geschichte der Karl Franzens-Llniversitat in Graz,Graz,lEE6, p. 56,
5 Iuia p sj
6 tuio., p, :;z4



t6r

surtout, les plaintes sont rêgulieres aupres du père recteur contre ceux qui
vont à la pêche dans des etangs loues par des habitants de la villel. Le
college d'Amberg ne semble pas avoir eu que des élèves paisibles : en
t760,le magistrat envoie une délégation au recteur, les élèr.'es passent rrop
de temps dans les auberges, et d'une manière générale, boivent trop2.

A Innsbruck, c'est le carnaval qui tourne nal, les étudiants
cassent des vitres aur fenêtres des maisons, et â plusieurs reprises, il a
fallu par la suite interdire les masques. Gérer la présence des élèves dans
les villes n'était donc pas une affaire des plus simples.

En ce qui concerne maintenant la tenue de chacun en
particulier, les prescriptions portent d'abord sur les cheveur longs. Le père
provincial lui-même se plaint des "chevelures trop longues et mal soignées,
comme les ont les valets de ferme et d'écurie. Une longueur qui ne cache
pas le visage et ne tombe pas sur les epaules peut être plus facilement
tolérée". D'après les "Consuetudines generales" de 1630, les cheveur longs
ne sont permis qu'aux seuls nobles3. Plus grave encore est le port d'une
plume au chapeaui : on ne tolère pas une telle désinvolture ! Les eleves
sont, aussi rappeles à l'ordre s'ils se promenent, en ville sans leur manteau
bleu, qui est pour tous le symbole de l'étudiant.

Johann-Baptist Fuchs, un juriste de Cologne entre comffie
elève au collège de Munstereifel en t770, raconte dans ses souvenirs de

ieunesse comment il habite alors en ville dans différentes families, et cle
quelle façon ses camarades et lui achètent un jour une bouteille d'eau de
vie et quelques raisins secs. "Nous nous sommes assis tout en bas des
escaliers qui descendaient vers la rivière, et qn jubilant. nous avons
dêguste avec dêlice ce petit dêjeuner de perversion"5, Mais les cris
d'allégresse semblent avoir été un peu forts, de sorte que ce genre de petit
déjeuner ne devint jamais une habitude...

I II. Batzl, Geschichte des Erasmus-Gymnasiums Anberq, Araberg, 1976, p. 31.
2 mic., p. 3s.
3 Y. Bauer, Aus den Diarium GEmnasii Sl Monaceasis, Munchen, 1S78, p. l),
{ Ibid,, p 15 et H. Batzl, Geschichte des Erasmus-Gvmnasiums Amberg, Amberg, p. 34
5 "So vareo urserer einige, die sich io llompagnie eio Kanachen Branntvein und
Rosinen kaufæn, Fir seuten uns dann auf die tiefen Treppen, die zurn Bach fuhrten
und verschnausten im Jubel dieses verderbliche Fruhstuck" (H. Iiupper, Das St,
lfichael-Gymnasiun zu ilIuostereifel. r1luostereifel, 197], p. 13).
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La présence turbulente des garÇons des collèges ne semble
pas être appreciée par toutes les municipalités. En particulier a certaines
occasions. Les élèves avaient ainsi pris l'habitude d'assister a Munichl et
Munstereifel aux éxécutions publiques, depuis que les responsables civils
en avaient donne expressement l'ordre aux recteurs le 5 mai 1695 (ils
at'aient souhaité jusque là que les élèves n'assistent pas a ce specracle, et le
5 mai 1673,le recteur en place fit même fermer toutes les portes de I êcole
pour que personne ne puisse en sortir2). fulais vers la fin du TVIII' siècle,
c'est la vilie elle-même qui demande aux pères de garder chez eux les
éleves jusqu'à la fin de l'éxécution publique d'un certain Michael
Ïafelmayer de Rosenberg. Ce qui montre de quelle maniere les etudiants
devaienr se mettre à hurler...

C'est en pensant à cette charge pour les peres, de devoir
supporter tous ces élèves difficiles, que le géneral compare La tâche
d'éducation en Europe à la mission en 0rient : parfois un véritable nartl'p3.

Comment les professeurs et le recteur reagissent-ils en de
telles circonstances ? Ils tiennent a une discipline extérieure sfficte, c est
une chose certaine. lvtais selon les principes pedagogiques jesuites, les
punitions ne sont en géneral ni très sévères, ni très frequentes. 0n préfère
la dissuasion comme moyen preventif, ou parler avec un eleve de son
attitude, plutôt que de mettre en pratique un catalogue de punitions,
distribuees de façon automatique. Les documents emis par la prorrince
d'Autriche rappellent eû 1736 qu'il faur toujours avertir avanr de punir,
fermer les veux lorsqu'il û'y a pas de dommages a craindre, ne pas être
impulsif et s'abstenir de toute surveillance indiscrercq, It doit etre
manifeste que la punition est donflèe à contrecæur5. Eile ne doit jamais

l g. Bauer, Ausdem Diarium G..rmnasii SJ il{onacensis. illunchen, lt7S, p 19 (pour les
peadaisons d'hérétiques tout spécialemen [).
2 G. Ho.'er, Da riecht's nach Jesuitenpulver, Frankfurt iM..1972, p j4
3 F. Charmot, La $edagoSie des jesuites, Paris, l9)1, p. 49
{ B, Duhr, Die Studieoordnung der Gesellschaft Jesu. Freiburg i 8,, 1396, p. a9.
-T Les choses û'oût pas toujours été aussi sinples, oo ûoce qu'en 1704, les elèves de Graz
se révoltent cootre les pères avec le slogan "ad arma, ed orma !" en coatrepoint à 'ad
majorem Dei gloriam" pour uoe questioo de sanctions (F, v. Krones, Geschichte der
Karl Franzens-Universitat in Graz,Graz,IEES, p. 333) Un cas analogue se reproduit en
1729 iL Heiligenstadt après une décision iajuste (F. Grimme, Festschrift zu der -1
Sacularfeier des Gymoasiums zu Heilieenstadt, Heiligeostadt, 1875, p. I0).
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décourager l'élève concernê, et étre infligee sans attendre, immediatement
après la faute.

Les punitions sont de plusieurs lypes, ce sont parfois de
légères amendesl, elles peuvent avoir ur1 caractère utilitaire aussi, lorsqu'il
s'agit de balayer les couloirs le samedi apres-midi ou de cultiver sa
memoire en apprenant quelque poésie latine2... Dans les cas plus graves, la
reprimande peut aller iusqu'au fouet ou au cachot3. Ainsi, un etudiant qui
avait vendu ses livres pour pouvoir s'offrir à boire en compagnie de jeunes

soldats à Amberg, se voit en l74l puni du fouet par le "corrector" du
collège4, cette sorte de bourreau de la maison, qui comme l'on sait n'est

iamais un iésuite, afin que personne ne confonde les roles... Le seul délit,
semble-t-il, qui fasse envoyer quelqu'un au cachot pour une duree de
guatre ou cinq heures est [e port d'une arme.

Mais ces extrémités sont rares. 0n prêfère l'influence de
quelques mots bien choisis lorsqu'un etudiant doit être repris. Il arrive que
des punitions soient levées par le recteur à cause des relations qu'ont
certains éleves avec des personnes bien placées en ville... En 1763 a
Bamberg, un etudiant du "Lyzeum" dejà erclu temporairement puis repris
au collège par pure esprit de charité doit être définitivement renvoye pour

scandale nocturne. tr{ais quelques jours plus tard, le duc Klemens envoie au
recteur un messager dont la visite est suivie du maintient au collège du
pauvre diable : dans les registres, on trouve ces trois mots, "exclusionem

non admisit", "l'erclusion n a pas eu lieu". La même chose se reproduit en
1768t .

Un autre exemple, à Munich, illustre un peu differemment
cette manière de faire : en 1699, quelques ieunes nobles préfèrent

s'adonner un beau jour a la course à cheval dans les bois environnants,
plutôt que de se rendre en classe. Le préfet du collège en a par hasard
connaissance, nais le recteur lui ordonne de garder tout cela pour lui. Le
préfet écrivit cette phrase dans ses notes personnelles : "(...) displicuit

I W, Bauer, Àus dem Diarium Gymnasii SJ Ùlonacensis, I ' lunchen, lE7E. p. 16.
2 C Grober, Geschichte des lesuitenliollecs in Konstanz, Konstanz, 19Û{, p. 63
3 Le cachot est une habitude antérieure aux jèsuites pour les écoliers (T. Specht,
Gescbichæ der Universitat Dilliogen und der nit ihr verbundeoen Lehr- und
Erziehungsansnllen, Freiburg i. 8., 1902)
{ H. Batzl, Geschichte des Erasmus-Gymnasiums Amber$, Amberg, 1975, p.31.
5 C. Beck, "Andreas Neidecker". ein Seisnaioer Humanist und Schulnana. Beitrag zur
Bambercer Schulgeschichte. Bam,berg, 1918, p. 62,
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multis, sed debebat dissimulari", "(...) cela me dérangeait beaucoup, mais je

dus tenir la chose secrète"l.

Si chez certains élèves aucune amélioration ne se produit, on
préfère les renvoyer simpleËent, plutÔt que de devoir continuer a les

supporter ou a les punir d'une façon demesuree.
Voici le texte de notations conservées dans les registres de

St. Michael de Munstereifel, concernant un élève auquel on signilie son

exclusion vers la fin de I'année. Il s'agit de Peter HYas, de Bollenrathl.

Premier trimestre : ll a malgré I'interdit accepte plusieurs fois
qu'un camarade reste dans sa chanobre, et par la eveille le soupcon que son
penchant pour les jeux de cartes te tient touiours. Se promène le soir dans

les rues avec des gens exterieurs au coilège.
Deuxième trimestre : Pueril. Il accuse un voisin de table d'avoir a

sa place retenu chee lui à une heure impossible un camarade. sort souvent

tard le soir avec d'autres jeunes gens que ceul du college. Grogncn

lorsqu'on l'ad moneste.
Troisième trimestre : Pour avoir fumé dans la rue. mais aussi à

cause de son manque de respect pour les lois de la discipline et pour sa

molesse malgrè son àge avaûce, il est renvoyé de l'établissement à Pàques.

Tous les étèves sont ainsi juges par ecrit regulièrement.

Voici quelques erenples d'appreciations, dans I'esprit du temps, venant

elles aussi de l{unstereifel :
Elève Eeck :est dans la méme classe pour ia seconde

aûnee. Se distingue par son amour de I'ordre et du

travail.

t W. Bauer, Aus dem Diarium Gymnasii SJ llonacensis. I'lunchen. 1$7$, p 1l
2 "1, Quartal : Er hat einen \Iitschuter gesetznridriges Verweilen auf seinem
Zirnner gestattet und hierdurch den Argvoho erregt, da3 der bose Hang zum
Ilartenspiel ihn noch beherrsche. Spates Schlendern uber die Sfassen nit
Nicbtgymnasiasten.-?. 

Quartal : Kindisch, Wirft die Schutd einen l'Iitschuler sich zur Unzeit bei
sich aufgeLalren zu haben, anf eineo Tischgenossen. 0fteres Ausgehen zur Unzeit mit
Nichtgynnasiastes, Bei Ermahûuo g murrisch.- 

3. Quartat : Wurde 0stern vlgen des Tabakraucheas auf offeatlicber Stra0e
besoaders aber vegeo haufiger Veigeheû gegeo die Diviplinargesetze und seiner
Tragheit bei schoo vorgerucktem Alter voa der Anstalt ettlassen."
(IL fupper, Das St. MicÀael-G]'srnasiun zu lluastereifel. ]Iunstereifel, 1975, p.22.'t
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Elève Schwarzer : a montré de la bonne volonté et de
I'ardeur. Puni pour avoir porté uû masque et" danse en
ville. Après l'hiver, il a essayé de tromper les siens tout
comme nous au collège par des lettres qu'il datait mal.
C'est vraisemblablement quelqu'un de perdu.

Elève Vôlfle : est arrivé au dêbut de cette annêe. Le
1l novembre, enfermé deux heures parce qu'il s'était
montré la pipe a la bouche à l'heure de midi.

Elève Schrader : première annêe en rhétorique. Est
toujours aussi paresseux.

Etève Ke8ler : Ke8ler est arrivé de il'lunich en dêbur
d'année, ou il avait passé deux semestres en
rhétorique. Très faibles connaissances. KelSler n'a pas la
force de vouloir vraiment reussir. C'est pourquoi ses
connaissances n'ont pas tellement progresse. À cela
s aioute un certain desordre dans le domaine des
dépenses.

Etève Ratz : pour la deuxième annee dans la classe.

Quelqu'un de tres bien. Conduite irreprochablel.

Il est intéressant de voir aussi comment d'anciens éleves

devenus des persoûnages importants en Baviere étaient jugés par les pères

pendant leurs annêes au college de ùtunich, où l'on a conservé dans les

archives ce genre de tableaux2. En voici quatre exemples :

1. W. Kreittmayr est né le 14 décembre 1705. À 16 ans, i l

comnence ses etudes de droit. A 20 ans, il devient conseiller à la cour, est

fait marquis et écrit plusieurs livres de droit.

I tI. Kupper, Das St. Michael-Gvmnasium zu i\lunstereifel, ilIuost€reifel, 1975, p
2 S. Hafoer, 400 labre Filhelnscvmrasiuo, I[uochen, 1c)J9, g.2l tZ4.
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gsuûsilrrng

2. J. Herzssell.  de Hausbergen, est ne Le 20 septembre i748. I l
etudie la philosophie, la theologie, est ordonne prétre eî 1771. I1 devient
ensuite chanoine titulaire de la cathédrale, et conseiller spirituel secret. En
méme temps professeur à l'université, il fait des recherches et pubiie des
livres en histoire.
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caractère solide et plein d'allant le mène au commandement des garnisons
des Alpes.
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4. T. Lambert. né le 20 juin 1751, doceur en philosophie puis
en théologie à l'université d'lngolstadt. Il devient ensuite évêque de
Ratisbonne. Très accrocheur, on le loue pour sa liberté de jugement. sa
franchise et les qualités de son intelligence. Tout cela classe un esprit !
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Voici comment les observations et annotations des
professeurs apparaissent dans les archives du collège de Munichl :

- Résultat des élèves du collège de Munich (livret de 17541 -
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D'autres anciens sont encore à citer, qui ont eu une carriere
un peu hors du communl.

Johann-Michael Sailer2 (1751 -183U fur élève à Munich de
1764 à 1770, entra dans la Compagnie et fit son noviciat à Landsberg, juste
avanl la supression de I'ordre. Il devint prêfe diocésain et conseiller
personnel de Louis I' de Bavière. Son action pcur le retour des jésuites
dans la région au début du XIX' siècle fut de première importance.

On cite aussi Ferdinand N{uller et le père Hillmanû3, qui
devinrent l'un médecin personnel de l'empereur a vienne, et l'aurre
recteur de l'université de Heidelberg en 1743. Allons Hafner, ancien éiève
d'Augsbourg, fut le dernier père abbé d'Ettal avant la sécularisation en
1803. Il avait commencé ses études de latin à Ettal, avait etudié chez les
jesuites a Augsbourg puis à l'universiré d'lnnsbruck, en travaillant aussi les
mathematiques, la physique et l'astronomie, avant de faire sa théologie à
Benediktbeuern et deux ans de langues orientales à St. Emmeran de
Ratisbonne. Sa formation est tout à fait representative de l'ideal intellectuel
bénédictin au XVIII" siècle.

Phil ipp-Emmanuel Àsam (1683-1752), le frère d'Agid-
Quirin et de Cosmas-Damian, est porté dans ies "catalogi" des annees l699-
1700 à 1705- 1706 du collège de lr'lunich{. 0n le dit "benedictoburanus" (de
Benediktbeuern), et fils de peintre. Il nait en 1683. En 1688, son pere
Hans-Georg compose des fresques à Tegernsee sur une commande du père
abbé Bernhard Wenzel. Philipp-Emmanuel va alors en classe au monastere.
En 1698, il devait entrer au collège de Slunich. il{ais le prince-elecreur
Max-Emmanuel demande cette année-là aux peres jesuites de mettre
quelques élèves doués en musique à la disposition de la cour à Brurelles.
Asam yfut envoye pour un an.0n trouve dans tes diaires de 1699, a ra

I 0n peut Êoter ègalement ici le nom de quelques aociens èleves des colleges français,
au XVI' siècle, saint François de Sales, saint, Pieme Fourier, Cêsar de Bus, Pierre de
Bêrulle, au XVII' siecle, Descartes, Corneille, Conde, Bossuet, Moliere, saiot François
Régis, Colbert, illonsieur Olier, Bourdaloue, Louvois, Montesquieu, Fontenelle, le
cardinal Fleury, Réaumur, l'abbé de Saiot-Pierre. au I II' siècle, Voltaire, Helvetius,
Turgot, Malesherbes, Diderot, Bouffon, Vauvenargues, Lalande, Larnarck, La Tour
d' Auvergne, Coodorcet...
2 L, tr:och, lesuitenlesikon. Pa^derbora ,lg34,p. ll8l.
3 F. Grimme, FesLschrift zu der 3 Saculart'eier des Gvmnasiums zu Heilisenstadt.
Heiligenstadt, 1875, p.l L
{ S. Hafner,400 lahre Wilhellnscvmnasium, Mun.chen, 19j9, p.26.
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date du 26 juin : "Hodie ad Gymnasium rediir Philipp-Emmanuel Asam
unus ex illis qui priore anno hinc missi erant Bruxellas inter aulicos
musicos futuri nostri Elctoris"l. "lnter meliores" en 1705, il est "profecrus

valde honestus" en 1706, Phitipp-Emmanuel entra ensuite chez les
cisterciens de Fûrstenried sous le nom d'Engelbert. Il est resté bon
organiste et bon compositeur.

I Tome III des diaires (Diarun gymnasii SJ) de illunich
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2-3- Le collège, centre de rayonnement de la spiritualité
jésuite.

2.3.1. La spiritualité d'Igrace cultivée au collège-

La présence des iésuites dans les villes d'Allemagne dépasse
de loin l'horizon des colleges. 0n constate une certaine influence de leur
spiritualité dans la cité toute entière. Ils ont pensé I ecole des le depart
comme une institution clê pour l'ensemble de l'évangélisation. Pourquoi ?

Pour mener à bien leur mission pastorale et contribuer a
I'action de la contre-reforme dans les differents pays d'Europe - la strategie
est autre dans les pays de mission -. les peres de la ComËragnie de Jesus
sinstal lent entre le XVI'et le XVIII" siecle dans toutes les vi l les ou
presque de quelque importancel. I ls y habitent sous la forme d'une
communaute, implantent un college et font la classe, construisenl une eghse
pour ieur propre usage et, s'ils ne travaillent pas a la façon des pretres
diocesains, prennent en charge toute une serie de minisreres particuliers.
Par delà I'aspect scolaire, le college est tres reellement un mo-y*en
d'evangelisation pour tout un secteur. Les jesuites touchenû arnsi de
nombreuses catégories de [a population citadine et aussi, mais d'une facon
moins marquee. celle des campagnes environnantes. Beaucoup de gens
apprennent a les connaÎtre et chaque college devient un petit centre cie
rayonnement de La spiritualite jesuite et de leur façon particuliere de
travailler.

Dans les villes d'Allemagne du Sud du XVIII' siècle, les
peres ont ainsi un contact rêgulier avec leurs éleves. les parents, avec les
membres des congregations qu ils ont mrses en place pour les citadins,
membres parmi lesquels nombreux soût ceur qui font avec les pères des
exercices spirituels inspirés de ceux de saint lgnace, ils ont dans plusieurs

I Les iastallations Âe s'arrêt€ot pils à la fondation des principaux colleges, vers la fin
du XVI' siecle, elles se poursuivent jusqu'au XVIII' siècle, d'une naniele parfois plus
modeste ceræs. L'ermple de l'Alsace est parlant â cet egard, les pères y foodeat avec le
tenps des résideoces dans des villes de plus petite taille conne Sétestat, Rouffach,
Molshein, Haguenau, Ensishein, Colnar ou Sarre-Union (qui faisair d'ailleurs partie à
l'époque du diocese de ùIetzf
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villes un contact avec les prisonniers a qui ils rendent visitel, avec aussi
tous les auditeurs des sermons qu'ils font dans les diffêrentes églises, que
ce soit pour des missions populaires ou d'une nanière reguliere!. ils
prêchent dans la grande église Saint-Martin de Landshut tout le temps de
leur présence dans la ville3, de 1629 à 17731, mais aussi chez les ursulines
et dans l'église du collège, à Fribourg-en-Brisgau à Notre-Dame5 (le
"Liebfrauenmunster", future cathédrale de l'archevêché créé au XIX'
siècle). A Munich, les jésuites préparent chaque dimanche les sermons pour
les principales églises du centre : la cathedrale, St. Michael. l'église du
Saint-Esprit et l"'aula" du college6. Il n'y a que Saint-Pierre qui reste au
clerge diocésain. 0n comprend les frictions qui naissent peu a peu... A
Àugsbourg, les pères donnent l'homélie dominicale à la cathédrale, à St.
IUoritz, dans la chapelle conventuelle "Stella maris" en contrebas de l'hôtel
de ville, dans l"'aula" et dans l'église du collège, puis pour les différentes
congrégations mariales, à St. Moritz pour les soldats, à St. Martin pour les
boulangers e[ certains autres artisans, à St. Roch pour les autres membres?.

L'institution du collège joue aussi un rôle sur l'ensemble de
la ville au niveau de l'aide que celui-ci peut apporter dans des domaines
plus pratiques : à Rottveil, où un collège existe depuis 1722 avec 9 pères,
les congrégations mariales comptent 1700 menbres qui s'organisent pour
distribuer chaque semaine à la porterie du collège8 du pain aux pauvres9.

I Avec dêià une sorte d"'aumônerie" de prison a Augsbourg (8. Duhr. Geschichte der
ïestriten in den Landern deutscher Zunge, Munchen, l.)ZE, tomelV, p. 24?) eL a
Fribourg-en-Brisgau (T. Kurrus, Die Jesuiten an der ljniversitat Freiburc i. B. 152û-
U73 Freibure i. B . 1963, tome L p 70);
2 6. Kolb, Mitteilungen uber das Wirken der Jesuiten und der nariaoischeo
Iloagregationen in Linz vahrend des 17. und 18. Jahrhunderts ,Linz,1909, p. 3.
3 K. Wotf, Das Landshuær Gvmnasium voo seioen Anfansen bis zur Aufhebung des
Iesuitenordeas (in : Verhaadlungen des historischen Vereins frlr Niederbayero. Bd.
62, S 1-178 Landshut, 1929), p,88
c lb id. ,  p 5l
J T Kurus. Die Jesuiten an der Llniversitat Freiburg i, B 1620-l??3Freburg i .  B,
1963, tome I ,  p,70
6 B. Duhr, Geschichte der lesuiùen in den Landern deutscher Zuoge. Muncheo, 192E,
ùome IV, p,230.
?  ln io , ,  p .?4 t ,
E lu io. ,  p.290.
9,Les fêæs étaient égalenent des occasions de distribuer de la nourriture aux pauyres
0o y donnait alors du pain, du vio er de la viande, par erenple a Molshein (lbid,, p.
201 )
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La même chose esl organisée depuis 1704 à Ambergl, ou le rythme est de
2000 pains par semaine... Les gens dans le besoin restent nombreux.

Il est une autre activité de type caritatif, le développement
des pharmacies : depuis 1713 à Neubourgz, 173?, ù Linz3, 1708 a Graz<' par
exemple... Ùlais on cite tout de même des prescriptions assez folkloriques
des pères de Mindelheim - eux qui pourtant combattent magie et
supersdtion -, tel ce morceau de cierge pascal à avaler, ou ces biscuits
cruciformes faits de farine, de cendres de carême et de liqueur de saint
Jean-Baptiste pour chasser les mauvais esprits...5 Fribourg-en-Brisgau6 er
ConstanceT ont un petit hôpital a côte du college. Les services rendus sonr
réels (on cite au siècle précédent cinq pères qui meurenr en spignant des
malades de la peste à Steyr dans la province d'AutricheE).

Comment ne pas citer pour terminer les fameuses brasseries
de-collège. à Augsbourge (depuis 1650), Ingolstadtt0 (ajoutée à la location
des etangs, elle rapporte pres de 6000 florins par an], ̂  Neubourg!l
(depuis l7r7l, et surtout a Mindelheiml2, la plus importanr,e - er. qui exisre
toujours -, dont la production a dû être restreinte, ainsi qu'à Augsbourg,
après un jugement du oagistrat en 1688 : trop de monde voulait acherer sa
biere au collège, il semble qu'elle soit de meilleure qualite que celle des
autres brasseurs. Les pères ne pourront plus donner de la bière que

I  lb id , ,  e ,274.
2 J, Heider, Seniaararchiv Neuburg a. d. Donau. Munchen, l9)7, p. lrl.
3 B. Dulr, Geschichte der Jesuiten in dea Landern deutscher Zunge, tr{uochen, 1923,
tome IV, p.376,
{ F. v. Krones, Geschichte der Kad Franzens-Universitat ia Graz. Graz, 18E6, p 48.
5 F. Zoepfl, Geschichte des ehemalieen Mindelheimer Jesuitenkolle&s. Dillingeo, 1921.
p .7J .
6 B. Dubr, Geschichte der Jesuiæn in den Landern deurscher Zunge, Muochen, 192S,
p .?9 i
7 6 Schuhly, Das ehemalige Jesuitenkolleg in }lonstanz (in : llollegbrief
Yeihnachæn 195+, S t6-66, St. Blasien, lgla), p )8
E M. Brandl, 100 lahre Doninikaner und lesuiten in Stevr l{78-19?8, Steyr, 1973, p. 13.
9 M. Baer, Die Jesuiten in Auesburs. Muachen, 19S2, p. 33
l0 B, Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Landern deurscher Zunee. Munchen, 1928,
tone  IV ,  p ,Z f i ,
I I 1. Heider, Seninararchiv Neuburg a. d. Donau. Munchen, 1917, p.6.
12 î, Zoepfl, Geschichte des ehemalieen Mindelheiner Jesuitenkollees Dillingen.
1921, p,31, et B, Duhr, Geschichte der lesuiten in den Laodern deutscher Zunge,
Munchen, 1923, tome IV, p. al7.
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grâcieusement a leurs bienfaiteurs ou aux pauvres, et ceci.., "en petits
tonneaux" est-il précisé1. Le magistrat se méfiait-il à ce point des activires
"commerciales" de la Compagnie ?

Méme si ces diverses activités donnent ufle assise a
l'institution du collège dans la cité, le but premier reste bien sûr le travail
de fond, plus spirituel. D'une manière generale, les pères font la catechèse
de toute la jeunesse de ces petites villes, allant aussi bien dans les écoles
primaires latines que dans les écoles allemandes2. Comment cette
spiritualite spécifique de I'ordre est-elle cultivée au sein du collège lui-
même, et surtout, quelle est-elle, une fois adaptée aur besoins des élèves ?

La spiritualité jésuite, pour la caractériser brièvement, esr
fondée sur la volonté d'lgnace de Loyola d'encourager sur tere
I'avènement du regne de Dieu. Pour cela, cet ancien capitaine basque, une
fois "converti", fonde un nouvel ordre religieux, ètabli par le pape paui III
Le 29 septembre 1540 par la bulle "Reeimini militantis Ecclesiae". Ignace
demande à ses compagnons de ne pas se fixer toute leur vie dans un mêroe
monastere et de ne pas consacrer trop de leur temps à la liturgie - il n'1' a
pas de prière au choeur chez les jésuites -, comme le feraient les moines,
mais par une obeissance parfaite, de travailler la où it les envoie, de la
façon la plus active possibte, "pour la plus grande gloire de Dieu"3. Il
doivent puiser la force d'action qui leur est necessaire dans une prière
courte, mais fréquente et intense. Une autre maxime de la spiritualire de
l'ordre s'erplique également par cette nêcessité du travail pour changer le
monde, "trouver Dieu en toutes choses". Et non plus seulement dans la
priere liturgique ou silencieuse.

Cet état d'esprit se traduit chez les pères par I'erigence d'un
travail rapide et intense. et de la part de chacun, de savoir ordonner et

unifier sa vie. Le but de l'education des colleges est à l'image de celui de la
Compagnie : la plus grande gloire de Dieu et, selon I expression d'autrefois,

le salut des âmes. Il est donc important d'acquérir de la volonré, de s'\'

I F. Zoepft, Geschichte des ehemalisen Mindelheiner Jesuitenkollees, Dilligeo, 1921,
p .32 .
2 T. Kumus, Die Jesuiten an der LTniversiH[ Freiburg i. B. 16?ù-1773, Freiburg i. 8.,
1963, tome L p. 70
3 "Ad naioren Dei gloriam", devise de la Compagoie
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Ignace de Loyola.  peinture anon-vne ciu I \ i l l '  s iecle



177

exercer en s'oubliant soi-même. C'est l'enseignennent que I'on tire de ce
rexte ou lgnace exprime brutalemerit et sans détours ses convictionsl :

"L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre
Seigneur, et par là sauver son âme. Les autres choses sur la face de la terre
sont créées pour l'homme, pour l'aider à poursuivre la fin pour laquelle il a
etê creé. Il s'ensuit que l'homme doit en user dans la mesure ou elles lui
sont une aide pour sa fin, et s'en dégager dans la nesure où elles lui sont
un obstacle. Pour cela, il faut nous rendre indifférents à toutes les choses
creées2, en tout ce qui est permis à la liberté de notre libre arbifie et ne lui
est pas défendu. De telle manière que nous ne voulions pas. quant à nous,
santé plus que maladie, richesse plus que pauvreté, honneur plus que

déshonneur, vie longue plutôt que vie courte, et ainsi de tout le reste. lvlais
que nous désiribns et choisissions uniquement ce qui ûous conduit
davantage3 à la fin pour laquelle nous somrnes creés'{.

Cette spirituaiite d'lgnace, c'est au sein du collège tout
d'abord que les peres la mettent efi pratique. Ils ont reÇu à leur entree

I lgnatius v. Loyola, Geistliche ljbungen (Ubertragung l'otr A, Haas), Freiburg i. 8.,
1967. Nr 23 :

"Der Mensch ist geschaffen dazu hin, Gott unserea Herrn zu loben, ihm
Ehrfurchtzu erweisen und zu dienen, und damit seine Seele zu retten. Die
anderen Dinge auf der Oberflache der Erde sind zun Meoschen hin
geschaffen, uad znrar damit sie ihn bei der Verfolgung des Zieles helfes zu
dem hia er geschaffen isr.

Hieraus folgt, daB der Mensch dieselben so veit zu gebrauchen hat, als
sie ihm auf sein Ziel hin helfea, und sie so veit lassea nu8, als sie ihn daran
hindern.

Darun ist es ootvendig, uns allen geschaffeneo Dingen gegenuber
gleichmutig (indiffereotes) zu verhalùen in allen. vas der Freiheit uûseres
freien Yillens ubedassen und nicht verboten ist,

Auf diese Feise sollen vir von unserer Seite Gesundheit nicht mehr
verlangen als Kraakheit, Reichtum nicht mehr als Armut, Ehre nicht nehr
als Schvach, laoges Lebes aicht nehr als kurzes, und folgerichtig so in alleo
ubrigen Dingeo. Eiazig das sollen vir ersehen und erwahlen, vas uns nehr
zun Ziele hiofuhrt, auf das hin vir geschaffen sind."

2 Le but de cette page est d'aider à se placer dans l'attitude d"'indifférence" spirituelle,
une forne de totale disponibilite à Dieu
3 Le not "davantage" se retrouve à tJoutes les etapes des "Erercices". En même temps
qu'elle est disponibilité à Dieu, l'iodifféreûce suppose utr elan positif et uo choix,
Bour rêpondre plus pleinenent à l'anour de Dieu et, nous livrer davanùage à soo
service,
{ Ignace de Loyola, Exercices sgirituels (traduction de F. Courel), Paris, 1960, n' 23,
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dans la Compagnie une formation destinee a cela, à la fois theorique,
technique et pratique l.

Voici le cursus des études en pratique à l'époque :

. Noviciat [2 ans) : premier contact avec l'ordre (à

Landsberg).
. Juvénat (2 ans) : travail intellectuel personnel en
rhétorique, logique, metaphysiq ue...
. Philosophie (3 ans, souvent à Ingolstadt),
. Régence {3 ans) : travail pratique dans une école.
. Théologie (4 ans. à Dillingen ou Ingolstadt, plus rarement à
Innsbruck2).
. Spécialisation (facultative ).

Souvent, les elèves des collèges qui souhaitent entrer dans
la Compagnie ie font a l6 ou 17 ans, sans commencer le gvcle du "Lyzeum".

La liste des rubriques que completait alors ie pere maitre sur la fiche
d'entree est la suivante3 :

"Eranina candidatorun scholasticorum Societatis Jesu ab anao 1599' :

l, Son rtom, ses date et lieu de naissance,

2. Situation de famille.

3. L'éducation religieuse reçue.

4. Le netier êventuellement exerce.

5, Sa santé.

6, Son appareoce extérieure.

7. Ses etudes,

E. Ses caractéristiques gênérales.

9, Les langues vivantes.

10, A-t-il déjà fait des voeux, promis un mariage ?

I L A-t-il des dettes ?

I F. Charmot, La pédagocie des iésuites. Paris, 1951, pp.97s,
2 G. Mraz.Geschichte der Theol Fak. der Universitat Innsbruck von ihrer Grundung
biszum Jahre l7{0, Iansbruck, 174E, p. 100.
3 1. Szilas. Die osæreichische lesuitenoroviaz, eine historisch-statistische
Untersuchuog (in : AHSJ XLVII, Fasc,93, 197E, p. 97-ltg), p. 103.
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12, D'autres morifs le cas échéant pour ûe point I'accepter.

l3 Est-il un cotrverti (au sens du décrer 2E de IaVI' congrégatioa

gépérale) ?

1{. Est-il décidé à eûtrer dans la Compagnie ?

ll. Est-il prèt à accepter ùout travail ?

16. Reaoocera-t-il à tout héritage ?

17. Est-il pret a accepter que ses fautes soieat comnuniquees a ses

supérieurs ?

18. Lui dire que lui seront expliquês le seos et les obliSatioos des

voeux religieur, â

C'est pendant le temps de noviciat que se faisaient les
fameux "expériments" de toutes softes. en particulier celui de la

mendicitel. 0n se refld compte qu'il s'agit dans la longue formaiion des
jésuites, d'apprendre à trouver Dieu autant dans le travail que dans la
priere et la meditation. lgnace a cette conception particulière du travail :
"Le religieux, le chrétien n'étudie pas pour etudier. ni même pour savoir :

ce ne sont que des moyens, le but final est la (ou "une"2) plus grande gloire

de Dieu"3,
Quel reflet de cette attitude d'esprit trouve-t-on au collège ?

Pour les péres, cela signifie qu'ils meûeflt une vie simple, consacree de

façon intensive au travail : ils commencent leur journee vers quatre heures
du matin et prennent une heure pour ia messe et les erercices religieux.
Comme ils l'exigent des élèves, ils marquent de courts moments de

recueillement les étapes successives de la journee : courte prière aux repas,

avant et apres la classe - les formules sont fixées pour tous par le
provincial -, visite au Saint-sacrement, eramen de conscience le soir.

Qu'exige-t-on 
'des élèves qui soit à l'image de cette

spiritualité ? "Pietam et scientiam, doctrinam et mores christianos", "de la

I T, Kur.rus, Die Jesuiæa an der Universitat Freiburg i, B 162l)-1î73, Freiburg i. B , p.
t62 .
2 "uae" seraiù une neilleure traduction du comparatif latin "naiorem", bien que l'on
traduise habituelleneot "ad naioren Dei glorian" par "pour le plus grande gloire de
Dieu".
3 A. Heitlioger, tlber die alten Jesuitenkollegien und ihre Padasogik (in; Kollegbrief
Somner 1955, S. S-23, St. Blasien, 19tt), p. 9 : "Der Ordensnann, der Christ studiert
nicht, un zu studiereo. auch nicht nur un zu vissen : das sind nur }tittel, leutes Ziel
ist die groBere Ehre Gottes".
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pieté et des connaissances, une doctrine et une vie chretiennes". En fait,
c'est route la vie quotidienne telle qu'elle est amênagée qui est à l'image de
la spirirualité ignacienne.

La façon dont les eièves reçoivent I'enseignement donné est
basee sur [e vieux "modus parisiensis" choisi par Ignace, ou les maitres
decident pour leurs élèves quels cours ils doivent suivre et comment ils
doivent travailler. Ignace écrit dans les "Constitutions"l :

"ll est dans les premiers devoirs de la Compagnie d'enseigner les
sciences de telle manière, que les élèves soient conduits par là à une plus
grande connaissance et à un plus grand amour de notre Créateur et
Sauveur"

La même phrase se trouve reprise dans le "Ba]Ljg,

studiorum", au chapitre des règles pour le provincial. Le "Ratio" dit encore a
l'adresse des recteurs de collège2

"lls doivent enthousiasmer leurs elèves au service et aur
vertus qui plaisent à Dieu, et faire en sorte qu'ils dirigent toutes leurs
études dans ce seul but".

En toute connaissa é partielle brille la verite totale, c est ce
principe qui régit les règles scolaires du collège3. 0n veut former non une
élite intellectuelle plus ou moins chrétienne, mais des chrétiens d'élite. C'est

d'ailleurs dans ce seul cas que les jésuites peuvent accepter l'idee d'êlite.
Chacun apprend a erercer sa volonté dans un travail

régulier et intensif. L'élève apprend peu a peu à savoir renoncer. dans la
vie quotidienne, à ses attirances personneiles. suivant ce qui lui est prescrit

dans le domaine de la tenue, extérieure et intérieure, et pour son emploi du
temps.0n peut considerer d' une manière obiective que la discipline de soi-

mêne, et d'ufle manière plus subjective, que la forte conscience de I'amour
propre sont deux constantes pedagogiques'.

A I'internat. il apprend à vivre en société avec un préfet

dont l'exemple a dans l'esprit de la Compagnie une tres grarlde valeur. Les

I cf. A. Ileitlioger, Uber die alten lesuitenkollegien und ihre Padasoeik (in
Kollegbrief Yeihnachten 1914, S. 16-26, St. Blasien, l9)$, p.2J.
2 cf. Ibid., p. 2].
3 F. Charnot, La géda$ocie des iésuites, Paris, 1951, pp. {93s.
{ F. Paulsen, Geschichte des sel.ehrùen Unterrichts,Lelpzig 1919, tone I, p. a38.
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jêsuires veulent erercer leurs êlèves à mener une vie honnête et digne.
Pour acquêrir la piété, la vertu et le savoir, le "Ratio" de 1599 encore suivi
à la lettre au XVIII' siècle demande que l'on change soi-même ses
éventuelles mauvaises habitudes : proférer des injures, voler ou mendier,
jouer ou parier sur [e hasard, frequenter les mauvais établissementsl.

Chacun doit être prêt à se corriger en accepraût les
punitions qui lui sont donnees et en apprenant combien l'aide de la
ponctualité, du travail, du bon ordre et de l'obéissance sont appréciables
pour toute la vie.

Les jesuites conçoivent que leur spiritualité se répercute à
partir du collège dans toute la cité. Ils esperent tout d'abord que les
principes enseignés aux élèves porteront du fruit. Ce sont eux les futurs
adultes. Dans leurs méthodes, les jesuites retnetterit en honneur la pratique
bien caractéristique du cathoticisme, des sept sacremerts redéfinis par le
concile de Trente et Ia contre-rêforme. Ils favorisent chez leurs éleves et
dans leur travail pastoral au sein de la cité une vie religieuse plus intense,
demandant aussi que l'on communie plus souvent que par le passé. 0n ne
communiait plus qu'à Pâques en Europe a cette époque... C'est la Compagnie
qui restaure la communion fréquente2, favorisée aussi par le culte de
l'eucharistie inhérent au baroque, qui met les autels en contact direct avec
la foule en renonçant aux choeurs d'églises trop profonds.

Les cerémonies sacramentelles ont touiours éte privilégiees
par les pères. Le sens développé de l'efficacité sacramentelle telle qu'elle
est redéfinie par [e concile est également un moyen de lutte contre La
prédestination3 : la vie chrétienne se passe dans I'Eglise, il faut vouloir
obtenir le salut ensemble, salut tellement célébre comme par anticipation
dans le baroque. Cette foi solide en la force vivifiante de I'Eglise, en la force
du Christ dans I'Eglise, la foi en I'homme aussi s'enracine dans l'expérience
que proposent les "Exércices spirituels". Elle a son origine'r dans la
"meditation des deux étendards"5. Dans ce sens, les "Erercices" ont une

I ;. Stier, Der Jesuiæn ausggwablæ oadagogische Schriften, Freiburg i. 8., 1901, p lE :
"Abstineant onni ab jure jurando, a cootuneliis, iniuriis, detractionibus. nendaciis
ludis vetitis, a locis etiam ooxiis vel a Praefecto Scholarun ioterdicris, deoique a
rebus onoibus, qua€ norum honestati adversentur",
2 H. Rogier und A, Peiler, Geschichte der Kirche, Einsiedeln ,1977,tome III, p, 350
3 J.U Valentin, Le thêâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande ( 1554-1ôt0),
Bern, 197E, p,192.
I Festschrift 71 Jahre Stella lvlatutina, Feldkirch, 1931
5 Au 2' jour de la4' semaiû.e, !,' 136 des "Exercices spirituels".
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place centrale car ils font percevoir la vocation chrêtienne au plus profond,
celle d'honmes appelés à une réelle sainteté.

lI y a là une mystique de l'action : on apprend â aimer ce
qui est à fairel. Le jésuite a son monde intérieur, mais alors que le
bénédictin voit dans le Christ le Dieu digne d'être adoré, que la liturgie le
place loin du monde, semblable aux anges devant le roi de l'univers, et
servant la gloire de l'agneau couronné, le jesuite voit dans le Christ le
vainqueur de ce monde, il se bat pour la gloire du père, pour faire sa
volonté, partout il en témoigne dans un esprit de service qui le conduit au
dépouillement2.

La Eràce efficace vient se joindre à la volonte, à la libertè
aurait dit à son époque saint Augustin. 0n remarquera cependant que les
contours et la place du libre arbitre restent mal définis par le concile de
Trente. Le debat théologique du jansenisme trouve !a er partie ses
origines... Il apparaît en effet assez nettement maintenant, que le
jansenisme était inévitable, en germe dans les décrers et les silences du
concile3.

La spiritualité ignacienne se caractérise aussi par la mise en
pratique dans le quotidien de l'erisrence que I'individu jouir
fondamentalement de la liberté de choix. Par opposition à la position
protestante refusant à l'homme La possibilité de "faire" son salut, les
jésuites repreûneût les principes de la contre-rêforme. L'homme a été
sauvé par le Christ alors qu'il ne le méritait pas, il doit en remercier Dieu et
Elener une vie digne de sa nouvelle condition. C'est tout ce qu'exprime le
baroque, dont l'extension dans le centre de l'Europe doit beaucoup a la
Compagnie.

Pour les élèves, cela signifie que l'on essaie de développer
chez eux toutes les aptitudes de l'être humain, puisque "tout l'honme" est
bon par nature. Corps et esprit ont acquis une dignité fondamentale, dès
lors que le chrétien se reconnait enfant d'un Dieu qui a promis la vie dans
l'éternité. Les activités de loisirs ne méprisent pas le corps. Les sports et les
jeux sont uême favorisés. Quant aux étucles, elles doivenr mener à la
Vériteq.

I P. Lippert, Zur Pwchologie des Iesuiteoordens,
2 raia., p.zz.

Hempten, Lqn,p.12.

3 ;, Delumeau, Le catholicisme enrre Luther et Volraire, paris, 1971, p. l)6
{ A. Heitlinger, Ûber die atten Jesuitenkollegien und ihre Padagogik (in : Kollegbrief
Seihnachæn l9l{, S. 16-26, St. Blasien, Lgj$, pp l6s.
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Dans les écoles protestantes au contraire, seule la theologie
peut-être la marière d'étude fondamentale. Elle doit même êrre le principe
et la fin du tcavail de l'élève, afin qu'il ne tombe pas dans un univers sans
Dieu, mème si l'on reconnait qu'ufl savoir universel est necessaire au
théologien, qui justement travaille des questions d'ordre universell.
L'homme protestant se doit d'être serieux, grave même, et ne peut perdre
son temps dans le jeu, qui ie disperserait de I'essentiel. L'esprit des études
est impregne lui aussi de la conception protestante traditionnelle : l'homme
s'est tellement avili en tombant dans le péché, qu'il ne peut être sauve que
par la seule grâce de Dieu. De fait, il est privé de la liberté de vouloir ou
non son salut, ce qui conduit à I'idée de la prédestination de l'individu.
Toute la vie est marquee par cette theologie négative du péché originel. 0n
demande par exemple aux élèves du Bymnase protestant St. Anna
d'Augsbourg de porter un costume entierement noir.

La pensee qui caractérise les principes éducatifs des colièges
est eû premier lieu cette idée de liberté fondamentale, dont chaque
individu doit avoir conscience. Ignace inspire egalemenl a la Compagnie
une grande lucidité à l'égard de la vie, en particulier dans l'erercice du
jugement et dans le travail. tou jours intense. C'est d'ailleurs de sa
formation que le jesuite tient cette confiance qu'il a en lui-mème et en son
jugement. Les peres veulent ainsi influencer la conception locale du
christianisme, la faÇon dont les gens organisent leur vie, leur travait.". ils le
font aussi d'une manière plus visible, en devenant les promoteurs de I'art
baroque dans les pays du Sud.

I K, Hartfelder, Philipp Melanchthoa als "Praeceptor Germaniae" (in : lvlonumenta
Germaniae paedagogica., M 7),Bedin. lE9t), p. 37.
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2.3.2 Pourquoi les jésuites construisent-ils baroque en
Àllemagne du Sud ?

Si l'on observe les realisatioris architecturales des jesuites

en Allemagne du Sud, on relève d'emblée deux constantes : ils ont eté des
bâtisseurs fort actifs, et c'est l'art baroque au XVIII'siècle, qui est utilisé
pour leurs constructions, toul comme I'art Renaissance l'avait ete au XVI".

0n parle parfois de I'art baroque en le nommant le style
jesuite. Cette appellation - impropre - se fonde en fait sur des analogies et
ne résiste pas à l'analyse exacte des deux concepts. C'est dire neannroins
combien ceux-ci sont lies, à la fois par leur histoire et leur extension de
l'Europe centrale à l'Amerique du Sud.

Des I'origine, le baroque est au-dela et depasse la volonte de
la Compagnie de Jesusl, il subit bien d'autres influences, évolue a
l'extérieur d'un cadre puremenl ecclêsiastique. Alors que la Renaissance
tirait son nom d'une epoque, le baroque donne son nom a une epoque, il a
une etendue dilferente et plus large que les autres slfles2.

Au XVIII' siècle s'instailent de nouveiles reiations enrre
l'homme et la nature d'une part, l 'homme et l'art d'autre part. La ûature
acquiert d'autres dimensions que celle d'une image de l'ordre divin, elie esl
rationnalisee. Comme l'art antique qui restait neutre dans son rapport a la
religion, l'art est conÇu et travaillé en dehors de sa seule fonction sacrée
antérieure. Le XVII" siecle inaugure une periode de conrradictions, la
phitosophie pose la question du lien entre la raison et la foi. entre le corps
et, l 'âme, la question de l'harmonie preétablie... Pendant que Descartes part

en pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, Nevton écrit son erplication de
l"'Apocalyose" de saint Jean ! Leibniz confie son courrier aux jesuites qui
panent pour I'lnde et la Chine3...

L'art transmet dêsormais cette nouvelle perception du
monde. Il y a dans le baroque une sorte de primat de I'architecture, ou le
sombre fait place a la lumiere. L'affirmation de soi devient un mouvement
dynamique et le baroque se fait l'interprete de valeurs positives, robustes,

I Cf. V Tapië, Le baroque. Paris, 1961,p,27.
2 V. Hager, Barock Architektur, Baden-Badeo, 1953, p.I.
3 R. Benz, Deutsches Barock, Lultur des achtzehnten Tahrhunderts, Stuttgart, 1949 p
6 l
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sanctifie le travail humain et encourage a la vie interieurel. Le monde
cependant semble conserver les grands traits de la pensee mediévale er
continue d'apparartre comme un "theatrum mundi"Z. La pièce est la vie, le
théàtre est le monde, et chacun y tient son rôle. L'image du Christ s'etait
transformee entre i'epoque des Peres et l'âge roman, mais pas entre le
illoven-Age et l'âge baroque. L'attitude religieuse reste fondamentalement
la même. Peut-être pourrait-on voir la comme une prolongation du Moyen-
Age, avec des constanres aussi dans l'hisroire intellectuelle des pavs du
Sud.

Pour le catholique, la liturgie redevient institutrice et
clarificatrice, elle unifie la vie. Àlors qu'avant le concile; l'autel s'etait
reculé er le grégorien compliqué, jusqu'à devenir un obstacle à la priere des

Bens simples qui commençaient a s'ennuyer a la messe3. l'eucharistie
retrouve dans le baroque sa place première. Les jesuites ont certaiûement
compris tres vite le rôle de l'image liturgique. Pierre Favre reconnande
dès 1543 dans le "Mémorial"a de rendre les liturgies attrayantes par des
processions. des bannieres et des oriflammes, des autels eleves en plein
air... La célebration des sacrements renouvelle à l'âge baroque la rencontre
de t'Eglise et de son peuple5, I'art est plus expressif et cree un monde
spécifique6.

0n ne retrouve pas dans le Nord ce rôle de l'Eglise
catholique qui rassemble le peuple. Alors que le culte protestant n'a lieu
que le dimanche, la louange liturgique des monastères du Sud ne
s'inrerrompt jamais. En 1740, Bach et Haendel culminent au Nord. mais iis
sont seuls. Alors qu'une multitude d'artistes de toutes sortes travaiilent
dans le Sud a faire naitre la mème lumiere dans les eglisesT. La

I 3. Lora, Gescbichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtilnc (Bd. 2 : Die
Neuzeit), Munsùer, 1964, p.204.
2 Cf. f . Hederer, Deutsche Dicht\rns des Barock, il{unchen, 196E, pp l51s
3 Cf. J Dècarreaux, IVloioes et monasteres, Paris, 19S0, p. 3a.
r J.NL Valentin, Le theàtre des Jesuites dans les oays de langue allemande ( 11\4- 1650 l,
Bern, 197$, p 200,
5 Cf. l. Veit und L. Lenhart, Kirche und Volksfrosrmiekeit in Zeitalter des Barock,
Freiburg i .8. ,  19t6,  pp.  l3s.
6Cf.J.Kreitnaier, Die religioseo Krafte des Barock (in :Stinneo der leîL,Bd,l1ll, S.
4)3-466t, Freiburg i, B, 1926, p.4J4
7 Alors qu'on réinterprète cent fois les ûesses catholiques, oo ne donoe que deux fois
la "Passion selon saint Matthieu", et c'en est termioe pour un siècle | !$i illozart, ni
Beethoven, oi Goethe, ni Klopstock ne I'ont iamais enùendue (cf. R. Beoz, Deutsches
Barock. llultur des achtzehnten Jahrhunderts, Suttgart, 19a9, p. 9).
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diverses parties des bàtiments, on reconstruit, on met au goÙt du jour les

églises d'une part, les salles de congreBation d'autre part. Pourquoi ce
phenomene ?

Il faut s'arrêter un instant a une seconde question : quelle

esr la politique intérieure à l'ordre en Êatière de réalisations
architecturales ? Partout ou les jesuites s'implantent, ils construisent de
quoi se loger, très souvent dans le cas de l'Àllemagne du Sud le college ou

ils vont travailler, quelques 'salles pour les besoins de leur ceuvfe

d'évangelisation au dehors, et la plupart du temps. une égiise aux

dimensions assez vastes. Comment cela se passe-t-il ?

L'ordre a acquis une tradition architecrurale dès ses debuts,
dès la construction du "Gesù" à Rome. Cet édifice inaugure l'emploi d'un
style nouveau sans cesse repris et développe par la suite dans les villes ou
les pères s'installent. Reprendre ou s'inspirer de ce qui exisre dêjà n'est pas

du tout obligatoire. Au contraire, les jésuites ne veulent pas choquer les

mentalites de ceux avec qui ils vont travailler. Pour la plupart, ils sont
d'ailleurs eux-mêmes ûatifs de la province de I'ordre à laquelle ils

appartiennent. 0n ne peut parler en ce sens d'un "style iesuite". Àinsi, on
choisit dans les pays d'Àllemagne du Nord le gothique, tout conme dans les

Flandres, jusqu'au début du XVII 'sieclel. Ainsi choisit-on le style

Renaissance à caractere un peu Bermanique pour N{unich ou Augsbourg
uniquement par souci d'adaptation.

A il{unich, l'église St. S{ichael est consacrée en 1583.

L'illustration ci-dessous en Bontre le plan, reprenant celui du "Gesu", sans

transept extérieur, qui permet d'apprecier la taille de l'edifice.

I Ce pheoo&^èÂe !,'est pas du tout erceptioaoel, les styles o,e se développent pas
unifoirnemeot selon les régioos Le critique A. Schvarzstein explique comment en
Alsace pzrf, exemple, les neceoes bourgeois eaient plus traditionnel que les princes
italiens ou le roi de France. L'église Saist-Adelphe de Neuviller, pres de Saverne,
parmi les som.nets du romao alsacieo, est bâtie vers 1225, au moneot nène ou I'on
àcheve la cathêdrate de Chartres (Cf. "Le roman d'Alsace", énission de FR3 du -10
iuillet 1989)



r88

t-i . '. ts "i -----+----{. F+ .'''' l' 
'': -j--'-----1-

Plan de t 'eglise St. Michael (Munich)

L espace est large et puissant a st. Michael. La nef unique

esi rythmée seulement par les pilastres, et met en valeur le mairre-autel

d'une manière incomparable. 0n perçoit cependant comment les deux

architectes (Sustris et Miller) ont conservé cette empreinte des eglises-

halles... La structure du maître-autel n'est pas non plus si diffêrente de

celui de St. Ulrich à Augsbourg. St. Michael devient apres le "Gesu" La

seconde église-type de la Compagniel. L'idee de la double tribune sera

souvent reprise, par eremple à Landsberg ou Dillingen.

I 0n peut distinguer plusieurs "fanilles" d'eglises jesuiæs en Allemagne du Sud'
feiErËrÀoiJiiie?.opi dr St. [Iichael, celles de Laodshut, Miodelhein er Dillineen
eo-çonstituuor unr, Cettes de Lucerne et Fribourg-en-Brisgau soût tres differentes' A
Landshut, le regard est plus attiré vers I'avant que vers le haut, les autels lateraux
sont orieatês conme li loaitre-autel, alors qu'ils sont disposes a lUunich au fond des
chapelles latérales. Landshur agparait du co-u_p plu.s liberatrice, la luniere y arrlve

F;i; É, oo 
"o 

droit au Uut. ià lunière à lvlunich vient par le !aut, l'èglise reste
iJrtainemenr pluJ inrimidanæ (cf, R. Reiter. Die ehemalise Jesuitenkirche St

Ignatius zu Landshut, Munchen ,1976, p, 39).
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In ier ieur  de l 'êg l ise du co l iege de Landsber  g,  & t r ibune double,
t_vpique des egl ises iesui tes d'Al lenagne du Sud
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0n ne veut rien importer ni imposer en matiere artistique,
on prefere conslruire selon les habitudes locales. A Augsbourg, la ville de
Helias et Johannes Holl, construire dans le stvle Renaissance revêt une

importance route particuliere ! Les jesuites ne font que poursuivre La

demarche d'une cite dejà marquee de son hôtel de vilie, de ses fontaines et

de ses palais Renaissance. La Îaçade de l'église et du collè8e St. Salt'ator est
un peLl plus simple qu'à iVlunich, mais elle ne perd rien cie ses traits
tvpiques.

Le college d'AugsbourE, Ytt de la façade arriere

Pour la construction, la procedure est la suivante : les

superieurs locaux font appel soit a des architectes de la regiott, soit à des

architectes jésuires, membres de I'ordre. Les plans des futurs bàtiments

sont concus et dessinés d'après les besoins locaux, puis envoves a Rome
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pour approbation. À Rome, il arrive que les plans soient corriges, rarement
pour les egiises, plus souvent pour les colleges, parfois pour leur donner
plus de simplicite. 0n avait fait de mauvaises erperiences al'ec des
coûstructions luxueuses fortement critiquees : le collège de trlunich a eté le
plus grand edifice iamais consrruir au nord des Alpes, avec pius de E00
fenelresl. Seul le palais de l'Escoriai le depassait. Cette gravure datee de
170l mootre l 'ertension de ses bàtiments :

Dans la province jésuite vrlisine, le 'Clementinum", un des
colleges de Prague, a loujours deplu aur superieurs romains qui souhaitent
ne pas en "imposer" par l'ampleur des constructions. Dans le cas ou des
plans sont modifies a Rome, iis doir:enr ensuite être suivis a la lettre lors de
I'erecuiion. Ainsi les jesuites cle Prague se voient-ils contraints lors de la
conslruction d'une maison pour les peres profès quelques annees, plus tard
de renoncer a tout aooaral.

-' lL I ., ,Ç- -,

I t . Ertingnageo, Iiatholische Bildunt im Barock, Hannover , 1g72, p.124
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Jamais cependant des plans tout preparês ne sont importés
de Rome, même dans les pays de missionl, pour des eglises qui seraient
toutes bàties sur le même modèle, ou des collèges à construire selon le
principe de la cour cenrrale. Le plan du collège organisé autour d'une cour
interieure esr souvent utilise en Allemagne du Sud. Voici par exemple celui

de Munich et d'Augsbourg :

| 0n peut d'ailleurs observer commeôt les jésuiæs allenands exportent. leurs façons de
faire-tici en Bolivie), Aucune trace de ce baroque colonial espagool ou portugais tel
qu'oo s'atændrait à le trouver. Au contraire, on reproduit les coridors des colleges
souabes et les sacristies bavaroises. decorees de stucs de la plus pure ecole de
Wessobrunn.
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Plan du college de lvlunich en 16t'{
(Bibliotheque NalioÂale, Paris, Hd - 4c, E9)
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savoir s'adapter aux circonstances et aux coutumes des
différentes régions est une constante pour la Compagnie de Jesus. La
consequence en est aussi que les eglises changent plusieurs fois de visage.
A plusieurs reprises, elles sont restaurées et adaptees à la mode
architecturale ou decorative du moment.

Qui dirige ces conslructions ? Les maitres d'æuvre sont bien
souvent les pères et les frères jésuites eur-mêmesl. Ils sont à l'êpoque
toute une série, formés pour cela, parni lesquels certains sont restes
célèbres, conme au XVil'siècle les frères convers F. Pfister, Stfan Huber,

Jakob Kurrer ou Heinrich Mayer, qui a fait les plans et construit l'église du
collège de Lucerne2 dans les années 1672-1677 puis de Fribourg-en-
Brisgau entre 1683 et 16893, ou bien encore les pères Karl Fontaner ou
Christoph Vogler.

En 16t2, le pere Johanûes Isfording, recteur et architecte.
edifie le collège de Passau. Les travaux de l'église sont entamés seulement
en l-665. Pietro-Francesco Carlone et soû fils Carlo-Àntonio - qui avaient
déja travaiiie a Passau - en tracent les plans. Les choses trainent
cependant, à cause d'un conflit avec le prince-evêque lfenzel Thun et il
faut attendre sa mort pour terniner l'éclifice. C'est le cardinal Philipp r'.
Lamberg qui offre [e maitre-autel, fabrique par le frère Christoph Tausch,
de la province d'Autriche.

Au XVIII" siècle, le père Lonson dirige en tant que savant et
mathématicien la construction du château des Schonborn à Pommersfelden,
puis à partir de 1734, la rénovation du collège de Bamberg. Dans leurs
ateliers, les frères convers réalisent beaucoup par eur-mêmes, cela permet
d'économiser sensiblement. Ils comptent parmi eux de veritables artistes,
tels Paul Bock ou Jalcob Wurmseer pour les fresques, Johannes Hormann
pour l'ébénisterie... Hôrmann s'est spécialisé dans le mobilier, les

I Mais jamais dans les provinces du Rhin : on fait appel pour Heidelberg à Adarn
Breuoiag (d'ailleurs formê par les prot€staots), pour Mannhein à l'architecte de la
cour Alessaadro Galli de Bibiena, pour Eanberg à Georg Dientzenhofer (K. Lankheit,
Aus l-unst uod Geschichte des katholischeo Heidelbergs. Heidelberg, 19J9, p. 9), pour
Mayence à Balthasar Neumann (M. Haurtmann, Geschichte der kirchlicben Baukuas!
io Bayern. Schvaben und Franken li50- 17E0. Munchen, 1921 , p 54).
2 6 Schuhly, Das ehemalige Jesuitenkolleg in Konstanz (is : Kollegbrief
Yeihnacbùen 1914, S. t6-66, St. Blasien, lgX), p. )8.
3 T Kurrus, Die Jesuiten an der Universiht Freiburc i. B. 1620-1773, Freiburg i 8.,
1963, tone L p.92,

I

I

\



le5

ittustrations ci-dessous montrent quelques esquisses de sa main pour St.
Michael à ït{unich.
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Esquisses du frère Hornann pour Munich ( l6'17)
( Bayer. S taatsb ibliothek, NIun c he n, Cgm 2643 i I I fo l. 7 | i 7Zl

Esquisses d'autels du frere Hornann ( 1697)
(Bay, Staatsbibliothek Muachen, Cga26431ll fol.68i 69)

A Augsbourg, I'ordre souhaitait faire édifier l'église et le
cotlege par Johannes Holl, mais on dur v renoncer pour des raisons
budgétaires. L'eglise d'Augsbourg est typique des constructions
Renaissance de la fin du XVI" siecle. Elle est comme la petite sæur de St.
illichael. Le ptan est simple, une seul nef à laquelle s'ajoute un chæur à
abside uniquel. Les quelques principes fesuites sont respectes : pilastres,
voùte en plein cintre et tribunes lattérales, Les dimensions sonl d'une

I Cf. n. Reiter, Die ehemalige Jesuitenkirche St. Ignatius ztr Landshut, Iluncben , 1975,
p33
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certaine importance, l 'égl ise mesure 47 m. (140 pieds) de long,2l m. t63

pieds) de large eL 32 m. (97 pieds) jusqu'au faîte du toit. Le clocher a bulbe

est de 42 m. (127 pieds). I l  est intéressant de remarquer que I 'eglise est

construite après les bâtiments utilitaires, l'école est achevee en 1582,

l 'église en I 5841.

Cette église Renaissance est plusieurs fois transformée,

renovée et mise au goùt du iour entre te XVI' et le XVIII" sièclÈ'

Augsbourg constitue en cela un exemple typique des habitudes des iesuites
du Sud. Des 1673, on décore à neuf le chceur avec des stucs manieristes
grâce aux dons des Fugger. 0n construit aussi des oratoires autour de

t'abside. En 1702, on agrandit cette fois les fenêtres pour laisser entrer

davantage de lumière, on renove la tribune qui doit accueillir un nouvel

orgue, un orchestfe et des chæurs, et l'on décore de fresques la voute et les

nurs. 0n installe deux autels supplementaires. L'édifice change de visage,

les pères viennent de faire de leur édifice Renaissance tres struclure aux

tons de blancs, une eglise baroque ou se confondenr maintenant les masses.

ies formes et les couleurs.
tlne troisième renovation intervient en 1764 et l76J grâce

aux dons du prince-ér'êque d'Augsbourg, de la municipalité et de la famille

FugBer. 0n modernise l'intérieur tout entier dans le baroque le plus

fastueux. 0n remplace les stucs du debut du siècle, passès de mode. Les

peres font appel a Johann-Michael Feuchtmayrz,le plus célèbre stucateur

de l'école de Wessobrunn, qui travaille aussi à Ottobeuren, à Zwiefalten, a

Vierzehnheiligen3... Ils le chargent de remplacer les stucs anciens iouarit
trop sur la geometrie et quelque peu rigides et froids, par d'autres dont !a

ligne et la forme s'epanouissent avec plus de fantaisie. La courbe devient la

I La coastruction durait souvent plus l,ongteo.ps, les peintres et les stucatÊurs û.e
travaillant guère plus de cioq moii par an. Au IVIII' siècle encore, Martin linoller
revient cioq êtés pour terniner les voùtes de Neresheim.
2 Il arivait, lorsque cela leur était possible, que les pères fasseot a_pPel à des artistes
célêbres. Le Beroin avait edifie Saint-Ao6t.-6u-Quirinal a Rome Eo Allenagne' les
frères Asam par exeûple travaillent. à Notre-Darne d'IngolstadÈ entre 1732 et 1731 ( i.:11
Valentin, Le iheàtre dôs Tesuites daos les oavs de laneue allemande { 1514-l6tÛ} Bern,
197$, p.373).
3 Les autres ordres font appel plus souveot eûcore aux artistes les plus renommes' et
tei tres grandes construciiïns-du siecle restent tout de mème celles des benédictins
(gttobeuien, Yeingarten, Nereshein, Rott, Yiblingen, Banz, Niederaltaich, Ettal), des
prCmontres (Rotai der Rot, Sùeinhausen, SteiobaCh, Ï'ies, Stlingaden._Schussenried
ôbermarchtal, Schaftlarn), des cisterciens (Yaldsassen, Birnau, Kappel. Salem,
Vierzehnheiligen, Ebrach, Fursænzell) et des augustios (Diessen).
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valeur suprème, les colonnes blanches sont recouvertes de faux marbres et
les chapiteaux dores à la feuille. Le mobilier est entièrement renove au
goùt du four. Des fresques de Johann-Baptist Goetz viennent couronner tous
ces travaux. La façade elle aussi perd en 1766 son caractère Renaissance et
se transforme en une composition baroque avec pilastres et frontons.

Cette transformation n'est nullement un fait unique. Les
jésuites reprenneût presque toutes leurs églises au cours du siècle, en 1750
celle de Dillingen, qui datait de 1617, celle d'Amberg, de Ratisbonne, de
Mindelheim en L72l et 1768, de Lucerne en 1749. ilIais ils conservent
toujours la structure de la nef unique, plus pratique pour la predication et
une meilleure participation des fidèles aur offices. Jamais ils ne quittent le
modèle romain pour un plan central, circulaire ou eliiptique comme ie font
tes benédictins, en paîticulier pour leurs eglises de pèlerinage.

L'êglise de Lucerne. plusieurs fois renaaiêe

Ce n'est pas un hasard si la Compagnie de Jêsus mise tant
sur le baroque, surtout dans les pays d'Allemagne du Sud. Le style est
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depuis logtemps favorise par la contre-reforme. Il s'agit d'attirer le regard,
et par son entremise l'esprit du fidèle vers I'autel, devenu le lieu d'un
grand théâtre sacré. Les formes sont comme liberees et envahissent
I'espace, la lumière est traitée comme un é1ément de vie. Les arts ûettenr
leurs ressources en commun. franchissent les frontieres qui les separeût ei
s'enpruûtent leurs effetsl. Par I'architecture rayonne l'eclat du surnaturel.

Les jesuites renouvellent d'autre part le culte de
I'eucharistie, le culte des saints et de la Vierge, toutes choses qui favorisent
l'emploi du baroque, devenu rapidemenr tres populaire2. C'est un art <le la
joie, de la vie et de la fête. a l'image de la spiritualité du temps3 qui
valorise l'espérance, la force et la libertê. Les peres donnent à la chaire à
prêcher une importance de premier ordre et suppriment le chæur'profond
ou l'autel se trouvait loin de la foule, puisgu'ils û'ont pas, a la difference
des moines. d'office commun.

I C'est Henri Focillon qui rappelle ce privilege de l'architecture eotre tous les arts :
construire un nonde intérieur qui mesure l'espace et la lumiêre selon les lois d'une
gêometrie, d'une necanique et d uae opùique qui soot oecessairement impliquees
dans l'ordre naturel, mais où la nature ne fait rien' (H, Focillon, Vie des forrnes, Paris,
l9{3,  p 34)
2 Il est parfois etonaant d'entendre aujourd'hui encore tant de Bavarois dire leur
entbousiasne pour le baroque.
3 C'est aussi depuis l74l qu'est honore l'Enfant-Jesus de Prague.
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Chaire de l'église de Dillingen (Studienkirche)

L'utilisation du baroque est la mise en pratique de cel

ancien concept platonicien - le Beau est splendeur du Vrai - repris par

t'Egtise : par I'admiration, on arrive a t'adoration, a la contemplation.
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Intêrieur de I 'eglise de Dil l iogen

Le baroque sort des limites du sanctuaire, il n,,v- a pas que

l'égtise qui soit Ie lieu de la fète. Les salles de congregarion sont egalement

renovêes et decorees a rieuf' De 1761 a 1763t' on reamena8e l"'aula" de

Dillingen?, celle d'lngolstadt3, dêia reconstruite en 1730't' ainsi que le

,'Burgersa4l" de s,lunichl (du nom de la congrégation des citovens'

"Burgerliongregation"). A Augsbourg, les peres recueillent de I'argent de

nombreux bienfaiteurs tels le prince-eveque. ['archevèque de Salzbourg

I Dans le style rococo, plus clecoratif que militant dans -son espression' Ilubensteiner

note que "ta separaiion entre luroquJl-t tïiïtt 
"pies 

l?10 n'est pas essentielle elle

est seulement modale et dintensiti ' iÈ 
-i iuUeisteinei' 

Vom Geist des Barock'

]Iunchen, t967, P 2t-r5).
2 0 Leisner Zrr +Or-i-iut r-luuitaum tter ttarla+iscnen tionsçeq-atioÊe[iP$eutschen

Soracheebiet t'o' ' l4?-l5rl)' Lioz' 197a'

f J;la façade ( 1732_1733) esr de Johann-Michaet Fischer (N. Lieb. Jotrann-lvtichael

Fiscber, Regensburg, 1982' P 6' ' i)
r c. prantr. Gesch.;lrc de; Ludw's-1rax'm'r'an-t'û'vers'lat'n iûeolsradt Landshtrt

Hunchen I' lunchen, l$72
1Coostruiten l7Ù9-17l? ptrl 'archirecte de la cour Giovanni-Àntooio Viscardi Apres

lasuppression de lotu*,lnsalle esttransfornee eû 1775 en eglise'
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Sigismund v. Schrattenbach, le baron Pattendorf, les Fugger v. IVellenburg,

ou l'archidiacre de la cathedrale Wilhelm v. Dolber8l...
L'erecution deS freSqueS, consacrêes a l'l mmaculee

Conception de lvlarie, est confiée à Matthias Gunther, qui travaille aussi à

Amorbach er Ettal. C'est Johann-Michael Feuchtmavr qui execute les stucs.

Ces reproductions de la salle de congregation. des stucs d'un medaillon et

de la fresque de lvtatthias Gunther reprêsentant l'lmmaculee Conception en
gloire, peraerteût d'apprécier la qualite artistique de ce "Kleiner goldener

Saal", comme on le nomme a AugsbourgZ.

La salle de congregation d'Augsbourg, "tr l leiner goldener Saâl"

I U. Baer, Die Jesuiten in Augshtrrg j\{unchelt, l9S?,p 49
2 Le "Goldener Saal" en lui-même e[an[ a Augsbourg la salle
ville due à Elias Holl

d'apparat de I 'hôtel de
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I iedai l ion rococo t ie ia sai ie c le congregat ion cl 'Augsbourg,
sur lequel se l rouve aussi  represertÈ l 'hotel  de vi l le Renaissance
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Fresque du plafood, de trIatthias Gunther.

En plus des salles de congrégation et suivant l'eremple des
bénedictins de la vallée du Danube, les jesuites inaugurent ici et Ia
d' imposantes bibi iotheques baroques. C'est le cas a Bamberg 1.1734-17391,
aDi l l ingent lT3Ei ,  à Passaut i1725i ,  a L inz ou la b ib l iotheque de 60 pieds
cle large,26 de large et 16 de haut est entierement eû no-ver!, Ces vasles
salles sont conçues conme des temples dediés à la culture, dont les voutes
sont couvertes de fresques et I'espace decore d'allegories des différentes
sciences.

I G. Schaffer, Passau. Passau, p, 13.
2 Cf. G. Kolb. lVlitteiluneeo uber da-s Wirken der Jesuiten und der narianischen
Iiongresationen in Linzvahren des 17. und 13 lahrhunderts, Linz, l9û9, p. 154.
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La bibtiotheque baroque du college
fe prenan ! les cafacte ristiques

des bibl iotheques bénedicrines de

de Dil l ingeo ( 173$ I
architecturales
la vallee du Danube
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2-3.3. Grâce aul congrégations mariales, les pères dirigent la
vie spirituelle dans la cité.

Dans la plupart des villes de la province jesuite d'Allemagne
du Sud, I'implantation du college permet a la spiritualite de la Compagnie
d'ètre cultivee de façon très vivante dans la cite, a l'interieur du college
comme au dehors. Les pères ne cooÇoivent pas que leur travail s'arréte aux
murs de I'erablissement et ils ont a repondre parallèlement a une demande
très reelle de l'exterieur. L'essentiel de leur travail se fait dans le cadre des
congregatiorls mariales, mais ils reçoivent aussi d'autres charges a assuûer.

Faisant partie de ieur mission pastorale, la predication

nécessite a elle seule la presence de plusieurs peres qui souveût s'y
consacrent erclusivement. Comme à Innsbruck, à Neubourg, à Munich ou
les pères sont predicateurs à la cour, comme a Constance ou un pere est
confesseur de I'eveque. c est a eur que revient la predication du dimanche
matin a la cathédrale d'Augsbourg, qui s'adresse a la fois à la foule, a
l'êvèque er au chapitre. C'est dans cette ville la tradition depuis 1599, date
de I'arrivee de Pierre Canisius, cela durera jusqu'e n 1,776, au noment de la
publication a Augsbourg du bref pontifical supprimant la Compagnie.

En plus de la predication dans les paroisses, les peres

s'adressent regulierement au XVIII 'siècle a des calêgories socio-
professionnelles particulieres, à certaines heures dans la semaine ou le
mois. Cette habitude vient du souci des jésuites de faire prevaloir une faÇon
de vivre dictee par la morale de I'Eglise. Ils signalent la recherche trop
aveuglante des biens matériels, le manque de mesure en ce qui concerne le
manger et le boire. et l'adultère comme etant les rois grands maur dans
les villes du XVIII" siècle.

Ensuite, les jesuites prennent eû charge la catechese,
enseignee le dimanche dans les églises et les ecolesl. Ils se deplacent aussi
à l'erterieur des villes, presque partout, ils ont une douzaine de paroisses

en charge, onze à Ettlinges2, quâtorze a Ellwangen3, quinze a Ambergr... Les

I En 1203, la vitle de Dillicgen prit la decision que tous les garçons et filles de t a 2[t
ans entendraient le catechism,e bebdonadaire des peres jesuiæs (8. Duhr, Geschichte
der lesuiten in den Landern deulscher Zunse, Munchen, 1923, tome IV, p 212)
2 A. fast, Die Jahresberichte des Ettlinger Jesuitenkol.legs 1661-1759, Ettlingen, 1934,
p.7 (l'actioo pasrcrale des pères s'y etend sur les paroisses de Spessart. Busenbach.
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elèves les y aident parfois, il arrive qu'on distribue des livrets

catechétiques - jusqu'à plusieurs milliers d'exemplaires - pour aider les
gens à vouloir progresser. Un autre type d'action est parfois utilise, c'est la

mission. Les couches populaires les moins christianisees sont a la

campagnel, sensibles encore a la superstition, a la magie... Les missions
prennent alors un caractère plus spectaculaire dans le soucl

d'impressionner, un caractere plu.s methodique aussi, il y a iusque quatre

erercices par jour, les confessions sont organisées pour tout le mondez. Les
"Constitutions" eltes-mémes tiennent la confession pour I'un des devoirs
primordiaux de la Compagnie3. Les pefes organisent aussi des
"excursiones'{ apres les missions, pour certains groupes bien prêcis vers un

lieu de' çièlerinage, un monastère...

Enfin, I'organisation la plus importante que les peres

dirigent esr, dans la plus grande tradition jesuite, la congregation mariale.

Cette organisation est formee d'un ensemble de volontaires que les peres

incitent a etre actifs en dehors de la pure parlicipaiion aux ofiices. Depuis

sa fondation en 1563 à Rome par le pere .lohann LeunisS, un flamand, ce

rassemblement ne se veut pas une simple association de priere, mais un

moyen de former. si I'on peut dire, des chretiens d'élite. Sont proposes

coÉme moyens la prière, I'attention aux pauvres et aux malades, le scuci

Etzeorot. Reichenbach, Stupferich, Scholtbrono, Ettliagenveiher, Beiertheim,
Bulach, Bicliesheim. Ettlia gea ).
3 B. Duhr, Geschichte der lesuiten in den Landern deutscher Zuoge, lv{uochen 1928,
tone IV. p 2S5.
r L. Koch, Iesuiteolexikon, Paderborn, 193+, p. J).
I 0n a conservc un témoigtrage après uûe visite à Ebeohauseû eû Franconie : 

'Der

Pfarrer hab keio groBer Ctag. Sein Pfarrvolcli gehe zu im.e zu Kircben, horen Predig,
und pleiben zum theyls bei der nelJ, aber sie vollen nit bey ine comnunicieren, hab
dies 

-JarB 
keio comnuoicanten gehabt" (E. Zeeden, Geeenreforfiration, Darmstadt,

1e7i, p 242)
2 ;, Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, 1971. p'276.
3 1. Studhalter, Die Jesuiten in Luzern, Staos. 1973. p 380, 0n se souvient que Luther,
dans "Von der babvlonischen Gefansenschaft der llirche" se proÂoace en 1520 pour
la confession : "Die geheime Beichte, die jeut im Brauch ist, la8t sich zç'ar nicht aus
der Schrift beveisàn, gefallt mir aber docb ausnehmend, uod ist nuulich, ja
ootvendig, uad ich woltæ nicht, daB sie nichtriare, freue mich viel mehr, datl sie in
der Kirc[e Christi vorhaoden ist, da eben sie das alleinige lleilo.ittel fur
an gefochtene Gewissen ist."
{ Ib id ,p  399 ,
5 II. BaUt, Geschichte des Erasnus-Gvmoasiuns Anbere. Aoberg, 1975, p, 37.
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de la catechèse des enfants et la volonte de défendre la foi er l'Eglise t, le
tout structuré par une forte piéte mariale.

C'est le pere Jakob Rem qui le 18 novembre 1574 fonda la
première congrégation allemande à Dillingen pour tes érudiantsz. Il choisit
pour "son" icône la "Mater ter admirabilis" de la basilique Sainre-ilIarie-
Majeure, mille fois reproduite ensuite, er etablit pour la "Congregatio

major" ses propres regles d'apres le modele du père Leunis au "Cotlegium
Romanum"3, La première confirmation par te pape a lieu le 5 décembre
1584, lorsque Grégoire XIII promulgue la bulte "Omniootenris Dei". Ce n'est
pas un tiers-ordre comme chez les franciscains ou les dominicains, chaque
congregalion conserie une cerraine autonomie, avec un jesuite "présidenr",
le "Prases", et un responsable larc "préfet"4 élu, le "Prafekt", ainsi que ses
assistants et ses consulteurs.

La congrêgation existe dans chaque collège, et parce qu'elle
dépasse son cadre propre, elle est divisee en sous-congregations suivant
i'âge des participants, leur acrivite et leur situation dans la societe. Ils se
retrouvent chaque semaine et s'erhortent les uns les autres a vivre selon
les preceptes chrêtiens. 0n n'entre dans une congregation que si I on a su
montrer de la piété, de la force de caractère et une certaine capacire
d'action.

Il y a dans la plupart des villes differentes congregations : la
congregation des élèves toul d'abord, réservee aux meilleurs d'entre eur, a
la fois du point de vue des résultats et de la personnalite. C'est un titre de
gloire que d'être éongreganiste. Puis d'aurres regroupenents... La
con8re8ation se scinde en deux des sa troisieme année d'existence en 1576,
on ne mélangera plus les petits et les grands. A iVtunich, la congregaiion
latine ou "Congregatio major" est fondée en I 577 et vingt ans plus tard, la
"Congregatio minor", de langue allemande. Au fur et a mesure, on cree
d'autres re8roupements. À Àugsbourg, on compte au XVIII" siècle quatre

I A. Bruck, Die },lainzer theoloeische Fakultât im lS Iahrhusdert. Wiesbadeo, . 195J, p
16 (cf. : "Die Kirche ist unmittelbar glaubwurdig, die Heilige Schrift nvr aediaate
Eccle-'taê').
2 B. flubensteiner, Von Geist des Barock, lVlunchen, 1967, p. 73
3 0, Leisner, Zum 4ûO-Jahr-Jubilaum der [larianischen Kongregationen im deuscben
Sprachgebiet (in :Freiabergerstinmen,44, Jahrgang,2. Heft, Juli 1974, p.Ia?-lJr)),
Linz,1974, p.144
{ Souvent un nenbre de la noblesse (K. Erlioghagen, fiatholische Bilduns irn Barock,
Hannover, 1972, p. 1a0),
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sodalites, deux pour les élèves, une pour les citoyens e[ les maitres-artisans
(avec 3000 paft icipants en 1712,3800 en 1727 et 5000 en 176E) et une

pour les compagnons et les domestiquesl. Il faur compter en plus les

fraternités de boulangers, de soldats?...

Il y a ^ Ingolstadt cette double particularile, une

congregation pour soldats qui fonctionne bien (trois regiments e[ leurs

officiers starionnenr dans la ville). Tout le monde en est un peu surpris et

admire d'ailleurs le phenomene3, et en plus de la congregation pour les

citoyens "tlaria de Victoria" qui compte 1500 membres, cette fameuse
"Congregatio academica major" avec 1900 membres en 1739"t...

' A Constance, où l'on organisait regulièrement des

manifestations contre le prorestaritisne - en L6t7 avec 800 enfants en

rang dans la rue et une foule en larmes pendant la predicationi -. il y a

pour le clergé er les hommes la "Congregatio major latina Beatae tr{ariae

Virginis assumptae", pour les elèves la "Congregatio minor latina Beatae

illariae Virginis annunriatae", pour les citoyens la "Congregatio Beatae

N{ariae Virginis purificatae" et pour les compagnons la "Congregatio Beatae

itlariae Virginis narae"6. Dans toutes les villes, ces congregations voient leur

succes augmenrer tour au long du siecle. La congregatioû mariale érait

populaire, il y a en elle quelque chose de la confrerieT.

I Les chiffres sont assez spectaculaires. It faut dire que dès. les debuæ, les
.oÀgr.gàriôns s'euient exceptionnellenent bien inplantees a Augsbourg C'est
roiôrc"*jourd'bui la ville - du moode - où l'on conpæ le-plulde lyceens de
l'enseignemenr public (4rlrl êleves sur la ville) dans les GCL (Gemeinscbaften

christtîchen Lebéns). Doonées 19E9, "Oberdeutsche Provinz Sj"
2 Malgre les effort-s déployes a Àugsbourg, oû ûe conpte en moyeôoe que 2t1
cooveltis paf an sur l'ensenble du XY II' siecle, ce qui est fort peu pa.f rappoft a
d'autres villes de Souabe ou de Baviere (8. Duhr, Geschichte der Ïesuiten in clen

Landern deutscher Zunge ltunchea, 192E, tome iV, p. 2{2).0n en conpte de Etl a 20tl a

Srra-b.ur& où la p-opuiarioo cornptè en 1726 Z2.S4L lutheriens. 1.100 calvinisæs et
1û.4Eû catholiques (Ibid., P.217|
3 luio., p.zl4.
{ Il y avait tout de nème 162 jêsuites ù Ingolstadt en
fait de l 'universite (Ibid,, P.2341

l7rl l ,  164 en l7J4 et 18Û en 1755 du

5 C. Grober, Geschicbte des Ïesuitenkollegs in lionstanz' lloostaoz. 190a, p
6 tuio, p zoz.
? f . Ertinghageo, Latboliscbe Bildunq inr Barock. Hannover, 1972, p. 132.

173



210

voici par ville [e nombre de participants, on remarquera

que proportionnellement au total des populations, les chiffres sorlt assez

importats, certaiûs peuvent même surprendrel.

, Landshut
. Dil l iogen

. Àugsbourg

.'Ellwaogeo
, Rottenburg
. Rottveil
. Burgbausen

. \lindeiheim

Kaufbettreo

. Feldkirch

. Innsbruck

. Hatl i T.

C. des cimyeos
Congregatio maior

Coogregatio oinor

C. latina naior
C. latioa ninor
C, des ciùoyeos

C. des conpagnoûs

Coogregatio iatina
C. des citc.vens
C. des coû.pagÂoos

(En Autriche :)

t  / û J

17çJ6
1741
1768
I  /  -1J

l76E

L7t?
17??
f i??

176E
t756
17l?
1755
171$
L723
l7l,)$
1î58
176E
i763
t70E
l , ' J o

i7t3
t77L

32Ûrl
521

110r1
1131
J30

l t  E{

_3Ûû0
3t00
jEotj
lilr)tl
3400
et0

17û0
70r.1
SÛÙ

2l[ttt
c4rJ

3ri0ij
16r,t

1 170
350tt
i00rl
i000

tTtt)
r7t0
173t

.3OUU
z$2
1300

I Les chiffres soot donnes par B Duhr (tome IV).
2 E. I:otU, Festrede 400 lahre Jesuiteokolles lnnsbruck, Innsbruck, 1952' p' $'



2t l

t Dillingen O Augsbourg tr Eurghausen I Kaufbeuren I Année

4500

4000

3500

SUUU
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1000

500
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Malgré le nombre eieve de sodalités, le priûcipe d'inrroduire

leurs nembres a la vie spirituelle demeure. 0n prend divers moyens pouf

ceta. Il est d'abord demandé aux pères de ne plus dire la messe en moins

d'une demi-heurel... On met ensuite en pratique ce principe essentiel de la
"cura persOnnalis", on ne S'occupe pas d'un Broupe uniforme, mais

d'individualites [il en va de méme pour la classe).
Troisièmement, la congregation organise chaque annee une

retraite de trois jours ou plus selon les "E ercices spirituels". 0n en a donne

jusque l6 fois en un an a Landshut en 17362. "Faire" les "Erercices" n'est

pas réservé aux jêsuites, chacun, s'il s'y donne réellement, en tire profit'

lrious avons, signée de Pol.anco, le secrétaire de saint lgnace, la circulaire

datêe du t8 iuin 1554 autorisant Ia pratique genéralisee des "Exercices"3

sous la direction des peres profes. 0n se limite habituellement a la

première semaine, en mettant l'accent sur l'omniprêsence et l'omnipotence

de Dieu, l'horreur véritable du péché, [a contemplation de la tnort, du

jugement. de I'enfer et de ta gloire donnee aux elus. Le rôle du directeur de

conscience est bien entendu le plus important dans I'affaire.

I J Schroteler,
Freiburg i ,8, ,  1940, p.255.
2 B. Duhr
tome IV, p, 23,S.
3 J,fA,Valenrin,

"  l7r0 l72o 1730 1740 1750 1760 1770

Evolution du nonbre des congréganistes au XVIII' siecle
dans quelques villes de la province de Germanie superieure.

Bern, 1973, p 195
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Les sodalites ont d'autres activites, chacune selon son genre,

en vue d'un meilleur approfondissement du mystere chretien. C'est à l'une

d'en1pe et|es que I'on doit la première creche au nord des Alpes, a

Innsbruck en 1608t, puis à Constance2. Sottvent,, uû membre plus fortune,

un "mecaenas", offre dans l'annee des livres de textes de meditatioû, de

réflexion, appelés les "Xenia"3 dont on conserve de nombreuses editions.

La plus prestigieuse des sodalités est touiours La
"Congregatio major latina", la grande congregation latine des etudiants du
"LyZeum", ou se relrouvent egalement des prélats, des chanoines, des

membres de,la magistrature... tous ceur qui savent le latin. Les peres abbes

de Zwiefalten, de Saint-Jacques de Ratisbonne, le légat pontifical de Portia,

eL 26 princes - dont le duc de Baviere - faisaient partie de celle de lvlunich,

prestigieuse entre toutes+ !
Pour ces congreganisles, les lesuites construisent

d'imposantes salles de réunion et de rencontre. Cirons encore celles

d'Eichstatt, d'lngolstadt, de Burghausen. d'Amberg, de Landsberg, de

Landshut... Partout, les lieur sont consacres a la VierBe. Cette image ideale

de i!1arie, a qui les iesuites donnent un rôle d'intermediaire de la gràce

divine. a surtout pour bur derenforcer ta vie morale et religieuse des

chrêtiens. Pourquoi ne pas citer ici I'elevatioû par les congregations de la
"lVlariensaule" de Munich5, en I'honneur de I'Annonciation apres la peste en

163S. C'est le père alsacienJaliob Balde qui redigea le texte apposê au cote

esr (mais qui a été changé dePuisi :

Rem
Regem

Reginem
Regione m

Religionem
Conserva Bavaris, Virgo patrona, tuis

I E. Iiotb, Festrede 400 lahre Jesuitenkolles Innsbrttck Innsbruck. l9ô2, p $.
2 C. Grober. Geschichte des Tesuitenkotlegs in Konsnnz, Konstanz, I9t)4, p' t72'
3 E. Kotb, Festrede 400 Jahre Jesuitenkollee Innsbruck, Innsbruck,1962' p. l9i
4 ont fait partie des sodaiites des personnalites des plus diverses, comme Féoelon.
Bossuet, Rubens. Visconti, Farnèse, Turenne..'
5 Cene colonne est celle du "Marienplae" devant I'hôtel de ville. 0n y recite toujours
le chapelet chaque samedi soir
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L'existence de ces congregations mariales qui se
développent tant sous l'impulsion et la direction des jésuites pendant tout
le XVIII" siècle est certainement essentielle a la presence intense et au
rayonnement de l'ordre dans les différentes villes ou il est implante.

Combien de Bavarois portèrent le prenom d'lgnaz ou Franz-
Xaver apres les canonisations de 1621, Aloisl, Josef2, Gabriel, fulichael,
Raphael, Adam, Tobias ou Emmanue!3 | Des noms qu'on retrouve sans cesse
en ville comme en campaBne, sous l'influence des peres.

, A la suppression de la Compagnie, la hiérarchie catholique
essaie'de conserver ces struclures, mais le succès décroit rapidement,
malgre cetie forte intervention de Benoit XIV en 17841, avec la bulle
"Gloriosae Dominae", qui tente un moment de redresser la siruation, et dont
voici un ertrait :

"Les congrêgations de la Sainte Vierge. constituées
par la Compagnie de Jésus et autorisees par le Saint-
Siège, sont des communautés spirituelles donr le but est
de faire Brandir chez leurs membres une venération
brùlante, un grand respsct et un amour filial pour la
très Sainte Vierge Marie. Grâce a cette veneration, sous
le patronage d'une mere si bonne. elles doivent
conduire les croyants réunis au non de Slarie rzers leur
propre sanctification, et les faire æuvrer chacun selon
son rang pour le salut et la sanctificarion du prochain,
et pour la défense de l'Eglise de Jésus-Christ contre les
attaques puissantes des palens".

Une erhortation de Rone qui montre combien cette
institution etait importante pour l'Eglise de l'epoque. Si les congregations
surviventS, la vraie tradition est perdue.

I Saiot Louis de Gonzague fut beatifie en 162l et canonise en 1725. En latin Àloisius,
Ludovicus etait saiot Louis, roi de France.
2 psef etait tres peu utilisé en Bavière jusque vers l$5û
-1T, Specht. Die lllatrikel der L;niversitat Dilliogen. Dilliugen, 1t)lj, p.1127.
1 P. Loffler. Die l\{arianischen Kongregationen Freiburg i 8., 192a, p.22.
5 Sous d'aures fornes, les congrêgations existent encore aujourd'hui (seulernent J %
sont dirigees par des iesuites)
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- Troisième partie -

Les principes pédagogiques au collège.
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3.1 . La formation d'un type d'homme spéciftque.

3.1.1. Le "Ratio studiorum" de 1599, ou former des humanistes
qui soient aussi des chrétiens.

Si l'etude des collèges revèle une institution pleine de
facettes intéressantes. tantôt pittoresques, tantÔt surprenantes. tantÔt bien
typiques de l'époque en question. il est cependant indispensable de
découvrir les collèges sous un autre eclairage, celui des principes
pedagogiques qui v sont mis en æuvre.

Au XVIII" siècle, les peres mettent en pratique des
principes pedagogiques bien spécifiques. ceur que l'on retrouve dans toutes
les ecoles iesuites, du fait du gouvernement tres centralise de la
Compagnie. Ces principes ne naissent pas avec le XVIII" siècle. ils font oeja
partie de la tradition pédagogique de I ordre, En cherchant à les
caractériser. on peut mettre en lumière le tvpe d'homme que les colleges
veulent former.

Comment la pensée de l'ordre en matiere educative s'est-
elle developpée ? Dès le moment ou les jésuites commencent â faire la
classe, à la fin du XVI' siècle. à des elèves dont [e but n'est pas directement
d'entrer plus tard au noviciat, ils s organisent pour dispenser alors un
enseignement rentable a leurs yeur - l'ordre a pour but de rênover l'Eglise
de l'intérieur et de l'unifier, au moment ou I'hérésie risque de la diviser en
plusieurs camps -. Ils veulent aussi un enseiBnenent adapté à l'époque à
laquetle ils vivent. Les peres desirent former un certain type d'homme,
l"'homo christianus perfectus", dont lgnace parle dans les "Exercices' et les
"Constitutions", et décident pour cela de formuler des regles pour les
collèges. C'est le point de départ de la redaction du "Ratio atque institutio
studiorum'.

Quelques pères sont davantage des theoriciens de
l'éducation, le père Jacques Lainez, compagnon de saint Ignace, ecrit un
premier règlement des études en 1550t. Il faut citer aussi I'Espagnol Juan
Perpiniani (1530-156,6)qui ecrit a lafois des l ivres theoriques et des l ivres

I K. Hengst, Iesuitea an Uaiversitaten und lesuiænuniversitaten, Paderborn, 19E1, p
56.
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de classe ("De arte rhetorica discenda", "De divina et humana ohilosophia
discenda"), le père Jean Bonifacio (1538-1606) et surtout, au momeflt de la
redaction du "Ratio", Joseph Pontanus 1154?-1626) et Antonio Possevino
(1533-1616) dont le "De cultura ineeniorum", "@", sera
egalement utilise plus tard par Johannes Comenius à Kaschau en Hongrie
dans les années 16501.

Les pères veulent par ailleurs demander leurs conseils et
leurs avis aux confrères qui enseignent. 0n souhaire que dans chaque
collège soit elaboree une ébauche de règles pour les méthodes, l'etude des
classiques, I'horaire, la discipline... 0n rassemble une première fois ces
rêglesvers 1575 sousle nom de "Summa sapientia" et une seconde fois en
15S6 sous le titre de "I{onumenta oaedasosica"2.

Chaque province dans le monde devait repondre a six
questions3 :

l .
2 .
J .

Comment faut-il expliquer la grammaire et ies auteurs ?
Comment faur-il organiser disputes et repetilions ?
Par quelles ceremonies ouvrir et clore I'annee, par quels
prix recompenser les meilleurs ?
Comment faut-il organiser les examens ?
Comment faut-il repanir les responsabilites ?

Quelles règles et lois faut-il mettre en place, en particulier
pour la disciptine et les bonnes mæurs ?

4.

5.
6.

0n aura egalement plusieurs définitions de l"'homme
parfait"t : pour le pere Perpiniani. c'est "celui qui joint la science a
l'éloquence, qui sait quelque chose et sait le faire valoir", pour le pere

Bencii, c'est celui qui possède "['amour des belles-lettres, l'amour de la
verite, le zèle de I'action", et pour le pere Soarez. ce sera celui qui atteindra
"'au moins la mediocrite"...

I A. Heitlinger, ljber die alten lesuiænkollegien uod ihre Padaeosik. (in : Kollegbrief
Somner 1955, S.8-23, St. Blasien, l9t5), p 16
2 3.8. Herman, La oedagoqie des iesuiæs au XVI' siecle, Louvain, 1914, p. 17.
3 A. Heitlinger, op cir. (in : Iiollegbrief Weihnachten 1954, S. 16-26, St. Blasien l9l4),
p .20 .
r 18, Hernar, op cit., p 205
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Il faut dire que dans beaucoup d'universites du début du
XVI'siècle, le cursus etait incoherant. morcelé, dèsordonré, on manquait de
professeurs suffisamment compêtentsl. Ignace ne veut pas de méthodes ou
d'exercices ûouveaux a tout prix, mais simplement une application plus
soignee des methodes existantes et un reel souci apostolique en education2.
Le "Ratio studiorum" ne sera pas une theorie sèche, mais simplement des
regles tirees de 1'experience des peres, qui elles-mémes laissent au
professeur la liberté dont il a besoin dans sa tâche. Il s'agit d'acquérir la
maitrise de soi, l'aptitude à un travail continu et, serieux par une pedaBogie
de la volonté tiree des "Exercices"3, où tout est fait pour se laisser guider -

en presence de Dieu - par sa raison plutôt que par ses sentiments.
C'est pourquoi Ignace fait a priori ce choix fondamental du

"studium generale" de Parisr, que l'on appelle le "modus parisiensis", Il y
avait jusqu'au XVI" siècle deux types d'enseignement dans les universites
europeennes : le "modus italicus", comme a Bologne, Padoue, et méme
Ingolstadt avant l'arrivee des peres5; les professeurs et étudiants habitent
separement, les cours ont la forme anonyme de lectures publiques, il n'y a
pas de classes, I'etudiant y est certainement tres libre de ne pas progresser
reellement6. Dans le cas du 'modus parisiensis" par conlre, l'autre forme
d'enseignement, les professeurs cohabitent avec les étudian[s, qui sont
regroupes dans des classes où la discipline et le contrôle du travail sont
plus faciles. 0n retrouve le même modèle en AngleterreT. Le programme
est fixe, il y a après 'la classe des exercices, des répetitions, des
affrontements rhétoriques entre élèves avec "expositio" et "quaestiones"E.

Saint lgnace est d'autant plus seduit par ce sryle dynamique
que le "modus italicus" avait cet inconvénient de mettre dans une certaine

I C'est en ces termes que le Àooce BarthoLomus de Portia redige en 1556 un rapport
zur la faculÈ de théologie de l'université de Cologne : 'Fuori che uno che pur legge
duoo tre volte [a setÈimana', "uo seul lisait (son cours) et encore, seulenent deux ou
trois fois par semaioe" (citê par li, Hengst, op. cit., p. l0ô)
2 Cf. J.B.Hernan, La pedagoeie des iesuites au TVI' siecle. Louvain, tt)14, p. 96.
3 Cf. I Heitl inger, op, cit, p 16
{ Cf. F. Lackner, Die Jesuitenorofessoreo an der philosoohischea Fakultat der Wiener
Universitat I 712-177:1, Fien, 1976,
5 H. Woff, Geschichte der Ineolstàdær Juristenfakultât, Berlio, 1973, p 3?,
6 K. Hengst, Jesuiten an Uoiversitaten und Jesuitenuniversitaten, Paderborn, 1981, p
61 .
7 lu io. ,  p.  ot .
s cr. J,ù1. valentio,Le théâtre des Jèsuites dans les oays de laneue allemande (155{-
l6E0),  Bern,  1978, p.219.
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mesure les professeurs a la merci de leurs eleves, d'êbranler l'autorite, et
par la de compromettre la discipline génêralel, forcement nécessaire pour
Ignace, en vue de la discipline plus intérieure, qu'il fallait bien atteindre
aussi. Ignace est égalenent séduit par le College de France qu'avaient fondé
François I' et Guillaume Budé alors que la vieille Sorbonne restait
intransigeante, hostile à toute innovation2. il y a trouvé un allant qui l'aide
à faire du "Ratio" non un traité de pédagogie, mais un recueil de directives
très concrèles, en faisant glisser les principes de i'enseignement supérieur
à l'enseigne ment secondaire3.

Apres une mise à l'essai de douze années, relativement
longue puisque les premières règles dataient de 1586, le "Ratio" est
officiellenent promulgué et entre en vigueur le 8 janvier 1599i.

I P. Delattre. Les etablissenents des iésuites en France deouis quatre siècles, Wetteren,
1949, p.  la lS
I ruio., p. r3e5.
3 Cf. J,U. Valentin, Le théâtre des lésuites daas les oavs de langue allemande (1114-
l6Eû1, Bern, 1975, p.?2?.
{ Ii. Hengst, Jesuiten an Llniversitaten und Jezuitenuniversitaten, Paderboro. 19.$1, p.
66
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\

En quoi ce reglement est-il particulier ? Il compre realiser la
formation de garcons qui, dans un monde des idees de plus en plus
influence par l'humanisne, doivent devenir des humanistes eux-mefles,
mais qui soient en mème temps une sorte de chretiens d'elite. Resre
inchange jusqu en 18321, ce "Ratio" demande d'uti l iser des methodes qur
mêlenr a la fois des élements de la formation humaniste et de la scolastique
chrêtienne rraditionnelle. folais ce n'est pas un recueil ou tout est ctit une
fois pour toutes et de faqon s),'stematique sur le contenu des érudes er les
methodes d'education dans les colleges. C'est son onginalite que d'être pour
les recteurs et leurs collaborateurs une collection de regles pratiques.

L'organisation des differents chapitres du livrer est La
suivantel :

l. Regles pour le provincial (40 regles)3.
2. Regles pour le recteur du college (24 reglestr
3, Regles pour le directeur des etudes (30 reglesi5.
4. Règles communes pour les professeurs du "Lyzeum" :

a. Philosophie : Logique

b. ïheologie :

Menphysique
Ethique
Physique
Slathenatique

Ecriture Sainæ
Hébreus
Scolastique
Droit canon
Histoire de I'Eglise
lvlorale
Casuistique

5. Règles communes pour les professeurs du "Gvmnaslum"

a. Les prefers
b. Les examens et les prix

I G. iltertz, DiePadacocik der lesuiten nach den 0uellenHeidelberg, 1E95, p 2l
3 A. Heittioger, LÏber die alten Jesuirenkollegien und ihre Parlaeogik (in Lollegbrief
Feihnachten l9){, S, 16-26, St. Blasien, l9}4t, p 2l
3 Cf. U, Spindler, Haodbuch der bav. Geschichte III, Bd, -t : Franken, Schvaben,
Oberpfalz bis zun Ausgang des l8 Jahrhunderts, illuncben. 1971. p 692
r Cf, Ibid,, p 692
-5 cf. Iuio p,692
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c. Règles pour les professeurs des classes de :
. Rhemrique
. Hunaaites
Gramm,aire

6. ReBles pour les academies des classes.

colleges sont
"Ratio" :

Ces six regles tirees des regles pour les professeurs des
plus qu une illustration. Elles revelent I esprit general du

L'enseignement doit être graruit.
Les jours féries et les vacances doivent être firés une fois pour
toutes.
Les professeurs doivent parler poliment a tous leurs eleves.
Ils doivent preparer serieusement leurs heures de cours, du
point de vue du conlenu et du point de vue didacrique.
Ils doivent repondre avec patience aur quesrions des eleves.
Il leur est interdit de faire travailler les eleves pour leurs
besoins personnels, de leur faire par exemple recopier des
textes.

On insiste ici sur la necessaire qualite de I'enseignemenr
dans chaque college, afin d'atteindre le mieux possible le but de la
Compagnie, qui desire avant tout former et faire reussir, humainemenr er
chretiennement. Grâce a l'esistence des colleges. les peres touchenr des
gens qui seraient a priori rêfractaires a tout contact persoflnel avec eux.
Cette preoccupation, un pere de la province I'exprime ainsi : "ll apparair
très difficile de pouvoir approcher ces gens-là autremenr que par le hoysn
de la connaissance scientifique".

Quelques pères publient des ouvrages theoriques et
pratiques importants dans les decennies qui suivenl, tels le pere Francesco
Sachini l  (1570-16251, "Paraenesis ad magistros scholarum inferiorum SJ"r

I A Heitlinger, Llber die alten Jesuiten[olleeien und ihre Padagogik (in ; I'lollegbrief
Sonner 19t5, S. $-23. St. Blasien, 1955), p. 17.
2 "lndications pratiques pour les professeurs des classes secoodaires de la Conpagnie
de Jesus"



er "Proteptikon ad magistros scholarum inferiorum SJ"l en 162t, et surtout
"De ratione libros cum profectu legendi"2 en 1614, paru en francais a Paris
en 178J et en allemand à Karlsruhe en... 1832, encore deus cents ans apres.

En 1692, un historien, le père Joseph de jouvancv (1643-

l7l9l, st imule par la parutron en juin 1691 du "Traite des etude-q
monastiques" de Nlabillon, redige un "Ratio discendi et docendi"3, "Méthode

pour enseigner et oour aporendre", noû pas un commentaire du "Ratio

studiorum", mais plutôt un ouvrage de conseils mulriples. L'æuvre est de
qualite. La quatorzieme congregation generale et le superieur general
demandent une nouvelle edition en 17031. Elle est même editee à Francfort
en 1706 pour les pays allemands5 e[ beaucoup s',v interessent. Mais c'er^t
surtout l'æuvre du père Franz-Taver Kropf (1694-1746i de Tirschenreuth
(dans le Haut-Palatinati,  publiée a Munich en 1736 qui, supplantant tres
vite celle de Jouvanry, joue un rôle important dans la province de
Germanie superieure. Le contenu de ce "Ratio et via recte atque orcline
orocedendi in litteris humanioribus aerati tenerae tradendis" est Ie
suivant6 :

i .  Àpprendre par etapes.
2. Enseigner.
3, Programmes et li 'r'res de classe,
4. L'organisation des études.
5. It{ethode pour faire la classe.
6. Progresser dans son enseiBnement.

Ces publications ne sont que des precisions, jamats de
nouvelles orientations, et l'application du "Ratio studiorum" est dans son
esprit et dans ses grandes lignes toujours la meme. Sur le fond, le but
poursuivi par les jésuires n'a pas change : il s'agit comme autrefois de
former des chrettens qul soient en même temps de verirables humanistes,

| "Encoura5esreos pour les professeurs des classes secondaires de la Compagnre de
Jesus"
! "lodicatioûs pour une lecture frucueuse".
3 F de Dainville, Le "Ratio discendi et docendi" de louvancy tin : AHSJ XT Fa-sc ,]-")
l9ll, p. 3-59t, Rome, l9ll, p 7. Elle est restêe la seule néfhode pedagogique officielle
janais publiee par les superieurs geDeraux.
i lbid,, p. 2e
5 luio,, p. t)
6 A Heitlinger, Uber die alten Jesuitenkolle&ien und ihre Pa ih (in : Iiollegbrief
Sonner 195: S 8-23, St. Blasien. lett), p l$
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des etudiants qui plus rard auront a servir l 'Etat et l'Eglise tout a la fots,

sachant diriger les affaires publiques el privees.

Il s'agit donc, selon la maxime iésuite, de tra'r'ailler "pour la

plus grande gloire de Dieu" et le salut de tous. En classe, I'eleve doit

acquerir urre formarion solide correspondant aur connaissances de

l'epoque, et renforcee par la piete et la vie chretienne. Ainsi, oû n'a ùucune

hèsitation a lui faire apprendre le latin et le grecl. Pour cela, les jesuites

s'efforcent de ne pas se laisser influencer a lerme par un mode vie scolair.'
qui pourrair rappeler d'anciennes habitudes monastiques, ils veulent au

contraire s'adapter aux besoins de chaque elève en le suit'ant
personnellement. C'est I option de la "cura personnalis", qui decoule

direcrement des "Exercices soirituels", ou saint lgnace donne le detail de

ses indications avec nlnurie, prenant grand soin de chacun des retraltants

en parriculier.
0n ne \reut pas, dans la personne Ces eleves, former des

novices ou des religieux de seconde categorie. mais des hommes de foi qui

atent une totale maltrise d'eux-memes, de leur personnalire, de la

connaissance de la vie sociale... Le "Ratio" correspond a ces differents

obiectifs, il prêvoit une rêpartition iuclicieuse des elercices religieur, il a le

souci d'un mode de vie de qualité, d'une solide formation du caractère et

d'un apprenrrssage intellectuel visant a ce qu'on appelle l"'escellence'

ignacienne.

L'humanisme influence l'ensemble de l'éducarion à i'époque,

Erasme t1469-1536), l t lelanchthon et les jesuites reprennent a leur compte

cette maxime de Johann Sturm alors recteur a Stasbourg en 1538 : "sapiens

atque eloquens pieras2". Le système pedagogique de Sturm est proche de

cetui du "Ratio", quieûce seûs trouve bien sonorigir.re dans l'esprit du XVI"

siecle3. Sturm ecrit méme : "LTt a nostris fontibus derivata esse videatur...r",
"comme il parart deriver de nos sources...".

I Le grec est plus developpe au IVII' qu au I ll' siecle dans les collèges' aussr bten
en Allemagne qu'en Fraace
I Cf. P, Baumgart, 4Ur.1 Tahre tlniversitat Surzburg Neustadt an der Aisch, 1982, p 28
3 Cf. f . Erlinghagen, Katholische Bildung irn Barock. Haonover, D72, p 53
i E. Zeedea, Geceorelbrnation, Darnstadt, 1973, p,2.Î9.
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Les idees circulent, Erasme correspond avec plusreurs
jesuites dont le pere Ledesna, prefet des etudes a Romel. Deux aurres
humanistes ont une influence les pères, Antonius lt laretus 11526-1j85),
professeur de lertres à Rome, e[ Paulus Manutius (1512-1J74), le f i ls du
celebre imprimeur humaniste Àldus i l lanutius de Venise. Les peres
Perpiniani. Posseviûo et Bonifacio ont longtemps reflechi en lien avec eux.
Ignace cependant trouvera le christianisme d'Erasme un peu fade et fera
suspendre Ia lecture du "Miles christianus" au collège romain. Pour
beaucoup de peres, Erasme reste trop mondain dans sa tentatlve de
redecouverle de la nature humaine. Ils voient en lui les "troubles"
qu'engendrent la tentation de se satisfaire de l'esthetique et la seduction
d'une conception trop [errestre de La vie Luther érait lui-meme en
profond desaccord avec Erasme sur la question de la grace.

L'humanisme, s' i l  a des côtes anti-cléricaur - i l  etait a la
mode depuis le XV' siecle de faire [a sadre des prètres et de l'Eglise:] - n'esr
pas anti-rel igieux, tout comme l 'esprit de la conlre-reforme n'est pas dans
son principe une negation de celui de la Renaissance3. Du XVI" au XVIII"
siecle, i l  est dail leurs d'une certaine manière soumis a l 'Eglise qui le
conrrôle dans les écoles'i. \{ais on a sous les yeux, au XVIII'siècle, l'ceul're
des humanistes du IVI' ,  qui ont davantage'affaibl i  ta rel igion qu'i ls ne lui
ont apporte... La très grande part donnee dans les colleges a une formation
de type humaniste nrest donc pas sans danger p()ur la foi. Les peres y sont
atrenrifs.

Sous l'influence palenne des Ancreûs, on tend parfois a
separer la litterature de la vie, et plus encore des choses de la foi. Les
jesuites veulent maintenir I'ancienne sy*nthèse du XIII" siècle. I'accord cie la
raison et de la foi. que ce soit en philosophie ou dans le domaine de l'art, de
la litterarure, de la politique5...

La Compagnie. anti-larciste dans son essence. continue de
vehiculer ici la pensee du }Iol'en-Age et subordonne tout au seul but cle la

I A Heitlinger. tTber die altes Jesuiten uod ihre Padagogik(in r l lol legbrief Sommer
l9tl, S $-23, St. Blasien, l9))), p lt
2 G. Steinhausen, Geschichte der deutschen Kultur,Leipzig,1904, p. 4E9
3 R. Benz, Deutsches Barock. Kultur des 13. Jahrhunderts, Stuttgart. 1949, p. lS
{ Ibid , p, 16
J F. Charmot. La oédacocie des iêsuitesParis, l9)1,pp 49.1s.
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re.cherche et cle la familiarite avec Dieul. l!{ais il faut de plus en plus au
XVIII'siecle composer avec les sciences profanes, les lesuires le realisenr
par une critique - souvent positive - sur la lorme et le fond, qui a pour but
de former le jugemenr des élèves. L'humanisme de la Compagnie n'est pas
un humanrsme neutre. Durkheim note comment l'on devait, "a cause des
dangers du paganisme, maitriser et influencer le couraût humaniste, au lieu
de I'abandonner a soû propre sor[].

Quels moyens les jesuites emploient-ils pour parvenir a ce
que des enfants qui s'adonnent a des etudes purement profanes aient les
moyens necessaires pour croire correctement, puisqu'il n'y a pas de cours
d'instruction religieuse a proprement parler ? Chaque père travaille en tant.
que professeur a christianiser ses élèves. Il ,v* a plusieurs faÇons de s'v
prendre. Dans I'esprit ignacien, les maitres doivent collaborer avec Dieu.
tout l'edifice est bàti sur l'exemple des educateurs. Àu collège, I'union de
tous et la vie chretrenne aident a ce que regne un bon esprit. 0n reprertrl
quand on le peu[ celte forme d'amour chevaleresque qu'lgnace a pour ie
Christ. Ce devouemeût du compagnon. tres sensible au terme d'une cie ses
prieres - "iSeigneur. apprends-moi...) a me depenser sans attendre d'autre
recompense que celle de savoir que ie fais ta sainte volonte -, ce
devouement influence ce qu'on pourrait appeler la m.vsrique des colleges.
dont les mots cles serarent liberte, verite. beaute, justice, generositeS.

0n se fait de plus une idée bien précise de chaque matiere
enseignee. Dans I'esprit des iesuites, l'enseignement de ia grammaire par
eremple, es1 a la base des relations sociales. Par grammaire, il faut
entendre en effet sty'le, langage, belles-lettres, eloquence. Un pere qui
enseigne La grammaire est pendant Ia classe autant philosophe ou
théologien que gram mairien.

Comme toutes les matieres apparemment profanes. les
ceuvres litteraires des Anciens renferment de la sorte de hautes valeurs
humaines. Celles-ci ont une certaine transcendance, elles n'appartiennent
pas au seul paganisme, mais à I'humanité roure enrière. Des lors, toute
etude litteraire ou artistique depasse les limites de l'art precrsenenr palen,
elle devient une etude du style, de la composition. de la puissance creatrice

I I:. Ertiaghagen. l latholische Bilduns im Barock. Haonover .1972, p.J1.
3 E Durkhein, Education et sociologie, Paris, 196E, p. ll7
3 Cf f Charmor op ciù., pp.439s
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de l'homme. Ce qui sert a traduire par la beaute les idees d'un monde qui,
en comparaison de la revelation chretienne, reste un monde tenebres, peut

aussi servir à exprimer les pensées beaucoup plus profondes d'un nonde
illuminé par I'incarnation du Fils de Dieu. C'est pourquoi, si les jeunes

Allemands travaillent tellemenr la rhetorrque, c'est dans l'esprut des peres
pour la posseder plus a foncl que les incroyants.

Les jesuites partent du contenu des æuvres parennes et
habiruent les élèves a penser en chrétiens. Cela semble paradotal, ils
veulent etudier chez les parens les etats d'âme les plus universellement
humains qui doivent mener a la reflexion, a partir de laquelle on donne a
comprendre la vocation de l 'homme a "ne faire plus qu'un dans le Christ ' ,
selon I'expression de saint Paul.

Charmot erpl ique que le professeur du XVIII '  siecle,
paftant des mots du terte ancien, en interprete le contenu par ces
diffêrentes étapes ; mot - sens - idee - ame - passions tourmentant et
partageaût la volonté - condition de I'homme - erplication chrétiennel.
Erasme dit de la façon de faire des jesuites : "lls fondent I'essentiel de la
culture sur Ia seule culture litteraire, de même qu'iis font de l'etude
l'Antiquiie classique pratiquement le seul instrument de cette culture
littéraire"z. Il est cerrain que l'esprit educatif contenu dans le règlement
des etudes de 1599 apporte une grande nouveaute par rapport au
traditionnel enseignement de la scolasrique. 0n recherche, en meme tenps
que l'efficacite, la participation des eleves. Pour cela, les cours doivent etre
clairs et de qualite.

Il faut noter que Philipp illelanchthon. le grand penseur de
la Rêforme en matière d'éducation, impose lui aussi une clarte de
présentation en classe, Cela s'erplique. encore plus naturellemenr chez lui
du fait de ce lien entre Reforme et humanrsme, qui tout deux donnent une
place premiere a I'individualite. Il demande de ne plus enseigner que ce
que l'on aura soi-meme compris, et condamne les formulations

I Cf. F. Cbarmot, La pédagogie des iésuites. Paris, 1911, pp.2l9s
2 Cite par T Ziegler,Geschichte der Padagogik mit besonderer Rucksichr auf das
hohere Unterrichtswesen, i l tunchen, 1923, p. 172.
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compliqueesl. Ce que l'on a assimile doit pouvorr etre redit clairement. Il
ecrit contre la scolastique des universitesl :

'Ce n est pas de l'éloquence, mais folie que de parler
de choses que l'on n'a ni saisies ni comprises l"

I Ë. Hartfelder, Philipo ltlelanchthon als "Praeceotor Gernaniae" (in : I{onuneata
Germaoiae paedagogica. Bd. 7 ).Berlio. l$59, p. 37.
2 tu ia p,42.
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3.1.2- Une pêdago8ie à l'image de la spiritualité de l'ordre-

Les jesuites ont le desir de former des hommes a parttr de

leur propre spiritualité, et de fait, I'esprit des colleges est comme a l'inaage
de la vocarion de la Compagnie. Ceci pour plusieurs raisons semble-t-ii,
Tout d'abord, on desire former des hommes qui s'engagent volontiers a
realiser ce qui leur tient a cæur, plus encore, des chretiens qut se mettenl
au service de Dieu dans leur vie sociale. C'est ce que demande Ignace dans
les "Constitutions" et les 'Erercices soir i tuels'1.

Dans le domaine de la transmission du savoir en classe, la
connaissance n est pas consideree comme un but en sot, mats comme un
bagage de formation qui permet de mieux comprendre l'homme et de le
concluire à Dieu, au Christ et à I'Eglise. Ignace nole à ce suiet dans ies
"Constitutions"l :

Les sciences sont a enseigner de telle maniere que
les élèr'es parviennent a une plus grande connaissance
et a un plus grand amour de notre createur et de notre
redempteur.(...) Le chretien n'etudie pas pour etudier,
pas non plus pour savoir davantage de choses. Ce ne
soût que des moyens. Le but final est la plus grande
gloire de Dieu et Ie salut du monde.

c'est ainsi que religion et vie humaine -se fonclen! en une

unite parfaite. Les jesuites veulent expressement mettre la culture de leur

epoque au service d une idee plus grande. Ils veulent eduquer des garcons

à la foi solide, fidèles à l'Eglise, qui soient capables de vivre en chretiens
tout en etant parmi les meilleurs esprits de leur temps. Paulsen parle de "la

grande culture et (de) la specialisation extreme des professeurs iesuites.
(...i lts etaient ainsi armes pourvaincre le monde par le monde lui-meme 3.

La pédagogie iesuite du XVIl l" siècle emprunte a I 'humanisme la devise de
son idéal éducatif "humanitas per eloquentiam". être tolalement homme

I Cf B. Duhr, Die Strrdienordnung der Gesellschaft Jesu, Freiburg i, 8., 1896, p ltt
2 Ignace de Loyola, Constitutions. partie IV, chapitre VI, S 10
3 F. Paulsen, Geschichte des Selehrten Unterrichts, Leipzig, 1919, tome I, p. 1ô5'
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grâce à l'éloquence. Gràce a ses liens avec la spiritualite ignacienne, elle est
cependant d'une dimension plus profonde.

Acquerir une methode pour apprendre, c est acquerir l 'art
de s'instruire, I'art de senrir, l 'art de penser, l'art d'approfondir, I'an de
creer. La relation entre le "Ratio" et les "Exercices', c'esr la constance cl'une
merhode qui es[ "spirituelle" chez les jesuites. De ûeme dans les
"Exercices", Ignace demande au directeur de ne jamais s'interposer entre le
retraitant, et Dieu, si ce n'est pour favoriser leur intimite. Cette pensee
influence directement le reglemenr des etudes, le maitre ne dorr
s'interposer entre l'esprit et la verite que pour favoriser leur union.

Le cours ne doit pas ètre comme clans la scolastique
traditionnelle un écran entre le professeur et une classe. Le rôle principal
esl donne au disciple, ie maitre n'agit qu'en second, pour aider le
personnage de premier plan a progresser a sa maniere propre. Il est
totalement au serfice de son eieve, et comÉe le directeur donnant ir's
"Exercices soirituels", il s'efface, guide et conseille seulement. Le professeur
s'elTace lui aussi, il propose une matiere, encourage au travail. verifie,
observe les iesultars, al'fermit l'eleve dans la verite ou la venu. mais c est a
l'eleve que revient de reflechir, de penser, cle juger, de composer, de se
faire une conviction. parce que c'est lui, non le maitre, qui doir progresser.

Cette sorte de tactrque n'est pas sans analogies avec celle
des chefs militaires qui conquierent un pavs. Le chef fixe le but. encourage
les énergies, corrige les erreurs et fortil ' ie les positions acquises, mais ce
sont bien les soldats qui combattent et remportent la victoire.

Le savoir livresque et le cours ecrit, puis lu ou dicte, tour
cela est aboli par les jesuites. L'ancienne méthode avait a ce point infeste
I'universite que les etudiants les plus fortunes pavaient des copistes qui
suivaient des cours a leur place. La dicree du cours a trop d'inconvenients,
l'attention des eleves est davantage occupee a ecrire qu'a comprendre. Il
est inutile aussi de vouloir dicter ce que clracun peut trouver dans des
livres. Pendant la classe, on ne doir noter qu'un resumé de quelques lignes.

Cette pensee pedagogique jesuite se rrouve reprise dans une
piece de theâfe de Campion. un jesuite francais du XVII' siecle, "De Juvene
Academico"l :

I CitC parF Charmot, La oêdagogie des iésui[es, Paris, lgJl
"Quid prino discentibus optandum 7
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"- Que faut-il souhaiter en premier lieu aux étudiants ?
- La voir vivante d'un maitre.

- Et en second lieu ?
- La méthode.

- Et en troisième lieu ?
- La méthode.

- Et en quatrième lieu ?
- La methode.

- Et en cinquième lieu ?
- L'exercice."

Les peres essaient aussi de s'adapter dans leur pedagogie a
chaque groupe d'élèves ou à chaque élève si c'est necessaire. 0n fair un
travail d'individualisation - qui constitue un vêritable apostolat -, c'esi un
phénomène nouveau dans l'enseignement à l'époquel. Cele suppose bien
sûr que le professeur soit prêt a modifier en cours de route ses plans et ses
propos selon I'expérience qu'il fait de sa classe. Il est obligé de ralentir, de
passer sur certains détails, de revenir en arrière, parfois de laisser un
chapitre ou de s'interrompre. Dans l'esprit des pères, un certain
enthousiasme est necessaire chez les éleves pour parvenir â un travail de
haut niveau. Il s'agit d'une pédagogie de I'effort, élaborée cependant a
partir d'une connaissance sérieuse de l'enfance et de I'adolescence. Le père
de Jouvanry écrit : "ll ne suffit pas de forcer les élèves à travailler, il faut
obtenir d'eux I'amour du travail et la volonte de s'instruire"2. Il donne
encore les indications suivantes à l'éducateur : "ll tâchera de connaitre la
ûature de chaque êlève, afin de le traiter selon ses qualités et ses dêfauts,
et de [e conduire par ses propres appétits". Par I'observation des élèves, on

Vivavor,
Quid secundo ?

Methodus.
Quid ærtio ?

Methodus.
Quid quarto ?

Methodus.
Quid quinto ?

Erercitatio."
I B, Duhr, Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu. Freiburg i, B, , lE%, p, 29.
2 "Ut eruditi fiaat adolescenæs, û0n satis est si studeaat. Id naxine curandun ut
studere, ur eruditi esse velint"
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procede parfois à leur orientation, et pas seulement dans le donaine
scolaire. Le professeur jésuite connait chaque élève personnellement et doit
se soucier des difficultes et de la progression de tous.

C'est là son rôle spirituel, la "cura personnalis" qui doit
promouvoir encore mieux cette pédaBogie de la volonte et de l'effort. Le
professeur, contrairement aux écoles protestantes où l"'impuissance de
l'éducateur" ne peut guère aider la puissance de Dieu, doit tout Dettre en
æuvre pour collaborer activement avec Dieu. C'est três catholique. Saint
Ignace dit aussi qu'il faut .prier comme si tout dépendait de Dieu et aBir
comme si tout dépendait de I'homme. D'ou l'importance de la
reconnaissance et de I'estime que l'élève aura pour [e professeur. Lui de
son côte pourra mieux le guider dans ses progres.

Le "Ratio:' demande que le professeur fasse chaque
dimanche un eramen de conscience sur !e soin qu'il apporte à la formatiofl
de chaque enfant :

"ll lira avec amour la liste de ses elèves.
reconmandera au Christ les uns et les autres, notera
ceux qu'il faudrait entretenir en particulier pour leur
donner des avis, les erhorter ou leur faire des
reproches, et l'heure à laquelle il les appellera."

À cause Oe teur recherche de l'efficacité, à cause de la vie
spirituelle comparée à un combat, perÇue comme te[[e par lgnace, les
jesuites encouragenl au XVIII' siècle ['émulation entre elèves, entre classes
et même entre collèges. C'est une habitude que les jansénistes reprochent
sévèrement à la Compagnie. 0n cherche en fait à développer le sens de la
volonté, de l'honneur, le caractère des élèves.

Face a Calvin et.Jansenius qui dans leur pensée religieuse
laissent peu de place à la volonté d'un homme prédestine de par la faute
originelle, les jésuites insistent sur la rêalitê de la rêdemption, qui redonne
à I'homme ses titres de aoblesse. Bien des pièces de théâtre l'illustrenr.
Eduquer ne s'arrête pas a la fin de la classe, en particulier pour les élèves
qui résident à l'interrat. Ils ont I'occasion d'y avoir des activités communes,
d'entreprendre quelque chose ensemble et par 1à, d'apprendre a se
maitriser eur-mêmes.
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Les jêsuites conçoivent l'éducation comme uoe vle en
commuûauté basée sur la confiance. La maxime du prefet dans les collèges
est : "omnia videre, multa dissimulare, pauca punire", "voir tout, dissimuler
beaucoup, punir peu". Malgré la surveillance, c'est donner une grande place
a La patience et a la bienveillance. Seion les principes ignacrens, les
educateurs et les préfets donnent beaucoup d'eux-memes clans leur travail,
0n peut rapprocher des trois væux religieur ces trois choses que les éleves
doivent apprendre : travailler, prier, obéir. I! ne s'agit pas cependant de
contraindre, mais de persuader du bien-fondê des prescriptions.

Le père Anron Davidl insiste selon la vieilie tradition
jesuite, sur l'attention a porter â chacun, de maniêre a percevoir par
exemple si un élève qui s'avère difficile ne souffre pas intérieurem.enr d'un
eventuel échec en classe ou de son caractere qu'il n'arriverait pas a
maitriser, de son corps qu'il n'accepterait pas. Ce sont là des eléments d'une
pedagogie três moderne.

Les moyens que se donnent les jesuites pour la formatrcn
du caractere de leurs éleves sont de trois ordres :

L Avoir au collège un esprit profondément religieur, qui aide
à travailler beaucoup. Pour arriver à cela, on ne devra pas prêter arteûtion
a ce que les éleves ou les parents pourraient dire, mais seulenent a ce
qu'ordonne une plus grande gloire de Dieu.0n enseignera l'amour du Christ
et les vertus que saint lgnace considere comme primordiales chez l"'homo
perfectus christianus", le chrétien "parfait" : l'application dans le travail. la
sinplicité, I'obéissance, la piéte et la puretê des mæurs.

0n modifie en classe les textes des classiques, Ce n'esr pas
considéré conme malhonnête : on le fait en vue d'un but plus noble.
Durkheim note à ce sujet :

"Le but des jésuites était que leurs élèves ne parlent
Brec ou latin que pour la forme. car ils modifiaient le
monde antique en toute bonne conscience, en enlevant
à ce monde latin ou grec dans lequel ils faisaient vivre
apparemment leurs élèves, tout ce qu'il possédait de
véritablement latin ou grec."Z

I Prefet du coltège "stella Matutina" à Feldkirch daos les annees lgl0
2 E. Durthein, Education et sociologie. Paris, l%8, p.62,
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Il esr arrivê aussi que les jesuites Betamorphosent des figures historiques
en modèles de vertu, un peu comme on l'avait deia fait avec Charlemagne,
et transforment la réatitê de l'Àntiquité en un instrument d'éducation
chrétienne.

2. Les pères insistent aussi sur le principe d'une autorite
paternelle entre préfets et éleves. L'autorite doit être semblable à celle de
Dieu, à qui tous doivent obêir. Chez le préfet, la douceur et la fermeté
s'allient de telle façon qu'il puisse être autant aimé que craint. Les
sentiments, peu a peu, doivent remplacer la crainte des sanctions. il est
important egalement que les éducateurs soient unis entre eux. Le pere
Laurentano écrivait dêjà en ce sensl :

"Si un élève vient se plaindre chez le recteur et que
celui ci remarque qu'en fait, le préfet a eu tort, qu'il ne
le montre pas, ni en paroles, ni d'une autre maniere,
mais qu'il s'efforce de défendre le préfet et de rendre
t'élève attentif sur son mauvais comportement de la
façon qui convient. Que le recteur ne blâme jamais un
confrere en presence d'un élève s'il ne veut pas que
tout s'écroule parce qu'il a agi contre I'autorité des
confrères et donné trop de crédit aur elèves."

3. Enfin, les pères doivent s'occuper de la méme manière de
chaque éleve individuellement. L'important est de pouvorr contrôler le
développement de chacun, de pouvoir l'aider dans l'apprentissage de sa
liberté malgrê les nécessités imposêes par le grand nombre. La mise en
place du règlement oblige à une discipline extérieure. Aider à ce que
chaque individu se soumette a l'esprit de ces règles, c'est eduquer a une
discipline intérieure. même s'il faut parfois sanctionner. L'éducation doit
mener par là à la vraie libertè.

La Compagnie de Jésus insiste egalement sur la valeur de la
charité. Chaque éleve connait cette prière, devenue populaire, de saint
Ignace : "seigneur, apprends-moi à être généreur, à te servir conme tu le
mérites, à donoer sans compter, à combattre sans souci les blessures, à
travailler sans chercher le repos, à ma dépenser sans attendre d'autre
recom,pense que celle de savoir que je fais ta sainte volonté !"

Iahrhunderts, Freiburg i.8., 1940, p.174.
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Cet abandon au Christ se traduit plus nettement encore dans
ce second texte d'lgnacel (4' semaine des "Exercices", contemplation pour
obtenir l'amour, 1" point, n' ?34) : "Prends, Seigneur, et reçois ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence, et toute ma volonte, tout ce que j'ai et
possede, Tu me l'as donné : a toi, Seigneur, je le rends entierement, je
remets tout entre tes mains, pour que tu le diriges selon ta volonté. Ne me
donne que ton amour et ta gràce, je serai assez riche et ne chercherai rien
de plus."

Au collège, les éleves qui habitent à I'internat ne restent pas
enfermés, ils peuvent sortir en ville aux différents moments de récrêation,
le ieudi, le dimanche, où ils disposent davantage de iemps pour
entreprendre un peu plus. Cela vient du souci des peres. qui comme on sait
ne sont pas forcément favorables à I'internat, de ne pas separer les garÇons
du monde extêrieur, nême si tout ce qui est nécessaire à la vie materielle
et intellectuelle se trouve à disposition sur place. Le fait que I'horizon des
éleves ne s'arrête pas aux murs de I'ecole fait integralement partie cie
l'éducation des jésuites du XVIII" siècle. Pour ouvrir l 'esprit des éleves au
monde, les professeurs ont l'habitude de parler en classe des êvénements
ertérieurs. Ignace a.;ait souhaité, dès le XVI' siècle, que la correspondance
soit reguliere enre les missionnaires des lndes, de la Chine ou du Japon et
la Compagnie en Europe. Pierre Canisius encourage lui aussi ce type de
relations entre les Indes et sa province d'Allemagne du Sud. Deux ou trois
recueils paraissent chaque aûnée au XVIII' siècle, imprimés à Cormbre,
Louvain, Venise ou Dillingen2.

On peut mesurer ici le contraste qui existe avec les écoles
protestantes, parfois prestigieuses, telles celles de Mei9en en Saxe, de
Blaubeuren, Maulbronn, Urach, le "Tubinger Stift"... L'esprit de ces
étabtissements est directement issu des principes pietistes. Le malheur de
la nature humaine corrompue entraine la pratique d'une ascese sévère,
d'inspiration calviniste, qui exclut les jeur et la détente véritable.

Àu terme de cette esquisse illustrant l'influence de l'esprit
ignacien dans La pratique pédagogique du XVIII' siècle. il peut étre

I lgnace de Loyola, Exercices soirituels. 4' senaine, l' point, { ?32, contemplation
pour obtenir l'anour.
2 0ù I'inprinerie des jesuiæs existe depuis 1)5t)
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interessant de cirer un recleur aouel d'Allenagne du Sud lorsqu'il presente
le proiet de son ècole. La parenté avec la traditior passee est evidentel :

"Le collège essaie de former des jeunes gens afin de
les rendre aptes à la vie dans le monde d'aujourd'hui.
(...) Nous sommes convaincus que de solides
connaissances et un travail persevérants sont des
conditions indispensables a la construction et au
développenent d'une société humaine. Mais cultiver
les seules capacités de l'homme ne peut suffire, toutes
les facultés de l'homme doivent s'épanouir : les
qualites de l'intelligence, les forces de l'imagination, de
I'amour, du cæur, de l'intuition, de I'erpérience
spirituelle et morale, des relations sociales et du corps.
C'est en ce sens que le but du college esl a comprendre,
donner a des jeunes une formation solide et les
conduire, à partir d'une vision chretienne de la vie et
du monde, à une capacité de décision personnelle, à
construire sa vie au service de la société er de l'Eglise,
en une libre responsabilite."

I H.J. Martin, Das Kolleg St. Blasieo, St Blasien, 1979, p. I :
"Das Kolleg versucht iunge Menschen fur ihr Leben in unserer heutigen Welt

zu befahigen. Yir sind uberzeugt, da0 solides Yissen und beharrliche Leistung
unedallliche Voraussetzuûgen fur den Aufbau und den Erhalt eiaer nenschlichea
Gesellschaft siod. Die Pflege inællektueller Fahigkeiten allein kann aber uicht
geÂugen, Alle Anlagen eioes Menschen nusseo entfalæt verden : die Fahigkeiæn
des Verstandes, die Krafte der Phaousie, der Liebe, des Genuts, des intuitiven
Erfassess, des seelischen Edebens und noralischen Verteos, der sozialen
Beziehuagea und des Leibes, Io diesen Sinn ist das Ziel des Kollegs zu verstÊheo :
jungen Menschen eine gruodliche Ausbildung zu vernitæln uod sie aus christlicher
Lebens- und Yelæicht zu personlicher Entscheidungsfahigkeit und Lebeosgestaltung
sovie zun Dienst an Gesellschaft und Kirche io freier Verantvortung hinzufuhren."
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3.1.3. L'auto-responsabilité et l'auto-discipline des élèves au
collège.

Pour former selon leur idee cet "homo perfectus christianus"
idéalisé par saint lgnace, les pères choisissent donc les principes qui

viennent d'être évoqués et qui veulent préparer les élèves à devenir des
hommes de foi actifs et responsables dans la société où ils auront a vivre,
principes dont la mise en pratique s'inspirent dans les colleges de la
spiritualité propre à la Compagnie. Les pères veulent aussi habituer leurs
élèves dès l'école à la vie sociale. Ceci se fait par une pratique un peu
particulière aux collèges jésuites. 0n insiste beaucoup en effet,, sur ia
participarion de chacun au fonctionnement de l'établissement. Certains
élèves se voient, ainsi confier des tâches parfois assez importantes, ceci
dans un double esprit, de service aux autres toul d'abord, mais aussi
con sre un signe de I'honneur fait aux meilleurs de pour.'oir devenir des
personnages en vue dans ces collèges du XVIII" siecle.

En plus de cette inviration à gérer chacun el ensemble Ie
fonctionnement de la maison, les pères désirent que les garÇolts acquièrent
- justement gràce à cela - une relative auto-discipline dans leur vie
publique ou privee. La encore, l'esprit des "Exercices spirituels" a une
influence réelle, car il s'agit bien d'apprendre aux garÇons à se laisser
mener par la raison, non par leS Sentiments, I'eflvie du moment ou même
l'opinion ambiante. Le but est de faire l'apprentissage, grâce à ces
principes, de la maitrise de soi, de s'habituer au courage, pour des travaux
de longue haleine et bien faits.

Quand I'occasion est-elle donnée aux élèves de prendre des
responsabilités 7 Et quand sont-ils par le fait même, contraints à une
certaine autononcie ou auto-discipline ? Dans le domaine purement scolaire,
il faut signaler dans les classes, qui normalement coûptent dans les 80
élèvesl, l ' institution des décurions ou censeurs qui, s'ils n'en sont pas

responsables en dernier lieu, doivent cependant veiller au sérieux du
travail et à la tenue d'une dizaine de leurs camarades. Les sept ou huit
décurions ne sont pas forcément les premiers élèves de la classe. Les
décuries sont homogènes et leurs responsables sont aussi, par conséquent,
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des élèves moyens ou faibles, qui sont d'ailleurs assez regulierement
changes.

En ce qui concerne le travail scolaire, les pères demandent
aux uns et aux autres de s'entraider dès que le besoin s'en fait sentir. Quant
aux plus grands, ils prennent en charge leurs cadets en difficulté dans telle
ou telle matiere. Les élèves du "Lyzeum" qui reçoivent une formation
philosophique et theologique sont invites à garder le contact avec le terrain
de la vie en s'engageaût aux côtés de leurs professeurs qui vont précher le
dimanche dans la campagne souabe oû bavaroise. Un ancien du collège de
Mindelheim établi à Mayence, Dominik Roos, relate ainsi en 1755 quelques-
uns de ses souvenirsl :

"Les grands élèves allèrent au printemps dans ies
villages des alentours pour faire le catéchisme. Je suis
ainsi allë à plusieurs endroits. a Flirtheim. Zornheim.
I\{ombach, Flôrsheim... Partout, les gens nous
recevaient avec la plus grande marque de
considération. Les enfants venaient a ûotre rencontre
en procession derriere un porte-croix. Nous
récompensions les plus gentils avec des images, des
chapelets, des mêdailles".

Il est intêressant de voir à travers ce temoignage comment
les grands élèves prenneqt déià contact avec la réalité d'une activité tres
concrète. en particulier ici dans le cas de futurs théologiens.

La congrégation mariale est egalement I'un de ces lieux ou
l'on apprend à forger sa personnalité en s'engageant pour les autres, tout
comme la salle de théâtre, lorsqu'il faut préparer une pièce. Il ne s'agit pas
seulement que des âcteurs apprenûent par cæur une pièce, fut-elle en
latin, il faut aussi que toute une organisation se nette en place pour la
scène, les decors, les costumes, les êclairages. D'autant plus que le theâtre
baroque joué au collège demande pour la scène un grand nombre de
comédiens, de décors que l'on change plusieurs fois pendant la piece, toutes

I F. Zoepft, Geschichte des ehemaligen trIindelheimer lesuitenkollecs, Dillingen , t92t,
p. {l : "Die groBeren Schuler kanen am Fruhjahr auf die Dorfer, un Katechismus zu
halten. Ich kan an verschiedene Ortp : Flirtheim, Zornhein, Monbach, Florsheim...
[Jberall begegneæn uns die Leuæ mit gro0ær Ehrerbietsamkeit. Die Kioder kamen
uns nit eioen Kreuz prozessionweise etrtgegeo. Yir belohnæo die braven Kindern
nit Bildern, Rosenkranzen, Schaupfennigen. "
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choses qui reûdent necessaires la présence et le travail soigne de nombreux

aides en coulisse.
Il en va de même en ce qui concerne l'organisation - longue

et laborieuse - des fêtes données plusieurs fois I'an au collège. Il faut alors

æuvrer ensemble pour monter portiques et galeries dans les cours, pour

accueillir les visiteurs et leur offrir un spectacle de qualite. C'est sur les

élèves que repose l'organisation de telles entreprises, considérées d'ailleurs
par les pères comûe des moyens nécessaires à leur pédagogie, et dans

lesqueiles ils n'interviennent que de loin.

A I'internat, les élèves doivent prendre en charge quantite

de petits services destinés à habituer les garÇons aux réalités de [a vie

sociales. Parmi eux, le service de l"'excitator" a une importance toute
particulière, puisque c'est lui qui est charge chaque matin de reveilier ses

camarades au moyen d'une cloche, et d'apporter ensuite de la lumiere dans

les chambres. Il termine son service en entonnant le "Miserere" à la fin de

t'angelusl. I ly a de même, parmi d'autres, le service du veil leur de nuit, [e
"visitans cubicula noctu", qui donne le siSnal de l'eramen de conscience et

vérifie que tous les feux soient éteints.
Il est encore d'autres services, plus en vue chez les bons

elèves, tels ceux qui consistent a verrfier que ses camarades observent le

règlement. C'est l'un des traits des anciens colleges que d'avoir insiaure ce

système de surveillance, souveût décrié depuis, mais déià par les

contemporains. L"'hebdomadar" annonce le silence, va chercher l'eau le

matin et veille au rangement après le petit déjeuner, donne la permission

d'aller aux toilettes, vérifie que rous parlent bien latin2. Il doit inscrire sur

son "catalogus" le nom de tout eleve qui pourrait :
. parler allemand,
. sortir en l'absence du Préfet,
. aller regarder par la fenêtre,
. parler au moment du silence,
. mal s'agenouiller à la Prière,
ne pas se laver le matin.

I C. Grober, op, ciù., p, 37,
2 1. Schroteler, Die Erziehung in den Jezuiteninteraaten des 16. Jahrhunderts,
Freiburg i.8., 1940, p 373.
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. aller pendant l'étude à la tabte d'un autre elevel.

Le travail des décurions en classe est accompli à l'internat
par les "syndicii" ou "observatores". Ils sont responsables de leurs
camarades aux moments de détente, aux repas, a l'eglise. Ils doivent être
vigilants afin d"'aider leurs camarades et d'æuvrer au bien genéral et au
service de Dieu". Tout manquement aux règles de la discipline doit etre
rapporté au préfet. Si ce n'est pas fait, ce sera considéré comme une faute,
mais les pères vérifient aussi si I'on ne dit pas davantage que I'on a vu. Il
arrive parfois qu"'observator" et décurion soient un seul et mème elève.
Pour que tous les êlèves exercent à leur tour ces charges et responsabilites,
on les changent en principe chaque semaine, même si les services sont
habituelle ment renouvelables.

Ces dispositions ont pour but la prise en charge des eleves
par eux-mêmes au sein de la communaute. Elles veulent aussi favoriser le
sens de [a responsabilité er initier a ce qui n'est finalement que service ei
engagement social. Si l'apprentissage de l'autonomie personnelle est
largement dicté par le contrôle quotidieinnement exercé, il reste qu'il se fait
dans l'esprit de confiance des collèges suscite par les contacts personneis

des élèves avec les pères. La bienveillance est nécessaire à la lucidité, et la
patience à la vérité, Si le principe "omnia videre, multa dissimulafe, pauca
punire" doit être respecte.

I tnio., p. alo
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3.2. Contenu et méthode de I'enseignement.

3.2.1. Le conteau des oatières enseignées.

Dans le travail tout de diversité de la formation des élèves,
les connaissances que transmettent les pères ont une importance esentielle.
Les collèges sont avant tout des écoles. Quelles sont les diverses matieres
enseignées a l'êpoque en Allemagne du Sud ? Quel est leur contenu ?

Il faut se pappeler que tout, dans les collèges, est réglé par
les dispositions du "Ratio atque institutio studiorum SJ". Ce reglement
preconise au moment de sa coûception à la fin du XVI'siècle un
enseignement et des mêthodes tout à fait modernes pour I'epoque. il
inaugure quelque chose de nouveau : avec l'importance croissante de
I'humanisme, latin et Brec sont davantage encore des langues
internationales qui véhiculent les principes de la modernite.

Elles sont donc primordiales pour les eleves des colleges et
on les enseigne à la perfection. Les choses avaient changé depuis le XV'
siecle ! Dans les ecoles protestantes egalement, le but premier des etudes
est l'éloquence latine, c'est là encore une innovation de taille. Au XVIII"
siècle, bien des choses ont.êvolué mais le "Ratio studiorum" est toujours en
pratique, recommandant la maitrise de l'art de la rhétorique, et dans un
esprit encore mediéval de la conception du savoir, l'étude des "septem

artes liberales" du trivium et du quadrivium, l'ensemble de la grammaire,
de la logique et de la dialectique formant le trivium, celui de
l'arithmétique, de la géométrie, de la musique et de I'astronomie le
quadrivium.

L'acquisition des connaissances reste donc basee sur un
principe ancien, où I'homme religieux ne travaille pas dans un _ esprit
profane, mais bien religieux. Il s'agit de continuer par sa vie l'æuvre de
creation - c'est [e sens de l'art - et de la rédemption - c'est là le sens du
travail et du savoir. Ce monde est à aimer autant que Dieu l'a aimé, puisque

son Fils s'y est incarné. Il y a là chez les pères conme un parti pris contre
ce larcisme de la Renaissance qui tend à séparer la lirtérature de la vie et
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plus encore, la litterature des choses de la foi. Le "Ratio" est directement

oppose à cette tendancel, et sur ce point' perpétue !e passe.

La Compagnie ne fait aucunenent æuvre de synthèse en ce

domaine. Au contraire, tout se passe comm,e si elle maintenait ce qui

existait déjà aU XIII" siècie. L'Eglise avait acheve depuis longtemps l'accord

de la raison et de la foi, la Compagnie avait pour mission 'éviter qu'on

sépare l"'æuvre de Dieu". C'est pourquoi on elpurgeait : il fallait empêcher
que la littérature et les sciences ne se déchristianisent. 0n n'enler,'ait pas

tout, on composait, comme on verra plus loin, avec les influences profanes

pour former à la lutte. 0n élaborait une critique des æuvres gui devait

aboutir à une formation chrêtienne du jugement, on reprenait à son compte

t'Antiquité, devenue un âge de ténèbres, face au monde illuminé désormais
par le Christ, vrai soleil de justice.

L'acquisition des connaissances se fait au "Gymnasium"

d'une part, au "Lyzeum" d'autre part. IVIais on constate qu'il y a au cours de

ce XVIII" siècle une serie d'evolutions de taille. Le latin de la rhetortque
perd peu a peu apres 1750 sa place d'honneur au profit de la langue

maternelle, le grec est moins approfondi qu'au siècle précedent, on

introduit ici et là un enseignement de I'histoire et enfin, c'est tout ie

domaine des sciences experimentales qui se developpent-
It faut aussi mentionner l'extension des bibliothègues de

collèges2, qui n'est pas safls conséquences. 0n sait par exemple que le

cottège de Clermoflt à Paris, devenu le lycée Louis-le-Grand, compte en

1718 47.000 livres imprimès différents, un chiffre considerable (on ne

compte pas ici les livres de classe, les mêmes par centaines).
La bibliothèque du collège d'Ellwangen, uûe école qui par sa

taille est assez représentative de La majorité des collèges allemands,

conrient 4.000 livres en 1725, avant qu'en arrivent d'autres, de Dillingen et

d'lngotstadt. Il y en a 900 pour la theologie, 500 pour le droit, 130 pour la

mèdecine , 240 pour la philosophie, 130 pour la physique et les

mathématiques, 470 pouf l'histoire et 150 pour La géographie3. Les

chercheurs et les savants venaient souvent travailler sur place, les

t F. Charnot, La oedasosie des iésuites. Paris, l9ll, p.108.
2 Beaucoup soot reconstruites à neuf, en style baroque, conne celle de Dillingen ou
celle d'Ellvaûgen en 1723.
3 Festschrift 325 Jahre Gynnasiun Elluranceo. Ellvaogen , p. 67 .



bibliothèques se trouvant toujours, dans les villes catholiques du Sud, dans
des maisons religieuses, chez les franciscains à Schwâbisch Gmund, chez les
benédioins à Ehingenl, dans les couvents des villes, chez les jésuites... au
contraire du Nord protestant, où la gestion en revenait aur municipalités.

Leur fonds est d'une grande diversite : on v trouve des
livres de théologie dogmatique, d'exegese, les Peres de l'Eglise, les
decrétales, les casuistes, les herésies, la littérature de l'humanisme, de la
poésie, des livres d'histoire, de sciences physiques et naturelles, des
manuscrits enfin, que des pères ont rapporté de Chine, du Japon... Le retour
episodique des missionnaires dans les collèges fait de ces derniers des
personnages rêellement vénerés des élèves, chez qui ils suscitent des
vocations religieuses, mais aussi des vocations de marins et d'explorateurs.
L'inrroduction d'une certaine forme de geographie des pays lointains au
XVIII' siècle est er partie - et tout naturellement - due à leur influence. Il
en va de meme pour les pièces de thêâtre empreintes d'erotisme, un
exotisme d'ailleurs apprécié du baroque et qui devient à la mode. Bien des
abbaves décorent tel ou tel de leurs salons dans le style de pays lointains2.

L'idée de la transmission des connaissances reste quant à
elle tout à fait traditionnelle au XVIII'siècle, basée chez les jésuites sur
l'enseignement des langues anciennes. Contrairement aux ecoles
protestantes où grec et latin sont d'importance égale, le latin a chez les
jésuites davantage de poids depuis la fin du XVII" siècle, et la tendance est
alors de délaisser de plus en plus la langue grecqueS. 0n n'a aucuûe
hesitation à faire étudier le latin comme une langue vivanie, mëme si les
raisons utilitaires n'en sont finalement que secondaires. L'éducation
humaniste se propose un but autre, ofl peut dire plus éleve, iire les auteurs
dans le terte et savoir les apprécier. L'autre but à atteindre est l'éloquence
latine. Il faut tout de même rappeler qu'une partie non negligeable des
erudits et de ce qu'on appelle les élites continue iusque dans les années
1750 de s'exprimer en latinr.

I It y avait deur prieurés bénédictios à Ehiogen, l'uo de Zviefalten, I'autre de
Fibliagen.
2 Enal en est un exenple assez renarquable
3 Cf. l. Aign, Geschichtæ des Gvmnasiums Passau. Passau, 1962, p.43.
{ Cf. J.M. Valentin, La diffusion de Coraeille en Allenagne au XVIII' siècle à travers
les poeilques iesuites (i;o : Arcadla,T,1972,H.2-3, p, l7l-199), p.172.



' .  l .  : . ' . i

Souvent, les élèves arrivent au collège en possedant défà
quelques rudiments. Au bout de la troisième année, la ccnnaissance du
larin doit ètre parfaite. Du point de vue de la littêrature étucliêe, le "Ratio"

prévoit en plus des auteurs chrétiens latins comme saint Augustin, la
lecture de Ciceron, de César, de Salluste, de ïite-Live, de Virgile, d'Horace,
d'Ovide, de Catulle, de Tibulle et de Properce.

Lors de leur première annêe de littêrature, les êleves se
penchent sur César, Tite-Live, les "@,Lp.bosgs" d'Ovide et les
"Buccoliques" de Virgile. La deuxieme anflée, on étudie Salluste. les
"Lettres" de Cicéron, les "EASte.s." d'O'vide, l"'Enéide" et les "Georsiquesi' de
Virgile. La troisiène annee, on prend les discours de Ciceron, la "Germania"

de Tacite, les odes d'Horace... La quatrième année, ce sont tes "Philosophica"

de Cicéron. les "Annales" de Tacite. les "Sermons" d'Horace, et quelques

comedies de Plaute et Térence.
Par la suite, on se consacre à l'art de la versification, à

l'étude des périodes littéraires et surtout aux exercices de rhétorique, non
pour former des avocats, mais pour acquerir une culture dêsinreressee
conduisant au Beau, tout un pan de l'éducation des pères. L'un des movens
utilises pour cela en classe de rhetorique est de traduire Ciceron,
d'erptiquer et d'aûalyser le passage en question, de l'apprendre par cæur
et d'essayer ensuite, a partir de ce premier travail, de parler e[ de
composer en imitant son style, "more et stilo Ciceronis", "à la maniere et
selon le style de Ciceron". L'imitation, parfois tant décriee, passait pour une
bonne méthode d'éducation et de compositionl.

Il y avait toute une thêôrie de l'imitation, on y voyait une
sagesse héritee des Anciens2. Un bon sculpteur ne doit-il pas imiter
longremps avant, de produire lui-même ? Si dans les écoles du XX' siècle, on
a choisi de ne plus le faire pour la composition littéraire, on te fait encore
pour les autres arts, a commencer par la musique...

Il existe dans les collèges des livres de classe, la plupart du
rcmps conçus par des menbres de la Compagnie. C'est le cas en particulier

en ce qui concerne les grammaires. Ainsi la grammaire latine du pere

Emmanuet Alvarez, composée dans les dernières années du XV[" siècle. est

I F. Charmot, Lapèdasogie des iésuites. Paris, 1911, p. 311.
2 L'imitatioo est louêe par Cicéron et. surtout Quistilien : "Neque enin dubitari potesû
quin artis pars nagoa contiaeatur imitatione". "il est indubitable que l'art consiste en
grande part dans l'initation".

242
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utilisée partout jusqu'en 1773 à la suppression de l'ordrel. Cette utilisation
pendant deur siècles d'une même grammaire et d'autres faits analogues
montrent le peu d'innovation, flagrant en certains domaines, dont
commenÇaient à souffrir les collèges du XVIiI' siècle. I manquait aussi à
bien des professeurs un vrai sens de la lanBue.0n trouve par exemple dans
le discours public de rentrêe pour t7J6, au collège d'lngolstadt par
surcroit, de la main du recteur Johann-Neponuk Mederer : "Post annos non

Faucos..."2. Les cotlégiens d'aujourd'hui parleraient de latin de cuisine...

Là encore apparaît ce souci des jésuites, non pas de
rejoindre dans sa profondeur et sa réalité l'esprit de I'Antiquité, mais de
christianiser [a science. 0n étudie I'Antiquité comme une histoire ou uûe
prèhistoire du christianisme, L'anbiguité existe certes, de I'utilisation d'un
matériel aûtique et palen pour un enseignement chrétien qu'il peut meltre
en peril. de la cette pratique des peres d'enseigner plutôl la forme, pas du
tout le contenu ni surtout le sens des questions historiquies ou sociales. Les
jesuites en arrivent peu a peu a faire de l'histoire, selon le mot de
Durkheim, "une grande fable", ou l'Antiquité est assimilee et reduite,
devient une sorte de répertoire genêral de réfêrences humaines. Ce qui

conservail peut-être l'avantage de ne pas tomber dans un enseignement
moral abstrait ou désincarne3.

C'est exactqment le point de.r'ue de saint lgnacer :

"Tu aimes la litterature, si c'est pour le Christ. c'est
bien. Cherche a connaitre la littérature pour connaitre
plus clairement le Christ dans les secrets littéraires,
pour l'aimer, le communiquer, que tu en portes du
fruit, applique-toi à l'étude de la littérature".

I A. Heitlioger, (in : l-ollegbrief
Sommer 19tt, S, E-23, St. Blasien, 19ll), p, lJ.
2 S, Hafirer, {00 Jahre Yilhelmsrynnasiurn, Munchen, 19t9, p, 149.
3 Cf. G, Avaozini, Histoire de la gédagogie du XVII' siècle à nos jotrrs. Toulouse, 1981, p.
336.
{ Ibid,, p. {9 : "Litteras anas, recte si propter Christun, Quod, si litæras expectis, ut
illis adjutus. Christun is arcanis litæris laùeot€m. clarius perspicias, perspectum
anes, cogoitum atque anatun connunices aut fruaris, accinge te ad studa
litærarun."

l ' . . : . j :
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Le tatin restait reellement la substance essentielle du cours

au XVIII' siècle, même si on se coriteflte du latin des livres de philosophie

ou de thêologie au détriment des classiquesl. C'est encore la langue de

l'Eglise et de l'Université. Le premier qui avait osé parler allemend en

chaire étair 1e juriste et philosophe Christian Thomasius a Leipzig en 1687!,

mais il n'avait guère eu d'émules en Allemagne du Sud.
Il faut nêanmoins aiouter et mentionner ici ces peres qui

par le passé avaient été de véiitables latinistes, tels le fameux Jakob Balde

u604-1668), un Alsacien d'Ensisheim3. Il fait partie de ceux qui composent

dans la langue latine avec un style qu'ils se sont forgés et qui leur est

propre+. Balde n'est pas un imitateur d'Horace ou d'un autre, et c'esi cela

qui est intéressant.

Jakob Balde sJ (1604-166E), professeur de la classe de Rhêtorique

t F. Paulsen, Geschichæ des celehrten Unærrichts, Leilzig,1919, tome I' p.4E7.
2 A. Aiga, Geschichte des Gvmnasiums Passau, Passau, 1962' p.44'
3 Jakob Balde nait le 4 ianvier 160{ et passe son eafance a Ensisheim. A l'àge de neuf
aûs, on l'envoie à Betfort afin de lui epargner la condannation au bÙcher de sa
ptàprJgt.nd-mere, que I'on vient de déciarel sorcière.,. Il étudie ensuite à Molsheim
ii i"goj.t"Ot, puis Ëntre au noviciat de Laodsberg. le l' juillet t^621 Conne
;;oËriqd, il eiseigne à Munich et Inasbruck, et termine ses etudes de 1630 à 1634 a
iog;irtuit, ot, ii deiieot professeur de rhétorique jusqu'en L637,Il devieot eosuite

;;Eài.;dr i. tr Corr à lilunich, à Landshut eÀ 1650, puis à Amberg ea.l5J3. C'esr
i*oru suivante qu'il est ûonme prédicateur de la coui, précepteur et direcæur de
ionscience du coniæ-palatin Philibp-Yilhelm de Neubourg. Son corps_y repose dans
la; Hofkirche". Une p[ace et uûe phàrmacie portent encofe sot Âom à Munich'
4 Cf. g. Ilubensteiner, Vom Geist des Barock, Munchen, 1967 ' 9.163.
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Très honoré de son vivant mais oublié ensuite, c'est Herder
qui le redécouvre et lui rend sa place dans le devenir lyrique de
l'Allenagnel. De 1796 à 1798, il traduit une partie des "Carmina lyrica",
qu'il publie en trois parties sous le titre "Terpsichore"2, il le dit poète
allemand de par son esprit, ses æuvres e[ son amour de la patrieS.
Hubensteiner dit de Balde" :

"Seine Sprache ist das Latein, das beste und
eleganteste Latein seiner Zeit, und ihm geht es nicht
um Gefuhlslyrik im modernen Sinn, sondern um das
abenteuerliche Spiel mit Gedanken. (...) Wâhrend
Andreas Gryphius in einem Meer irdischer
Ausweglosigkeit duldend und fast verzweifelnd steht.
reifSt Balde sich hinein in die groBe Ekstase des Barock."

Quoique d'erpression latine, Balde contribue a I'avènement
d'une culture proprement allemande, veut favoriser les dialectes et se
prononce contre f influence des mocies étrangères, écrit des poenes a
caractère historique ou politique. Son humour et sa f antaisie, ses allegories,
ses satires et son sens de la nature sont restés légendairesS.

En ce qui concerne le grec, il faut préciser tout de suite qu'il
n'a pas la place de I'enseignement du latin. C'etait deja un peu le cas au
XVI'siècle6, mais le phénomène s'accentue?. Des pères le tiennent même
pour superflu, pour une perte de temps et d'énergie. Cornova, un ancien
élève entré dans ia Compagnie à Prague et devenu prêtre diocésain a sa
suppression, raconte dans ses souvenirs : "So war der Griechische
Unterricht fur den Lehrer Nebensache. (...) N{anchmat bemuhete er sich

I 3.M. Vatendn, Le théàtr! des Jèsuites dans les pays de laneue allemande ( 1554-16 0).
Bern, 197E, p 769
2 Goethe écrit à Herder eo juin 1791 : "Er (Balde) bleibt bei jedem YiedergenuB
derselbe, und vie die Ananas erinnert er ar alle gescbnackvolle Frr,lchùe, ohne an
seioe IndividualiBtzu vedieren" (cité par S, Hafner, 400 Jahre Filhelmsg}'mnasium
Muochen, 1959, p..{{).
3 L. Koch, Iesuiæalexiton, Paderboro ,lg34,p, 149.
{ B. Hubensteiner, Von Geistdes Barock. Munchen, 1967, p, 24el169,
5 Cf. ̂1, Henrich, Die lyrischen Dichtunsen Jakob Baldes. Strasbourg , lglr, p.n.
6 F. Paulsen, Geschichùe des gelehrtea Unterrichts. Leipzig, 1919, tone I, p. {E7.
7 La situatioÂ est identique en Fraoce.
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sogar, seinen Schulern Abneigung von der Griechischen Sprache

beyzubringen"t.
Déià au XVII' siècle, le père Sacchini (dans sa "Paraenesis ad

maeistros scholarum inferiorum SJ" (1625), S 9, règles l, 3' 4 et 5i
rappelait de Rome2 :

I
t :
t .
i '
|  ! .
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Règle I

Regle 3

Règle 4

Règle J

"Pour pouvoir faire progresser dans la connaissance de la
langue, le professeur doit lui-même la comprendre
suffisamment."

"Pour réussir le cours, il faut d'abord faire disparaitre les

reticences qui existent chez les êlèves. Il est tres important
que I'on réserve chaque iour un moment suffisant pour le grec,

et qu'on ne laisse aucune heure de cours ou d'exercices."
"Qu'on explique à I'occasion l'étymologie de certains mots de

la langue maternelle."
''0n'entend dire dans la Compagnie que les parenls eux-

mêmes souhaiteraient qu'on épargne aux enfants l'étude du
grec. Mais il est tres important pour apprendre cofrectement

le latin."

0n tit en classe Grégoire de Naziance, Démosthène, Platon,

Isocrate, Homère, Héside, Pindare... c'est ce que prévoit le "Ratio

studiorum". Dans les premiers temps, on traduit aussi des fables d'Esope.

Dans les grandes classes, on traite quelques questions de civilisation et

d'archeologie selon les principes cles pères. De ptus en plus au XVIII' siècle,

le livre de classe de base devient le Nouveau Testament, l'etude du grec

conserve en fait une place modeste dans les collèges. Friedrich Thiersch, un

homme de lettres des années 1830, en parle en ces termes3 :

"(...) L'enfant entrait ainsi a l'ecole chez les iesuites,
et en I'espace de quatre ans, maitrisait parfaitement la
langue latine. (...) Il comprenait aussi le grec des
auteurs de prose mais ne pouvait l'écrire, du fait que

' 
tes mots lui manquaient et qu'il n'avait pas d'exercice,

I ;. Cornova, Die Jesuiten als Gl'nnasiallehrer. Prag, lEO{, p. 6a.
2 A. Heitlinger, Uberdie alten lesuitenkollegien und ihre Padagoeik (in : Kollegbrief
Somner 195t, S 8-23, St, Blasien, 1955), p. Ztl.
3 F. Thiersch, ljber selebrte Schulen, Stuttgart, 1830, p, J].
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certainement parce qu'il n'en avait pa-c besoin.
toutes facons, il ne correspondrait pas avec
patriarche de Constantinople...'

Le grec ne sert pas comme le latin a la charge sacerdotale

des pères ou aur représentaiions théâtrales, et rarement aur exercices
publics d'éloquence. Il est davantage soigne, tout comme l'hebreu d'ailleurs,

dans les ecoles protestanres. Un livret publie en 1748 par le pere Grerser

d 'Augsbourg est  b ien representat i l  de la  s i tuat ion:son t i t re ,  p( lur

commencer, est en larin, "Rudimenta linguae Braecae", ii est conÇu coûtrtle

un manuel d' ini t iat ion prat ique. I l  contient. . .  un catechisme, quelquc's

hvmnes, des maximes de Platon et diverses sentences, mais c est surtout la
presentation qui esl interessanre, il 1' a sur chaque paSe cleux crrionnes, a
gauche le texte Brec. à droite la traduction latine.

En ce qui concerne l'éducation de la foi, i l faut signaler

lab-sencrt tOtale cle ct lLlrs d'enseignemenl rel igieur en tani qUe tÈl au

ct l l lege.  er  ce la  depuis  1599.  Le "Caiéchisme" de Pier re Canis ius l  i1521-

1597), premier provincial de Germanie superieure, esl bien lu, appris ei

explique, parfois le dimanche, plus souvent le samedi ou lors des reuntoits

cle congregation, mais il ne fait pas I'oFrjet d'un cours. De tres grande

qualite, ce "Caréchisme" de Canisius a une renommee extraordinaire, il sera

reedite plus de 400 fois, fait unique dans I histoire de l'Eglise. Au XIT-

siecle encore. ce livret de 155E est le seul catéchisme officiel en Allemagne.

Au 'L.vzeun les etudiants commencenl à faire de la théologie.
Les peres pensenl que c'est l]environnement des êleves, le

college, la famille, l 'environnement social qui doit les former dans la foi.

Leur idee est celle d'une union totale des choses spirituelles et de

I'eristence en chacun de ses monents. Pour atteindre ce but, i l faut suivre

les offices et les sermons, participer honnêtement à la Inesse, faire
queiques lectures spirituelies, recevoir regulierement les sacrements avec

ses camarades. La participation à la vie de la conBregation mariale vient

couronner cene éducation de la foi, r)'thmee par les rycles de la liturgie

auxquels les enfants s'intéressent en général volontiers.

De
le

I Pieme Canisius redigea trois "Catèchismes" entre l5l5 et l5lS.
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Il s'agit de transmettre cette idee de trase chez saint lgnace,
que I'on peut "trouver Dieu en toutes choses"l, surtou[ si [ 'on a plus tard
une vie qui taisse peu de temps à la contemplation. C'est celle de bien des
larcs, c'est aussi celle des jesuites, qui apprennenr à conjuguer I'acrion et [a
contemplation.

Catechisme iesuite - en allemand - du XIill' siecle

Au "L1'2sum", qui constitue une préparation de trois ans aur
etudes a I'universite. et auquel n'accêdenr que les meilleurs eleves du
"Gvmnasium", les matières enseignees sont alors tres differentes, puisqu'il

s'agit de s'initier surtout aur disciplines philosophiques et theologiques. Les
deux premieres années sont consacrées à la philosophie theorique et
pratique. cela depuis 1639 où le cours de philosophie en entier a ete

I Igoace explique : "Il faur savoir que I'homme re serl pas Dieu seulement qtrand il
prie. Siaon. les prieres qui ne dureraient pas quotidienûement vingt-quatre heures
seraient touæs trop courtes "
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introduit dans les grandes classes des colieges. La troisieme annee est

consacrèe plus particuliérement a la theologie. Que contiennent ces cours ?

En philosophie, l'ensemble de la logique, de la physique et

de la mathématique constitue un premier grand chapitre. Le principal

auteur étudié est Aristote, pour autant qu'il soit compatible avec les

données de la foi. Le second auteur vraiment repandu est saint Thomas. En
philosophie morale, on prend au college l"'Ethiqûe" d'Aristote. La réflexion

s'organise autour des trois pôles traditionnels, le sujel, les autres, le monde,

Dieu etant le principe et la fin de toute chose :

l .  Le sujet  :
. La reflexion
. La vérité
. La conscience

oppose*\ a :

7

3.

. La réflerion critique

Les autres :
. L'intérêt
. L'amour
. L'aide
. La cooperation

Les monde :
. Le savoir
. Le savoir technique
. Le travail
. Le jugement

. La superficialitè

. L'erreur

. La demesure

. L'orgueil

. Le Césinterêt

. La haine

. La gène

. La concurrence

. L'ignorance

. L'incapacite

. L'irrespect

. L'erreur

Quant au troisième grand chapitre des études
philosophiques, c'est la mathematique, un enseigflemett qui se developpe

au XVIII 's iecle. comme les autres matieres scient i f iques. mais on ne les

etudie pratiquement pas avant le "L}'2stJm".

Pendant la troisieme et dernière annee. les etudiants se
consacrent à la theologie de base. Voici le programme de ces eludes.
somrnaires mais assez diversifiées ;
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. Ecriture sainte: Textes tires de t'édition de la "Vulgate"l, avec

renvois aur tertes primitifs Brecs er hébreur. Commentaires des papes, des

conciles et des Peres.
. Hébreur : Grammaire et règtes de la langue, lecture de

quelques textes.
. Théologie scolastique : Le dogme, par saint Thomas d'Aquin,

grâce à I'analyse des "sententia magis communis inter catholicos", "les idees

les plus répandues chez les catholiques".
. Histoire de l'Eglise : Les droits du pape et de I'Eglise contre les

affirmations des "novarores". les novateurs, et les fondements historiques

du concept de tradition dans l'Eglise.
. Droit canon : Défense du droit et de l'autorité de I'Eglise'

. Casuistique : Pastorale sacramentelle, le devoir d'etat. le

decalogue. la morale ecclésiasrique. la censure.

t *r,"tar de **^, 
"ec 

au latin. faite par saint JerÔne au IV' si..tr.
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3.2.2.  Les apports du XVII I 's iècle.

Les mouvements d'idée du XVIII' siècle exercenl dans les
collèges de la Compagnie une influence rêelle, méme s'ils n'engendrent pas

de nodifications profondes ni mème de changements d'orientation comme
c'est le cas ailleurs. tTne première question vient a l'esprit, celle de la place
de la langue maternelle.C'est peut-être tà que les choses évoluent le moins.
La place de I'allemand reste très restreinte au collège. La situation est telle
que les êleves ne sont autorisés à utiliser leur langue maternelle que le
jeudi et le dimanche. Comme on l'a vu, I'usage du latin les autres jours ne
pose aucun problème, tout, le monde le maitrise parfaitement. Mais cette
absence a priori de la langue maternelle est un peu anachronique. Ivlême si
le latin est encore la langue de la vie publique, la maitrise de l'allemend est
de plus en plus necessaire. Le temps est bien loin, au XVIII 'siecle, où
Ignace demandair lui-mème que ['on entretienne autant le latin que les
langues maternelles. Le pere Nadal, le premier Brand mathematicien
allemand, prenait lui aussi part i  au XVI'siecle pour la langue vernaculaire.
Elle etait indispensable aur jesuites dans leur travail d'évanBelisation.
Nadat intervient dans ce seûs en I160 à Cologne et en lJ67 à Nlayence. Il

"lious ne devons pas négliger la splendeur ni la
souplesse de la langue maternelle. C'est en effet le
premier devoir de notre Compagnie que de prêcher et
de parler en public, tout comme de travailler sous
for me d'entretiens particuliers."

Le père Cornova explique dans ses ouvrages au début du
XIX' siècle qu'il v avait toujours eu dans les colleges une rêticence a
l'allemand due au protestantisme : "(...) theils auch ein
Religionsvoruruheil"l. De fait, ni I'influence d'un Praetorius chez les
protestants - aussi grande que celle de Palestrina chez les catholiques -, ni
les chorals de liicolai:l n'ont d'equivalent en Allemagne du Sud. Le chant a
moins d'importance qu'à l'office protestant. il n'a pas eu ûon plus de

I J. Cornova. Die Jesuiteo als Gvmnasiallehrer. Prag, lE0a, p.70.
2 Les chorals "Yie schon leuchtet der lvlorgensrern" et "l9açhet auf I ruft uns die
Stimne" ool éte conposés par lui,
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fonction litteraire ou culturellel, on concentrait davantage son attention sur
la liturgie latine. les processions, les pèlerinaBes...

Partout cependant, depuis l 'elaboration par approrimations
successives par Lutherz d'une langue accessibie a tous, la distinction esr
faite entre les dialectes provinciaur et l 'allemantl l itteraire, même si I 'on
conrinue de les parler et de les écrire3. Au XVII" siècle, I 'humanisme

hollandais influence assez fortement I'Allemagne touchée par la guerre de
Trente ans et comme Gottsched, Opitz trace un chemin en fondant l'ecole de

Silesie, avec un retentissement sur la poésie et la stil istique sur toute

I'Allemagne+.
Pendant ce temps, on travaille l"'eloquentia latina" dans le:'

collèges jésuires... Cela erplique la peine qu'oû eue des hommes comme

Leibniz. Pufendorf, Gottsched ou les membres de plusieurs cercles

litteraires pour mettre en place la langue allemande5. Les choses prenaient

du temps. I l  serair imprudent cependant de reprendre le jugement un peLI

paruial de Frédéric I I  sur la langue al lemande. auquel i l  1 'a d'ai l leurs eu

des repliques6, telle celle de Justus lloser:.

Jusqu'en 176J, l 'ailernarrd a cepenclant la pari clu pauvre

dans les colleges. Le conseil municipal de tr{unich s en plaint aupres des
peres en t769, qui se déclarent prèts a changer les chosess. Etaient-ils

vraiment decides au changement ? Quatre aûs apres intervenait la

suppression de l 'ordre. I l  faut bien dire que la premiere enlûrse r la

methocle tredit ionnel leest norl  pas proposee, mais imposee en 1731 par le
prince-évêque de Wurtzbourg Friedrich-Karl v. Schonborn. Il erige dans un

reglement pour les ecoles que la grammaire latine soit ensergnee en

allemand : "Es werde leichter und geschwinder gelernt, was geschwinder

I H. De Eoor und R. Nevald, Gescbichte der detrlschen Literatur Munchen l97i p 7l
2 La traduction du Nouveau Testament est terminee en 1522 celle de I'Ancien en 1534
3 G. Bianquis. llisroire de la linerature allernande Paris, 1959, p 2'.)
{ Cl. R. Benz, Deutsches Barocli. llultur des lS Jahrhunderts, Stuttgart, 1949, p. 2)4
I S. Hafner.400 lahre Silhelmsgymnasium. illunchen. 1959, P. l4')
6 Frederic II ignorait bien des Guvres de Brox. Gottsched. Lessing ou Elias Schlegel
7 Il publie en lTEl - alors qu il dirigeait I'adminisration municipale d'0snabruck -
"ûbei deutsche Sprache uod Literatur", uoe æuvre polemique dirigee contre Frederic
II et son rationalisme polilique
S I\, Hergt. Beitrage zur Geschichte des deutschen Lintemichts an den
hunanistischen Gvmnasien des llonisreichs BaErn, Munchen, t9tlÙ, p. 3.
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werde verstanden sein"l. Son successeur Adam-Friedrich v. Seinsheim est
plus decidé encore à renouv-eler l'enseignement. Sans tenir compte de I'avis
cles jesuites, il ordonne en 1715 une réforme de type philanthropique pour

les étabtissements scolaires2. On ne peut nier qu'il eriste une "Aufklarung"

carholique, les lumieres ne touchent pas seulement les milieux ou les pays

protestatts.
Les pères continuent de penser que la langue maternelle ne

peut que gêner celui qui doit apprendre le latin et le grec. Dans bien des

cas. en tant qu'écoles humanistes où les etudes sont couronnees par la

theologie, les colleges délaissent volontairement l'allemand dans la

formation des fururs jesuites ou théologiens. De fait, I'allemand n'est pas

eûcore passé au début du siecle dans les mains de ceux qu'on appellera
plus tard les classiques. Personne n'est autorisé à Ie parler, ni en classe ni

en prive en ce qui concerne les professeurs, ni dans le travail ni aux

récrêations en ce qui concerne les élèves. Ils parviennent tous assez vite à

suivre les cours et la prédication. 0n traduit bien sùr de temps en temps en

allemand, mais c'est suftout pour s'assurer de'la compréhension.
Au milieu du siècle neanmoins, un mouvemeût se fait jour,

influencê par la double ertension des lumieres et du pietisme. Dans
certaines grammaires latines, on trouve en note des remarques sur la

langue allemande. Quelques voir - chez les jésuites aussi - s'élevent pour

favoriser le mouvement. Le père Mederer par exemple salue cette nouvelle
tendance. Il écrit en 1756 en se désolant3 :

"Après de nombreuses années. après des efforts
enormes, après des iours et des nuits 'passês à
travailler les langues anciennes et mortes, nous ne
pouvions même pas rédiger ou parler correctement
dans notre propre langue, et rie pouvions la lire qu'à
grande peine."

Johann-Baptist Fuchs, ce iuriste de Cologne qui avait éié

élève au cotlège Saint-Michel de Munstereifel. raconte comment en 1770,

un scolastique. "Jakob Kamphausen de Dusseldorf était tellement en avance

I lvl. Spindler, Handbuch der bav. Geschichtelll Bd. 3 : Franken, Schvaben. Oberpfalz
bis zum Ausgang des l3 Jahrhunderts, Munchen, 1971, p'694.
3 luia, p 6e5
3 Cite par C. Grober,Geschichte des lesuiænkoltess in Konstanz, Konstanz, l90a' p.81.
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qu il enseignait, en plus des cours habituels en latin, aussi en allemand, et
qu'il faisait composer et déclamer chaque semaine aux éleves des poèmes
allemands"l. il,lais méne en 1770, cela reste erceptionnel. Par ailleurs, il est
inrèressanr de voir côËment la néthode du cours en allemand est
impregnee de celle des cours de latin et grec. 0n commence par des
exercices de srvle, a partir d'une chrestomathie, un recueil de textes, on lit
ensuite des poènnes de Gellert, l"'Ossian", les premiers uhants du "il{essias"

de Klopstock, er on approche la theorie littéraire gràce à des cÈuvres comme
celles de Batleurl.

0n s'apercoit en lisant cette "Epistola", un exercice sous
forme de lettre qu'un eleve redige en 1782, un peu apres la suppression de
la Compagnie, comûent I'ancien idéal d'éloquence transparait dans ces
quelques lignes. En decrivant un paysage, l'elève emploie un style inspiré
des modeles antiques, et truffe d'ajoutsS :

'Devant moi s'étend le lac Kochelsee, comme une
vasle plaine ou se mire le soleil à I'infini, et plus loin
vers ie Nord un grand nombre de champs et de
prairies, que la besogne perseverante du pa,v-san a fait
fleurir jusque dans ces contrees fraiches. iVIais rien
n'est aussi remarquable que la vue des montagnes
énormes. que les mains de la nature ont disposé
presqu'a la verticale. Ces piliers solides et majestueul
d'une construction si vaste et si haute, ce squelette, ces
côtes de la terre, la mere du genre humain. sont lâ,
dépourvus de toute couleur verte, et seulement
atteints de temps en temps par les stigmates du
tonnerre, ils sont la comme la main toute puissante du
qèateur les a faits naitre. ils ont survècu à des
myriades d'hommes et sont restés inchangés malgré
les innombrables revolutions que la patrie a connues."

A partir de 1760, plusieurs livres de grammaire allemande
composés par des jésuites font leur apparition dans les colleges
d'Allenagne du Sud. En 1763,le père lVeittenauer de Munich publie un
perit manuel sur les difficultés de la langue allemande, conûu sous le nom

t H. I.iupper, Das St. Michael-Gvmnasium zu ùftinstereifel, Munsterteifel, 1975. p 13.
! Cbarles Batteux (1713-l7S0l, critique littéraire français, il ainfluencé Gottscbed et
Schlegel
3 S. Hafner,400 lahre Filhelmssvmoasium,lllunchen, 19t9, p. lltl.
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d"'0ousculum". Il ,v prend ses etiemptes chez Gellert, Hagedorn, Tril ler.

Kleist, Gefiner, Logau, Rabener. Il s'insurge dans Son oul'rage cr)ntt:e

l'extension en Allemagne du Sud rlu "e' protestant, qui lait ecrire "Krone"

au lieu de "Kron".

Il faut signaler après cette legere evolution quant a la

langue maternelle une autre tendance novatrice du XVIII'siècle, le cours

cl'histoire. Curieusement. elle n'était pas enseignée auparavant. Les jésuites

allemands. lorsqu'ils avaient presette ^ Rome leurs obsen'ations et

critiques du "Ratio" de 1586, avaient pourtant reclame des cours d'hisroire

at'ec un plan voisin de celui de Vives, mais leur proposition f ut reietee sans

que l'on en sache les moiifsl. La Renaissance et la Réforme avaient douné

une certaine conscieace hisrorique auI peuples germaniquesl. i l lais

i'habitude s etait prise, chez les iesuites, de ne plus V penser. Ce sont

rJ'auires courants de pensee - le iansénisme f,ar elemple3 -, et eles ordres

comme les oratoriens ou les bénédictins qui s'intéressent à la quesiion'

Sans que la Compagnie reagisse. L'histoire etait certes presente dans les

sujets des pieces de theatre. mais devant toujours servir I 'apologetique. (le

qui erplique l' insistance clu pouvoir civil dans le preneier tiers du siecle,

pour que I'hisioire soit enseignee. Àicrs que les benediciins. plus

traditionnels par essence, I'avaient introiJuite sans aucune pression

exterieuret : le premier cours d'hisroire a I'universite benedictine de

Salzbourg avait ete donne un siecle plus tot, en 1627, par un pere cle

t'abbave de Neresheim. Thomas WeiBt.

0lficiellemenr. l 'histoire est introduite en t727 er i72E dans

les provinces jesuires de Gernanie superieure et de Boheme6. La mise en

place des cours ne se fait que progressivemenl, les pere-s ne semblent pas

monlrer la d'empressement particulier. Dans la province du Rhin.

l 'enseignement avait commellce plus tot. a tùfurtzbourg en 1720: e[ a

I G. Avanzini, Hisroire de la pedasogie du I\: l l '  siecle a oos iours. Toulouse, 19E1, p )Ù.
2 F. Paulsen, Geschichte des gelehrten l lnterrichts. Leipzig. 191'), rome I. p. 4J:
3 G Avanzioi, op. cit.. p tû.
{ Festschrit't liniversitat Salzburg 1622-1.)?2, Hrsg. vom akad Senat der Universitat
Salzburg, Salzburg,1972. P 91
J luio,, p qo
6 Cf "Eual 1930", Eual. 19s0, p, l0)
7 B Duhr. Geschicbte der lesuiten in dlen Landlern dleutscher Zunse Munchen 1925
tome IV p l$7
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Rotrenburg en l7|it. Le début des cours était prevu en Germanie

supérieure en I 7 27 , Ils avaient comencé en 17 26 à lvtunich sous la pression

du pouvoir civil2. Le prince-electeur Kart-Albrecht met en place en t727 la

chaire d'hisroire d'lngolstadt3. A Vienne, les cours commencent le 10

janvier 1720 par une intervention du père recteur sur t'utilité et la

methode de I'hisroire, à raison de trois fois par semaine4, à Stevr en 17305,

à Dillingen en 1738 er à Banberg en 1740. Le visiteur pontifical Thomas de

Emaldis passe à Dillingen en 174? et félicite les pères d"'avoir déjà mis en

place" cet enseignement6.
Les jésuites étaient poussés à développer l'hisroire dans les

collèges, s'ils voulaient éviter qu'uû fossê ne se creuse trop profondément

enrre des svstèmes qui deviendraient incompatibles. tels celui des

benédictins, bien plus ouven à la modernité. Ivlais elle n'est en aucune

facon, surtour clans ses debuts, une science exacte au sens ou on I'entend

auiourd'hui. Les legencles et autres actions éclatantes à but didactique y

conservent leur place. Le provincial de llunich Maximilian Dufrène? écrit à

l'occasion de I'introduction du cours en 1727 :

"Que pouvons-nous apprendre grâce à I'histoire ?
l. À reconnaitre et admirer en tous lieur la tres

grande sagesse et I intelligence de Dieu, qui encore
auiourd'hui, se manifeste sur la scène de ce monde
d'une facon men'eilleuse.

2. Comme Dieu a touiours aime et protége ses
fideles de maniere toute particuliere' et comment il a
tot ou tard puni les mechants.

3. Le changement continuel des choses nous
permer de comprendre combien ce qui est terrestre est
ephemere et vain. et combien peu nous pouvons y
prendre appui.

l lu io .p2s6
I Sr. Bauer, Aus dem Diariun 0vnnasii S I Moaaceosis, ilIunchen, 1S7E. p l8'
3 S Bohne, Die Professoreo der ohilosoohischeo FakulËt

Incolstadl im Zeitraum von 1721 bis 1799, Nurnberg, 1975. p. 135.
r G. Nlraz, Geschi
bis zun Ïahre l7{0. Innsbruch, 1968, p. 200.
5 1L Brandl, i00 Jahre Dominikaner und lesuiten in Stevr 1478-1978, Steyr. 197S, p. 2+
6 B Duhr, op cit, p 248,
? ilIaximiliuo Dufreor 1705-1765), confesseur du prince Karl v. Furstenterg. Il edite
,i-tiZl ses "Rudiminu hiltorica" (C. Sonmervogè1, Bibliothèoue de la Comnagnie de

Iésus, Paris, 1990-1932 ( l l  tomes). tone [II, p'253.
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4. Les c.Êuvres vertueuses ou immorales de ceux
qui ont vêcu avant nous sont comme un miroir ou nou*ç
pouvons voir de facon precise ce que nous-mèmes
avons a faire ou a laisser."

Certe conception des choses trouve un prolongement dans le
programme lui-meme. A Bamberg. il est constitue de ces differents

chapitres
. La creation du monde, l ' lristoire du peuple juif iusqu'aur

eûpereurs romains, la destruction de Jerusalem, [e tout accompagne de
portraits des patriarches, des juges, des rois et des grands-prétres.

, L'histoire des Assyriens, des Perses, des Grecs et des

Romains. Les empereurs romains iusqu'à Constantin.
.  Les empereurs du Saint-Empire jusqu'au TVIII '  s iecie,

Luther, les trai tes de pair du XVIII 's iecle, fa Compagnie marchande des

Indes.
. La ccnstitution de I echelle sociale, le der.eloppernent de

l'arr en Ailemagne, l 'heraldique, d()n!, l, 'etucle se fait a partir d'une carte tju

pavs ei de tableaur des arme s ei l i lasr:ns ces famil ies nobles regnarl tes.
. Histoire cle I'Eg[su'. rles papes et des conciles, des drfferents

ordres religieux et de la Relorme.

0n comprend la que cet enseignement ne soii pas celui

d'une science exacte, mais qu'il veut affirmer. confirmer et soutenir I 'ordre
social et religieux en place - il n'y a qu a voir commeflt les pères enseignent

l'héraldique aur élèves -.

Il faur anendre que l'on compose de nouveaux livres de

classe pour que les choses evoluent quelque peu. Le pere Gregor Kolb
(1703-1746), professeur à Fribourg en Suisse, écri t  de l7l9 à 1722 sa
"S!-nopsis rerum ab urbe condito"l ,  le père Thomas Gebner (1718-1787i,

pr,ofesseur a Wurtzbourg, publie en l7J7 un "Comgendium historiae

universalis et oraq maticae''?, et le pere lgnaz Wurz t 173 I - I 78 4 ),
professeur â luniversite de \,' ienne, pulrlie de t764 a 1770 chez léditeur

I C. Sonmen'ogel,
tome III p 980
:  t t ia ,  p  FZ7

Bibliothèque de la Comnagnie de lêsus.Paris.  lE90-1932 [1]  tomes)
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Kaliwoda les quatre toaes de son "lntroductio in historiam universalem in

usum scholarum"l.

La géographie quant à elle a depuis longtemps un rÔle plus

important2. Necessaire au vo,vage. à la guerre. au commerce. encouragee

par les missions, les recits, les lettres. les cartes à établir, elle progresse

nettement au XVIII'siècle3. tlfaut dire que l'on se servait encore dans les

dernières années du XVII" siècle de livres d'Àristote, et d'un ouvrage resté

longtemps celèbre - le plus utilisé au milieu du XVII" siècle -, "Sp@

muncli" de Johannes de Sacrobosco, mort en... 1256 | 0n se sert aussi dans

certains collèges d'un livre reste ^ t"'lndex" iusqu'en 1757, "Dg

revolurionibus orbium coelesrium". Il est aussi arrivé qu'on s'en tienne à un

enseignement du système de Ptolemée, laissant de côte les realites de la loi

de graviration de Newton {1666), comme si elle n'existait pas'i.Peut-être

est-ce dù en partie au fait que la "geographia vel sphaera" trouve son

origine dans la geomérrie et l'astronomie du système fermé du quadrivium.

Ces situarions restent cependant erceptionnelles'

D'une maniere génêrale, les disciplines scientifiques donnent

lieu a un enseignement de qualité. Elles sont assez bien représentées au

college, leur étude est diversifiee et serieuse, mais elle n'inrervient qu'au
"L1'zeum". Il n'y a dans les classes du "Gymnasium" aucun cours de

mathematique, ce qui est representatif de la repartition des matieres dans

le plan des êtudes à t 'époque. Cette habitude dure jusqu'en 1761. ou [ 'on

commeûce a enseigner I'arithmetique chez les plus jeunes. A la fin du rycte.
les eleves parviennent aux fractions. La mathematique constitue en fait le

troisième grand chapitre des études de philosophie au "Lyzeum"' c'est le

professeur de logique qui I'enseigne
Pour étudier la geomerrie. on se sen d'Euclide. D'Alembert

parle de ce choix des peres comme du meilleur possible. mais aussi conme

du plus difficile. C'est la raison pour laquelle il était impensable de vouloir

la travaitter avec les élèves des perites classes du "Gymnasium". La seconde

I Iuio . tome VIIL p l?4!c
2 G. Avanzini. Histoire de la oedaeogie du XVII' siecle a nos iours, Toulouse. t95l' p.

347.
3 En France. la Conpagnie joue uo rôle de premier ordre pour le dêveloppement de la
geographie aur XVII' et IVIII '  siecles.
i l. rtigo, Geschichte des Gvnnasiurns Passau, Passau' 1962, p.45.
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annee clu "L1'-zeum", les etudiants lisent la "Fhysique" d'Aristote et

consacrent davantage de temps à la mathematique. Chaque mois, ils ont un
probleme plus difficile a résoudre, l "i l lustre problema', 0u ils doivent

accompagner des preuves nécessaires les solutions qu'ils donnent. 0n

apprend aussi à connaitre la valeur des monnaies allemandes de I'epoque,

Reichstaler, Bancotaler, Kolnischer Taler, Kaisergulden, Dukatur, Kreuzer,

Batzen, WeiBpfennig, Kolner Fettmanchen, Trierer Peter nannchen...
Les pères sont eux-mêmes de bons scientifiques, ils

travaillent beaucoup au XVIIi" siècle a i ' installation dans les colleges de
petits observatoires. A Dillingen, on insralle sous la direction du frere lgnaz

It{erani un observatoire mathematique sous le toit en 1735. transforné en

l76J en observatoire astroûomiquel. D'autres sont installes egalemertt. a

Vienne en 1733:, à Graz en 1745t, à Ingolstadt en 1767t'. ainsi que cles

cabinets de physique, à Àmberg, (,u le cours de phvsique elperimentale est

inaugure en 17545, a Fribourg-en-Brisgau en 17566, a Landshut en 1764,

avec urle pompe à air?.
i\ Munich et a Linz. un veritable "museum de phv-cique'

comltte parmi le-* curiosites de la ville, a Linz. avec un cat:inet de monilaies

en 1761, a \ lunich, i l  esi construit  en 1732-1733 par Johann-I l ichael
Fischer sur ia façade nord du college, de 20 metres sur 13, finance par ie

comre Georg-Domiait :  v.  Linprun qui en avait  eu I  ini t iat ive5. De nombreur
peres ecrivent eur-mêmes des ouvrages screnti f iques. I l  semble que la

fondatic.rn de ! 'université d'ErlanBen en 174ie, ai t  encr urage plusieurs - qui

v enseignaienr ou non -, a faire des trar.aux de recherche et a publier des

ouvraBes. En anarlmie et biologie surtout l0, les jesuites fonr d'Erlangen une

universite de pointel l.

I B Duhr 0eschichte der Ïesuiten in den Landern detrtscher Ztrnee.
ttrme IV, p 2{6'
3 lb ic t ,p  35 tJ .
3 F v l:roner-. {leschichte der i.larl Frirnzens-tlniversitat in Graz Griu
r B Duh: '  op c i t .  p 233
5 to io .Fz '71
6 tuio .p z);
?Ib io .  p  2 i7 .

Ivlunchen, 1925

l$.56, p 6)

â lù Lieu. Iohano-Michael Fischer, Regensbu rg 1982, p.63 et 233
9 M Spindter Ilandbuch der bav Geschichte III, Bd 3 :Frankeo. Schvaben 0berpfalz
bis zum Ausgang des l$ Jahrhunderts, I'Iunchen. 1971 , p. 624
ro lo id. ,  p 6?5.
I I 0n relève des publications des pères dans les domaines les plus varies :
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Deja au xvl' siècle, le pere christoph clavius, un Bavarois,

découvre de nouveaur crateres lunaires. Il voulut mème à la lumiere de

ses propres experiûieniaiions soutenir un moment la theorie de Galileel,

mais on l'en dissuada:. L'astronomie est importante des l55l au "Collegium

Romanum". et des 1552 à la Gregorienne et au "Germanicum"3. Avec le

temps, elle devient l 'une des spécialites des travaur de recherche de

I'ordre, si bien que 32 cratêfes lunaires portent auiourd'hui le nom d'un

pere tJe ta Compagniea.
Le père Jean-Baptiste Riccioli, professeur de philosophie et

d'astronomie à Parme et Bolc,gne étudie avec le père Francois Grimaldi la

loi  de la chute, i l  publ ie en 1651 à BoloBne "Almaeestum novum

astrclnomiam rtererem nor.amque complectens". Grimaldi se specialise en

oprique, publie en 1665 ufle "Ph.vsico-Ilathesis de lumine. colorihus et

iride". et découvre le prisme a partir des couleurs de I arc-en-ciel visibles

sous les ailes des insectes5.
Il faur citer encore Johann-Kaspar Schott de \Yurtzbourg,

qui publie en Aliemagne ses recherches sur les liquides eI les Baztr,

Christian il, laver, chercheur a HeidelberEi, astronome a la cour cle Pekinl'

Christofrh Scheiner, professeur a Fribourg-en-BrisBau puis a Ingolstadt.  qui

The'i ir i  gie do gnatique
Ecriture sainte
Chronologie
Concordance
Patrologie
Theulogie morale
Polemique
Jul isprude n ce
Physique
Logique
I,letaphysique
illathemattque

Sciences physiques
Chimie
Science:- de la nature
Astronrlmie
Eluqueoce
Poesie
Theatre
Phil,:r logie
Cartes
Àtlas
Histoire 11n ivst'5e lle
Hagiogrrtphie

I Er p,:urtaor, elle t0urûe... '  . cette phrase ne 4lt iamais pr0noncee il.u cours dtt proces-
de Galilee, c'esr gn jesuire francai-*, le pere Trailh. qui 12S ans pltts tôrd. en 1751.
I'ecrivit en ironisant sur la hiérarchie ecclesiastique
3 Cf ,V. Borthel Die lesuiren. Legende und \Yahrheit der Gesellschafl lesrt. Dusseldorf
1932, p lrsi.
3 p BaunSart, 400 lahre Universitat \Turzbur$, Neustadt an der Aisch. 1992 p 752
i M Barthel, op cit., p 163
5 G Schnurer, I ' .atholische l, irche und Kuluur in der Barockzeit, PaderborD, 193? p

513 ,
6  tu io ,  p  6 l {
? G. Scnunlv Die ïesuiten als Seelsorser und Professoren in Freiburg i B 162Ù-l?71
(in LolleSurlerFeiirnachren 191] S 2Û-26.St. Biasien l9)l l, p 2.i
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observel en l6j0 les taches solaires2 du haut du clocher de l'eglise Sainte-
Croir3, et surtout Athanasius Kircher i 160 1- 1680 ), sorte de genie universel
du XVll 's iecle, auteur de 44 ouvrages{, professeur à Wurtzbourg à part ir
de 1629. Il consruir la fameuse "laterna magica", ancétre de l'appareil
photographique, grâce aux découvertes optiques de Galilée et Kepler5, il
travaille la ger:logie, étudie de près le cratère du Vésuve, le monde
souterrain, le magnétisme. Il pensa même à I'existence d'une sorte de
Bacille au moment de la peste de 1658 à Rome6.

Les jesuites deviennent parfois des chimistes averris. Ils
installent dans plusieurs colleges d'importantes pharmacies, rapportent de
Chine quantite de nouvelles recettes, e[ decouvrent le remède qui permet
de soigner Ia malaria, Ia quinine, connue longtemps sous le nom de
"Jesuitenpulver", "poudre des jésuites",

La place de la ph,vsique gaBûe de l' importance dans les
collèges, avant tout grace alrr nouveaur instruments que l'on decouvre a
l'époque et qui se répandent rapidement un peu partour. Il s'agit par
exemple du baroscope, de I'h-vgrometre, du thermometre, du microscope,
du telescope;...

Les jesuites qui travailleni dans l'astronomie construisent
eur-mêmes des insrruments nouveaux. L'astrolabe8, dont l 'ancétre avait
ete l" 'astrolabium cathol icum" du père Henricus Arborens (1594) est deja
ancienne puisqu'el le remonte a 1604. Au XVIII"  siecle apparait  la sphère
d'Armillar en l70l lon voit sur I' i l lustration celle que possêdait le college
St, Salvator d'Augsbourg au début du XVIII 's iècle).

I Le pere Scheiner (oe à Fald eo Souabe) obsen'a les taches solaires sans savoir que
Galilee les avait découvertes quelques annêes avant lui, mais il tes étudia longuement
à travers un êcran colore, ce qui etait alors uûe trouveauLe. Il dresse des cartes des
mouvements du soleil, nontrant ainsi que cet a-stre est soumis à des changemenls et
qu'il tourne sur lui-mème.
2 M Barthel. Die Jesuiten Lecende und Fahrheit der Gesellschaft lesu.Dusseldorf.
l9E2 p 163
3 g Hubensteiner. Ingolsradt Landshut. ùfunchen. der Weg einer lÏniversirat,
Regeasburg, 1973, p. l9
{ G Schnurer, op. cit., p 614.
5 P. Baumgart, 400 Jahre Universitat lFurzburg, Neustadt an der Aisch, 1982, p 756
6 G. Schnurer.  op.  c i r . .  p.  614.
7 I t i a ,p  614
6 ttn instrumeot dont on se servait pour dérerniner la hauteur des asres au-dessus de
l'horizon, et qui sert encore pour deærminer les lartitudes
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Sphe i 'e  d 'Armi l la r  ien  cu iv r 'e I  c { }ns t ru i te  en  l7 lJ l
Au cr , . ! , l .ege Si  Salva iurr  d 'Àugsbr lL l rg
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C'est aussi Christoph Scheiner qui invente en 1622 à Ingolstadt le
pantographel, qui permet d'agrandir ou de réduire mecaniquement, dessins

ou croquis2. Les pères publient surtout quantité de livres d'arithmétique,

sur les logarithmes, La géométrie analytique, I'hydrolique et

I'hydrosratique, 1'hydrographie... En astronomie, ils calculenr avec les élèves

des colleges des trajectoireS de comètes, les taux des marées, font des

calendriers...

[,ne ambiguite de fond subsistait. A vouloir considérer la

science comme un moyen en vue d'une fin, bien des observations réelles

s'opposaient a l ' idee d'un "s1'51èûle" fermé - celui de Ptolémée par exemple
- que !'on aurait voulu élaborer et conserver pour représenter l'unil'ers. Il

n'aurait dù y avoir aucune place possible pour le doute3. L'universite

d'lngolstadr etait tes représentative de cette tendance. qui posait

plusieurs questions fondamentales quani à l 'activite de la Compagnie au

lVIi l"  siècle.
Ordie moderne se vouiant a la pointe du progrès. la

Compagnie travaille dans un double rapport a I'Eglise et au monde, mais

elle re*{te tributaire des orientations de Rorne, de la theologie et de

l'ecclésiologie du concile de Trenre, et confroûtée par ailleurs à une tâche

missionnaire complese. Affronree par vocation aur debats de la culture, de
'la 

science. cles rechniques, de I'economie. de I'economie politique, elle

conservait  vivante au X\i l l l 's iècle une conception de I 'homme, de Ia

liberté er de I'action élaborée au XYi", malgre deur siècles d'histoire,

d'évolution, de conrroverse... Elle ne parvenait pas à intégrer la pensee

nouvellet. Les methodes, 6'2r,'aîl-Barde au XVI' siecle, avaienl conservé et

conservaieflt un contenu ancien et vieilli, à commencer par le domaine de

la piété populaire telle que la concevaient les pères.

C'est sous la pression du pouvoir politique que les choses

evoluent lentementS. Au collège de Passau, le gouvernement autrichien,

I Le terme lui-même date de 1743 (Dictionaaire "Robert")
2 B. Hubensteiner. op cit, p 19
3 lu id.  p z i ,
r J Lortz, Geschichte der l.irche in ideenseschichtlicher Betrachtung (Bd 2 : Die
Neuzeit), ilIuoster, 1964, p. 155
5 D'une naniere genêrale, t'Eglise de la première noitié du XVIII' siècle n'est pas
"progressisæ" Un-sigoe, entre 1730 et 17,{0, ClemeotXII faitrevetir pour la seconde
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porJsse par les opposants aux jésuites, intervienr par deux fois, en 1747
pour faire enseigner l 'histoire et surtout l 'arithmétique dans les classes du
"Gymnasium', en lTjZ pour la géographie et l 'allemandl.

En philosophie et théologie, une sorte de stagnarion se fair
sentir très fortement. Pas une fois les élèves ne lisaient vraiment Aristote,
on ne leur en donnait que des éditions spiritualisées2. C'etait la même chose
pour Plutarque3. Les pères util isent au XVIII" siecle une néo-scolastique
qu'ils appellent eur-mêmes comme cela. La seizieme congregation générale

cle 1730 rappelle encore la necessire d'adapter les theses d'Aristo[e, en
physique par exemple{.

Comme les oratoriens, certains jesuites sont suspects à la
hierarchie, non sans raison car ils se situent en porle à faux, ne parvenant,
pas comae ils le voudraient a christianiser le profane, ce que le concile
avait "oublié" de faire. La Réforme égalemenr... Comment l 'EBlise aurait-elle
pu accueill ir la science nais.çante quand la Genese continuait d'être tenue
pour le recit fidèle de [a création] ?

Peu a peu, les universites du Sud de l 'Al lemagne
apparaisseni colome etant moins a la hauteur ou a la page que celles du
Nord6. Alors qu au XVII '  s iecle, les iésuites avaient eu un rôle
préponcleraut dans la culture et la civil isation de l'époque baroque,
l"'Aufli larung' mertait fin a l ' influence d'une tradition de pensee de
laquelle tout le monde -s eloignait. méme au sein de I'Eglise. It etaii
inpossible de tenir un systeme scolaire base sur saint Thomas ou Aristote -

que rroulair espressémenr saint lgnace, suivant en cela les dominicainsT -,

aiors que l'influence de Descartes, Newton et Locke, Leibniz. Wolt'f. Voltaire

fois de I'histoire les persoonages du 'Jugement dernier" a la Sirtine (cf C Dejob, De
l'influeoce du concile de Trenæ sur la litterature et les beaux-arts, Paris, 1.$8a, p 2i8 )
I À. Aigo, Geschichte des Gvmoasiums Passau, Passau, 1962, p.79.
3 A. Iiluckhohn. Die Jesuiæn in Bavern nit besonderer Rucksichr auf ihre
Lehrtarig[eit (in :Hisrorische Zeitschrifr, Bd. 31. l$74, S. 3,{3-{15). Munich. 1S7a. p
3.S6
3 C, Deiob, De l'influence du concile de Trente sur la litterarure er les beaur-arrs. Paris.
lE$4,  p  16 l .
+ j ili Valentin, Le théàtre des Jêsuites dans les pays de langue allemande ( l1r4-l6E0i,
Bern, 1973, p ll
5 Cf J, Deluneau, Le catholicisne entre Luther et Voluire, Paris, 1971, p i27 .
6 C. Pranil, Geschichte der Ludwid-ltlaximilian-thiversitat in Ingolstadt. Landshut.
tr{unchen, }lunchen, 1872, tone L p 5+S.
7 F. de Daioville, Les iésuites et l'èducation de la societe francaise, Paris, t94tr, p. 1,3.
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er Rousseau grandissait de jour en jourl. Lln siBne cle la difficulte des
jesuites à rêsoudre cette confrontation. le passage de la direction du grand

seminaire de Passau aux nains du clergé seculier en 17622.
Le nouveau règlemeni des études imposé par I'Autriche en

17j23 esr une protestation contre la maniere de faire des professeurs

d'lnnsbruck. À Rome, la congregation généraie de 1730 preparait une

réforme{. Les pères français, anglais et belges la souhaitaient, les Espagnols
er les Poruugais ia refusaient, les Àllemands. les Autrichiens et les Italiens

la voulaient mesuree, tout en sentant sa necessité, d'abord pour une mise a
jour generale, ensuite pour eviter que les colleges ne se vident I t:n accord

aurait pu être trouvê, mais le géneral lgnace Visconti contraint I 'ordre a
prariquer le s_vsrème péripapéticienl, contre la majorité des peres à qui il

n'etait des lors plus possible de travailler l 'aristotelisme comme methode

de la scolasrique. Il s'agissait de faire de la théologie positive a côté de la

theoklgie s),stematique, ce qui n a pas ete accepte par les peres qui

enseignaient. Le changement irop frequent Ces professeurs ne favorisaii
pas non plus un eventuel developpemenr de la theoiogie positiveo. La
situation ne pouvait pas facilenent s arranger. Le premier cours de
phrlosophre cartesienne est pubtê: plu.s rard, en 17-ii a Ingr.rlstaclt par le
pere Josei $langolds.

| -{ Aign fieschicine des ijr.mnasiuns Fassarr Pnssatt it)62 p ?5
2 i t ' ic ,p sr j
-1 F. v I lrones. ûeschichte der I:ai l  Franzens-T-'niverr- i tat in 0ra,: ,ûral-. l$1i ' ,  p 7Û
r A Falkner. Geschichte cler theol Fak cler I. 'niversitat Innsbrtrck l l{{ l- l :?i
Innsbnrck l%9 p 55
5tu ia,p. )4
6 tt A Bruck. Die Mainzer theologische Fakultat im lE ïahrhundert, $iesbaden. 1955.
p  2? .
7 Il se pr'ésente aiosi

"Systena Lusrinis et Colorugr novam de refractione theoriarn conplecteos cum
pr-aer-ia dissertatione de sooo propositun a P Josepho Mangold Soc. Jesu Philosophiae
Professore ordinario cum ab eodem in -{lrna Electoraii tÏniversitate ingolstadiens-i e-x
Decr'eto Inclyti Collegii Philosophici Suprema AA LL et Philosophiae Laurea
lnsignirentur DD Candidati, Virtute Religione et Doctrina conspicui et per legitimum
exameû approbati Anno MDCCLTII l. Augusti. Ingolstadii. T-vpis Johannis Pauli
Schleig, T1'pogr Acad. , $', pp27l "
$C Sommervogel,Bibliothègrre de !a,Comnagnie de lésus. Paris. lt90-1932 (l l tomes),
tome V p {81
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3.2.3. Une seule méthode. [ 'émulat ion.

L'etude des habitudes du college permat de dégager les
principes peclagogiques mis en æuvre par les jesuites. Le travail est reparti
sur cinq jours de la semaine, puisque comme le dimanche, [e jeudi
"Villatag" - est jour de conge, que l'on passe la plupart du temps dans les
propriétes du coliège ala campagne.

Quant au samedi. c'est aussi un jour particulier eo ce sens
qu'il est coûsacre la plupart du remps a une revrsion du programme de la

semaine. 0n appelle ces erercices les "sabbatina". Il arrive que I on rermirre
par une heure ou deux de travail catechetique.

D'une maniere genérale. les professeurs donnent peu de
travail a faire a la maison ou le soir a l ' internat. Les devoirs ne doivent
senir qu a une breve repeti t ion de la classe, jamais a sa preparat ion :  les
mairres, selon le "Ratio studiorum", iiriroduisent toujours personnellement

le sujet traite en s'aidant de la ntetltticle de preleciion.

Toutes les nethodes ut i i isees se basent sur le dou[: le
principe de leffort de volonte et deinulation au sein de ia classe ou du

college. Les eleves doivent rout d'abord être occupe,s de iacon reeiieûie'iti
sufiisante. 0n considere a priori qu'ils onr un certain talent et la volonte de

reusslr, et les peres essateflt de parvenir a ce que ûon seulement les
garçons aient des ccnnaissances, n:ais que lss chr)ses soienl enseignees de
facon a pour.oir ètre util isees dans la pratique, et forment ainsi en les

structurant les intel l iqences. Le savoir transmis doit  elre une bonne

nourr i ture de I  esprrt  et en meme temps suff isant aux besr.r i r :s cle

l intel l igence et de I  âme de clracun IT na s'aglt  Fas se'Lt leûrent d apprenr! ie,
mais d'apprendre a apprenCre.

La methode essentielle consi-cre a favoriser au ma-rimum
l'emulation parmi les eleves. L'instincr combattif des adolescents peut et

doit ainsi trouver sa place dans la dispute scolaire et la concerlation'. Le
sens de la volonré et la pedagogie de I'effort sont developpes pour des

motifs spirituels. 0rr en prend I'habitude a lravers des marrifestations de
toutes sortes. qui sont autant d'occasions de travailler.

C'est dans ce but que I on celebre arzec eclat au college les
ér'énements de la vie sociale. de La vie de l'Eglise. les fêtes et les

anniversaires multiples. L'enthousiasme est encourage par la competition
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dans l'élevarion de portiques, de décors, competition dans la composition de

poèmes ou de textes en Prose.
Plus simplemeût, on organise le dimanche des declamations

publiques, latines ou grecques parfois, pour lesquelles on invite d'aurres

classes ou le collège tout entier. Les décuries se battent entre elles, on se

bat au sein des decuriest - ce qui arrivait pluis fréquemment puisque les

décuries étaient de niveau homogène2 -.

Lïne fois par mois a lieu une cérémonie un peu plus

solennelle, pour laquelle les absences ne sont autorisées que par le recteur

lui-méme, et ou les éleves de rhétorique jouent souvent une ceuvre

théâtrate de plus grande importance.

0n encourage vraiment les élèves a composer pour toutes

les occasions, que ce soit pour uû simple cours en classe, pour des discours

hebdomadaires, des corriges de devoirs, des pieces de théàtre, des séances

academiques de toutes sortes, soleanités célébrées et vers et en prose. Il

s'agit aussi de faire travailler les éleves en equipe. de les faire s'entraider.

s'interroger mutuellement, travailler ensemble pour que chacun apprenne

a apprécier les qualités des autres. 0n comprend alors que ces lectures,

compositions diverses ou cleclamations n'aienl pas pour but de former des

avocars. mais d'obtenir de chacun qu'il puisse sentir le bien-fonde cl'une

culture clesinteressee conduisant au Beau et au Vrai. Tout en insistant dans

la diction sur I apprentissage c!'une bonne maitrise de l'action, de la voix ou

du gesre...
La diction devant un auditoire forcement critique - ce sonl

ses camarades, pas ses parents...- oblige en mème temps I'enfant a

surmonter ses rimidités et ses maladresses. Il s'agit d'arriver aus-ci à une

certaine harmonie entre corps et esprit.
En classe, te "Ratio studiorum" condamne le cours magistral

dicte et les professeurs essaient de faire participer leurs elevês le ptus

possible. Dans les classes inférieures, chacun doit iouer son rÔle, lire,

réciter. interprerer, poser rles questions, répondre... C'est ce que les peres

appellent le "ludus lirterarius", le "jeu litteraire" sur lequel ils s'appuienr

forlemenr. Ils font aussi travailler la mémoire des elèves. Chaque iour, c'est

I Cf. les "cornbat.s à mort" encore fort populaires dans certains collèges de la
Compagnie (v. en classe de 4' et 3' à Saint-Joseph de Reims, 19691'
? F. de Dainvitle, Les iésuites et t'éducation de la societe française, Paris, 1940, p. 145.
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aux decurions de la classe que sont récitees les leçons (en fait pour des
raisons pratiquesl. lt'lais il arrive que les pères qui comptent sur I'efficacite
de la rêpêtition fassent reciter à la fin d'une annee scolaire les poemes

appris l'automne précédent I
une partie importante des classes de litterature est

consacrée a la prelection, à l'étude methodique d'un texte. C'est un ûoment
ou la personnalite du maitre revêt beaucoup d'importance. La prélection se
passe en quatre tem.ps, il y a la lecture, puis une introduction au texte
appelee "praeludium", i'exptication des phrases une a une, et pour

terminer, le commentaire que fait personnellement le professeur pour

former veritablement ses éleves a partir du teste de base, Le principe est
qu'il ne dicte pas. et que les notes prises par les e!èves n'allongent jamais la
durêe de l'esercice.

Les jesuites veulent aËener les éleves a penser par eux-
mêm.es, c'est pourquoi pendant la classe, I'eremple est d'abord préféré à la
regle dictee. C'esr dans la seconde partie du cours que l'on en vient, a partir

des exemples, a la règle. D'aurres methodes ont pour but de faire refléchir
les elèves, I interrogation a la maniere socratique, qui demande un reel
effort d'espcit de la part du professeur, et la concertation à la maniere
scolastique. Lîne idee des jesuites est qu'uûe methode n'est bonne que si
elle stimule. Au moment de I'explication du "Catechisme" de Pierre Canisius,
on ne se contente pas d'apprendre par cceur, on discute le sens précis de
chaque leÇon.

Pour la correction des devoirs écrits, les peres emploient
plusieurs merhodes qui en classe incitent les élèves à la concurrence et a
ufle rapide amelioration de leurs capacites. La première des quatre

méthodes employées, qui toutes demandent au maitre uû certain effort
consiste a corriger dans les copies un passage a chaque fois différent et a
organiser une cotsultation des eleves entre eux, par petits groupes. La
seconde se fait par equipes de trois ou quatre, assis sur un même banc, et
chacune panicipe successivemeût à l'élaboration de [a correction. Lïne aulre
facon de proceder consisre pour le professeur a corriger quelgues copies
publiquenent, puis à appeler pendant la rédaction d'un autre devoir
chacun des êleves en particulier, afin de lui expliquer ses fautes. Enfin, on
corrige également à voix haute. phrase par phrase, et le lendemain a lieu
une interrogation destinêe à contrôler les progrès realisés.



269

plusieurs traits sonr encore caractéristiques de la pédagoBie

des peres : les atritudes réciproques du maitre et de l'élève, la nature de

l'éducation inrellectuelle qui doit servir à l 'éveil des facultes des garcons,

enfin, its réfléchissenr régulièrement aux movens à emplo-ver afin de

stimuler tes esprits. Dans son reglemeût des etudes, le pere de Jouvancy

rappelle la nécessité pour le maitre de connaitre chaque élève, "afin de le

traiter selon ses quali[es et ses defauts, et de le conduire par ses propres

appéti ts".

Enfin, la distribution des prix est mise en valeur toute

parriculiere. c est le moment de l'annee ou les éleves les plus consciencieur

soûl recompeûses... avec tambours eI trompettesl. Johann-tr' l ichaei Saiier

evoque ainsi ces ceremonies du college de lt ' lunich lorsqu'il -v etait éleve! :

Der \[ etteifer, einander an Wissenschaft zu
ubertreffen. war damals in den studierenden so groB.

daiJ. wenn am Encle des schuliahres in Gegenvart des
ganzen Hofes. nach beencligtem Schauspiele die Preise
verteiit wurden. unct die Stimme sich erhob : In
Rhetorica praemium primum ex oratione, die

Aufmerksamkeit in dem ganzen Amphitheater. und die
Erwartung, \/er doch der seyn musse, der deû ersten
Preis erhalte. so groB. so gespanflt var. als wenn die
Nation die |iachrichr von dem Ausgange einer
errtscheidenclen Schlachr zu vernehmen hâtre'"

0n ne peur parler des methodes de travail ni surtout du

sens de l'emularion sans evoquer les sanctions et les punitions. revelatrices

elles aussi de tout un esprit. Chaque eleve des colleges reÇoit a son entrée

dans l'érabiissement un eremplaire imprimé du règlement auquel il est

tenu de se soumettre. Mais en matiere d'education, il ne suffit pas

d'informer et d'expliquer, il faut eflcore contrÔler, verifier, "attester", et le

cas échéant intervenir. La conceptioû et l'utilisation des sanctions est de

bonne signification pour iuger de ta valeur d'une ûethode d'education.

I Cf. f Grinsle Festschrift zu der 3 Sacularfeier des Gvmnasiuns zu HeiliseûsBdt,

Heiligenstadt. lE?), p 6
2 p Joactrinsen. Àrrs der Vereangenheit des Munchener llilhelnsgynûasiums

Ivlunchen, l')09 p 2+
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Le meilleur sysrème éducatif est certainement celui qui

pour atteindre son bur necessite le moins de punitions possibles, et qui

peut les choisir légeres. Au XVI" siècle, Montaigne est partisan d'une

cerraine rudesse, mais les jesuites conçoivent dès les débuts les choses

différemment. En 1i60, on demande depuis Rome de s'abstenir de l'usage

du fouet et des gifles dans toutes les êcolesl.
Aur pères des collèges, il est recommande dans la mesure

du possible de ne pas disrribuer de punitions mais d'essayer en revanche

d'atteindre le but fixe par des encouraBements, des recompenses et une

reelle emulation entre les êleves. Le "Rario sturjiorum" prevoit qu'il regne

au college un esprit de pair, de patience et de bonté. Plutôt que de

sanctionûer sans cesse, il faut rechercher le dialogue, avertir avant de

prendre des mesures, et si aucune perfectibilité n'est plus envisageable,

mettre a la porte simplement. ÙIais les renvois sont peu nombreux, de

l'ordre d'un ou deux chaque année, même s'il arrive, comme à Mindelheim

en 1759, que I 'on renvoie 40 élèves d'un coup2...
Le pere de Jouvanw écrir dans son "Ratio discendi et

drtcent'li ' que rien n'est plus contraire a la veritable vertu que la violence.

illais pense-t-il, "les punitions sont neanmoins utiles et formatrices

lorsqu'elles culrivent la memoire". it faut qu'il soit manifeste a l'élève que

les peres punissent a contrecæur. Le "Ratio" demande de rester bon. de

resrer "pere", et meme dans les circonstances désagreables. de ne jamais

etre impulsif, bien que les sanctions doivent ètre données tout de suire

après une faure, jamais le lendemain ou le surlendemain' C'esr Ia

bienveiilance. la justice, l'education a la liberre qui font les qualite-c de

l 'educateur jesuire,

aueiles sont les punirions le plus gênêralement données ?

Elles sonr assez diverses : il y a d'abord le cachot. qui eriste bel et bien,

tous le savent et son effer dissuasif est efficace car il sert peu. [l en va de

même du chàtiment corporel. Dans le quotidien. oTr donne souvent aux plus

jeunes un terte à apprendre Par cæur... Pour les grands, il est cet usage un

peu particulier de disrribuer des amendes a pa!'er, relatives à la gravité de

la faute, dont le produit va aur pauvres de la ville ou aus missions. C'est ce

qui arrive lorsqu'on est surpris à jouer aur cartes. a aller danser, a porter

I J Sder, Der Jesuiten ausgewablte padagosische Schrifteo, Freiburg i. 8.. 1901 ,p 41.
2 B. Duhr, Geschichre der Jesrriten io den Landern deutscher Ztroge. Munchen, 192$,
torne IV p 472.
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un masque. I l  est également interdit  de se grimer, de s'habi l ler a la

maniere des pavsans. de p()rter des greiOts, des plumes SUr Son chapeau' ou

des cheveux longs si I on ne fait pcint pariie de la noblesse. Les eleves

tloiveni roujours être reconnaissables en yiile par le port - obligatoire - de

leur manteau d'ef udiant, rouge borde d'or pour les jeunes nobles, bieu pour

les autres.
Les pères prennent touiours Barde à ce que des fautes

commises publiquement scient égalemenr punies publiquemenr, mais que

des sanctions donnees pour des fautes plus personnelles ne soient pas

connues des autres éleves. Il est aussi de tradition chez les jésuites cle

sa\roir parclonner... force parfois par les eveûementr' ! A N{inclelheim par

exemple, des garqoûs de La haute noblesse s'absentenl un iour de

!'etablissemeflt pour faire une course a cheval en foret. Aucune mesure

n'est pr ise a ieur reLour.. .  Lin autre etudiant du "Lvzeum', deja exclu

quelques jours er icut ce rnême repris, se trou\re renvolre a noul' 'eau en

1763 pour scandale nociurne. Ilais apres la visire au college d'un emissaire

rlu duc Clemens. i 'eleve resre sur piace. Lln fair ai:aiogue se procluit a

nol rveau en 176E.
ll esi cle,lr que ce I' i esi lres !a crainte cte la saûclion qlii

pourral i  assombrir I 'armospi:ere tes coi isges cu I \ i l i l 's iecle'  0r:  e:-saie ie

s'en servir morlerenreni, ce qui ciemancle en contreparlie urr efiort de

Fal ience aux peres lesuites, qui prel-ereraient pariois une ci iscipl ine un peu

plus str icte - toulouf s ecartee par les ù-uperieurs generaur de I  epoque -,  un

peu comme on la rrouçe au llX' siècle dans ces internats a la discipfine de

ft-,r. niais a la pedagogie certainement mc:ins ignacienne...
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3.3. Un attrait particulier, te théâtre jésuite.

3.3.1. Les pièces iouées dans les collèges.

L usage qui est fait du theatre dans les college-s constitue un

aspecr bien caracieristique de la pédagogie iésuite. Le thêâtre avaii Ceja

rlans roui l 'occiderri une longue tradition derriere luil, i l ne commencart pas

avec les missions pastorales des jesuites I Saint lgnace at'ait \ru Ies

representations données clans l' aula" du collège Sainte-Barbe lorsqu il eiaii

etudiant a Pariss. D'une certaine maniere, ie théâtre jésuite trouve encore

son origine clans les jeux bibliques de Baviere et de Suisse. ei clans ia

cc-rmedie populaire italienne a la maniere de Plaute. pleine de fantaisie de

ieur de mors, C humour populaire3. Les lrreres uri l iseni d une maniere assez

asiucieuse le jeu sur scelre pour inst iuire ei eduquer ieurs eletes ei par ie

fai t  meme leirr  publ ic. Comment cerner de pius pres cette not ion de theatre
jesuite ? À partu'  t te letude des pieces qur ont ete jouees. i l  est possible cie

clelermirel sa piace Cans les col leges et C ex cle! 'njr  !e but.

La preparat ion des tres nr"rmbreuses pieces louees daus les

colleges demancle de longs efforts. mais c est en cela justement que se

deploient les avantages de ce choir peclagogique. Ce soni les professeurs

qui ecrivent les pieces. cela fai t  normalement part ie a l 'epoque de iei tr

rravail denseignant. Ils ne chercl'reni pas er: fait a der-enrr lronn:es Ce

lettres. mais piuiol a cornF{)sÈr un te-\te. ciestiûe a aFt)c)rter queique ci:Ose

aul eleves qui Ie jo,. lent ensuite. Cette idee est t ies neite ar, i  XYIII '  s iecie.

ou la voionte de former pal !e theatre non pas i  act,eur mais. ie spectateur.

s est estompee.
Car i l  s agit  au I \ : ["  siecle - cest d ai l leurs ainsi que nait  le

theatre jesuite - d etonner les Ioules, de les impressionner FOur les

influencer. en quelque sorte de savoir en imposer. Le but est de gagner !e

public en organisant des lestiviæs colleci,ir,es sous le signe de Ia for

I Cf . f . Erlinghagen. I-ath,-i i ische Bildung im Barock. Hannover. l97Z p 119
3hio,p oz
3 1 tv' lutter. Das Jesuirendrama in den Landern deutscherZunge. Augsburg l ' ) i [ t  tome
ip ls
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communautaire, pour purifier et raviver le catholicisme, dans l'esprit du

concile de Trente. À la pointe du progres, les jésuites ne reculent pour cela

devant aucune difficulté et utilisent tous les moyens necessaires au succes

de I'entreprise. Le théâtre des pères est au départ un véritable cirque de

plein air, les pièces durant des heures, parfois des iournées entièresl,

entrecoupees de grands defiles. Ainsi à Munich, où le collège est après

I Escorial la plus grande construction au monde, les pères metteût en scène

en 1j7 j une pièce au titre de "Çonstantin" dont I'action s'étate sur deux

jours, nécessitant plus de milte participants et de nombreul animaux. en

particulier des ànes, offerts par le duc Wilhelm. Comme on ûe parvenait

pas à eû trouver a Munich, on dut d'ailleurs les amener de Landshut. N{ais

on fait mieux encore...
En 1577,les jésuites mettent en scène le drame d"'Esther".

C'est a orlando di Lasso lui-même qu'its s'adressenl2 pour la composition de

la musique des cftæurs destinée à agrémenter la piece. Cette fois, la mise en

scène nécessite 1700 personnes. Il est prévu au cours de la pièce un défilé

dans toute ta ville. Les peres fonr venir des nains... et des geants, 160

chevaux du pa.vs. t3Û chevaux espagnols,230 hommes en armes. des

troubadours, des Chars, des traineaux, on met en scène des hommes à tête

de lion, Neptune, un éléphant, des noirs, des sauvages d'Afrique, le diable

en personne, des dauphins. un tigre, un loup, un dragon conduit par deux

jeunes filles, des chasseurs, une charette remplie de blessés. des magiciens'

des bourreaux3...
Le 20 juiller lJ77,le recteur du college informe le général à

Rome que la pièce, qui a dure trois iours et a ete iouee "avec grand

apparat", a "procure au duc Wilhelm beaucoup de ptaisir"q. Cela se passait a

peine 17 ans apres la première piece d'octobre 1560, une tragédie fort

appreciée1, donnée dix mois apres I'ouverture du collège. le 20 novembre

I  55e.
Le 6 iuilter 1597 a lieu la consecratioû de l'église St. Ivlichael

à ltunich, pour laquelle on monte le "Triomphe de St' Michel", oit l'on

oppose à la foi au Verbe pur et au mépris des æuvres. l'affirmation claire

I cf . G. Hover. Da riechr's nach Jesuirenoulver, Frankfurt , 1972, p. 39.
2tu ic ,p 3q
3 ; NIuUer.. op. cir,, p.1.1
' ' Ibid., p. )4
5 S. Hafner.4rrù Tahre Silhelmsevmnasium, Muachen, 19t9, p. E : "(.,.) unter gro8em

Beyfall einer stattlichen Zuhorerschafi"
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de !a redemption du monde ou compte la volonte et l'action des hommes,

dans uû mouvement ou I'Eglise restauree er unifiee recoûstitue l'harmonie

universelle. A la fin, l'Eglise reÇoit à son trÔne l'hommage de tous les

continents, y compris du Japon, pour la première fois sur scènel' Le théàtre

es! pour les foules un lieu de vérite, ou est mise en valeur la relation avec

ce Dieu crêateur et sauveur, qui devient tout à coup le grand-maitre de la

"comédie" qui se joue en ce monde2, telle que te baroque peut I'exprimer'

Au siècle suivant, les choses ont évolué et ce type de tres

grandes representations est oublié. Les foules risquent beaucoup moins

maintenanl de s enthousiasmer pour le prolestantisme qui lui, reiette la

fère telle que les jésuites la fonr cétébrer au nom de la foi, et les pères

développent alors davantage la qualité litteraire et artistique d'un théârre

mainrenent moins populaire, réservé de plus en plus au monde des

collèges, en raison de I'utilisation de la langue latine.

En Allenagne du Sud, on perd définitivement I'habitude de

jouer en plein air en 16JS, l'annee ou le vent emporte la scene, les tribunes

et les coulisses elevees dans la cour du coltege d'Eichstatt' Les

etablissements possedent alors pour la plupart une salle de theârre oÙ l'on

joue, en latia, au rvthme de l'année scolaire ei liturgique' 0n compose des

dialogues pour la creche a lioel, on or8anise des jeux de la Passion, des

pieces pour Pâques ou la Fete-Dieu, on nonte aussi des moments de

divertissement theàtral pour le carnaval. Les congrégations mariales

organisent leurs propres pièces de théâtre. C'esr en général à I'autonne

qu'ont lieu tes principales representations de t'année, au momeni de la

remise des prix avant te depart en vacaûces. 0n rejoue [a piece trois fois,

une fois pour les femmes, deur fois pour les hommes, ptus nombreur à

venir au spectacle.

Au XVII" siècle, Jakob Bidermann {1578-1639i enseigne a

Augsbourg, Diltingen er ifunich, ou il esr mème. préfet quelque temps' Il est

resté le ptus grand auteur dramatique du théâtre iésuite de l'époque

baroque, traitanr souvent ta question du salut en usant de la tension ou de

l'inquietude chez le spectateur. [e toul avec une réelle violence dans le ton'

I 1.M Valenlia. Le theâtre des Jésuites dans les gays de langue allemande ( l5T4-16$[l).

Bera, 1975, p, {)l
2 Cf J U. Valentin. op cit , g 327
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It s'agit bien d'établir ce monde qui appagient a Dieu, mais pas comme on

pourrait l, imaBiner... c'est le sens de son "cenodorus', que certains ffit iclues

considerent comme etant avec le "simolicissimus" de Grimmelshausen les

deux ptus grantles æuvres baroquesl'
"cenodoxus" est t'histoire de ce docte Parisien qui deja

durant sa vie, a la réputation d'un véritable saint, et qui tout a coup. se

trou'e damné par le iugement de Dieu parce que son action, si grande aux

yeuï des hommes, n'éfait morivée que par son seul orgueil2' La pièce est

presentee pour la premiere fois le i iuil let 1609 dans la salle de la

"coûgregatio maior" ct'Augsbourg puis reiouee a de nombreuses autres

occasions. En l614,Onla prêsente sur le parvis de la cathedrale de Passau3'

cadre grandiose pour les ieux à I'air tibre. Àdler v'oit en elle "l 'une des

rragédies les plus fortes jamais créees rlar un Allemand"r. Bidermann ouvre

la scene d'église jusque la réservée à la represeût'ation de n1''steres

religieux à la participation de tous les êtres du cosmos. sur scelle' le chrisl

lui-mèroe est présent, mais aussi les anges. les apôtres'  une muit i tude de

femmes er d l tommes. Bidermann f ai t  inrervenir dans ies dialogues des

personnaBes allegoriques et les fait participer au derculennet]t de l'action

Voici  comment se repart issent les rÔles selon leurs di i ferenis genres dans

ce nouvel art rhéâtral :

i62 personnaBesI

. Le Christ

. Saint Pierre

. Sainr Paul

. Saint \i ichel

.21 aurres anges

. Cenodoxophvlar, I ange gardien de Cenodoxus

. CenoiJosus, docteur Pari-sien

. Spiritus, l 'àme de Cenodoxu-q

. Conscientia, sa conscience

I Y, Ftemning, Das Ordensdrarna, Leipzig' 193u' p t39'
2 Cr. g Hubensreiner,
Munchen ,1977, P 23fJ
3 A. Aign, Geschichte des G]'mnasiums Passarr. Passatt, 1962, p Jtl
4 Cite par B Hubensæiner' op cit., p 2'it1



. Philantia. son amour Propre

. Panurgus, diable PrinciPal

. Hypocrisis

. .lsitreroth, Àsempholoth, Phasallioth. trois diables

. Ivlorbus, la maladie

. It{ors, la mort

. Philedemon, un ami fidèle

. Aesculapius. fulachaon et Podalyrius. trois medecins

. Dama

. illariscus. un Parasite

. Engonus, Labeo, Naso, Dorus et Dfomes, des serviteurs

. Cleptes, le voleur

. Dropax et Smilar, deux valets

. Navegus, un marin

. Exoriitus et Ptochus, deux prisonniers de I'ennemi

. Rusticus' le balaveur

. Bruno, fondateur de l'ordre des chartreur

. Hugo. Landvinus, Guariuus' Stephanus. Philaretus et
comç)agnons de Bruno.

Dautresgrandsdramaturgesjésui tesduthéàtre
enseignent dans les collèges de la regionl :
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Andreas.

baroque

. Jakob Pontanus (1J42-16261

. Jakob Gretser {1562 -16251

. Andreas Bruner (1589-1650)

.  Jakob Balde (  1603- l68l  )
, Jal iob i l lasen ( 1606- l68l )

De rres nombreuses pièces sont montées dans les colleges,

on arrive a plus Oe 300 pieces en 142 ans à SteVr. un chiffre qui n'est pas

inhabituel2. c est I epoque ou plusieurs établissements se dotent avec des

aides financières des villes3 d'une nouvelle salle de théàtre. le père

I f . Erlinehageû, liatholische Bildung itn Barock- Hannover. 1972,9' 125'

2 lt. nrnah,1ir0 Jahre Dominikaner und Jesuiren in stevr l4?s-1g78 Steyr. l9;8, p.2?.

3 Le phenorrnl est aoalogue en Fraace, ou les jésuites construisent un certain

nonbie de salles : '
. Sous Henri IY :Pont-à-Moussoo (1t9S), Rouen (160t)' Rennes (1609)'

fuloulins 116ù]), fournon. géziers, Bordeaux (1603l, Carpentras(1607), Avigoon (1612)'

ChanbêrY (16Ù3)
. Sous Louis IIII Atbi illaurrlc |o62Jl,Aurillac ( 162l )' Tulle' Vienne ( l62i)'

Montfeffand (163+rlnoàool (1617), Lt'oo i l6tEl' Nev,ers (lô19). Bourg-qs' Dijon'

iË;;;;;îôr il, ÀuHro iiâilr, Lansres. Vesoul. Blois ( 162$, La Flèche ( 1612), orléans
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Bernhard Stuarr. un architecte de ['ordre, fait des plans pour Augsbourg en

1730.Passau possede depuis 1690 une salle de 2000 places, avec tous les

appareils d'une scène baroquel, Constance egalement dans un théàtre bâti

jusre aur abords du collège, en contrebas de ta cathédraleZ' avec une salle

de 37,J m. sur 17m. construite aux frais de la ville3. La scène large et plane

de la Renaissance disparait, l ' image elle-même prend de l' importance, !a

scène devient un espace qui doir permettre les fantaisies architecurales de

décors tels que des ruines, des fontaines, des forêts, où |a perspective et les

effets d'angles entrent en jeu. Il y a désormais sur une même scène un

premier et un dernier Plan'
Il peut être interessant de voir une liste de titres de ces

pièces données dans la période retenue 1708-1,773, dans une ville comme

AugsbourB.Laplupart des pieces des professeurs de l'epoque sont tombees

dans I'oubli, avant tout parce qu'elles ne servaient qu'a l'exercice de

l'éloquence - beaucoup n'ont éte iouées qu'une ou deux fois ! -' Ùlais chaque

autom.ne a lieu une représentatioû annuelle avec une pièce plus

importanre. qui possede aussi davantage de qualites aflistiques et qui

nécessite un plus grand travail de preparation. ea particulier parce que l'on

tient a une nrise en scene et, a des decOrS un peU plus elabores'
pour Augsbourg. la lisre de ces pièces de théàtre se présente

ainsir :

l70E:
17f i ,
t7 t2:
t7t3:
t7 t4:

Konig Manasses
Beara paupertas {Le riche et Lazare)

Ferdinandus (Roi de Bohême et de Hongriel

Titus Japon (\'lartvr vivantl
Pietas coronata

orlèans (162rl), Qimper (1ô21), Caen (16121, Sens (162S), Chaumont (1624)' Metz'

châlons. Reins trsrqi inaii."i irr {1623), Paris (152s!. saiot-0mer, Dunkerque t1542)'

Baitleul (1636), Ais (1624)
Soùr Louis itV Pau u596), l lootpeltier (1661), Agen (15)9), Grenoble

t 16ô8 I
Sous Louis IY Poitiers (1742)

I A. Aign, Geschichte des Gvmsasiums Passau, Passau. 1962, p ll
2 l. Seidenfaden, Das lesuiteni,heaær in Konstanz. Stuttgart. t963, p'73'

3 B. veissenberger

Straubing, 1S9S P.
Zunge t' lunchen, 1e)2$. torne IV, p 303.
{ }t. Baer, Die lesuiten in Augsburg, ÙIuocheo,lg8z' pp' 73s'
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t7t5:  Phi laemonChoraules
1716:  F ides coronata

Liberi Clodoaldi iClodoalrl etair prince dancis)

Poenirentia sera, raro vera

Nlachabei (Lîne mère et ses fils)

Henricus Divinae Providentiae ludu-q

Talandus tragoedia - Sund in Berillo

Stesimbroius
Ramiri in matrecr Elviram pietas coronata

Paul inus
Crur saluris Arrha {Le salut par la crc-rirl

it'lirabilis Deus in sancto suo Alo)'sio

Duo in uno. seu Alovsius et Stanislaus

Triumphale siienTium Johannis Nep' - Rara

t7  17
t7r8
t7 ï9
1720
172r
172?
t723
t724
t72J
1726
1727
t72E

fratru n concordia tS-vntare maieure t

1729: 'Hispania auxilio S. Jacobi
l7j0 : llauritio occidentis imperatori tragoetjia - Der

APfel der Zwietracht

1731 : Ferdinandus princeps Lusetanus

L732: Trcas - Tria apuliae - Fatale pomum Paulini -

Tragoedia lattna intermixtis scenis germanici

17 33 : Protasius - Virgo victr ir

\734: Do!)foSâ crucilici meÊioria gltiriosa mÙrte cofonata
- Novus Dvsmas - Ûizidus iRoi d'Ara'oiei

173i :CusseroTragoet l ia-Samar i tanusmar ianus-
Sacrificiu m vesPerlmu m

173(t: Trebrrnius Laureatus, la chasteie c()uroûn.g - Nr)-{

illucoinans - Picus niranduianus - Phoenis

marianus
t73i: Tragoedia S. Hieronvmus tubae sonitum

expavescens-Distr ibut iotempor istCongregat i t rn
maieure) - illaria nater sanctae spei
(Congregation mineuret - Imago Dei renovata

{Congrégarion mineurei - Speculu'rn parisinum

Partheno tCongregation nineureJ - Augurium

Auguri Pessimum
1739: Judicium fraternum
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1740: sig kindticher Liebe des Printzens Philenus gegen

seine ÙIurter
t742: Sponsus Parthenius seu Sanctus Casimirus

Poloniae Princeps - Drama Leontares

1743: Absalon
L7 44: Flavius Julius CrisPus

17 4J: Discordia fratrum
17 46 : Titus manlius Pius
1747: Quintus Ùletellus Humanitate victor {Le riomphe

de la bonté)
17 4E : Jnventus Litteraria a carolo I'lagno Honorata

tCharlemagne récompense les étudiantsi

1749'. Cnei Pompei des GroBen Trauriges Ende

t 752 : Desperantus per figuram suspensionis lethaliter

saucius {Jeu de carnaval)
1759 : Salomon Britanniae Armoricae rex.

L76A: Cinnamus rer Partiae, Tragoedia
1761 : Ptoemaieus rex Cypri Tragoedia

176(,: SanctiuslvlartYrTragoedia
1767: Paulinus, Nolae episcopus, Tragoedia.

0n relrouve parmi ces pieces les differents Eenres
habituellement abordés par les iésuites :

. LéEendes de saints, de martYrs
Comédies

. Drames religieux, historiques et bibliques

. Drames legendaires

. Pieces allegoriques

. IVIise en scène de moments de l'histoire cottemporaine

. Jeux pour les congregations et les fêtes

. Jeur de la Passionl

Ce que l'on pourrait appeler les "canons" du theàtre iésuite.
quoiqu'il n'y air en fait pas plus de "théâtre iesuite" unique que de "st,vle

jésuire" en architecrure, se precisent au XVII'siècle. Le XVIII'siècle ne fait

que reprendre et continuer ce qui existe. Tout au moins n'y a-t-il plus de

I I. Seideofaden, Das lesuitentheater in lionstanz, Stuttgart. 1963, p.57.
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changements imPortants. 0n

pieces a\tec un cadre exotiquel

fait sentir darrs le cadre - f:lus
classe2.

0n ne néglige ni les effets de scene ni t'apport musicâI. De

plus en plus au cours du siecle, le prologue et t'epilogue sont chantes. on

introduit des clræurs, des danses3. Certaines pièces deviennent de

véritables opéras fantaisistes sous I'influence iralienne, avec arie, récitatifs

et chæurs{. D' autres formes s'épanouissent de méme. tels l 'oratorio' les

processions, les mises en scene avec catafalques, les feux d'artifice'..

A Augsbourg, on emploie pour la premiere fois ia mu-çique

en 1660, beaucoup pius tard qu'à ùlunich ou dans d'autres villes. Il affive

qu'elle soit composee par des élèves : ainsi esi-elle en 1729 de Johann-

\,lichael Hochu'anger pour "Hispania auxilio S' Jacobi", en t734 de Josef

l,lUller pour D!'smas'. Elle est parfois comp{)see par des musiciens Ce

renom.. En 170.1, elle est pour "Rer l{anasses" de l'organiste de la cour de

Earriere joiranl-Dçrninikus Detchei. en i7i2 du maitre cle chapelie de la

catheclrale d Erchstatt potir Ferdrnandgs
(.)uant.u" i lecr-rrs de' la scene. les ele" '-es ies i lessit len:,  les

consiruisent en bois. les monreni. les coiorieni. les eclairent,.. c'Èsi toul u:)

rravaii d apprentissage lui aussi formateur. Ii est parfors arri\;e que l on

fasse appel a des artistes celebres pour les decors. Les freres Asam5 ont

travaille a des decors au college d Amberg6. La technique est importante :

I'ancien eleye Johanrr-Baprisr Fuchs du collège de \lunsrereifel donne ces

details sur celie donr 6n s est servi pour la representatioir du clrame

"Alol 's ius Gonzaga' en I773: :

t Comr:ne daos le " losaphar et Barlaam" de J Brrtermaon - la scene se pesse en Inde -

nronté a1.lunichateStise St. Michael pour son qualrieme centenaire eo l95i-par les

"l;;;; 
Au iofiusr de Si Bta-"ieo sous laïirection du pere Peter Leutenstorfer SJ

2 I. Seidentadeo, op cit p I j2
3 0. Leisner, Jesuiiendramen mir trlusih (is . Freinberger Stio'men' lÛ Jahrgaog' 2

Heft Juli 193f.' S 33-41 Linz. l')5Û) p 35
+ j lvlirlter. Das lesuirendrnma in den Landern detrtscher Zunge Augsburg. l93t), torne

I ,  p ,87 .
5 tt natzt, Geschichte des Erasmus-Gvmnasiums Amberu. Amberg 19?5, p 4l
6 Les jesuites fonr de mème en France c est I'architecte Jacqtres-Francois Blondel
, t71-14-iZtr) - celui-la Àuru qui travailla a !Îeu - qui realise les ciecors de theatre
pïut ' f .coi tegaCePar. isent;+l t f .Boysse.Letheatredesiesui tes.Par is.  lSSt) ,p ozl
? H Kupprr Das St Michael-Cvmnasium ztr Munstereifel.Ilunstereifel. 1971' p lJ ,

t rouve plus frequemment au TVIi I '  des

. et une certaine infiuence du classicisme se

resireint cependaût - des tertes recites en
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'0n reconsti[ue sur scene d'une façon presque reelle
les vagues de la mer à I'aide de poutres, de planches,
de carton, de verre et de lampes à pétrole, et sur la
mer un bateau qui grâce à une sorte de bascule peut se
balancer.' '

Cet ancien éleve insiste aussi sur I'effet obtenu sur le public

et sur le bon contact entre êlèves et professeufs que favorise l'organisation

de telles représentations.
A partir de ta participation active de Leopold Mozarl par

exemple, à la vie theatrale du college St. Sah'ator d'Augsbourg, on peut

mesurer I'importance qu'elle revêt chez les eleves, avant tout pour leur

prropre formation. Le ieune Léopold participe dès l'âge de quatre ans et

demir à la tragêdie "Paul inus", le 1'  avri l  et le 6 septembre 1724. Puis i l

t ient des roles dans 
'Der Apfel der Zvietracht" et dans "Rara fratrum

concordia en 1730. Il fait partie des musiciens dans la tragedie "Protasius.

Konis zu Arima" en 1733. dans un jeu de la passion. "Dolorosa crucifiri

memoria sloric'sa morte coronata". i l chantel clans "Dysmas" et dans la

tragedie "Gizidus'. Beaucoup de garcons font ainsi vivre le monde du

theatre dans les colleges. En France. aussi bien lvlolière que Diderot ou

Corneille onr fait ainsi leurs premiéres experiences de théàtre comme

èlèves des pères-1.

"So werdeo etwa die Tlogen des Meeres auf die Bttnne
geblacht. nit Balken, Brettern, Pappe, Glas und Ollampen-in
geradezu naLuralistischer Manier, aus dern Meer ein Schiff.
ve lc hes dan k e ine r Sc haukelmasch ine scb'auke lt" .

I Lioe géoerarion plus tard, son fils Solfgaog-Àmadeus joue l'année de ses cinq ans
daos uie piece o,ôntee par les bêoédictios de Salzbourg, "Sigismuodus Huoeariae

Rer.'
2 Le ieune Leopolrl t'ait aussi partie de la maîtrise de St. I;lrich chez les bénédictins,
qui dâ t'ait oot égaleneot pris part à sa tbrmation musicale (0. Leisner, Mozart und das

Jesuitendrana. in :Freiobergerstirnnen ,44. Jahrgang, 2. Heft, S. E6-98, Litz, 197+, p.
96).
3 K. Edinghagen, llatholische Bildunc in Barock, Ilannover ,1972, p. 121,
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3.3.2. La place du théâtre dans les collèges du XVIII' siècle'

En Allemagne du sud, le théâtre iésuite est un fait de

civilisation. Au dela de la pratique, ce sont bien sùr les principes qui

président à ce developpement qu'it faut mettre en lumière. L'utilisation

aussi massive du théâtre est une spécialite de la Compagnie, qui n'a

cependant de bonne opinion que du thèâtre sacré. Plusieurs pièces traitent

de I'acteur en tant que marginal ou pécheur, a illindetheim en 1674,

innsbruck en 1693, Feldlcirch en 1733t. A l'instar de saint Charles

Borromée, archevêque de t{ilan, qui interdit les troupes ambulantes et va

mëme iusqu'à supprimer en 1565 le ieu de la passion, les pères voient dans

le theàtre profane un lieu malhonnéte et impudique2'
En France. le pere Lami. de t'Oratoire et La Rochechouart.

evêque d'Arras, se profloncent eû 1698 contre tout theâtre dans les

colieges de la Compagnie3, Batteux, professeur au Çollè8e de France' le

coniJamne lui aussi dans ses "Princines de litterature"a. En Allemagne au

contraire. les municipalites et les évèques - pour un bon nombre anciens

du "Germanicum" de Rome - favorisent comme ils le peuvent les

représentelions théâtrales, que ce soit à NeubourS, Passau, Eichstatt'

Ingolstaitt, Burghausen, Ratisbonnei... 0n le remarque d ailleurs aux

nombreuses donations ou constructions de salles par le magistrat de-"

differentes cites,
Les autres ordres. tels les benedictins en Bavière, se mettent

egalement a composer au TVIII 'siecle des pieces destinees a leurs eleves

ou a la population qui vir sur le territoire de I'abbaye. En 1750' le pere

Ferdinand Rosner u709 -t778, du moûastère d'Ettal compose un nouveau

livret pour le jeu de la passion d'0berammergau6. Deià en 1737 ' il av-ait

t J,trI Valenlia. Le theâtre des Jesuites dans les oays de langue allenaode {1554-11:30),

Bern 1975,p 253
2 [l io., p,250 et267
I g. g.y*æ. Le thearre des jesuites. Paris, lEsû, p. 106. il{ais l'0ratoire avait aussi son

ûéâtre.,. on perçoit la d anciennes rivalites !
{  Iu ia,  p los
5 J,lU. Valentio, op cir , p.297.
6 Ta passion exisiair a Oberammergalj -depui.s 16!{: Rosner lui donne en l75u une

oo*ôttâ iorne plus .o"ærpi"tivJts Schatler. P Ferdinand Rosner .ein bairischer

Dictrter, in , Ettal'er iltandl, Jahrgang '7/30'sonner 1978' s' lt-26' p'2+t'
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compose une piece restée celebre, Damon et Phintas". D autres ordres qui

f aisaient la ciasse, coûme ies capucins, les chanoines augustins ou

prémontrês, les ursulines pour les fil les se sont aussi lancés dans l aventure

depuis le XVII" siècle, mais sans faire de "vrai théàtre" au sens des iésuites
ou des bénedictins.

Dans les colleges, le théàtre a pour fonction de continuer de

former les éleves après la classe. de manière differente certes, en

développanr aiors d autres aptitudes que celles dont ils ont a se servir

habituellement. Les erercices de style hebdomadaires sont tres

frequemment ioues Cans la classe elle-méme, sans costumes ni decors. Cela

a L'avattage supplémentaire de donner un peu d'air au quotidien parfois

monotoûe tle lecole. C'esr quelque chose qui dans les etablissentents

protes[anls, moins portes sur I' idee rJe divertissement, existe de maniere

plus restreinte. Justus lttoser a fair Cu théàtre au 
'G-u*mnasium Carolinum'

d'Qsnabruck dans les annees 1730, Jean-Paul Richter decrit en l79tJ ie

deroulement d'une piece scolaire sur la vie de Luther. donnee le i I

novembre. a la Saint-:Vart in.
Les iesuites clesireni iaire acquer'ir a leurs eier:es la

meilleure éloquence latine possible. Le iatin reste eilcore au I\:l l i 'siecie h

langue des érudian[s. des intel lectueis, des diplomates. L'al lemand n'arr ive

que tardivement, on joue une piece al lemande en 1730 et t74A a

Augsbourg, en 1769 aGraz. Dans le Nord en revanche, sous iinfluence du

protestaniisn:.e, l 'allemand est util isé depuis longtemps dejà. Toutes les

pieces donnees a tr lunster lonr ete en al lemand a part ir  de 1749t. Àu

college, les pc.res organisent cles declamations en public pour lesquelles les

cia-cses s'invitent les unes les autres. Les prolesseurs insistent non sur ia

representaiion eo tant que lelle, mais sur la valeur de l'erercice. 0n

demande ainsi de iouer en classe sans apparat scenique afin de ne pas

perdre de temps.0n joue pour progresser, pas d'at lord pour le plaisir .  Ainsi

les pères n'autoriseni-ils pas toujours les reprêsentations de tragedies oit

de comédies. Autant on recommande la declamarion. autant oû refuse

I'eshibition theâtrale pour elle-même. 0n n accepte au depart ni vêtements,

ni persr.;nnages feminins. pas plus que I util isation de chants, de gestes ou

d oblets liturgiques flour le thealre scolaire. C'est sous la pression des

I Alors que I'usage de la langue nater:lelle s était rêpandu en France depuis le XVII'
siecle deja
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iésuires de ta province de Germanie supérieure auprès du genéral

Aquaviya en 1590 que les choses évoluent. Les pères se demandaient

comment continuer de iouer des pieces profanes, mais surtout sacrées ou

n'entrerair aucun personnage féminin, alors qu'ils interviennent si souven!

dans les scenes de l'Ancien et du Nrluveau Testamentl.
C'est le plus souvent l'histoire sainte qui fournit leur

natière aur composirions théàtrales. Les pères prélerent aux écrivains
palens les sentences du "Livre de la Saqesse" ou de l"'Ecclésiaste". Les

dispositions prises par les superieurs genéraux étant assez précises et

souvent, restrictives, ils n'ont que peu de liberté de mouvement.
Habituellement, les professeurs composent eur-mêmes le

texte des pieces qu'ils font jouer à leurs élèves. C'est normalemenr le

travail du professeur de la classe de rhétorique. Il ne s'agit pas d'écrire des

chefs-d'oeuvre, mais simplement un texte destiné a étre ensuite travaille
par les éleves de la classe puis ioue a telle ou telle occasion. Consciemment,
les textes ne soni donc iamais destinés a la postérité3.

comme l'orijre est centraiise et comme les peres voyaSent

treaucoup, ils s'échangent leurs compositions. 0n trouve encore auiourd'hui

a DillinBen ou a ltlunich des pieces composees à Augsbourg. Cela ne se
prarique pas chez tes bénédictins, chaque abbal's restaot très indépendante
l 'une de I autre

Dans les colleges, la théorie artistique ou litteraire ne fait

que suivre la prarique, coùme bien souveni chez les iesuites. ils préfèrent

d'abord acquerir de I experience er travailler sur piace, selon les necessites,

ptutôt que de s'instalier dans des theories qui risqueraient de paraitre

artificielles au bout d'un moment. Le seul ideal reste la pratique de

t'éloquence latine, te resæ se fait suivant les circonstances... Selon

I'habitude de l'epoque baroque, on mélange les af!s, on les fait s'empruoter

leurs effet-s. en vue du meil leur resultat possible.0n note aussi au XVIII '

siecle I' influence de l'erotisme, bien des scènes se passent en Inde, en Chine

ou en Afrique, les guerres contre les Turcs fournissenr elles aussi quantite

de sujets au1 peres, qui s'en prennent alors a l ' islam triomphaliste.

I J Mu1er Das Jesuiteadrarna in den Landern deutscber Zunge, Augsbourg, 193t1,
tome I I  p. ' )1.
2 L"'Athatie" de Racine s'inspire ainsi de l"'Athalie" d un professeur jesuite.
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Les pieces comportent quelques caracteristiques du baroclue

litreraire. Du realisme, on passe au naturalisme, on aime les effetr;
poignants, les conclamnations a mort, les martyres, le sang qui coule, les

visions de mortl et autres apparitions, la mise en scène de dieur et de

fantômes, d'anges, de magiciens, de diables er de saints. Sous I' influence des
pratiques italiennes, certaines pièces se transforment, en operas2. Les

êleves participent à I'accompagnement musical, on les forme pour cela au

cotlège. Il y a souvent un "praeludium musicum" à la pièce. Avec les

apports techniques des differentes machines à faire tourner, avancer,

monter, cles pétards et des feux d'artifice, on se trouve lransporté dans une

fête haute en couleurs et bruyan"e de premier ordre !
Ce côte excessivemeni theàtral esi mis au service du

rel igieur et en quelque sorte spir i lual ise, une maniere de faire qui

s'appareûte a la spir irual i te de la ir : ie des temples baroques. I Ieme si les
pieces se terminent la plupart clu temps c1e manière triomphale, le thealre
jesuire veu! aussi montrer comment la souffrance fair parrie integrante de

ta vie, i l  aborde souvenl [a question de I 'aspirat ion de l 'homme à la 'pair ie ' ,

setr:n le mot de saint Augusrin, et à I eternite.
Le baroclue ne conÇoit pas d ecarl entie forme et c(inieûLl, et

dér'eloppe pleinemeûi i 'uii l i: 'aiion rje i 'ailegorie, qui n'est finalement que

pLlre c()nvenrirrn. Bien sur. le c<lstume rend l' idee et()nrlamment presenir'

-qur la scene... A Augsbourg i)ar exemple, CIlr presentc'la glr:ire en la faisarrt

a,sset)ir sur un ir(ine, juche en haut cl un char tire par des chevaur, Cevanl

lequel esr place un disque pour representer [a terre se soumettant devani

tanr de puissance. Les choses sont parfois pius sobres : dans la piece 'N'iaria

am Osrerm-qB.gg", la Vierge \'larie entame lout b()nnerneili la conver*sali()n

avec les cleur personnages cle la nature et de la Bràce.

Pour le iour de ia representat ion, on distr ibue aur spectateurs

un programme de la fete que I on a f  ai t  imprimer. qui contient en
particulier le titre et le texte du drape joue sur la scene, le resume de

| lvlême la mort apparait sur scène La faute ou le pèchê ne sont pas de i'ordre de
I émotioo ou du sentinent, Ie drame baroque met eû scene les vêritables dommages et
leurs coasèquences, un peu conrne en paral lele à la vision des enfers des "Exercices

soir iruels" (1T. Flemsring, Einblicke irr den deumchen Literaturbarock Ït leisenheim
19"1,  p  3 l )
2 I Muller. Das Jesuiiendrama in den Landern detrtscher Zunee -{ugsbourg. l')31:t
tome I p )5
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l'acrion, parfois le nom des éleves acteurs et leur ville d'origine. Ces
programmes appeles "Periochen"l sont en latin ou en allemand. parfois

avec la traduction du texie en son entier, comme le montre sur l'illustration

ce livret imprimé en 1696 à Amberg.

/ lRGU/\ IE i lTUtw
ffi-,S?Ll'"n::u*ffi ::ii':Liï1"":',:iffi ia
tN h#ât dnos iunqimus' cicêâ Fid€, ÊIercfcor'quam in aulc

9'al,€J.t{odereco-r:raafumpfetec,du&uifcpcnituspcrmit'- 
cebrc, curâ Brvrrls ldBohcmor c?octcr I'oluRlt;

hec cnim Tutoris viccs ba&cqus egerac Omnia icaquc profanr'

banrur; nihil nonaudcbrcua Eaiarir, hir intcllc&iriultô fuc-

icnfaZclô, è Bohcmia viétoriorè rcdur ed Principem invific .
orimdquc luvcntutcm faniorum Pffcrpercm, mor Proccrum
èomphircs, ipfum dcnique Principà fi bi,Fidcrquc dcvincit, F:læ'
rcii ferfrauàcs & ccchias furs GipCam itr intcritumcooiicicnrc

Pars Prima.
P alalinatut deformdla+

Sccnl I'
PaletinenrsPrhccpt conm Modcnoremhudac' mittitq; Prc-
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I 0n a cors€rvé trombre de ces "Periochen", inprimés a 300 ou 4ÛÙ etemplaires a
chaque fois nais ils sont souveot disperses Ceux des pièces données à Feldkirch se
rrouvenr par exemple a la Bibliotheque d'Etat a Munich pour les annees l7Û1, 1712.
t7}tJ, 1721,1726, t123,1733, 1734 et 173J, au "Ferdinandeum" d'lnosbruct pour les
années nA4, L7?9. l73i et 173S. a ta bibliotheque de l'abbaye cistercieÂoe de
Illehrerau pôur les anoêes 173S et l74l, et à ta bibliotbêque universitaire de Fribourg-
en-Brisgau pour ceux du XVII' siècle.
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Il  esr certain que iout contr ibue a donner au XVIII 's iecle une nole

aristocratique a ces manifestations, pensées d'ailleurs pour les categrrries

sociales les plus hautes. En 1728, ÙIarie-Therèse et FranÇois de Lorraine

assisrent à une piece de plus de deux heures à Graz. "Urbis et orbis Romani

homogium caesari 0ctoviano Augusto patriae patri praestitum", pour

laquelle elle reçoit un programme eû allemand, lui en latint.

Habituellement, les femmes n'assistaient pas, contrairement à ce qui se

passait en France, aux mêmes représentatioûs que les honmes?. L'obsracle

linguistique v etait ègaiement pour quelque chose.

Meme si Jakoh Bidermann s'apercoit deja des inconvenients

de l 'emploi esclusif  du lat in - i l  va lui-meme iusqu'a rassembler des

chansons populaires allemandes en les publiant sous le titre Ce
"Himmelselocklein" -. i l se consacre tout de même esclusivement à une

grande predicarion sous forme de pieces latines celebrant le triomphe Ce la

majesté et de I amour de Diei.r, Cette manière de laire, qui porte en elle le

souci très barcque et suriour très aristocratique de la représentation esl

peu a peu depasse au XVIII 's iecle, Goethe le fai t  d 'ai l leurs dire a son

\l ilhelm tr'lerster.
Les intellectuels de I epoque efJrouvent par'fois quelques

rericences face au théâtre jésuite, qui ne se préoccupe guere de !a regle des

trois unires cle rernps. de lieu et cl action de la tragedie francaise. Il n est au

IV i l l ' s iec le  que le  pere  lgnaz \ ïe i renauer i  t1709- lTS3idEichsta t t  -  i l  se

réclame out'ertemen', de Corneille -, et le pere FranZ Neumalrrr i i(.97-

17651, professeur à t{unich, ou l 'on joue ses (euvres entre 1731 er i7ic1,

qui militent pour une obser\:ance stricte de la regle. etrémivent des tertes

sc.ion ce principe en trois ou cinq actes. Iieuma','r ecrit uil traite "iCea

Poeseos', des fins et no-veûs de la poesie. Chez les deus homtnes, les te-ries
- en vers ou prose ryrhmée un peu ptus libre - sont emprunts d'un relatit '

moralisme5.
Un autre pere, quoiqu'attache au latin, considere Coraeille

corl lme I 'un de ses naitres, cest Anton claus t l69l-1754), professeur a

Ingolsradt, Fribourg-en-Brisgau, Straubing et Munich. Comme Corneilie, i l

I F v. I,:rones Geschichæ der [arl Franzens-tlniversitar in Graz , Graz t$$6 p 57
2 E. Bo)'sse. Le thêàtre dds iesuites, Paris, 1350, p. SÛ.
3 1M ltalentin,La diffusion de Corneille en Allesraene au I\:lll' siecle a travers les
poet iques iesui tes l in :Arcadia ? l ' ) -2 H 2-1.  p l7 l -19')1,  p l ' ) l
{ Ibid p lS5
5 ct luia. p tss et 197
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recherche un stvle simple, clair, qui doive frapper I'esprit, et fait de la regle
des trois unites une nêcessite. Les tragédies qu'il écrit mettent en valeur
une purification des passions par le double moyen de la crainte et de la
pitié!. ùlais l'immense majorité des jésuites dramaturges suivent plutôt

l'ancienne maniere de faire, defendue par le père F. LanB dans un livret sur
la dramaturgie paru en t727, dans lequel il écarte I'idée de la règle des
trois unites.

La scène des collèges ioue bien sùr un rôle dans la vie

culturelle des cites - une certaine influence du théâtre jesuite se distingue

même chez Gryphius ou J. van den Vondel, chez Corneille en France, dans le

rheàtre populaire des regions d'Allemagne du Sud...- à côte des théâtres
qu'oû appelle de cour, puis des théâtres municipaux dont le nombre

augmerrte au XVIII" siecle. en même temps que les scènes ambulantes
disparaissent presque entierement ou deviennent semi-ambulantes.
Munich inaugure en 1767 soû nouveau théâtre, ce sera bientÔt le tour de
Vienne. Les scènes s'ouvrent plus rarenent au burlesque populaire ou aux

improvisations d antant. La representation elle-même est I'objet de soins
plus detailles. cela prepare le regne de l'opéra à partir des années 1760 en

Àllemagne du Sudl. De plus en plus, le latin de la seconde moitié du siècle
s'impregne du r;*'thme, des tournures et des accents de La langue
allemande.

Apres la suppression de I'ordre en 1773, certains peres

continuent de composer des pièces à l'usage des êcoles. 0n joue aussi a

Amberg en 1776 "Jg-phte." du père lllichael Hering, et en l78l "Der

Seinberq des Nabaorh" du pere H. Refer. devenu professeur d'art poétique

a l'universtte,

I lbid , p. 179 er 180
2Ii. Biedermano. Deutschlaod im lS. lahrhuodert, Leipzig, lE8tJ, tome II, p. 1127.

\
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3.3.3. Le theâtre conme facteur éducatif'

Si les jésuites urilisent tellement le théàtre dans les collèges,

c'est parce qu'its apprécient en lui les avantages qu'il apporte a La

formation intellectuelle, mais d'une façon ptus générale à la formation

humaine des étèves. une manière de faire revèle toujours, c'est encore plus

frappant à l 'époque baroqge, une conception des choses et du monde' une

conception de I'existence, de la morale, une psycholOgie aussil. L'âme est en

situation de contemplation face à la vie telle qu'elle se deroule, elle perçoit

le réel à travers son propre filtre. Il faut encore avoir à t'esprit que l' idee

centrale de ce théàtre iésuite est une prise de conscience de la rédemption

acquise par la croix et la resurrection du Christ. Par ta substitution de la

scène à la chaire, I 'homme de theâtre est le vrai pasteur des âmes, et le

theàtre n'est plus seulement la continualion obligatoire de l'êcole, c est un

terrain choisi Pour une lutte2.
pour ce bur éducatif du théâtre, les peres insisrent sur la

qual i te de la declanrat ion latrne ou Brecque. des discclurs. des corr iges de

devoirs, des seances academiques hebdomadaires en classe aurquel les tous

prenneût part et sur La participation di.r plus grand nombre d'éleves

possible au ieu sur la scene. c'est f inalement un autre genre de

declamation. a un niveau plus éleve certes, et en presence cette fois

6'inr:iteS il lustres, des familles et clu college rassemble.

Cerre conceprion du theâtre scolaire semble d'ailleurs plus

répandue au XVIll" siècte qu'au siècle precedent, du fail certainemenr de

la concurrence des troupes professionnelles qui prend de I'ampleur, du fait

aussi que l'on ne ioue plus dans la rue pour toutLl une ville, on reste

quasiment entre soi, le pubtic est rnoins elargi. le théâtre des pères se fait

plus discrer ten réaction aussi à d'assez fortes critiques qui augmentett

avec le temps3i.
Les occasions sont nombreuses pour un théàIre qui se veut

expression politique{ de célébrer en prose ou en vers les solennités'

I S Flemning, Einblicke in den deutschen Literaturbarock, itleisenhein 1971. p 6

2 Cf JU Valentin. Le theatre des lesuites dans les pavs de lan$tte allernande (1154-

l5S0), Bern. 1978, P l3
, J M Valenrin. La diffusion de corn-e-ille en Allerr.raqnl-au XVIII' siêcle à tfavers les

pJetiques iesuites (in : Arcadia, 7,1972,H.?-3' p 171-199f ' p t9E
4 Cf. W. Flemning, op cit p s3
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solennités de t'Eglise tridentine, solennités et fêtes de la vie de la cité' En

plus de l'ersrcice de l'éloquence, le theàtre permet aux élèves d'apprendre

à connaître davantage leur corps, leurs capacitês et leurs limites, et les

traits de leur caractère. Ils commencent aussi à savoir apprécier le travail

de leurs camarades. À coup sur, c'est une habitude qui apporte beaucoup,

d'une façon diversifiée, et qui souvent enthousiasme les élèves'

Le père Sebastian Sutor, recteur de St. Salvator d'Augsbourg

en 1737-1738, iuge ta pratique théâtrate comme quelque chose de tout à

fait positifl :

"Les exercices de théàtre public, les déclamations et

les comêdies servent au progrès du savoir faire et de la
dextérité de la chère ieunesse qui nous est confiêe."

par detà les avantages éducatifs objectifs de la mise en place

d'une pièce qui est I'apprentissage d'un travail d' équipe. la scène montre

aux ieunes acteurs comment ils ont et auront à se comporter dans une

société ou its seront les plus instruits. Cela commence par l'effort que fait

l'eleve pour surmoûter sa timidite, ses gaucheries et ses maladresses' 0n

recherche la une harmonie du corps et de l'esprit. Le théàtre l'initie à la

simple politesse comme auÏ quesrions des situations humaines plus

déticates. it lui apprend comment dire ou présenter les choses, lui montre

comment il aura a reagir dans telle ou telle circonstance. Tout cela bien sûr

selon l'esprit que les pères souhaitent voir acquérir aux 8afçons, puisque ce

soût eux qui choisissent et êcrivent les pièces, et en dirigent la mise en

scène.

. Il est encore un second objectif au théàtre iésuite - qui

d'ailleurs lutte en voulant I'assainir contre le ieu theâral du carnaval (deux

conceptions de la fête tout à fait différentes l) -, on [e destine à promouvoir

ufie idee des choses, une certaine conception du monde, ou plus

simptement, la mise en pratique dans la vie quotidienne des preceptes de

la foi catholique, ce qu'on appelle la morale. Quels en sont les traits

essentiels ?

I Cite par M Baer, Die lesuiæo. in Augsburg, Muncheo , l9SZ, p' 69 :."0ffentliche

Theatral ExercitienTclanatioo.o-ioo 
-conoedien 

zu Geschicklichkeit und

i;il;a;;";S dri Yônlstaods der uos arvertrauten Lieben Jugendt aogesehen und

billig ertû-artet vet'den "
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lJne chose est certaine, les peres ne font que se servir des
apports de I'humanisme, l'esprit dans lequel on travaille est tout autre que

la pensée grecque et romaine. Ils utilisent l'éloquence comme un outil, et
ne cherchent pas directement à former des orateurs. Même si I'on surveille
ses gestes, seS reactions, sa respiration, cette culture doit rester
desintéressee pour conduire plus loin. Aussi bien dans leurs eglises
baroques que dans leurs pièces de thêâtre, les jesuites refusent l'art pour

t'art. Là ou justement on se donne le plus de peine pour arriver à I'image

ou à I'effet recherché, le résultat est ailleurs.
0n retrouve dans nombre de pieces une structure en fait

issue du thêâtre grec, que saint lgnace emploie egalement dans les
"Exercices spirituels". Le mouvement est le suivant : le choc, la catharsis, [e

denouemenr. Les themes traites s'y prêtent d'ailleurs assez naturellement :

mort et rêdemption, péche et vertu, terre et ciel, vie humaine et

transcendance, aujourd'hui et demainl...
Goethe, de passage au collège de Ratisbonne en 17832. note

ce souci des peres de la Compagnie3 :

'Je me trouvais au college des jésuites a Ratis'oonne.
ou les eier-es iouaient la piece de théatre annuelle, je

i E. Srorotu Das Tesuirendrama in deutschen Soracheebiei. Eine Periocben-Edition
Texte und Komnentare. Muocben l ')79, p 12
2 Donc dix ans après la suppression canocique de l'ordre, mais pltrsieurs anciens
jésuiæs étaient encore eD. poste au collège.
3 ;,W v Goethe, Italienische Reise. Ausgabe l$67 Bd 19 S. 4

'lch verfugte mich in Regensburg in das Jesuiten-
[ollegium, vo das jahdiche Schauspiel durch Schuler gegeben
ward, sah das Ende der Oper und den Anfang des Tratterspiels
(,.,) Auch diese offentliche Darstellung hat nich von der
Elugheit der Jesuiten auf's netre ttberzeugt. Sie verschrnahten
oicÀts, vas irgead virEen Eonnte, und vuBtea es nit Liebe
und Aufmerksamkeit zu behandeln Hier ist nicht t'lugheit
vie nan sie sich it abstracto denkt, es ist eine Freude ao der
Sache dabei, eio it{it- und Selbstgeaul3, vie er aus dem
Gebrauche des Lebens entspringt. Wie diese grotle geistliche
Gesellschaft Orgelbauer, Bildschniuer und Vergulder unter
sicb hat, siod gewil} auch eiaige, die sich des Theaters mit
Kenntnis und Neigung annéhmen. und wie durch gefalligen
Pruok sie ihre liirchen auszeicbnen, so bemâchtigen sich hier
die einsichtigen Manner der weltlichen Sinnlichkeit durch
ein ansbndiges Theater."

(Citc par K. Edinghagen, llathotische Bildung in Barock. Haanover ,1972, p. 130i.
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vis la fin de l'opéra et le début de la pièce. (...) Cette
représentation publique m'a coovaincu une fois de plus
du savoir faire des jésuites. Ils ne reculent devant rien
qui puisse avoir un effet quelconque, et présentett les
choses avec amour et attention. Leur intelligence n'est
pas celle qu'on pourrait concevoir dans I'abstrait, c'est
la joie qu'il y a à Icavailler et le plaisir qu'il y a à
participer, tel qu'il nait de [a vie elle-méme."

tlne pièce de théâtre scolaire n'est pas seulement la

presenration publique du travail effectué, elle entre pour les pères dans le

cadre de leur pasrorale, oeuvre à laquelle ils ont su faire participer les

élèves eux-mêmes. LIne pièce de théâtre jésuite est à la fois une

predication, une exhortation et une confession de foi. L'æuvre de Jakob
Bidermann n'est qu'une Srande fresque sous forme dramatique, où il

cétèbre comme en prêchant le triomphe de la charité et la gloire du Père.

La conception fondamentale reste constante, la scène ne doit

servir qu'à la glorification de l'EBlise victorieuse, jouer montre comment le

royaume de Dieu se construit et devient sans cesse davantage [ui-même,
par la vie des hommes et à un niveau plus concret, grâce aux missions. Les

évênements evoques prennent soudain une importance beaucoup plus

profonde gue les personnaBes représentés. Le titre des pièces - c'est

souvent le nom du personnage' principal, tout simplement -, est

accompagné de quelques mots d'erplication sur la couverture du

programme ou du texte. C'est un signe bien concret de la pensée qui s'est

développée au sein de la Compagnie.
Sur scène, I'histoire, I'art, la foi, la philosophie, les conflits

potitiques ou les problènes de société incarnent toute uûe conception du

monde. Sans cesse dans les collèges, il est question des principes du bien et

du ma1 de la duatité du corps et de l'esprit, de l'accomplissement de l'étre,

de I'opposition du temps et de l'éternite, du choix entre la damnation et la
gloire. Les sujets que les pères abordent se prêtent volontairement à cela

lorsqu'ils traitent des qualités de La personnalité, de la noblesse du

caractère, de la reputation et des honneurs, de la ricbesse, des vertus. de

l'amitié, de la souffrance, du iuste et de I'iniuste, des conventions, de la

crainre et de [a honte, de I'envie et de la pirié. de l'émulation, du pouvoir en

place...
De nombreuses pièces traitent aussi d'un sujet historique,

qu'il soit tiré de l'histoire sacree. profane ou lêgendaire. Mais les pères ne
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développenr pas ce que I'on appelle une philosophie de l'histoire, leur

pensée n'est pas "historique" (au sens d'un système de pensée)t. L'histoire

n,esr chez eux que le résultat d'un combat entre les forces contraires du

bien et du mal. cette vision des choses s'enracine aussi dans les "Exercices"

ou s'opère ta lutte universelle des deur étendards du Christ et de Satan2.

Dans la méditation sur le Règne3 qui ouvre la deurième semaine, le christ

conquiert le monde sans distiûction de nations, d'âges, de conditions, pour

entrer ainsi "dans la gloire du père". La fin de toute histoire n'est aulre que

la parousie.
certains professeurs ecrivains com me le pere Josef

Zimmermann de Lucerne publient dans les arinées 1770 des pieces

presentant tes idêes de base et les exigences de ce que l'on appellera les

"droits de I'homme" dans les annees qui suivent'

Alors que le rheârre iésuite choisit ses thèmes dans les

domaines de l'allégorie ou de I'hisroire biblique. ecclésiastique ou profane,

le théâtre que fonr jouer dans leurs écoles les pasteurs protesi'ants est

tlavantage didactique oLl satirique. N'tais au TVI I i ' -siecle, ses grancls

moments sont passes. Avec I ertension du pietisme, le theatre sc$laire se

fait de plus en plus rare'l. 0n ne retrouve plus cles scenes comme celle de

Halle en 1602, ou 130 éleves iouaient ensemble pour la méme piece'

l  cf jII Valentin, Le thêâtre des lésuites dans les navs de langue allemande (1154-

t6$tl), Bern. 19?S, p j j$
rw ,4 . jou rde |a? ,semainen . l j 6 : , .Dedeuxê teodards . luodu
chfist, ootre chefuouverain et ootfe seigneur. I 'autre cle Lucifer. ennemi capital de

la nature huroaine' ,
3 "Exercices soirituels", ouvertru'e de la 2' semaine. n' 9l; "L'appel d'un roi temporel

pour aider â contempler la vie du roi êternel"'
N' OZ, prenïer point : "Je me representerai un roi que ta qa,$ de Dieu a

choisi, et a quifous les pr'inces et ùus les chrètiens rendent respect et obêissance'"
N. 95, eeuxiê-iîpoi"t 

'J'ecouterai ce rnême roi parlant à tous ses suieLs,. et

leur disaot : . Ma votonæ est de c-onquérir tout le pays des infidèles. 0r qui voudra

venir avec moi Ooii-ie contenter dela même nouiriture , de la meme boisson' des

nêmes vêtements qu. roi, travailler pareillenrent du.rant le iour, veiller pendant la

oilit, comme moi, âfio O" partagef uÀ iour avec stoi, comme il l'aura fait pour les

ùravaus, les frtrits de la victoire '."
lr'9,{ troisiene pôi"t "Je considelerai ce que devaieot repondfe de fideles

suiets àun roi si genireuï et si bon. par conséquent-cornbien celtri qui n'accep[erait

iàiË. rfîr"r O ui tel roi nériterait d etre meprisé du monde entier et tenu pour un

très mauvars seflrlteuf .
4 s. I:ave
Literatudeben, Halle, lS$8, P. l-1
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Les grands écrivains du théâtre de la Réforme restent ceux

du XVI" siècle, tel Thomas Neogeorgius (1511-1563) qui developpe une

grande fantaisie dans son combat acharné contre la papauté' dans des

pieces coame "lscariotes" i1552) ou "S4lyratug" (1555)l' Ce phénomène

se perpétue cependant au xvIII' siècle, Hirtzwig désiBne dans sa pièce

"Lutherus" évêques et moines comme l'incarnation du diable'

Les jésuites essaient au xvlll' siècle de promouvoir un

nouvel esprit dans la composition des pièces' Dans une æuvre intitulêe
,,Theophilus" apparaît par exemple à constance un élément tout à fait

nouveau qui n'aurait pas êté prêsenté sur scène en d'autres circonstances,

ta lutte entre t,humilité évangélique et les honneurs ecclésiastiques2...
,,Théoohilus" est une lé8ende dont on retrouve les traces au vl" siècle en

citicie (Turquie). Au xlll 'siècle, elle est reprise par Rutebceuf à Paris' Le

contenu est en quelques nots le suivant : Théophile est élu êvêque de

cilicie, mais renonce à cette charge par humitité. cetui qui esr étu à sa place

est alors amené par des persontaBes malveillantb à retirer à Théophile sa

place d'archidiacre, lrrité, Théophile se met en relation gràce à la magie

avec le diabte, qui l'aide à être rehabilite et même à devenir évêque'

Théophile vit désormais dans le lure et les honneurs' tr'lais [e renords a

finalement raison de lui, il fait pénitence avec foi et esperance' et avec

I'aide de la Vierge, reprend possession du pacte qu'il avait signé de son

propresangaveclediable.Levoi làsauvêpourtoujours.
La magie et t'idée d'un pacte avec le diable ont ici un rôle

primordial. soutenu par le renouveau dans la société d'alors. de l'interêt

pour I'astrologie, fortement combattu par les pères' Le système de Copernic

est maintenant connu de tous, et I'homme s'imagine souvent soumis sans

aucun pouvoir de résistance aux planètes et à I'univers (peut-être y a-t-il

encore des réminiscences de cette attitude d'esprit du xvlll" siècle dans la

langue allemande contemporaine dans I'emploi de mots comme

"martialisch", "Bondsuchtig" ou "iovial")'

0n distingue encore dans cette pièce un autre trait

caracteristique des iésuites, il s'agit de l'espérance qui doit accoûpagner la

foi. chacun des actes libres de l'homme possède une valeur propre' c'est ce

I K. Harrfelder.
Gernaniae paedagogica,Bd'7), Bediln, lEE9' p' 6{'
2 C. Grober,-Cgi.lt. A.t t.t" ' Konstanz' 1904' p' t0l'
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qu'explique lgnace, c'est ce qu'affirme haut et clair la Compagnie dans sa

mission pastorale, en s'opposant à la conception protestante de la

redemption. 0n perçoit par la à quel point le théâtre peut être prédication.

Parvenus à ce point, il est interessant de faire une

comparaison avec l'autre grand ordre religieur qui se charge d'éducation en

Allemagne du Sud, les bénédictins. Cela parce qu'ils développent egalement

le théâtre dans leurs monastères, mais d'une manière uri peu différente et

surtout dans un autre esprit. La particularité du théâtre bénédictin tient a

l'ordre lui-même. Les monastères. "installes" un peu à la manière des
propriétaires terriefls, veulent promouvoir la culture et les arts - le

baroque ! - mais leur but premier n'est pas en cela la pastoralel. i l[éme s'ils

ont en charge les paroisses des villages environnants.

La spirirualite benédictine est da"'antage contemplative,

comme peut l 'être cette nostalgie de la patrie perdue, que I on retr()uvera
par grâce. Il n'esr pas question de victoires à remporter sur le mal ou

I herésie comme dans les collèges, qui se veulent dans les v-il les des centres

missionnaires2. En ce qui concerne les pieces qu'ils composent, les moines

sonr tres prolires. Peut-etre disposent-ils apres la classe de plus de temps
que les jésuites, qui s'adonnenl encore à d'autres occupations, 0n conserve

a l 'abbave de Kremsmunsteri  pius de 200 manuscri ts du XVIII"  siècle' t .  Si

les titres ressemblent a ceul du theatre jésuite, et si l 'on releve des

analoBies dans ce st1'le tout de meme particulier de I epoque baroque, on

remarque des différences sensibles dans la maniere de conce'v'oir les choses

er de traiter les sujets.
A l' image des immenses constructions entreprises au XVIII"

siecle dans maintes abbayes, le theâtre des êcoles nonastiques est plus

pose er plus serein que.celui des jesuites. Les bénédictins, suivant en cela

les mots cles de leur regle "ora et labora", "prie et travaille", ne recherchent

ni la polemique ni la propagande. Ils constituent dans leur bibliotheques de

I C'est eo géneral la haute noblesse qui frequente les ecoles monastiques Au moins
dans le prenier tiers du siecle. la fornatioo y est certaioerneot noiûs solide et noins
considérêe par les intellectuels
2 W Flenmiog, Das 0rdeasdrana, Leipzig. l93tl, p 29
3 Le theâtre est une tradition plus qu'ancienne à llremsmunster : on garde trace d'une
piece de Têrence moûtée au monastère en l0l3 - la fondation de I abbaye renoTrte â
1'an777 - (cf. A. illaodorfer, 1200 lahre llremsnunster Die Stiftsschule. S 14"-193,
Ilresrsmunster 1977. p. l7Û).
4 Ig Flemning. op cit , p 25
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vastes temples du savoir. Plus qu'une organisation de combat, c'est un
ordre voué à la culture, Chaque monastère est indépendant, oû ne trouve
pas comme dans la Compagnie cette uniformitê des collèges, nécessaire
dans les débuts au succès de la contre-réforme. Il arrive que les pièces

aient ainsi plus de caractère.
Les jésuites montent des pièces qui incitent à la conversion

inÉrieure et radicale, nofl des pièces qui magnifient le simple bonheur
d'être enfant de Dieu, ta joie de pouvoir le louer et I'adorer. La mentalité
monastique préfère mettre en valeur la grâce, l'amour du Père, I'aspiration
au bonheur du ciel. Il est vrai que les moines ont éSalemeût un autre
public, qu'ils ne cherchent pas directement à "convertir". La relation étroite
des bénêdictins avec les populations des campagûes voisines a pour

influence directe l'introduction du dialecte et des habitudes du peuple dans
les pièces de théâtre, que ce soit pour la musique ou Ie vêtement sur
scènel. A N{allersdorf par eremple, on monte pour la distribution des prix

du 30 août 1764 une pièce paysanne très eniouée2, à l\{etten. on donne
pour le carnaval de 1759 "Die bestrafte Trunkenheit"3.

Les bénédictins utilisent en revanche de manière très active
les effers les plus sophistiqués, ils font pleuvoir, souffler le vent, passer des
comètes. venir le tonnerre, s'envoler des oiseaux ou aboyer des chiens dans
leurs salles de théâtre, si grandes parfois qu'on peut y faire tenir un
marche de village entieri.

Chez les jésuites, ce sont ordinairement les professeurs de la
classe de rhetorique qui coaposent les pièces jouées au collège, chacun doit
æuvrer a être soldat du Christ tà où les supérieurs I'envoient. Dans les
morasteres au contraire, on a l'habitude de confier ce favail à l'un des
religieur de la communauté plus talentueux. 0n l'appelle le "pater comicus".
C'est cette tâche qui constitue pour lui sa participatio.n à La louange
commune, les bénédictins insistant en effet sur les aptitudes et qualités de
chacun.

l 1. Mandorfer, 1200 Iahre Kremsnunster (Die Stiftsschule, S. 147-1931.
liremsnun ster, 1977, p. 170
2 W, Klenn, Benediktisisches Barocktheater in baverischem Donautal (in : Studien
und il{itæilungen zur Geschichæ des Benediktinerordeos, Bd. 58, 194Û, S. 228'2J8),
Munchea, 194û,p.230.
3 tuio , p.z3z
{ A trfandorfer. op ciL., p.172.
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Cermins sont restés célèbres, le père Aegid Ritzinger à

Admontl, le père Simon Rettenpacher, "comicus" et "regens chori" à

Kresmunster, où le théâtre connaît un développemenl spectaculaire à partir

de 1676 sous I'abbé Erenbert2, promoteur des fameux "[udi carnevalenses",
le père Ferdinand Rosner (ÛA9-Û78) à Ettal, profès en 1726 à 17 ans,
d'abord professeur de poésie (1734-17361 puis de rhétorique et "pater

comicus" de I'académie de chevalerie (1736-1741)3.

Les bénédictins en viennent vers la fin du siècle à l'opéra.
Entre 1770 et 1800, on joue chaque année à Kremsmunster un opéra{
d'auteurs aussi diversifiès que Pergolèse, Gluck ou Antonio Salieri
(prêdécesseur de Mozart à la cour de Salzbourg). Les rÔles masculins et
féminins sont tous confiés aux élèves. Freising et Otrobeuren sont
également de Brandes scènes du théâtre bénédictin au XVIII' siècle5. Il
faut ajouter que nombre d'abbayes se font aménager des salles de
spectacle baroques avec tous les accessoires nécessaires. Si les iésuites se
servent du théâtre conme d'un moyen, jouer est davantage un but en soi
dans les monasteres. C'esr peui-être ce qui explique la réticence à utiliser
dans ce type de théâtre les allegories (on refuse à l'époque de faire à
Kremsmunster de la mort un personnage de scène).

I R. List, Stift Aduront 107,{-1974. Ried im Innkreis, 197{, p.272 (Pour la pièce "Alea
idest fortuna et iofortuniun" ). C'est eo 16Jl qu'est faite pour la première fois mention
d'une pièce jouèe au oronastèfe : "
Romae litterarum hurnanarum studiosos".
2 A. Mandorfer. op. cir., p. l5l
3 S. Scballer. P. Ferdinand Rosner. ein bairischer Dichter (ia : Ettaler Mandl,
Jahrgang J7/3ù,Sommer 197E, S l)-Z5l,Ettal. 197E, p. ll
{ A.lvlandorfer, op. cit., p. 173. .
5 B. Hubeosteiner, Vom Geist des Barock, [Iunchen, 1967, p. la,
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- Conclusion -

Eo, 1773, suppression forcée de collèges
qui donnent un enseignement bien spécifique

dans la société en mouvement du I II' siècle.
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l.  La suppression de l 'ordre et ses conséquences.

La vie des col leges se lermlne brusquement. dans les vi l ies
d Al lemagne du Sud comme parlout ai l leurs. par la suppression canoniqrre
de la compagnie de Jesus. Fait  unique dans lhistoirel ,  dautanr plus
surprenant que la compagnie vient de rendre d'immenses sen'ices a
lEgl ise et que son extensron dans les pavs de mission va de 1'Amerique du
Sud a la Chine. On sent venir la cr ise des les annees l75f)-1760 rJans
plusieurs pa) 's d Europe.

Le 2l jui l let 1773,le pape Clement XI\ I  dissoud lordre des
jesuites par le bref "Dominus ac Redemotor'. Dans les villes portugarses, ()n
fait tirer le canon et sonner les cloches pour saluer I'evenementl. La lutte
politique contre la Compagnie a commence de se durcir au Portugal e[ en

Espagne, mais el le date en fai t  de la f in du XVII 's iecle:on la trou\re rrop
centralisee. trop romaine. trop puissante, trop influente3... Les multiples
petits conflits intra-ecclesiaux dont il a ete question plus haut n ont nen
fait pour arranger les choses.

La couronne d Espagne avait donne aur jesurtes des
pririi leges exorbitants dans la gestion du Paraguav - c est I origrne de
I espression 'etat jesuite ou . lesuitenstaat '  -  qui les avaient rendus
economiquement tres puissants. Las Casas avait fonde 30 reductionsi tavec
pres de 150 000 Indiens I pour resoudre la question coloniale. 0n n v
laissait  entrer aucun Espagnol non-jesuite, c 'etait  le pr ix de Ia reussite. De
nom[rreux peres travaillent egalement au Brésil, qui appartient au Portugal
Avec le temps, ils deviennent economiquement plus puissants gue les
ministres de Lisbonne5. En l7-T0. cest le marquis de Pombal6. Sebastrano

I  En fait le pape Clement II  at 'ait  deja supprime trois ordres rel igieux dans les annees
156?-16'6.1 mais pour de toutes autres raisons il s'agissait de congregations de perite
tai l le quil fal laitregrouperavecdautres(L Koch lesuitenleriEon Paderborn l.)14
p  4 i 6 f
I R Coruely, Posrbal, ein politiscber Heuchler (in ; Stimmeo aus Haria-Laach. Bd 5,
p 122-146) Freiburg i B 1g7i p 122
3 J Lortz Geschichre der l.irche in ideengeschichtlicher Betracbtune (Bd II Die
Neuzeit l ,  tr lr tnsær. 196a, p 253
r G Schnurer llatholische llirche und llultur in der Baroctzeil,Paderborn l9l7 p

Barthel Die lesuiæn {estern. heure. morren Dusseldorf, 1962 p 25i
l3 l9  tome I I  p  13-

244
5 l t
6F Lipot'sk1- Geschichte der lesuiten. Munchen
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Carvalho. qui devrent mrnistre plenipotentiarre t lusqu en l77E i .  I ;our
recuperer largenr des colonies, i l  demande en l7j7 une reforme' de ia
Compagnie a Rome et lance te bruit  que les jesuites veulent I  indepenclance
du Bres i l l . . .

En 1759. i l  choisi t  d agir comme un dictareur er sans
rencontrer nr le provincral, nr le general, enferme les jesuites a qui il porte
grief et met les autres dehors, I l  I 'a peu de react ions, la Compagnie n a pas
bonne presse au Portugal, le general Frantisek Retz avait nème demande
guon ne celebre pas publ iquement Ie bicentenatre de l7j9: dan-c le pavs-i

Huit  ans plus tard, cest le roi  Charles I I I  c l  Espagne qur
chasse ses 227j jesuites.. .  precede en cela par Louis X\I ,  le l8 nuvemlrre
1764. 46 des 124 colleges franÇais sont repris par des congregarrons
concumentes {.  Deux ans plus tôt,  alors que 96 des l l2 parlemenratres

erigeaient deja le depart des jesuites le 6 aout l762, le roi  avarr pounanl
rel use de signer. Iîais c erait la derniere fois que Choiseul echouait f ace a la
Compagnie-1.

Dans les annees 1767-1768. le Ponugal.  la France et les
Deux-Sici lesbcherchent a mettre Vrenne dans leur camp af in detre surs de
pouvoir agir sur le pape. I ls reclameraient la suppression de Iordre tout
entier-.

Clement  XI I I  (17-58-1769r  e ta i t  en ef fe t  beaucoup p lus
ferme, rndependant et vigoureux que ne le sera soû successeur Clement
XI \ t  i l76q-17741.  11 avai t  de ia  repondu a ceux qu i  voula ienr  que lon
reforme la Compagnie: 'Sint ut sunt. aut non sint 1"5 Le 7 janvier 1765, i l
puhhe Ia brul le Apostol icum pour defendre la Compagnre. Jamals. dtr-on.
un pape n avalt s()utenu aussi vlgoureusement - et sans conditr0ns - un

lR Cornel.v- Pombal ein polirrscher Heuchler (rn Stimmen aus l l laria-Laach Bd I
p l?2-145t Freiburg i  B l5-i .  p 122
l La fondation de la Compagnie qui date de l5-14 est solennellement confirmee en
lJ.i.)
3If Barthel Die Jesuiten eestern heute moreen. Dusseldorf , l9g? p 27a
r P Delattre Les etablissements des iesuites en France deouis guatre siecles Yetteren
1949 tomel p l+;-1
5 il. Barthel. Die lesuiten gesLerû. heute morcen Dusseldorf, l9S2 p 251
6 D'ou les peres sont renvo)'es en 175"
? f: Fey Palst Clenens J(l\r Aufhebunrsbreve des lesuitenordens Leipzig l9lr3 p
I r.i
5 \ l  Barthel Die lesuiten r,estern,lreute mor&enDusseldorf 1.)t2 p



ordre rel iBieurl .  En 1769. i i  refuse une nouvel le fois de drssouclre ies
iesuites. C est contre ma conscrence' . dit-i l. Entre temps. lUarie-TherL'se
-c est ralliee auT Brlurbonl. Les chrrses se sont precipitees avec le rnariage de
deux de ses fil les, llarie-Antoinette avec Louis TVI e[ Caroline avec
Ferdinand de Naples, C est tr ' lar ie-Therese, d abord amie des jesuites, qur a
f inalement signe larret cle mort de la CompagnieS. Le conclave cle 17b9
allait choisir le pape en fonction de cette que.stion, qu il fallait matnrenanr
trancher.

Le 2l jui l let 1773, le cardinal l iegroni donne la lecture
publ ique du bref ponti f ical ' .  0n y' l i r  au paragraphe l7 :

'De*q sa fondation, bien des semences cle
discorde se sont levees dans cette Compagnie. en son
propre sein, mais aussi chez les clercs reguliers el' 
seculiers, contre des academies, des ecoles. des
universites. et méme contre les princes de certains par--s
qui l 'avaient accuei l l ie ( . . .)5 Tant de plaintes sont
arrivees contre cette Compagnie qui derangeait le calme
et la paix de notre chretiente t... t. 6

En Allemagne, I atrsolutisme aflti-religieur se repand clans
certains milieux a partir du milieu du siecle. En 1769. à la cour cle llunich.
le direcreur des affaires ecclesiastiques Peter v. 0sterç'ald prend aussi
position contre les lesurtes; :

Ihre Sitrenlehre loscht das erste Lichr
der Vernunfr aus und macht alles problematrsch Dre
.fesuiten bilden einen Staat im Staate und vernichterr
alle welrliche juridiktion, sie gehorchen niemand,
veder geistlicher noch \r'eltl icher Obrrgkeit. seitrsr denr

I  lb id  p 251
I A talkner Geschichte der theol Fak der t iniversitat Innsbruck Innsbr.uck 1969
p 205
3 B Duhr Geschichte cler lesuiten in den Landern deutscher Zunse trft lnchen lqZS
p  ?16
1li  Fey PanstClemens'XIV AufhebunËbreve des Jesuirenordens Leipzig lgri l  p j :
5 tuict . p tt
6 tuia p z3
? B Duhr Geschichte der lesuiten in den Landern deutscher Zunge l\ funchen lg2t
torne I1' p 22+
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Papste nicht,  Es steht in den Handen cles Generals zu
Rom, ob und vie lange ein Furst Ruhe, Frieden und
Sicherheit in seinem eigenen Lande haben soll.

l lalgre tout, lorsque I on apprend dans les villes de Baviere
la nour:elle de la supression de la Compagnie, les reactions sont tout autres.
Le magrstrat de la plupart des villes prend le parti de soutenir les jesuites

et les col leges, Landshutl ,  i l l indelheim2, Ingolstadt3, Strauhing'.
Landsbergj, Kaulbeuren6, Augsbourg, Ratisbrlnn, Rottweil et Amllerg, ou les
gens de ia rue louent I'action des peres aupres des pauvres et veuleni
conserver les offices <le l 'eglise des lesurtes". !

Plusieurs eveques prennent egalement leur defense c()mme
a Eichstatt ou BâIe... Celui de Ratisbonne ecrit dans une lettre a Rome datee
du l1 septembre 17735 : " i . . . )  da8 wenigstens in Lnserm Deutschland
dieser Orden. dem man seiner Verdienste wegen allda nicht Benug schatzen
kann, unangefochten gelassen werden dorfte .

À Vienne curieusement, en septembre 1773, le cardinal-
archer'éque demande avec I appui de Marie-Therèse a de nombreur
jesuites de conserver leur poste. tout en devenant prétres diocesains9. À
Passau. le prince v. lùtaldburg-Hohenlohe decide de protester aupres du
pape, et lui  expl ique dans une lettre datee du 4 aoùt 1773 qu i l  sest
informe chez des Français. et que presque tous les evêques du pa]'s

regrettent la disparition de la Compagnie. L eveque quant a lui, ie cardinai
Firmian. bien qu i l  art  de la svmpathie pour les peres, publ ie le bref dE.s le
l3 septemlrre et recupère tous leurs biensl0.

I B Duhr Geschichte der Jesuiten in den Landern deutscher ZungeMunchen 1925
torne IV p 2lq
I F Zoepft, Gescbichte des ehenaligen llindelheimer lesuitenkollers. liillingen 1921.
p49
3 ,1 fluckhohn Die Jesuiren in Bayern nit besonderer Rucksicht auf ihre
Lehrtarigkeir t in Historische Zeitschrifr, Bd 31, p 343-415 ), I lunchen, l5:{ p i43
{ 0u les habirants sont oonbreux a manifester leur deception
5 luio p 143
o B Duhr Geschichte der lesuiten in den Landern deutscher Zunge Munchen 1925
tome I \ :  p.219.
? Iuid p z:rt
S 3 Diendorfer Die Aufhebung des Jesuitenordens im Bisthun Pa,ssau Passatr ll')l F
5
9 L'un d 'entre eux, Sigismund v Hohenvart .  est  meme nomme archeveque de Vienne
en l5t . t j
! 0  I n i U  F  j b  e r  < r r
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l l  laut savotr que pour qu un decret,  une bul le, un trref
pontifical soit applicable, il faut que les eveques le publient officiellement,
chacun dans son diocese. 0r cette publication necessite le 'placer",

i 'autorisat ion en quelque sorte. du pouvoir civi l .  A AuBsbourB, ler.eque
Clemens-Wenzeslaus adresse a i  annonce du bref romain une lei tre au
consei l ,  datee du 4 septembre, dans laquel le i l  demande a la rr i l le ses
propositions en r.ue de I'application de la décision pontificale. I1 se pose la
question, ecrit-i l, de savoir "comment cette decision peut-etre applicluee
sans creer de scandale dans la region et en particulier dans les vrlles
imperiales a s)'steme de paritel . Le conseil erprime alors srln souhait de
conserver les jesuites sur le territoire. 0n renvoie meme sechement
Clemens-\f ,enzeslaus venu ainsi,  comme apres un deces dans [a fani l le.
prendre ses dispositions à I hotel de ville. Celui-ci fait alors observer que

la rel igion cathol ique a esiste plus de 1300 ans sans les jesuitesl ei ,  ne
parvenant pas a ses fins, porte l 'affaire a Vienne le 5 février 17743.

La vilte d'Àugsbourg souhaite evidemment conserver ie
college St. Salvator, qut a tellement servi la cite. mais les conditrons et

I atmosphere sont naturellement faussees d avance. Pendant que I on essaie
de poursuivre la classe comme auparavant, Clemens-lFenzeslausi exprime
çrvement son meconlentement le l0 fevrier puis le 23 mars 1774. Ce nest
que le 20 mar 1776. presque trois ans apres [a suppression rrfficieile de
I ordre dans toute I EBlise, que le chancelier de I eveche peut promulguer le
bref, apres que le conseil municipal ait finalement donne son accord. Le

coilege et rous tes biens qu il possede sont destines a venir s ajouter au
patr imoine du diocese. Quest-ce qui change dans l immediat ? Beaucoup et
peu a la fois. Les jesuites deviennent pretres seculiers, certains changent

I  "1 t wie diese papstl iche Verfugung auf eine gelinde und besunders in
paritatischen Reichssudten uoanstollige Àrt in Vollzug ztl brin gen se):e
( Stadtarchiv -{ugsburg Reichstadt I:WA-C 22-: )
J 1 | die catholische Religion mehr 6ns1 l l t i i t  Jahren ohne die Jesuiten hahe
bestehen lonnen (I{ Baer, Die Jesuiten in Augsbulg,l{unchen, 1952, P :7t
3 Cf Sradrarchiv Augsburg. Reichstadt, Jesuiten 4j-1. Bl 1t9-1S2. Anzeige an den
Hofratsprasidenten von 177{ Februar l7
t Clemens-Senzeslaus (l : j .)- lsl2letait le f i ls du prince Friedrich-August II  de Saxe
roi de Pologne I l  est eveque ù27 ans deux ans apres son ordination sacerdotale et
sous I iniluence de r\larie-Therese il est nomme en lTir$ archeveque er prince-
electeur de Treves et prince-e\reque d Augsbourg 0n garde de lui le souvenir d un
homme genereux mais de peu de force de carac[ere D abord lente par les idees de
I Aufklalung i l  tente de faire revenir loseph II t l?61-179Û) sur certains de ses
edrLs er redevienr conservateur au momentde laRevolution francaise (LThl: \ : l  i l )
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ci act ivi te, sen ! 'ont a Niunich, certains entrent dans d autres ordres. clrez
les ctsterctens ou les F,remontres par exemple, certains enfin restent a
ÀugsbourB pcur v cr int inuer leur travai l  sous la houlette de I  eveqrre, qui
nomme ie dernier recteur jesuite .loseph llangold. directeur ,Cu nouveau
col iege episcopal.  Xlais i  esprir  du col lege a prat iquemenr disparu.

En 1E06, lorsque les troupes bavaroises occupenr
.\ugsbourg, le college ferme ses porte-s definitivementt. Le L1'zeum est
transfere et rattache a lunir.'ersite de Dill ingen, le "G).mnasium' reuni a
celui de St Anna. Quorque devenue mixte, I 'ecole ne compte plus en 1807
que l6 I  eleves. 9i  cathol iques et 68 protestanrs. C est peu eû rapporr a Ia
mo)'enne de 600 eleves a laquelle tournait St, Salvator, cela rn(inrre
comment la suppression du college enlralne une chute tres reelle dans ie
domaine educati f  en Beneral a Augsbourg2, Les anciens peres jesurtes qur
resident encore la dr:rivent quitter la ville et sont interdits d actnrrtes
pastorales, quel que s() i Î  le l ieu ou i ls veulent sinstal ler.  En l8û8, les
bàtirnents du college sont iraûsformes en caserne et l 'eglise devienr une
sal le d equitat ionS.

A Constance, les affaires -cont reglees beaucoup plus r,ite :
des la parution du bref pontifical*. la villel et le clerge de Consrance font
valoir  leurs droits au: i  jesuites et les mettent dehors. A Innsbruck. le bref
est promugue assez tot egalement. I 'eveque auxi l iaire Romed r ' .  Sarntheim
fait lecture du decret le l" octtrbre 1773 dans le hall du college. Il faut dire
que l 'ambiance a Innsbrucl,  s 'etait  tendue depuis plusieurs annees deja
a'n'ec la montee du yosephisme6.

Dans plusieurs vi l les. les ancrens jesuites contlnuent de faire
la classe, A El lu'angen, c)u le bref est publ ie en 1774, on nhesire pas a
fonder un "Collegium lgnatianum" ou enseignent d'anciens peres devenus

I II Baer Die lesuiren in Augsburg
I Iuio p st]

trlunchen l.)52 p j9

-1 lbid p 32 (une part ie du college et legl ise sont detruites en l.)44 seule subsiste
auiourd'hui la partie du bariment ou se trouvait la grande salle de congregacion le
f- leiner goldener Saal temoin de ta grande epoque du college)

{ G Schuhll '  Das ehemalige Jesuitenkolleg in Lonstanz { in l lol legbrief
$'eihnachten 1954 S 55-551 St Blasren l9t{. p 5t
5 En l-S{r Ie theàtre du college situe en cootrebas de la cathedrale a core de
I ancrenne eghse des iesurtes - auiourd hui viei l le-catholique - est transforme en
théàtre nunicipal I l  l  est resté jusque dans les annèes 1960
6 .{ Falkner Ûeschichte der theol Fak der l iniversitat Innsbruck l74t]-1:?.1
Innsh*lck 111,r..y p l trs
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pretres ci locesains, reloinrs bientot par des capucrnsl.  i l  faut dire que
deputs longtemps. les jesuites d El ls 'anBen avaient su se faire apprecrer Le
l8 aout 1759, ie pr ieur clu noonastere Anton-lgnrius Fugger ecri t  d ar l ieurs
sa sar is fact ion au pape Clemenr  l l l12: "Depuis  qu ' i ls  furenr  appeles a ce
prieure au moment de la malheureuse Buerre de Trente ans, les peres cle la
Compagnie de Jesus ont travarlle avec le merlleur succes qur soit a la
restaLlratirln rie la religion catholique. Finalement, i l ont mis en place un
coliege bien repute et æu\ire avec grande uiil ite, de sorte qu'ils onr fair
advenir des bienfaits spirituels fr>rt riches dans toute certe conrree .

A Feldl' irch, I ecr>le esr enrieremenr reprise pat les
franciscains de viktorsberg, pendant que les peres reprennenr des
paroisses cle campagne3. A Sraubing, ou la popularion manrfeste
ouvertement son r:pposttion aux dispositions nouvelles, six anciens iesurtes
restenl enseigner sur place, rejoints par deux pretres diocesains er un
moine de l,iiederaltaich'i. Le college de Constance continue pour sa parr a\,ec
des religieux d ordres tres drfferents, dominicains, franciscalns, auBusrtns et
anciens jesuiresi jusqu en 1784. ou l 'ecole est transformee en un
J()sef inum pour 9 ans6, puisque ce sont f inalement les benedict ins de St.
Blasien qui reprennenl le college en 1793?. Trois peres restenr sur place a
Straubing, Johann GoltJ pour ia philosophie. Andreas Sutor pour la poesre er
Franz Viertel pour la svntaxe.S.

I  Festschrif t  325 lahre G,vmnasium Ellwangen Ellwangen,p 5:
2 Seit ihrer Berufung in die hiesige Propstei zur Zelt des ungluckseligen
dreil3iglahrigen llrieges haben die Patres der Gesellschafr Jesu mit dem besren Erfolg
an der Wiederberstel lung der katholischen Religion gearbeiter SchlieBlich haben
sie eio ansehnliches l;olleg errichtet und nit groBem liuuen gevirkt so dat] reiche
Seelenfi'ucht in diesen ganzen veiten Nachbarschaft eingeheim:-r tB Duhr
( ' iescbichæ der lesuiten in den Landern deurscher Zunge. Munchen. l92S tome I\:  p
25s t
3 1 l-nuz ll-til Jahre Stella Marutina, Bregenz 1.)t5. p 9
{ B Feissenberger Geschichte des humanistischen Gymnasiums Straubing unrer
Berucksichtigung der Entwicklung des cesannten tivmnasialsvesens in Bavern
t Programn des Gymnasiums Straubing fur da-s Schuljahr l t97-1E98 ) Straubins 1895
p .\S
r 6 Schuhll ' . Das ehemaliee Jesuitenkolles in [onsr.anz i in I .o i legbl ie i
Seihnachren l9J4 S 15-56) St Blasieo l.)J4 p 5,5
6 1 Humpert Heinrich-Suso-Gymnasium l.onsranz iubi laumschrift  zur Feier des
,iJt l iahrigen Besrehens, I.onsranz. 1954. p 5
- Àvant que les jesuites ne reprennent eux-memes ta classe a St Bla-sien en l9j j
5 H taltenmaver Geschichte cles Studienn'esens in Burghausen mi! Ruckb[g$-a-u-t-tir,e
1r:ç.s4;:::::i,çgit.'i_r;!iç::g.ies \iritgi.Sç.hli.!.r_çS_en_s_l_q_itgt=r:O_ Burghausen i5.)2 p 45



A \{unich. certains peres restent sur place aussi,  brenrot
rejr i ints par des pretres du dir.rcese, cles augustins el vers i  7g I ,  des
benedict ins. En ' i799, on reintegre la pagerie des yeunes nobies a
i rn ternat  commun a tous les e leves.  cest  en lgû2 que le  co l leBe qur t re ,
clef inrt ivement les bâtimenrs prest igieux qui . louxrent dans la'Neuhausersfa8e' 

I èglise St. \{ichael pour s insraller dans I ancien couvenl
des car mes l  .

I l  peut erre interessant de voir quel t ' 'pe dhommes orl
place a la tete des colleges apres la suppression de la Compagnie2 a irartrr
de la l iste des recreurs de r{unich, de 1773 iusqu au m(,ment du
demenagement de l 'ecole en l8û2. presque une fois sur deux. cesi un
ancien elerre :

1773-1777 Anton v. Bucher. ancien de la promotion 1163,
pretre diocesain. precedemment cure
d Engelbrechrsmunster, membre de I academre
bavaroise des sciences.
Joseph Danzer, chanoine titulaire cle la cathectrale
Frigdian Greinwald, ancien de la promotion
174E. chanoine augusrin a Polling.
Eusebius Obermil ler.  ancien de la promotion
1774. chanorne augustin a Polting.
Franz Krun, chanoine augustin a Diellen
Fr. Xaver Weinzierl. chanoine augustin a polhng
Albert Kirchmavr, chanoine augustin a V'evarn.
Placidus Scharl .  moine benedict in a Andechs
Benno Ortmann, moine benedictin a prufenrng
l{ichael Lechner. ancien de la promotion lTT2
pretre diocesain.

A Ingolsiadt, les peres doivenr quitrer la r:i l le malgre la
demande du maire er du consei l  le l6 seprembre 1773. de les larsser sur
place. Le 2 fevrier 1759, le prrnce-eveque d'Eichstatt Anton r'. Strasoldo
ecrivait au pape3 : Il n e-ct pas de ville dans mon diocese ou le zele

t777 - t781
t78t - t784

t7E4-1786 ,

r  7E6- t790 .
t790- i791:
I79t- r7e4.
t794-17e6.
t796-1799 ..
t7e9-  1808 :

J r-, (l

l l u i , l  , p  i
I luic p <z
3 B Duhr
tome I\:  p

\ lunchen l . )2 !



aposiohque de ces peres porte de pius grancls frui ts. Les nouveaur
prolesseurs sont premontres, benedlct lns e[ meme cisterciensl.

D autres colleges prennent une direction toute n0u\:elle,
ainsi celui de Sler.r en Autriche. Le magistrar demande a la cour en l77j
de pouvoir conserver I ecole telle qu elie est. La reponse est negarir,"eJ. et
lon met en place en 1775 un tvpe denseignement totalement nouveaLt,
inspire des idees d Amand Berghofer, le Rousseau autr ichien 3.

En Baviere, on avait pensé reinvestir les 7 miilions du foncls
jesuite dans i 'æuvre d education du pavs. Par manque d'entrain. d idees. cle
c()urage. cela reste au stade de prcljet, sauf un moment lorsque Heirrrrch
Braun - ancien benedictin de Tegernsee - est nomme a la direction cles
affaires scolaires : des efforts sont fairs pour I'ecole primaire ei
I  enseignement de l 'al lemand. L eveque Adam-Friedrich r. .  Seinsheim de
Wurtzbourgr t  1755- 1779t, tres bienvei l lant lors de la fermeture du col lege
bien qu i l  so i t  un homme de l 'Aufk larung '5 ,  veut  renover  quanr  a  lu i  ies
etudes de philosophie selon les idees de Jc.rhann Feder de Goriingen, er ies
etudes de theologie selon celles de il l ichael Schmitr, qui remplace la
scolastrque par I  exegese bibl ique6

jo7

Il faut encore
promulguer dans leurs etats le
Russie.

Le j  aout 1773, un ordre du cabinet de Frederic I I  inrerdit
la publication du bref-. En fait, le roi n'est pas du cote des yesuiress, mais il
est consclent de leur utrlite pour le pavs. En 1741. il assiste avec la cour a
une piece donnee a Schweidnitz9. En 1758. le pere Lorenzo Rrccr accede au

I  F Bohme. Die Professoren der philosophischen Fakultar an cler 
'r-ni ier 's^ital

Ingolstadt im Zeitraum von l l2l bis 1799 l lurnberg 1925 p 13"
I l{  Brandl st i0 Jahre Dominikaner und Jesuiten in Stevr l4?8-19?E Srevr l9-t p l l
J lr io p to
1 P Baungart, 4Û0 Jahre l-]oiversitat S urzburg. Neustadt an der Arsch l9S2 p 59
I D'ancieos iesuites font souvenr imprimer par la suite brochures et pamphlets conlre
les eveques eclaires
6 lhio p .)u
. 

B l tuhr Ûeschichte der Ïesuiten in den Lanclern deurscher ZunE ] lunchen l.)2f
tome IV p 45li
5 Dans une lettre a Voltaire en 1767 i l  ne cache pas sa ioie de voir la Compagnie
chassee d Espagne
9 H Hoffmann Friedrich II  von Preussen und die Aufhehung der Geseltschaft Jesu
Rorne i.)l''.) p j

signaler que deux souverains ref usenr de
bref pontifical, Frederic Ii et Catherine II de



30E

Beneraiat et ecrrr a Frederrc i l  pour lut recomnrander les iesuites de Prusse'

Celui-ci  reponcl -  plus d un an apres - dans un stvle assez frotd. qu i l  le lera

ran1 qu i ls le merireront I  Les peres lui  sont toujours resies f ideles. Des

i770, i l  prend posir ion pour eur. Le 29 aout 1773,tt  declare a luniçersrle. :
'Der 

Papst har t  eine Gewalt uber mich. Le 30, i l  rassure le recteur des

jesuites : ich n'il1 dre -lesuiten in meinen Landern erhalten, rl ' ' le sle vorher

ge\i'esen sinC. I ]tais les er'êques refusenl bientot d ordouner les

scolastiques... Le 2 janr,ier, le roi explique au légat Swieten3 : "Chez vous el

dans les autres par. 's cathçl iques, vous avez des faci l i tes pour suppleer aur

iesuires que je n ai pas Vous avez les ptaristes. les oratoriens . .  Je'  n ai que

des trenedict ins ignorants ou de sales capucins. Et je suis obl iEe cle grrcJer

les jesuires. ' i  Frecieric I I  ecrir  plusieurs fois au semetaire Ciofant a RcmeS:

'r .  I  l -es Jesuites de Rome \ l  a1'ent
adresse une lettre, en date du premier de ce mots. i lour
l4e demander un asvle dans Mes etats'  Je n ai pas

hesite de Ie lettr accorder, a condition' qu ils s )'
tiennent tranquiles et etoignes de toute intrigue' ei
cabale conlre le Gouvernement. ( . . .1 Sur ce, Je prre Dreu
qu il vous ait en sa sainte et digne garde."

Potsdam, ce 28 de Septembre 1773' Federic '

r ..I En attendant, Je vous reitere Nles
rlrclres immecl iats pour r l l r tentr du Pape I 'agrement des

. lesurtes dans ma Souverainete de Si lesie et la Prusse
Ils sont necessaires pour l 'education de la ieunesse' et
ce motif \le paroit Frlu-s que suffi-sant aupres cte Sa
Saintete, pour I engager a leur accorder une dispense de
la Bulle, qu elle a lancee contre leur ordre, Sur ce je

prre Dreu. qu I l  vous ait  en sa salnte et digne garde'

I ' lF l lrau, L'ngednrckte Briefe Friedrichs des Grossen (AHSJ . I, Fasc 2. p 251-291)
Rome 1932 p 2$1
I H Hoffmarn op clt p 17
S iu rd .p  ss
I C'est a cl 'Alembert que Frederic II ecrit "Comme J'ai dêia tellement d'animatls
differents dans trIon Rô;*au6e Jeprouve du plarsir a posseder aussi qtrelques renards
cle cette sorte Pourqtroi ne ctevrait-on pas tolérer aussi les iêsuiæs z"

5 11' !:rau l:ngedruchte Briefe Friedrichs des Grossen TAHSJ I Fasc ? p ?Sl-291 )

Rome l . ) j2 pp 2\ùs
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p()tsdam ce i0 cie Septembre 1774. Fecieric.

Le 1-5 fer,r ier l77it  cepenclanr, Pie VI est eiu pape er
Frecleric I I  i ini t  par placer ia Ccmpagnie sous la jur icl ict ion r jes er-equesJ.
tout en lui  donnant pour tache de consti tuer lenseignement dEtat c1u1
veut mettre en place. I l  loge les peres dans des lnst i tuts scolarres rovaur .
Aur veur des eveques, la Compagnie est devenrre ein staarl icher
Ersatzorden ' . . .  j

L autre souverain qui conserve la Compagnie esr Carherine
II  de Russie. Quoique correspondante de VoJtaire. amie de Dideror er
acquise aux enn'clopedistes, elle ne publie pas le brefr. Sir colleges
continuent d erister.  Polock, Dunaburg, Witebsk. Orsza. - \Jscisiar, iense ei
tr{ohi loviense. lusquerr l8l4 ou Pie \ : l l  retabl i t  dans lEgl ise lordre cles
lesurtes.

I L.l.uch lesurtenlexikon, Paderborn.19.34. p 62u
I H Hoffmann, Ffiedrich II von Preus-sen und die Aufhebuns der Gesellschafr Jesu
Rom 1969 p l3a
3 l r io  p  l ) i
r  I  6atar ' i r t . I -es iesuitcs cle Ru:;sie Paris lSl2 p !
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2- Une êcole insensible aur mouvements de l 'époque.

À i 'anah'se de I  organisat ion, des methodes ei cie I  esprir  cles
col leges du XVII i 's iecle dans cette provlnce de Germante superreure. r l
ressort que ce sont des ecoles quasiment insensihles a rous ces
m.)uvements de lepoque en -{ l lemagne et en Europe. Le reglement des
etudes est  le  ' de 1599,  red ige a l (ome
pour tous les colleges etahrlis de par ie monde. Et s il ne pre!'ort pas dans ies
dearls le deroulement de la vie de ces etabl issements. r l  impose des
principes qui leur donne un espri t .  Le c.vcle des etudes s inspire quanr a lr i i
de l 'apprentissage medieval des sept ar is l iberaux, rr iv ium er quadrivium.
cest st i lcrement ce qui fai t  la base de lenseignement donne en piern
xvlll ' siecle. Le Kalre prerroit de reprendre a son propre compte les
apports de I  humanisme et de la Renaissance en les chrr-ct ianisanr, en
cherchanr à en sancrifier I 'essence profonde.

Dans son inruition er sa conception. le rerte clu BêIIA a ere
au I\ i l '  s iecle quelque chose dextremement moderne er surprenanl de
nouveaute pLtur les proiesseurs de lepoque. I I  voulait  se demarquer de
l 'enseignement tradit ionnei en place. Au IVII I '  s iecle. malgre son genie. ie
terte a viei l l i .  Les yesuites. trop central ises, obeissants, repeti tr ts peur-etre.
observant str ictement la tradit ion. ne s adaptent pa-s. Ni au nouvel esprrt  cle
les lumieres, ni  aul i  nouvel les methodes educatives qui voient le joiJf .  Toul
se passe comme si les peres avaient manque ie coche d'une assimilai ion cies
It lmieres. qu i ls aurarent peut-etre pu martr iser et integrer posrt ivement.

Elie se voulait une phrlosophie productive sr I on peur c'lrre.
l iberant la raison des habitudes et des prejuges pour laisser la place a
I espri t  analvt ique. Pour Leibniz, la substance esl force. changemenr,
dvnamisme I , Le savor acquiert une fonction sociale. enseigner est
important desormais. Fontenel le dr-sait  deya de se harer de rerrclre ia
philosophie prrpulaire pour faire avancer les peuples , L idee que
I 'humanite est en pro8res se repand, l" 'Aufklarung' se considere d ari ieurs
non pas comme une force destructr ice de ce qLn exrstait ,  mals comme une'
act ion de renor. 'at ion. de rec()nst l tutron de I  humanrteJ.

E tlassrerer l ire Phiioso$hie der Àufklarung Tubineen
ib i d  r ' . l l 4

l9j2 PP lt'ti ' 's
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Lessrng erpirque darrs i  Educatron du Benre hurnain que la
conceFllon nouvel le clu savr) ir  n exclut pas la drmensron rel igieusel.  f)n rrs 'ui
renclre a la rats()n sa place r lr iginel le, lui  redonner la pr imaute si i r  ia
tradit ion et l 'auroriré preerabl ie. Le savoir des lors, ne peut pius se
contenter çJ une tmage globale de i'homme ou du monde comme au llor,en-
Age: La volonte acquiert une nouvel le dimension. et pour redecrluvrg les
choses, on \reut les analy'ser sans qu il 1' ait de hierarchie des concepts.
comme s'il erait le premier positiviste. d Alemberr nore que ia
metaphvsique iioit devenir sclence cles faits ou science des chimeres J.

Chez les jesuites, le cours de mathematique n exisre t)as
clans lenseignemenr secondaire des col leges. I l  n 'apparait  qu au 'Lr-zeum

dans le cadre du cours de phrlosophie. Les peres jesuites onr constammenr
de la retlcence a enseigner les nouvelles matieres, on fair un peu d hrstrirrr.
et de geographie, pas de sciences naturelles, pas non plus c1e iangues
vil 'antes. La compagnie n incline pas aur tendances nouveiles ou
narural isme ou du phi lanthropisme des peflseurs, phi losophes ou
theologiens qul s inreressenr a leducation.

Les jesuites semblent s 'enfermer dans une conception iJu
savoir qui viei l l i t ,  beaucoup plus que ne le font d'autres ordres rel igieux.
Leur ensetBnement des lors, pr ive des ouvertures nouvel les qui soperent,
correspond moins aur lresoins du temps er, malgre la prat ique 11e
I eloquence. du theatre et des arts, reste tres theorique.

Yoici les temoignages de deux anciens éleves - le second est
un peu agressif  -  qui expfiquent pourquoi i ls auraient prefere un aurre
t)'pe d ensetgnement :

. Le poete trlichel Denis regretre de n'avoir pas
etudre set ' leusenent  -  dans les annees 1739-174-T -  sa
langue maternellei : ]i iemand lehrte deursche
Gram matik und Rechtschreib ung. '

Lin autre homme de
lettres Andreas Zaupser elerre de 1758 a 1763. raconre

I  Ib id  p
j  l b i d  p
-t tuiu p
1 , \  À i r i r l

3tt5
2su
21rt
i- iesci:rchte eris ik-nr),asiurns Passau Passaii  lQir3rr ' ..f
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dans s()n Ode auf die Inquisi t ion en 1773r :  'Die

. lesuiten besitzen ct ie Nunsr, die Kopfe der Studierenden
mit scht'eren Schulfratzen zu beschaftigen, und ihnen
rn erner ganzen Rerhe von Rerhen ein grofJe,s Nichts zu
lehren. Der [.opf de*s Studenten wird ein
Gerumpelgemach von unnutzem r* issen. von
\Torterkramereven und \:orurthei ien. i . , . )  Ein
funfzehniahriger protestaîiischer Knabe ist in seiner
Religion besser erf ahren als ein Theolog bei den
Kathol iken

Vieux reproche...  joinr a d autres en ce qui concerne r les
methode-c retrogrades, 0n se plaint du nombre de cours drctes en latin et
du manque d ordre et de clarte dans les exposes. En 1680. ioratorren
Laml': deplorait deja Ia facon de faire des iesuites. "lente et inefficace clit-
i l dans ses Entretiens sur ies sciences. [,n srecle plus tard, des pretres de

reproches a la Conpagnle :\.tavence font pratrquement les memes

W ir hrauchen keine Zanker und gelehrte
Koplfechter. die mit ihrem cclnrra sic argumenta ailes.
$v'a-c ihnen in die Angst einfallt, in den Tag
hineinplaudern, sondern Leute. die auf eine deutliche.
ruhrende und uberzeugende Art die Lehren der
Religion vortragen I'onnen. Die Disputiersucht halt nur
das Studium auf .

En 1773. ceux qu'on appel le en Al lemagne les 'Real isten

veulent que I on trrrofite de la suppression de la Compagnie pour inrroduire
en Bavrere des sciences naturelles. les Realien . a la place de
I enseignement des langues anciennes. Bien qu il faille sar,oir decliner pour
étre admis au col lege et que les eleves parlent parfai tement iai in au bout
de quatre ou cinq ans, la qual i te du choix et de I  etude des aureurs esr en

I  P Joachimsen Aus der Vergangeheir des Munchener Wilhelmsg)-mnasium
]lunchen 1,lr lo p 23
' l  t l  {vanzin i  Hrsto i re  de la  ledagogje du fVI I '  s iec le a nos jours Torr louse l . )5 !  p
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ree l le  ba isse au xv l i i '  s iec ie : .  Àu l ieu de ne resrer  qu un moven.  les
iangues ancrennes cJeviennent ie trut des etudes au college2.

En 1735, la chancel ler ie de la ccrur de Vienne aclressc'c: inq
obsert'ations critiques au provincial3, qui fonr ressorrir ia preponcierance
tle la memolre sLlr ia ref ler ion, iabsence denseignemenr de la iangue
maternel le, du f ' rancais et de I  r tal ien, I  rnerperrence de professeurs sou\rertr
trop jeunes..,  Le"" peres se disent prets a introrJuire un cours d histr i i re I

En 1720 deja. le prince evéque de \Furrzbourg johann-
Philipp \=. Schonborn les avait conrrarnrs de commencer a ensergner
I hlstorre{. . .  l ' lars ce ne sont F'as les professeLtrs d histoire du col lege qui r :rnr
propage les lunl ieres a \ \ 'urtzbourg !  I l  faut dire qu a un tc)ut eutre njr-eaLi.
les benedictins. si nombreur en Souabe er en Baviere. lorsqu ils s efforcerri
au XVII i 's iecle de transformer I 'espri t  i le leur enselgnemenr, re*cer\:enr a
l hist0rre une place cl honneur. \,lais le pas etait peut-etre pius facile a
franchir.  compte tenu des orientat jons spir ir ,uel les et intel lecîuel les cles
ordres monastiques.

Quatorze ans plus tard, I ' lar ie-Therese contrarf l r  les jesurres
a farre evOluer leur ensetgnement. I l  n v a rrr  sal le ni instruments. i ' t l  poLlr
la phy5ique. ni  pour la chimie, ni  pour Ia botanique a I  universite r le
\:ienne. Eile rend obligatoire plusieurs cours cle sciences, clonr i hisroire
naturelle. et fait rniroduire un enseignemenr de politique et cl economie
d etat en 17\21. .foseph II esl plus raclical : I allemand clevieni a\:ec
I absolut isme - touiours teinte de national isme - la langue obl igatoire .+, lors

I S Hainer 4ûU lahre ii i lhehnsgvmolsium illunchen l9l9 p 16r_r
I  '$ahrend 

vir  die Sprachstudien nur als i l t i t t€ l  fur r l ie Zvecke r ler G1'nnasien
betrachleten waren ihnen diese Mit tel  der Zu'eck selbst iF Thiersch. l_ 'ber:  eelehrue
Schu len  Stu t tgar t  1 [_ l t i  tome I i  p  l4ô ;
-r  F Lackner Die Jesurlenorofessoren an der ohi losophisrrhen Fakslrar der 1\ iener
t  n i ïe rs i r i r t  l - lZ - l : : î  H ien  l9 '5  p  24

l. Das Lehrsl'stem uberladt durch uberma8iges Memorieren das fuachtnis und
behinderr das \achdenken.
l .  Der t !nterr i rhl  in deutscher Sprarhe und Li teratur lehte ganz. wahrend die Lat inrtat
gleif al ls mangelhaf t sei.
3. Die Vortrage zeigten zu wenig Klarheit und Geduld. teits wurden .lesuiren von kaum lû
. lahren aufgestel l t  und diese ohne l"ntertal l ,  of  t  mit ten rm.lahre gewechselt .
r .  ln r ler Phi losophre ergehe man sich in teeren Subt i l i taten. es gebe kein Fortschrei ten
rni t  dem 0eist  der Zeit .  Es sol l ten wei lers ein eigener Professor fur Weltgeschichre und
Lehrer der franzosischen und italienischen sprache angestellt werden.
5. l lan rnusse von der bisherigen unbedingten l 'erzicht leistung auf al le Konrrol le von
seiten des Staates abgehen.

r P Batrmgalt 4(ttj Jahre L'niver-Sitar $'urzburg Neustadt an cler Aisch l.)S2 p S.i
i I Feulscr: iresù1_:_,-i:!sl_ç-i-tCl_9-[r-!e4_{:Ugtfrf]US Berlrn tg2l l,rme il p !ir..l
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que l inj iuence des l trmteres sexerce sLrr roLtt  Ie cathol ictsme al lemarrci .  la
()ompagnre ne parvlenl pas a lnte8rer ce nouvel ideal eclucati f  r lu lon
lrr-)Llve ie français, la gec;graphie, les scie'nces du tjroit, et la politrque. k,
droit  civi i .  le droit  des peuplesl. . ,

L elan de la conlre-reforrne s etouffe dans Ie conformlsme el
I  Al lemagne cathc, l ique semlr le stagner penrJant que les nr)uveaules rJi ;
temps s eiaborent dans les éiats protestants er gaBnent de i' influence. Peirr-
etre cette frenesie de construct ion baroque du XVIII '  s iecie a-t-ei le
masque un moment un appauvnssement rntel lectuel et parfois rel igreur. t-e
qui erpl ique d autant plus faci lement le soutien de certains evsqLres a tJe.s
processus de secularisat ion de I  enseignement.

Le premier essai pour se mettre au diapason de l , \ l lemagne
protestante est tente en Baviere par \ , lar imi l ian joseph II I .  Paulsen va
iusqu a ecrire en 19192 : Ba], 'ern hatte unter der Jesuitenregierung jn sr;
vollstandiger Agbesperrheit von der tesammtentrr,' icklung gelebr i... j ,

Les histonens onl note qu un peu partout,  a parrtr  des
annees l7-55-1765, les effect i fs des col leges sont en baisse d un bon t iers,r
Le fai t  que d autres écoles ouvrenl avec des programmes plus aclapres n esi
pas etranBer a la chose. Le debat est sourrent passionne dans ies conseils
munlctpaur clul doir,'ent choisir entre l 'education ;esuite ou (,ratorrenne.
plus ntoderne, moins marquee par le froids donne aur langues anciennes ou
a la rhetorique, Les oratoriens sont d'ailleurs handicapes par ieur faible
recrutenenri et ne peuvent repondre a tôutes les offres.

I  /  |  ) .

part ie

A Innsbruck, on passe de 5(.)0 eleves en 1700 a j50
a Linz, de 54{ en 1708 a 37A en n7l-1. Le phenomene esr du
a louverture a labbarre de Kremsmunster6 d 'une academie

I  G Schuhty Die Jesuiten als Seelsorger und Professoren in Freiburg i  B l izrt-17:.1
(rn : I .ol iegbriel 'Sornmer 1955, S .35-4.j  und ï l 'eihnachren 195], S. Z0-?St Sr Blasreo
teja p 22
lF Paulsen Geschrchtedeseelehr ten [ ,n tet ' r ichrs Ber l in  l92 l  tome I I  p  l l5
3 Les chil fres sont donnes potrr les col leges d Allemagne er d Aurriche par B lrtrhr
{ t i  Ar-anzini. Histoire de laSedarogie du XÏl l" siecle a nos iours. Toulouse, igSl
I Le recrutement potrr la Compagnie el le-rnême etait egalement en baisse Sur l l
eleves de la promotion de l7ô8 de ce colleges qui devrennent pretres un seul entre
chez les jesui tes (B Duhr .  Geschichte der  Jesui ten in  den Landern deuts^cher  Zunge
\ lunchen l92t  tome I \ , '  p  i7?f
6 Ciern i fanr i rn  en l i r r ru

en
en
de
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chevaierte. Plt tsieurs soni ainsi ionclees clans les pays al iemancls. El ies
prennent ia sutte des anciens col legia r l lustrra de Selz dans le palat inat,  cle
Kassel t iu de Tubingen au IYI 'siecle, cle Lunebourg ou cle Kc-r i l rerg au
I \ :  i  I  "1 .

Les plus ceiebres sont fondees au IV i  i  i '  s iecre a
Hrldhurghausen. Braunschu, 'erg. Lregnitz. frremsmunster en - iutrrche, s.t
surtout Ettai ,  Cest un eremple rJe la reclrerche pedagogique qui se tart ,  ies
peres d'Ettai ouvrent une "Ritterakaclemie'. C'est le pere abbe PlazicJu-s Seiz
r  l ( t72-  17361 qui  inaugure en l7 l  I  cet te  nouvel le  forme d ensergneûlenr
desormats prodrgue dans I ecole de son monastere. Ce sont la irlupar^r clu
ienps les enfants de la haute nolr lesse qui çiennent la. cle routes ies
regions d Europe du cenrre. des Pavs-Bas, on nore meûre en i7 i1 ia
presence d un jeune prince armenien, si  bien qu i l  se forme a Etrai une
soclete tres choisie. Seul I abbre recrute les eleves. seul moven pour pou\.r-)rr
demeurer rndif ferent aur nomrrreuses erprel l te recommendaiir lnes .  POur
saisir  la si tuat ion. i l  faut se rappeler que nombreux sonr les moines
lustement issus de cette noblesse. A beaucoup. I  ordre de sainr Benorr
convtent mieur pour la vre religieuse que celui d lgnace. sunout s ils ont
grandi a la campagne.

Plazidus Seiz donne - dans un livret remis aur elevesl - son
opinion sur I' ideal educatif qu il propose dans son monastere d Ertal cie la
lacon sutvantei :  'LIn hon etabl issement pour la classe et leducarion.

Bruford Die eesellschaftlichen t'irundlaren der Goerhezeir, Frankfur.r a \l I  Y . 1 C

l ivret d' information est divisê en dix chapitres
i Les programmes proposes {dont I historre le droit I
2 Les exercices corporels complémentaires pour les nobles
i L education leligieuse er les offices
4 Les- repas et les excursions
5 Les domestiques
5 Le logernent
: Les vacances
E Le regent et les professeurs
') Les depenses

l[ l  Le trousseau
I Ï v Reinhardstottner Padagoeisches aus der -{kademie zu Ettal Leipzig l59ô p I I

I 'Eine gurc Llnterrichts- und Bildungsansualt in einiger Entfernung von clen
Zerstreuungen Einstreuungen Nachsichten verderbl ichen Beispielen der'
groBeren ïVelr istda,s beste vielleichr.das einzige trlirtel eine an Geisr urrd
f-orper vohlgenahrte q'ohlerhaltene kraft ige charaktervolle nach achren
lferth und Ruhm strebende Jugend herzusrei ien und l, lanner mit festem urri i
gr0s-sem Sinne dent  Fursten und Vater lande fu l 'd ie  Zei ten des $ ohls tandes und
der  \o th zu l ie fern t

l ç

p- l
1 t' L e
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elotgne qLleique neu des distractrons, cie I  inf luence. des complaisances et
du mauvars eremple clu grand monde vorla le meil leur m()ven. peut-r- i re le
seul,  pour former Ltne jeunesse hien nrlurr ie, bien soiBnee, fclr te, pleine cle
caraciere en ce qui concerne iespi i i  ei  ie corps, penchant vers de vraie's
valeurs et I honneur personnel. seul moven aussr pour faire ritln au l)rrnce
et au parrs d hommes a la pensee so[de et lntelhgente, dans les m{)ments
de ÊrosFerr ie comnne de peri l  .

Dans cetle academie de chevaliers, l 'eleve jouil <le mainrs
prir . i ieges I l  loge non pas dans un dortoir  mars dans une chambre. ie! 'eque
de Frersrng lui  a donne ia permission de jeuner moins souvenr que ne ie
prescrir .enl lc." lois ecclesiast iques, ei  i l  nrange avec ses prolesseLlrs a Line
table ovaie I ,

Au niveau de I enseigflemenl les peres se servent parT'ors de
Itr :res ecrrts par des lesuires. en Brammalre surtout.  Pour ihrstorre, i ls
preûnent un l i \ : re du pere Edmund Pock paru en 1736 a Ettai .  pour je

francais. un Dict ionnaire du vo] 'ageur'edite a Geneve en i7lE. Four'
apprendre comment r l  leur sred de se tenir,  les eieves possedent tous ieur
Franzosisches ftuchel der Hoflichkeit , un hvre de bonnes manteres en

français. En plus cle lheraldique et de la genealogie, de Iarchitecture civr le
et mil i taire. beaucoup de temps esl consacre a I  equitat ion, a la danse. au
theatre. Le regiement prevoit  une obeissance totale et absolue au pete
rector magnrf icus .  ( lest lui  qui regle les detai ls en toutes choses. si  lon se

tait  ou parle rJans les couloirs, combien I on troi t  a table, les promenacies, Ie
comaerce avec la population, le pret de livres...

Dans cerre ecole secondaire benedictine. qui s ouvre
davantage que la Compagnie de Jesus a I  espri t  nouveau, I  emploi du remps
consacre cinq heures et demie par jour aur exercices propres a la
chevalerie:1, et cinq heures aur etudes intellectuelles. Le succes de
iacademie est  f ranc:a par t l r  de 1722.  on re fuse des e levesS.

Dans une lettre a i  eveque, Serz ecrit  eocore . Das Lloster ist intra mûntes ac in loco
il lo sol i tario von jenem vas e[\ 'au in der Stadt der Jugent mechte Gefehrl iches
anscheinen. entfehrnet t ) Die Jugent lst vr)r anderen 0biectis nrcht drslrairrert
t.{rchiv Erzbistum I{unchen-Freising Abr -1r Seiz t, l4 i t? l7?: ' ,1
I  Ibrd p l {
3 Festscbrif t  zum Ettaier Doppeiiubi laum I93ri Ober'ammergau t95l p lrJS et A
\landorfer lZl.n.r Jabr.e I:remsnunster rDie Stjt tsschu!e p l{"- l9jt  I :remsmuflsrer
l.)-- o I {rÎ
-1 iefitchld-t.Z:,-ifU!-ti+,!gr-Do3$eiiubilaurn l95i.r Oherarnmer{,au l.)51 p lrrri
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L'obsen'atoire asllononique du coile ge benedictin de I'remsmunster.

Les moines de Kremsmunster. sous la conduite des peres

Sractler er Desingl, meuent egalement en place une 'Ritteraltademie a
parrir de 1739.0n -v enseigne aussi a partir de livres des jesuites, les

I Plus tard abbe du luonasære d'Ensdorf
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Brammalres de Soarez et Àlvarez ou ie catechrsme de Canisius par
eremple l ,  mars auss l  I  a l iemand la  mathemat ique, '  la  phvsrque
esperimenialel ,  le droit t . . .  \ , tars le. Î 'ai t  le plus remarqua!: ie esi la
construct ion du fameur observatoire qui domine encore aujourd ht i i  ie
mQnastere.

{)n trouve dans la trrbhotheque les emits de Locke sLtr
leducatirrn, et I  Orbis pictus et la Janua resen'ata l insuarunr de
Comenius. En 1747, on opte defirr i t ivement pour la methode empii ic iue
contre la methode *ccola*stique dans I enseignement des sciences c{e ia
nature{ Les peres s ouvrent encore davantage a I  esprrt  du temps en
reprenant en 1775 le plan des etudes du piar iste gatrr iel  \1arr,  resolurneni
ouvert aux lumieresl,

Les tesuttes pendant ce temps, ne bougent guere Le

l)reûter prolesseur de francais qu i ls prennent pour leur academie de
Neubourg est engage en 17716...  A \ : ienne. i ls fondent en 174(r une pei i te
academie de i)0 eleves. Ils avaient d aiiieurs faill i v refl()ncer apres rln
premler essai echoue : on leur denandait  un lnvesl issement trrrp grand:

L ecoie protestante s ouvre el le aussi aur nouvel les
nanieres de faire. on veut v poursuivre en classe un but rres prat iQues.

c est le moment ou deia. on se speciafise en economie dans les pays
prc,testants. EIle est sur\rre en cela par d autres ecoles catholiques. Les peres

de l0ratoire dont il a deia ete question, et !a nouvelle congregation que

fonde saint Jean Eudes savent s adaprer. de méme que les freres diriges par
jean-Baptiste de La Sailev. Ses rdees sont pratlquement rerrolutionnalres

| .1 Mandolfer'
I-remsmunster. l9--
2 A partir de l-J7
3 A partrr de l;45
J A Mandorfer
I-remsmunster lg--

iZ[tt ]  Jahre i .remsmunster { Die Stifuschule p
p i i5

lZitil lahre tr.remsmunsær { Die Stift-sschule p
p  155

l4:-  l . )  j  )

i t -.1 r.l-r I

5 tu io  p  116
( i  j  Heider Senrnararchiv Neubure a d Do$au i l lunchen 1q5: p -1- 

F Paulsen Geschichæ des gelehræn L,nternchrs Leipzig l ' )1.) Lome i p l2r.r
t G Àçanzini, Histoire de ia pedaqogie du f\ i l l '  siecle a nos jours Touiouse. l9! l  p
I t)â

9 [ i  lr ; ieten Der neue Lehrer eine historisch-padago$rsche Studre uber Johannes v
LÀ 9Âj.ie ireisirrir l:)5t o i+
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dans iEgi ise autontarre du siecie de Louis I I \ i t .  Les jesuites nen auront
pas tenu compte

I-a Sal le fonde a Rc,uen en 1710 une ecole sans lar in. r iu i l
c ionne une pius grande place au francais, a la mathematique, aur iangues
\.' l\, 'antes. auN *cclences, en partrculier a I historre naturelle, Les profc.sseuis
emmenent les eleves au dehors p()ur qu i ls puissent ohrserver. decrire.
comparerl  .  I l  s agit  la <! une pedagogie a-{sez inf luencee par le naturairsne
Les eleves, erternes, arr ivent a th.00 e[ reparrenl a 16h.3û ien norej
I  empior du temps propose par les freres a leurs eleves t .

Face a cene immense ref ler ion peclagrrgrque ei ces
transformations. que qLranti te d'ecoles onl deja mises en prat ique. alors que
les colleges continuent de rrivre sur leur ancienne trarJition, ia v-rtailte. la
qual i te et la reputat ion cle lenseignement des jesuites est en barsse.
Pendant ce temps, les autres etabl issemenls veulent s adapter a ia
modernite. Coanmenl ne pas evoquer ici ce discours celebre cle Georges
Pompidou{ en 196E, qui appelait  -  orfevre en la matiere - l 'enseiguenenr
francais a "se l iberer de I 'herrtage pedagogrque des jesuites pour drspenser
une formatiôn plus realiste, ouverte ̂  la methode scientil ique eî aul:

techniques", et dont la sanctiôn serait celle de "l 'efficacite economique et
sociaie. et non plus cel le du bien dire . . .

I  P Paitram. Padagogil i  des ht . lohann Baptist de La Salle und der chlrst l ichen
Schulbruder  Fre iburg i  B l91 l  p  l?  les f reres ne s ' implanteront  en Al lemagne
qu au ilX siecle leur premiere tbndation a lieu en lE->û a Coblence
:  tu io  pp l7s
3 tr id p 50 Horaire de semaine

5 h . 0 0
$ h  r I
t h . 3 0
th.-r5
i lh 00
r 3 h . 0 0
l r h  l 5
I  r h . i 5
I  i h . 0 0
t . 5 h . I 0
t 6 h . û 0
l ( ' ' h . lC

.Arrivee des eleves, priere, eatechisme.
t{istoire ou geographie, sciences de la nature le mercredi
Pause. g-y-.nnastique.
Langue maternelle.
Repas, recreation.
Recitat ion et revision des lecons du matin.
Ererc ices de sty-le ou chant.
Pause.
l-ecture. dessrn.
Ecri ture, catechisme le nercredi.
Catechrsme.
Depart des eletes.

r  t l i te  ç ra r  Fdmnnd \ ;ande: 'meersch  dans  L  exce l lence une va le r l r  perver t ie  a r t i c le
r i s  i , t  i ' i : \  i i e  l i l i i ' c f i s r ' ï i  r i  S . .  . i e  i a r f  v r c r '  i i ; \ -
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3- Un paradore, des méthodes à la fois d'avaat-garde et
rétrogrtdes.

Les colleges de la Compagnie de Jesus, qui sont au nombre
de plus de cinquante au XVIII" siècle en Allemagne, scolarisent dans les
pays du Sud pres de la moitie des garÇons qui suivent un enseignement
secondairel. Les jésuites constituenr le premier ordre de l'Eglise qui se
consacre à I'education. Au milieu des evolutions apportees par les lumieres.
ils restent cependant fideles à leur modele educatif ancien, tres novareur
certes à ses débuts, au XVI' siècle. Mais il leur manque souvent la force,
I'audace, l 'ambition, la présence d'esprit peur-étre, qui seraient necessaires
pour integrer et assimiler positivement les nouvelles tendances
educatives2.

Il est des collèges ou l'on est plus ouvert que dans d'autres
aux idées et conceptions nouvelles. Mais la plupart des etablissements
entrenl dans la seconde moitie du siecle dans une phase evolutive
descendante, perÇue d'ailleurs comme telle, de façon negative, par les
contemporains. Les jésuites ont aussi moins d'elèves qu'auparavant à partir
des années 1760. D'un certain point de vue, on peut affirmer sans exagerer
que la vitalite et la réputatiofl de leurs ecoles baisse de façon telle, que la
suppression de l'ordre est pour certaines maisons une occasion de
ressourcement et de renouveau3.

En analysant plus profondement cette situation plutot
paradoxale et en essayant d'en definir les causes, il apparalt que
l'êducation iésuite comme elle est, comporte pour le XVIII' siecle des côtes
a la fois d'avant-garde et pedagogiquement très modernes, et d'autres au
caractere retrograde. tin aspect depasse de la pedagogie en pratique est
tres certainement l 'apprentissage tel qu'il est fait des langues latine et
Srecque. L'êloquence latine ou grecque ne sert pas vraiment pour la vie
quotidienne des adultes du XVIII' siècle, mais il en va tout autrement de
l'aspect purement rhetorique qu'elle comporte. L'eleve peur âpprendre a
parler en public. a definir sa pensee de faÇon claire et ordonnee. a

I 0 Vogetshuber, Geschicbæ der neuereo Padagogik, Munchen ,lgJZ,p ]'4t
2 H Becher, Die Jesuiæn. Gesralt undGeschichæ desOrdens. Muochen, rgtr. p 377
3 H. Rogier uod A. Heiler, Geschichte der l i irche, Einsiedeln ,lg77,tone IV, p.2t)7.
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surmonter ses maladresses et sa timidite. Lin autre fait tres positif est que
beaucoup d'eleves montent sur scene pendant leur scolarite, grace aux
pieces de théâtre et aux declamations organisees a intervalles reguliers.

Par contre, I ' importance donnée au "par coeur" est elle aussi
un peu dépassee dans la pensee educative du XVIII 's iecle. I l  manque aux
eleves la possibilite d'observer, de constater des faits, d'examiner la nature.
Les jésuites insistent sur la nécessaire qualite du professeur, peut-étre
moins sur l'esprit inventif de l'élève, ce qui ne veut pas dire sur sa
participation, puisqu'ils interdisent - officiellement, er dans le "Rario

studiorum" - le cours dicte, et favorisent I'eveil et I ' interêt des enfants
pendant la classe, ce qui constitue la encore un aspect très moderne de leur
éducation.

Le cours est coûstitue des matières du trivium et du
quadrivium. II manque peut-ètre aux eleves des colleges cet élan nouveau
vers les sciences de la nature, vers I'histoire ou la geographie. En meme
temps, la formation du "Lyzeum" est rès complète en ce qui concerne la
physique ou l'astronomie, vu le nombre de scientrfiques de qualite que
compte à ce moment-là l 'ordre des jesuites.

Tres en avance est cette volonte de faire participer
pleinement les élèves à la vie du collège, ce sont eux qui composenr la
musique qui accompa8ne les pieces de theâtre, ce sont eux qui jouent rJes
instruments et chantent a la tribune de leur eglise et preperent les
nombreuses fêtes.

Les élèves jouissent aussi d'une grande liberte, ils ne se
trouvent pas enfermes au collège, peuvent sortir en ville rous les jours et
organiser leurs loisirs comme ils I'entendent. Tous ne dorment pas a
I internat de l'êcole, ils logent tres souvent chez l'habitant et sont
eûcourages a prendre ainsi leur vie personnelle en charge. Le college est
un lieu de vie intense. c'est l 'ufle des grandes caracteristiques des maisons
d'avant la suppression de l'ordre, en 1773. Cet esprit se perd ensuite, il
n est plus cultive de la même façon après 1814, lorsque la Compagnie est
rétablie par Pie VIL Jusqu'en 1964, exactenent t j0 années, les superieurs
generaux n'encouragent plus vraiment la creativite, tout est base sur
I' imitation. C'est le père Arrupel qui a son election comme general essaie de
faire revivre l'esprit - en fait traditionnel - des collèges iesuites, I esprit

I Selon son principe "Deveoir des honmes pour les autres"
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ignacien type, qui n'est pas par essence l'esprit de rigueur des internats du
XIX" siècle.

Comme leurs ainés, les pères du XVIII' siècle choisissent
d'être des humanistes, et c'est bien une finalite de type humaniste qu'ils
poursuivent. Ils semblent reprendre a leur compte la pensee de Montaigne
rompant avec la scolastique : 'ce n est pas un corps que l'on dresse, ce n'est
pas une âme, c'est un homme". Pour former "tout l 'homme", comme dit
saint lgnace, on semble faire un moment abstraction de la dissociation
traditionnelle entre corps et âme.

D'une certaine manière, les pêres l'eulent former l'esprit
critique de leurs élèves. et préfèrent obtenir plus tard coame le demande
aussi saint lgnace, des têtes bien faites plutot que bien pieines. Dans "Les

Brands Bédagogues", Pierre Mesnard resume ainsi le projet des jesuitesl :

"Le but qu'on se propose est de lâcher a la sortie
du college des gens cultives. capables de soutenir dans
le monde une discussion brillante et serree sur tous les
suyets touchant a la condition humaine, tout cela pour le
plus grand profit de la vie sociale et pour la defense et
l'illustration de la religion catholique".

C'est plutot la methode qui est remise en question. Tout se
passe comme s'il y avait une discontinuité radicale entre le but affirme
d'une part, et les méthodes et moyers d'autre part. 0n s'en tient aur
langues et a la litterature antiques sans travailler serieusement la langue
maternelle et les sciences naissantes. 0n conserve' l'habitude d'une etude
trop formelle de tertes d'avant-hier pour prépêrer l"'homme de demain 2.

Il esr trop clair que les iésuites, comme les jansenistes et les
oratoriens, tenaient ̂  l'Ancien Régime. Ce n'est pas pour rien qu'ils
continuaienl à conceder dans les êcoles un régime de faveur aur jeunes
aristocrates, à un moment ou tout le monde commençait à prôner l'égalite
des hommes entre eux. Peut-être cette pedagogie traditionnelle est-elle a

I Pierre Mesnard, "Les grands pédagogues" - sous la direction de J. chdiæau - , pp. 4)s
(cité par G Avanzioi, op cit.. p 306)
2 G Avanzini, Histoire de la pêdagogie du XVII' siecle à oos iours, Toulouse, l9sl, p
307
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I image de la politique immobile a laquelle tient la Compagnie qui, au
contraire des moines. n'introduisit jamais un seul cours de droir, de
politique ou d'économie avant 1773.

Les jesuites ne gardent de l'étude de l'Antiquite grecque er
latine que l'enveloppe, l 'apparence. Au XVIII' siecle, l 'evolution est telle
que le véritable esprit grec ou latin ne se retrouve plus dans les textes
etudiés et les pieces de theâtre jouêes dans les collegesl.0n en garde Ia
forme mais le contenu est totalement faussé. volontairement desincarne.
L Antiquite est une sorte d'imaginaire culturel indispensable. Les peres
font grandir les enfants dans un univers antique qui s'eloigne de
l'Antiquitê - synonyme de Beau et de Bien -, er se rrouve impregne de
l'humanisme chretien des pères de l'Eglise, grecs - tels Grégoire de Naziance
ou Jean Chrysostome - ou latins - tel Augustin. La foi d'un Erasme est pour
saint lgnace par trop insipide. Il ne peut l'accepter et exige que les colleges
forment cles hommes a la foi plus solide et combattante, qu ils sauront
mettre en pratique dès l'adolescence selon les grandes lignes de la
spir itualite ignacienne,

Autant les jesuites avaient-ils Buidè la formation et la
culture intellectuelle des generations du XVII' siècle, autant ils s'accrochent
au XVIII'a leur tradition de pensee sans saisir le tournant de l'evolution
apportee par les lumieres. La Compagnie publie en France un periodtque,
les 'Mémoires de Trêvoux', dans lequel elle reussit a enlever â I actualite
son caractere d'actualité. parfois en la denaturant2. L'evénement est nie :
cette façon d'aborder le debat est peut-etre une arme plus efficace encore
que le debat lui-mème. Une vingtaine d'articles. par eremple, sont publies
sur Rousseau3, I exemple même de la nouveaute qui fait evenement. Les
jesuites accentuent celle-ci pour aussitôt I'enfermer dans I'instant. ou bien
reduisent la polemique au caractere de Rousseau lui-memer. L'historique

I R Favre Bilao et perspectives de recherches sur les 'Memoires 
de Trevour ( in

"XVIII' siècle". n' S, 1976 Revue annuelle publiee avec le coûcours du CIiRS par la
Societe fraocaise d'Etude du X\rlll' siocle), Paris, 1976, p 243
2 Cf J Garagoon (Llniversitê de Lyon II) Les'Ilemoiris de Trevoux" etRousseau rrn
"NVIII' siecle , n' 8, 1976, Revue annuelle pubtiee avec le coocours du CNRS par la
Societe française du XVIII' siecte), Paris, l9?6, pp 2l6s
3 Le compte-rendu de l' Emile publie en 1742 compte plus de l{0 pages
't 0n parle en avril 17,{l du "syst€me favori" de Rousseau, on explique aussi qu il ne
veut voir que I auùoriæ des honnes. pourquoi ne veut-il pLs que Dieu" etc (avril 1755
p 990).
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est reduit  a l 'éphemere, le nouveau a l ' individuel,  au singul ier ' .  Tout cela
peut amuser un instant mais reste une curiosite insignifiante, liee a une
personne et qui disparaitra avec elle. L eternite pourra renouer avec elle-
même. La nouveauté est un "écart", sans danger pour les valeurs de la
revue et inoffensif pour le svsteme intellectuel dominanr. Tout cela est du
deja vu:Rousseau nest qu'un "nouveau Goliath"l .  Garagnon expl ique que
'la civilisation, qui a survecu aux criailleries d un caton ou d un Diogene,
survivra bien aussi à celles de Rousseau"Z. Le svstème de defense des

lesuites est ainsi base sur ce type de raisonnemenr qui masque La
nouveauté, que l'on essaie de communiquer au plus grand nombre. Qui plus
es[,  les pères se donnent l 'elegance d'etre au-dessus de la melee : 'La
fonction du génie n'est point d'innover"3.

En Allemagne, les jesuites ne veulent pas hâter les réformes,
mais il leur devient de plus en plus difficile de tenir a un systeme
aristotêlicien et thomiste dans un monde ou les hommes de premier plan,
on dirait aujourd'hui les decideurs, s'intéressaient er commençaient a tenir
compte malgre tout des apports de Galilee, de Newton, Descartes, Locke et
Diderot, Leibniz et Wolff, Voltaire, Rousseau et Montesquieur. Comme si
c'etait un signe des temps ou de la crise, on constate qu'il n !' a plus dans la
seconde partie du siècle de theoriciens de la pédagogie parmi les peres,
alors qu ils avaienr roujours ete nombreux dans la Compagnie depuis le
XVI. sieclel. Ce n est plus le jesuite, cesr l 'homme eclairé qui en Allemagne
se fai t  dêsormais le theoricien de leducation du XVIII 's iecle6. L'ordre a

I Mémoires de Trevoux, septembre 1764, p 691
! ; Garagnon, ibid.. p 23)
3 Mémoires de Trevoux, avril 176j. p 961
1 A Aign, Geschichte des Gymnasiums Passau Passau. 1962, p 75
5 K. Ertioghagen. Kathlische Bilduag im Baroc[ Hannover . l,)72, p l$l La liste des
grands theoriciens de la Compagnie s arrète avec le xvlll' siècle oaissant :

Ignace de Loyola ( l,{91-ttt6i
Piere Canisius ( ltzl-1t97).
Juan Mariana ( 1536-1624).
Perpinia ( lt30-1166),
Juan Bonifacio ( ll3E-1506 )
Antooio Possevino ( lt33-16 I I )

Le Gaudier |117?-1622l
Jakob Pontanus fiJ42- 1626 t,
Jakob Masen ( lS05- 1581),
Fr ïaver Lropf ( 169{- 17461
Bohuslav Balbin ( 162l- 16S8 I,
Joseph de ,fouvancy ( l6{i- l?l.t I

Francesco Sacchini (1J70-t52J ) Gabriet Le Jay ( 1657-1734)
6 En lZZ3, on pade à Bamberg d une 'lamentable philosophie des jesuites", er l'on se
rejouit dans les oouveaux reglements des etudes etablis sous Adam-Friedrich v
Seinsheim d'avoir les mains plus libres - "freyere Haode' - tF yucherer
Mittelschulvesen in Hochstift Bamberg, Banberg, 190a, p.6).
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perdu sa creativite, sa vitalitel. L'elan qui suivait le concile de ïrente est
etouffe. Le mouvement des idees encore a venir s elabore et se confirme
plutôt dans les etats prolestants. C est dans ces regions que I on recollera a
la fin du siecle l 'æuvre des penseurs et des intellectuels entre 1700 et
i7602. Méme apres la crise revoluiionnaire et napoléonnienne, les etats
allemands qui ont subsiste ont presque tous une direction protestante. Les
catholiques sont absents des affaires de I Etat et des universites3.

Malgré tout, et c'est la qu'intervient a nouveau ce paradoxe

dont il etait question, les hommes formes dans les colleges du XVIII' siecle
ont certainement une chance supplementaire lorsqu'ils entament leur vie
professionnelle ou familiale. 0n leur a communique le gout de la relation
conviviale, le sens de la responsabilité, l'indépendance d'esprit.
L'enseignement, par certains aspects tres traditionnel, est d avant garde de
par ses méthodes. non plus steril isant comme I'etait la scolastique, mars
voulant apporter â chacun le plus précieux, Les iesuites ont pousse leurs
éleves à apprendre amplement, à apprendre à apprendre aussi. Le sens de
la volonte et du discernement d'lgnace transparait dans les fondements de
I ecole, lorsqu'elle veut armer les Barcons pour la l.ie en leur
communiquant à la fois le gout de la culture et de la l iberte de jugement.

L'enseignement de La Compagnie n'était certes pas un
enseignement neutre. mais des éleves y apprenaient a enoncer et comparer
les idées, a saisir leurs rapports. en un mot à raisonner. C est cela meme
que de son coté, I' idéat educatif voulait. Dans la tradition venue du passe,

mais avec lucidité, les hommes formés par les jésuites semblent avoir
appris a bien marcher.

I Ce qui n est certainement pa-s sans lieo avec ces tendances du josephisme
considérer l'institution religieuse dans son seul rôle èulturel ou éducatif (cf
Braodl, 100 Jabre Dominikaner und lesuiten in Stevr, Steyr, 1978, p.4l
2 H, Wottf, Die Seltanschauung der deutschen Aufklarung, Munchen. 1949 pp 7s
3 Cf J.Rovan, La Baviere, Paris, l9sl, p.2û9

de
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Le cardinal Otto TruchseB v. !Faldburg. pr ince-eveque d Augsbourg,
remet I unir.ersire de Drilingen a la Compagnie de lesus.

Dillingen, lZ. August 1564

otho miseratione divina senctâe Romanae ecclesiae cardinalis, episcopus
Albanensis et Augustanus, praepositus et dominus Elwacensis, fundator
insuper et confirmator huius generalis gymnasii Ditingensis, omnibu.s et
singulis hoc scriptum audituris gradam et salutem in Domino et salva-
torc nostro Jesu Christo praecarur.
Postquam divinae reternae bonitati sic visum fuit, ut nos, quamvis imme-
rcntes ad huius Augustensis ecclesiae curam et gubernationem suscipien-
dam adscisseremur er susceprum hoc episcopale munus, quod sane mag-
num est et lrduum, legitime administraremus, nihil quidem, aut studio-
sius aut sollicitius enitendum nobis existimavimus, quam ur favente Dei
optimi Maximi gra'tie, suppetias omnes ferremus afflictae huic ecclesiae,
nostree restituendae et ministris necessariis, quorum est summa ubique
penurir, pro virili nostra fulciendae, conservandac et promovcndae. Ad
quam rem efficiundam post mulas deliberationes cum sapientibus doc-
tisque viris uluo cirroque habitas hoc nobis consilium maxime placuit, ut
generale gymnasium hoc loco et schola ecclesiasrica insdtueretur, ubi
preerer sacrosancrâe theologiae meximam divinamque sapientiam hu-
manarum quoque linerarum er libemlium anium studia excolerenrur.
ubi praeærea non modo linguae expoliendae et philosophiae docendae
atque discendae vacaretur verum etiam formandis ad religionem et virtu-
tem studiosorum animis cura et opera diligens perpetuis temporibus ad-
hibcretur. Id, quod magnis sumpribus et non sine mulris periculis variis-
que incommodis nostris sumus agrcssi qucmadmodum plcrique hoc loco
pracscntcs saris habcnt exploratum, ncque ccssimus tamcn obiccris impc-
dimentis, non nimis ct conaribus advcrsariorum. euin podus t.nto au-
dcndus contra nitcnæs cum ad ararum sanctum semcl manus adrnovi-
mus, conrinenter hoc ursimus insdtutum, unice nobis hic proponentes,
divini nominis gtoriam dcinde sanctissimi docoris HieronyÀi', rum nos-
tri rum gymnasii huius patroni honorcm, nequc minus universalis carho-
licae er apostolicae ecclcsiac hiscc difficillimis æmporibus dcfensionem,
insupcr ecclesiac nostrac Augustanae, cui turandae vetud sponsae no-
suae curam peculiarem dcbemus, resdtudonem et conservarioncm; post-
remo criam Gcrmanicae iuventutis in fidc et moribus recte instirucndae
communcm udliaæm.

Nunc vero grarias immonales debemus ac agimus Deo optimo Maximo,
qui nobis hoc qualccumquc desidcrium instituendigymnasii non modo dc-
dit, sed darum ctiam mirabilircr conservavit, atqui adeo conatus noskos
bcnedictione sua prospcravir hacænus, ur iam minime dubiremus, quin
sicud sapientcm archiæcrum deccr, domum hanc nostram non super arc-
nam, sed super pctram cdificavcrimus, ut proindc nec irruenæs pluvias,
ncc inundantia flumine, ncc sevos ventos, nec tuôines quelcscumquc ir-
rumpcnrcs cxrimcscamus. cum aurcm divinem boniaæm nobis nosris-
quc piis desideriis sic favcntcm expcrircmur, non potuimus non sacpe
mulrumquc solliciti cssc -de hoc ipso gymnasio in dics magis magisquc
promovcndo er illustrando. undc superioribus annis factum 

"rr, 
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sancuun sedem apostolicam, ncc minus apud impcrialcm rnaicsratcm
muhe ct pracclara privilegia huic gymnasio ed crcmplum summarum
acaderniarum Bononicnsis, Parisicnsis cr aliarum tam ltaliac ac Galtiac,
quam Germaniae univcrsitatum non sinc singuleri srudio simus consc-
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cuti- unde insupcr rcmods e locis, doctos er praestenæs profcssorcs huc
accersiri, magnisquc sumpribus non paucis rnnis hoc loco susænari pro-
curavimus, u[ unum cx illis ipsis totius gymnesii nostri rccrorem cr velur
caput insdtuimus, pcncs qucm aucrorias ct porÊstas primaria resideret
ad hoc .orum gymnesium domi cc foris adminisrrandum. Inær quos pro-
fcssores non possumus non commendare doctissimun virum magistrum
cornclium Herlcnum a Roscndel, qui multis ab hinc annis in hoi rcco-
ratu cr collegio sanci Hieronymi pracfuit ac ctiam nunc preecst, hoc-
quc munus pro sua doctrina, sapientia et virtuæ singulari sic obivit, ut
cum aliorum bonorum rum no$"rac simul cxpectationi fcccrit satis. Lau-
dant igitur illum uriusquc starus crimii viri er re ipse senscrunr utilcs ct
salutares eiusdem in hac acedemia fuisse conaus.

Quare mulrum illi debcmus magnamque apud nos inivit gratiam, qui ur
fidissimum pestorem dccebar, vigilanrcr affuit grcgi suo, ur ct bonas ovcs
in ovili suo contincrct recrcque pasccndas curarcr, scabiosas vcro ct pc-
stilcntes suo tcmporc abigcrct, arquc e grcgc sano noxium pccus scgrc-
garct. Nec csr, quod dc illo quisquam alitcr senriar, quam esse illam ac
futurum nobis semper comrnendatissimum, ut qui nostra ct iuventutis
causa multos travesque labores hoc loco cxantlaviq et praesertim nobis
diu abscndbus non sccus quam si praesenres cssemus divi Hicronymi col-
lcgium simulquc gymnasium hoc univcrsum prudcnrcr et provide scmper
gubcrnevit. Sunt ramen causae nonnullae, quarum gratia cogiramus dic-
curn dominurn recrorcm hodierno die hoc susccpti muneris sui onere li-
berarc at4ue in personarn alærius idcm recrorale munus ûansfcrre.
Primum enim iam diu sic illum velle ac desiderare inrclligimus, ut quem-
admodum mcrctur sane, velut emeritus miles his quotidianis curis, scho-
lasdcisquc laboribus tandem eximatur, suamque valerudinem sepe afflic-
tam, rectius curct. Deinde rempus ipsum admoner, ur aliis honoribus
spccnta, illius vinus ornerur .tque augearur, quo idcm atibi nobis ecclc-
siacquc nostrae suam operam commodius locct.
Ad haec preescnæs csse vidernus rcligiosos parcs er docrissimos profcs-
sorcs Socictatis Jcsu, quos peculiari cura ct sollicirudinc pia permori huc
uaduci curavimus .rquc porro nostris ctiam sumptibus susrcntare cr reti-
ncrc pcrgernus, nimirum, ut illi pro solira piemæ diligentiaque sua hoc
loco, ut scpe alibi facdrant, cum lincrarum professorcs tum iuventutis in-
stitutores se praebeanr ac dc hoc toto gymnasio praeclare mereantur.
Qui nosrram quidem cxpecudoncm hactenus adeo non fcfcllcrunt, ur
nunc etiam magis magisquc confirmcmus nosrra consilia, quac dc illis ip-
sis anæa Romac concepcramus. Sic cnim ex rc gymnasii nosrri fore puta-
vimus, ut ciusdem administratio cr regimen in dicros paucs raducererur
ct ab illis planc pcnderct. Qua ratione futurum intclligebamus, ur nos mi-
norcs quam anrca difficulcaæs in profcssoribus conquirendis er conser-
vandis crpcriremur, urquc unum er pcrperuum hoc collegium societatis
Jcsu rcliquo gymnasio adiunctum huic scholac commodimres ."nns af-
fcrret, quanas alibi videre cst, ubi cx eiusdem insrituti collegiis cum ad
iuvcntuæm docæ pieque insdtucndam, rum ad rcm publicam chrisrianam
illustrandam cr promovcndam pracclara fit quoridie accessio, nimirum
christo Jesu socicnri sui sancti nominis mirabilirer coop€ranæ. proindc,
quod fausrum fclixquc sit, convcntum hunc hodicrnum indiximus, in quo
divina spirirus sancri gratia, primum cornmunibus omnia vocis ardenrcr
implorarcrur, ac dcindc rranslatio rccorerus gymnasii Dilingensis pub-
licc fierct in dicram societaæm. Nec enim sar essc duximus Romac anno
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superiore kansladonem huiusmodi inchoassc arquc confecisse, cuius rei
sunt probari resrcs, precsens ipse rector cornelius cr P. Franciscus dc
Burgia, qui paucis reuo annis, relicto Candiae ducaru, cum csser prin-
ceps illustrissimus, hoc ipsum Societatis Jcsu institurum magna csr cum
laudc professus. cacærum, ur ccrdus tum preescntcs rutrl posteri de nos-
rra scntenda cognosoerent, praeter instrumcnrum, ut vocant auænti-
cum, quod hac de rc sigillo nostro munirum apud candem Societaærn
extar hodie publicum ct solernne æstimonium edere voluimus, dicrcsquc
patres in posscssioncm ipsam induccre nullum, ur csse dubium possir,
quin ab hoc ipso die collegium nosrum sancrr Hieronimo sacrum scho-
laque universa Dilingcnsis cum classibus omnibus penes rectorcm cius-
dcm Societaris pcrmancat, et ab co ipso, ccu capite er praesidc suo, li-
bcre et inregrc administrctur.
cui insuper societari, ut collegium hic suum nccessariis insructum
sumpribus habeanr meliusque gymnasio huic pracesse ct prodesse pos-
sint, proventus annuos iam conssiruimus, eisque plura quibus opus erit,
deessc non pademur, ur in litæris in hoc confecds aucænticis fuslus corr-
dnetur. Aque in nos velud fundaror, doator er paronus primarius
gymnasii huius, ram cx pane nosra quam sucoessorum episcoporum hui-
us Augustanae ecclesiae quantum possumus, protesramur corem notario
et æsdbus praescntibus, semperque æsEtum esse volumus nimirum prae-
clictos Sociemtis Jcsu professores, qui nunc adsunt er posr hac adfuturi
sunt, huc a nobis vocalos er missos ac iam velut pcr ostium' legidmc in-
grcssos et inuoductos gymnasium hoc Dilingcnsc ex professo doccrc, rc-
gere, gubernare, ordinare et promovere, posse ac debere, in nominc pa-
rris ct Filii et Spiritus Sancri. Amen.

[Notaricllc Bcglaubigung des Vorgangs, am 17. August 1564].

Magisrer Paulus Kleindienst, esl nora-
rius ad supradicrum instrumentum ro-
garus er subscriptus.



CHOREAD MORTUALES

Seltcmus, socias iungite dcxæras:
lem meneis dubius provoqt Herperus;
Ps nubcis tremulum Cvnthie ça11didiq

Lurnrn cornibus ingcrit.

In lodicc scnes non bene pcndula,

tn fcrruginca cyclade virgines:
Scd picte violis grex tener irutia

Âltcmq 6cimus pcdes.

Hcic c Ponti6cum turc Êagantibrs
Rus pastoris olens pilcus infrrlis
Et rcgum Tyriis paenula vcstibus

Mirccntur sinc nominc.

Nullus & tumulo sollicitus suo
Aut pompae titulis invidet alæÉ
Oûrncis mors variis c^sibus obruit

Nullo nobilis ordinc.

Nobis no*ra tamcn sunt quoque sidcra
Scd formosa minus: sunt Zephyri licct
Vcris dissimila aurequc tenuior

Cuprcsisque frcqueos ncmus.

O dulces animae, vita quibus sua
Est cxecta, nigris sternite floribus

Quam calcamus humum, spargite lilir

Fuscis graa coloribus.

J . ) l

TOTE.T{TANZ

Âuf zum Tanze! Vcrschlingt schwesærlich Hand in Fland!
Schon ruft Hesperus uns, Schattcn, aus f)âmmertrng,
Und durch Wolken herab scndet cin zinernd Liôt

Cynthia mit dcm Silberhorn.

r Unschôn lotrert um uns Grcisc das losc Tuc[
Um uns Mâdchen der erdfarbcne Ubcn'urf,
Doch mit Veilchen am Saum schrreitca wir, zaræ Scher,
Auf und niedcr im Wechscltatr

Vcihrarrch duftct dcs Papsts Kronc, doch ihr gescllt
ro Sbh dcs Hirten nach Land riechcndcr Bauern-6.12,

Lumpcn mischen sich mit tyrischcm Kônigskleid
Ohne Namen und Unærschicd

Nrcmand neidct besorgt andcren scincs Grak
Hiigel odcr den Rang seines Begdbnisscs"

É Het doch alle der Tod wechsclndcn Fals bcsriirzt,
Er dcr n'msnlos Mâchtigc.

Docù rms leuchten fa arrch Stcrne, dic unscr sin4
Sô von d'ntlsjsrn Glanz - wchn Zcphyrc, wenn auch
frDgleich jenen im Lenz. Diinncr ist unsre Lufr,

n Mit Zypressen besetzt dcr Hain.

O ihr Lieblichen ilu, Seelen, die ihr dahin
Eucr Lcben gebracht, dunklere Blumen sueut
Auf die Erdc zum Tanz, Lilien sât die mit

Schwarzer Farbe willkommen sind!

'Choreae 
mortuales" {"Danse mortuaire' l  et

Àd D, Virginem Aetalensem I A la \ i ierge d Ertal I
deux poemes lat ins de Jakob Balde SJ,

traduits par Herder.



AD D. VIRGTNEM AETALENSEM
C;*ncx Tyoli h fuvoia;ptolecutille

Vavcfureut

Mmtium pr:rcln n€morumqu€ Virgo,
Cuius Actalac meminerc valleq
Silva crri circum viret ct comenæis

Imputet umbras,

Quem tuarn leaus propiore passu
Eminur yisdn venerarer acdcm!
Sd viæ t rdant, nequc lcntus audit

Cornrs bbcoâs.

Ergo, quod solurri superest anicis,
r Qrp6 itcr irmgi veat, o c abscos

Tcr quarcr pulcris cumulande votlr
tc qpoqpc selrc.

Tu quoquc ahcntcnr iubcas velcre,
Mutu:r ut d'rn damus atquc voceir

r Rcddimus s.cr.c p€r oprce silvac
ln.OnA Echo.

AITI DTE G('TTLICHE JUNGFRÂU VON E1TAL

Ab a a{&r Rciæ ots T'irol nrh 8riymt
ba vtùbtlulu

Hctdn ûber Wâlder und Berge, tungÊau,
Vclchc Ettds Tâlcr im Sinne tragcn,
IVo dct tlain rings um dich ergriint rmd Schettcrr,

Ieubigc, qrcndet:

O wic wiird iô rasôcren Schrines dcincn
Tcmpel - fcrn nur sch ich ihn - ÊOblich ebrcn!
Doô dic Stra8c wchn cs, dcr srrrre Wagcn

Fol$ niût den Zûgdn.

Abct nrm, wrs Freunden dlein vcrgônnt ist,
Dic d€r Wcg trennt, o, so bcgri8 ich diô dc"'
Auô von fcnæ, hâufc dic Scgcnsqrtuche

ArrÈiËÀ rmd vicrfaÀ!

Du errc;h nagst von fernc rnir Gutes wûnschcn,
De8, wcon 1yi3 r''q Rufe nun hin rmd widcr
S.ndco, durô dcs bciligcn Waldca Dtrntcl

Dôo cnôbc.
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- GLOSSAIRE -

Acadénle I Ecole supérleure où lron srexerce à ]a pratLque
des arts. Acadénles de ehevalerie r écoles fondées en
Europe aux XVII0 et XVIIfo slèclesr- où les Jeunês Do-
blee-reçolvent une édueatlon qul dépasse les seuleg dls-
clpllnes lntellectuelle g'

Alma Hater r Mots latlns (la nère nourrlclère) e'appllquant
à lrUnlversité, parfoLs ausgl à Ia patrl.e.

AnthropocentrLsne r (f9O?) ptrllosophle qui falt de lrhome Ie
eêntre du nonde, êt du bl.en de lrhunanlté la cause fl.-
nale de toute 'ehoEe.

Anthroposophisrre r Sclence q6 I'hun_anl.té, connalsEaîce norale
dé l'Lonne, Ie conplénént de lranthropologle.

Lrart pour I'art r Foroule enployée gour-la prenlère fols par
Vl.ctor Cous1n et reprlse Par lhéophtle Gautler r lrart
n'a pas dtautre but que lui-nËne, 1I pgrte en lul 88 pro-
pre Justlflcatlon et ne vlse pas^l'utile.
il,e Ëlen et Ie salnt ne peuyent ttre Ia rorrte de'I'utlle'
nlnêne du beau' (v. Cousln. Cours de phllogophle de 181-9'
'.i,?*'lo,r" 

r.art stgntfle ,- *"@..r"
préoceupatlon autre que celle du beau en lul-n!ue', tnoug
ôroyons-à lrautononlà aq lrart, lrart pour nous n'est paa
le noyen, nais le but' (Itr. Gautler, ln r Larousae XfXo g. )

Asslstance r déslgne danc la Coqngnlc dq Jégus un regroulnncnt
de Brovinces, aous la rcsponra!,f}ttÇ de l'un tss assls-
tants ou auxillalres du Féposé gdnéral à Rone. I8 Pologne
par ere4le falt partle dc lraarlstanoe allsnanrdc.

Astrolabe r (Bae latln aetrolapflgr du grco aatrolaboe' aatron,
astre, êt lanbanel.n, prendre) Instnrnont dont on 8e ser-
v:alt pour déternlner Ia hauteur des astres au-dessuE de
lthorlzon.

Aula r En latln Ia conr drwte nalaon. Déalgne en Allengnc Ia
calle de rageenblenent des congfdgatlons narlales dans
Ies eollèges, et à lrllnlverslté, la salle du coura nagls-
tral.

Autorlté r hr latln eugGre (auguenter^, falre^oroitre), cregt
la forcc qul sert à aoutcnlr et à accroltr€.

Baroque r (Portug. banoco, perlc lfr6eqfèq")_A part_lr de la-fln 
du XYII6 slècle, Qul egt dflne lrrégularlté blzarrs.

Spdclalt. Archlt. r style né en Italte au XVIo alècle' qul
s-réearte des ràgles de la Renalstanes elasslque.

Baroscope | (I)11 gree barog, peoanleur, et skolnln; -cranlneq)
Soite de balance quL pernet de nesurtr }a perta de poLôs
drun cot1ls plongé danc Ën gac.

Bref r (XIo s.) Drolt ca11. r Courtc lcttrc offùClclle du PâPc,
ayant un earectère Brlvé.
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Bulle r (xflo slèele) Boule de nétal, conne celle que lea
Jeunes patrlel.enE romalns Bortalent autour du eou, atta-
ètrée à un sceau, et par extenslon, Ie sceau lul-nEne.
Drolt can. r Lettre patente du paper aveo seeau de plonb,
et contenant une constltutlon (par analogle, ondorutanee
des enpereurs d'Allenagne).

Burga, ou blrrsa en latln r donatlon ou sotsne dtarggnt nl.se en
oomrnun pour subvenlr ensenble aux frale de lrlnstltutlon
scolal.ré dans laquelle on hablte et travallle.

Calvlnlsne I Doetrine de Calvln (t5O9-t56ltr. 'Chaeune des deux
relLglons pounalt se crolre Ia plus parfalter la calvlnle-
te sé Juceant plus confome à ce que Jégus avalt dlt, et
la IutËéilerure-à ce que les apStres avalent falt" (uontes-
guieu, Egprlt des lols, XXIV' 5).

Canonlquer (Xltto s.) Au r}gle c?Dour, règler-confornê_ âlllf, câ-
nona, arrx règIes ecaléslastlques en natlère de fol et de
dlsclpllne.

Catéehlsne r (XfV" s. ) Lat. cateehl.Enus, gf . katêkhlnos, "lns-
tnrctlon orale". Inetrtretlon dans les princlpes de la
foi chrétlenne. Llyre contenant lttnatnrètlon du catéohls,"
me (Bar ert. , expositlon abrégée d'ung s9!.el9q'_d'une
aocùihe. Le Catééhlsne d'Agrléulture de l'abbé Bexon,
L??3) .

Cetharsis r Purlfleation, soulagenent, catLefaetlon de I'âms.

Cathédrale (école) r (xIIo s. r du latln n6d1éva1 cathedralls,
de cathedra, chaLre ou sLège éplseopal) Eaole tenue par
l'évtque à c8td de la calh6dralg (éltpse' à partlr du
XVII.  s.r  dt 'églIse oathédrale') .

Chanolnes réRrllerc (eantrnle au XIIo E.r ôu latln eanonleug)
Prttr"s-(l nolnàe) stl vlvent en eomrnautd ou coIlège (ae
1à égllse'co[églalô) sogs une ràgle eanonlelc-r- telle
ceIIé de saLnt Àrrgustin (auguetlna) ' de salnt Norbert de
Xanten (prénontrés), êtG. . .

Chapltre : Partie de la règle dtun ordrc rellgl-euT lue ehaque- 
Jour devant la oonnwrauté' Par ext. assenblée de 49!tqs'
àe chanolnes r{gullers ou eécullers rdlryrl,g Pour^ déllbé-
ær de leurs affàlres' co@unauté ôa csrrr qu-l sllgent à
cette asgenblée. oanà un dlocère, conscll-de 1'éitque.

Choral r (f845, dér. Bay. du lat. chorug, choeur) C'est à Luther
qu'on do-tt l.lnventlon du choral, ohant rellgleqx _alrpIg
ôt populaire. Par ext. .eonposltlon pour orgUe sur Ie thènc
dtrnr ehoral.

Clôtqrcr (NII. slècle) partle drun nonaatère où nf ont habLtuel-
lenent pas accès les vlelteurs.

Coulcug r Rcltglerrr chargé de conpotcr_tdelanatlons et Blàces
ûe théâtrÈ dans leg-nonastÙreg allcnands des XYIIo et
XVrIfo siàcles.

Csncertatlon / alsfnrtetlon r (XIfo s.) Diaputg-gu dLgcusslon
publlqua, débat contradl.etolre ou lutte dr{mlatlon atg
rrne thàse dorurée.



Concl,le r Assemblée des év8ques convoquée pour statuer sur des
questlons de dogne, de norale ou de dlselpllne.

Oonfesslon dfArrgebourg r Ddclaratlon des artlales de folr Pré-
sentée à Charles-Qulnt par les proteetants en 1530.

Congrégation r (xfro s-. ) Lat. grê{r troupeau, sens rellgleux-- 
dépuls le XVf" slècl-e. Congrégatlon narlale, par analogle'
confrérle de dévotlon anx actlvltés d.Lverses, mlse stous
lrinvocatlon de Ia Vierge.

Contrepolnt (XVto slèele) : de polnt, note, les notes étant fl-
gurées par des points. Art de conposer en superyoeant des
ilesslns-nélodlques (I'hamonle conblne des notes dlsposées
vertlcalement en accorôs, Ie eontrepolnt conblne des notes
sulvant un dessln horizontal, sonnLi à des règles préclses).

Contre-réforure (nlnuscules) c (tgZO)non donné par les historlens
allenands à Ia Réforne eathollque qul suivit au XVI. B.
Ia Réfome Brotestante et renédla aux abus dont avalt gouf-
fert 1'Eg11Ëe, 

-eul 
avalent faclllté leur tâche aux protago-

nl.stes de la Réfome proteetante.
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Cosnopolltlsne | (L56A) ptat drerprit da qul se considère comle
cltoyen du nonde.

Délsne r (XVIfo s. ) Systèue d,'apràs lequel la raieon peut gcqué-
rlr La connaiesanee de lrerLctence de Dieu Eans pouvolr Ie
déterolner plus étroltenent. te délsnc rejette les dogues
rév6lés.

Dlalre I Chez les Jésultes, Journal où se falt la relation des
faits de Ia vle des collègee.

Dlalectique r Bnsenble deg moyens nls en osuvre dans Ia dlscus-
slon en vue de dénontrer, réftrterr euporter Ia dlgcussLon
(xrr" B. ) .

Dtne r (Xff" e. deeLna au fénlnln) Chez les Julfar-Iê dlxlène de
la récolte qul étalt donné alx lévltec _(llb. -18r 2L et \le _?,
j) . Au uoyeri-Age, fractlon varl.able de la rdcolte prélevée
par ltEglLae, àut tradltlonnellenent -av-alt pour eontre-
partle les charges de lrasslstance Bubllque.

Dlocèse r (XfIo B. r féntnin Jusqurau XVIo s. ) Lat. ôlocesls t
clrconscrlption adnlnlstrée par un vlcalre de ltenpereur !o-
naln. Clrcônscriptlon ecclési.astlque Blaeée eous la Jrrri-
dictlon drun évEque.

Dosne t (ts?o, dognal oplnlon ou doctrlne) Polnt de doetrlne
établt coune-une vérlté fondanentale et lnoontegtabLe.

Electeur r (xvr" s. ) Spéciart. chactn
lrEnplre gernanlque qul avralent
ordlnalreuent au nonbre de septt
cl,éslastlquea.

des prlnoes et évtquea de
le drolt d'éILre lfenpereurt
quatrs lalea ct trolb ec-

Eloquenee r (XIfo s. ) Iqlent ou art de toucher' û'énouvolr, de
persuÊder, d'entrainer.

Enplrlsne (l?3û r téthode ou plocddé fe pelg{c qul-nè t'appnrle
que sur l'expértenec. De Là, rystèue phlloeophlque selon
iequel les côûtaLssances de I'eaprlt ne sont que le frtrlt de
de Itexpérlence.



Emulatlon r (XfIIo s. ) Sentlnent qul pouEse à égaler ou à surBâs-
ser un autre en nérlte, en yertu ou en honneur personnel.

Eudénonlsne r (f876) Doetrlne ayant pour princlpe que le but de
I'actlon est Ie bonheur, cônsldéré cônne le go-uveraln blen.

Exégèse r (XVff" s. ) Coruoentaire crltlque, interprétatlon phllo-
loglque et doctrlnale de lrEcrlture.

Expérlnent r Chez les Jésultes, toute activlté concrète d,enanr-- 
dée au novlce conne expérience personnelle nouvelle dans Ie
cadre d.e la formatlon dans Ia Conpagnle.

Extames r Dans les collèges, élèves qul^sont extérieurs à Ia Con.
pagnle (nl novlees' nl scoLastlques).

Fanulus r Yalet que J.es étudlants noblee pouvaient anener sous le
contrôle dei pères avee eux au co11è8e (qouyer.rt un élève
plus Jetrne et-de eondltlon nodeste de l'école).

hrgle r (1598) Conposltion nuslcale écrlte dans-le-style du cotl-
trepolnt et dans laquelle un thàne et ses lnltatlotls succês-
elvês fornrent pluslèurs partles qul^ seublent 'se firir et se
poursuLrrre I'uire l'autrei (Roussèau). ta forme n'en a été
ôodtftée qu'à la fin du XVIfo siècle.
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1'Egliae gaUl-
la 'Déclarat ion

Gallleanisne r (1488) Princlpes et doetrlne de
cane, eul ont trouvé leur-expresslon dans
des riuatre artlcles' de 1682.

Général (des Jéeultes) r Préposé ou supérlqur-gé4éral, élu à vie
par les àupérleurs naJerrrs et lee déléguéE des provlnces de
i 'ordre, eà résldence-à Rone.

Germanlcnrn (Pontlftelum Colleglurn Geruanlcun et Hurgarlcuu) t -
Sénlnaire fondé à Rone ei t55Z dans !e nouvenent dE la Ré-
forue cathollque par salnt fgnacer oD rnre de fomer dee
prltres pour I'Allenagne, lec Pays-Bas, la Sulsse et lrAu-
trlche.

Grâee r XIo s. r Alde d,e Dleu.
XIfo L r Favcur. ta bonté de Dl.eur les faveurs qu'el].e

dorure. Alde qul rend lthonme capable d'facoonpllr Ia volontd
de Dleu et de parvenlr au salut.

GSrnnase r Spéclalt. En Allenagne, 6eole secondaire (tratltuelle-' 
nent piotestante).

Héraldlque r Connalssarrce et art relatlf aux armolptes.

Hnmanlsne t (L?65, d'aprèg l'ellenand Humnlgnue)
t{ist Utt6râire r-ilouvene4t -df esprlt cara-etér1"é p.I un 9{-
@er la dignlté de lresprit huoaln ct Ie nettre
en valenrr cD renonanrtr 1nr-deggut lc lolaa-Age et le sco-
lastlquer avec la culturc nodcltts.
Phtloàophle r Soute thdorle qui prend pour fln Ia Pertonne
hunaln--fson épanoulssement. Spdclalt. Doctrlne qut q'at-
tache à la'nlse-en valeur de lthoms'par les seules for-
ccs huneLneg.

Hy*ronètre r (f666) fngtnrnent de préclalon sertallt à nesurer
le degré drhunidlté da I'alr.

Inder r (1503) nu }at. lndcr, lndlcateur. Sp6cia}t' Indel ou ln-
dlce "i ôatalogue ôec llvree dont Ie Salnt-Siàge lnterrillgalt
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la lecture pour des notlfs de doctrlne ou d.e norale.
JansénlEne r (XVIf" slècle, de Janreen, évêque d'Iprea nort en

1638) $réo1. Doctrine sur la grâce et-la préôestlnation,
selon laquelle le salut nrest aceor"'ilé qu'aux geuls élus.
Par ext. Morale austère.

Laïcis!ûe r (1842) Anclennt. Doctrlne tendant à réseryer aux
laïcs une certalne part dans le gouvernenent de lrEgllse.
Spéelalt. Doctrl,ne qul tend à donner aux lnstitutloËs un
caractère non rellgleux.

Laterna naglca I Sorte d'aneÊtre de 1'apparell photographique,
constml! par le père Athanaslus Kircher (1601-1680), g1râ-
ce au:r déeouvertee de Galllée et Kepler en optlque.

titurgie t (t579) ou gree leltourgla, eernrlce publlcr culte pu-
blle et offlclel instltué.

Lunlères r La capaelté lntellectuelle naturelle ou aequise.
. Colleetivenent r Les lwalèrss drunc époque I ltétat d.e
la clvil isatlon, de la culture. Rets. Creet au XVIfIo e, que
cet emplol eut la plus grande yqgtre, êt on ne l'utlllee plus
guère que par alluelon à cette époque. 'Aur approehes de
L?89, il est adnLs que I'on vlt 'dans Le slèc1e des lunlè-
reso, dants 'ltâge de raLson', qurauparavant le genre hunaln
étatt dans I'enfance, qu'auJonra(l'hul 11 est devcnu naJeur'
( faher 0rlg. France contenp,, I f f ,  t .  f f ,  p. 2).
. ebsoit éultuie, la ih-llosophie (au
sens du XVIIfo s.), 'Ctest du nord auJourdrhul que nous
vlent Ia lunlère' (voltalre, EBltres, CXCfX).

Luthéranlsne r Rellglon protectante luthdrlerrno. '(En L53O) Les
luthérlens présentèrent lcnr oonfecsl.on de foi dans Aug;s-
bourg, et c'est cette confesslon qul dcvlnt leur boussole,
le tlers de 1'A11e4ag4e y adhéraLf ... ' (voltalre, Essal slrr
les moeurs, CXXXIf).-

llagicter r Maitre drécole. Scolagtlque Jésulte qul pendant sa ré-
gence, donc entre ses dtudea dc phllosophie et de théologie,
est chargé dtenseLgner.

Maglstrat r (xlvo s.) Par cxt. (au sing. eolleetlf), eeux quL
ont le .soLn du gouvernenent et de la pollce de Ia clté.

ilétaphyslque : (Xfvo s. ) 1. Phllos. Recherohe ratlonnelle ayant-pôrr-obJet 
Ia connalssanrce de ltttre abaolu, des oaugeb de

ltunLvers et des prlnelpes prenlers du gavolr. 2. Réflexlon
systénatlque se proposant de dégager les bases de toute aci
tlvlté hunalne, ds lrart, de la rellglon. Par ext. Concep-
tlon ôrensemble du monde et de la vle.

Mtnlstère r Au seng général (XVt" 8.)r charge, fonctlon que I'on
dolt renpllr. Abeolt. Lc saeetdooe.

Naturallsne r (I?f9) Inter:prétatlon nythologlquc deg faltg de la
naùre. Phlloe. (L?52) Doetrlne celon laquelIe rLen n'exlg-
tc en dehore de la nature, eul erclut le surnatrtrel.

I{ovlclat r (1535) lcups d'dpreure (sous la dlreetlon drunipàre-
naltre'), lnpocé aux novlces ayant lerrr profcsclon, drun anr
dqns la plupart des ordres rellgleurr d€ ôeux ans chez les
Jésultes. llala alors qurhabltuellencnt lcg vocur cont d'a-
borral tcrporalres, lls sont tout ôc sultc aléftnlttfs ahez
lac Jdnriites.
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0ptlnlsne t.(l?37) ptrtloe. Doctrine eelon laquelle le nonde est
le plus heureux et le nellleur Bosaible. ReE. te terme a
6té étendu aux doctrlncc les -plus d,ivereee Bour lesquelles
le nal nra Das d,f exietence réelle.

.(1?BB) lournure dresBrit qul dtspoee à Brendre les
choees du bon c8té. Par'ert. Sentinent de conflancE dane
I'issue favorable drune cltuatlon particullère.

Paedagogus r Dans les collèges, Jeune scolaetlque Jésutte qui en
plus de see heures drenselgnenent, est ehargé sous la res-
ponsablllté du Préfet de la vle à l'lnternat.

Pagerle r Partle de l'lnternat réservée aux Jerrnes nobles et dls-- 
tlnete du reste de I'établlsseuent dans les collèges (par-
fois Juequfau XXo slècle, à Feldtireh par exetsple).

Plétlsne r (1609) Pensée du pastenr Spener (1635-L7o5) eui Ln-
slstalt sur Ia néeeeslté de la plété personnelle et du sen-
tinent rellglcux plus que sur Ia strlcte orthodoxLe doctri-
na1e. Les neubres de cette seete luthérlerure ge réwrlssaLent
en "colIèges de plété'.

Plain-chant r (Xffo s. ) Muslque vocale nonodl.que de la llturgie
ronalne, chant grégorlen.

Posltlvisne r Toute doetrlne qutse réclane de Ia seule connalg-
sance des falts, de lrexpérienoe sclentlflque, eul afflrne
que la pensée ne peut attelndrg que des ralatlons,-et dee
Ioie (et non Ies chosea en soi).

Prédestlnatlon r (1190) gréot. fntention qul auralt antné Dl.eu,
quand 11 a, de toute 6ternlté, déterntné le destln de l'hu-
nanlté et I'avenLr du nonde. Sp6clalt. Doctrlne essenticlle
du ealvlnlsne, selon laquelle Dleu auralt éIu certalns
pour les conduire au salut par la ,seule forae dc sa grâ,ce,
ât voué les autres à la dawratlon, sens concldératlon de
leur foi nl d,e lcurs oeuvnos (te Jansdnlsne a soutenu la
thèce de Ia prdôestlnatLon).

Préfct r (vers 1170 ) Enpr. Iat. praefectus , préposé , de prÊe- e
et facerc, falre) prétet dà coIlège, lc responsablc de la
vle quotldlenne et du travall lntclleetuel ôans 1'Lnstl-
tutlon ecolalre. Préfet de congrégatlon, nenbre élu - pâr-
fols ur élève -, qul prend la responsablllté de ltorganLaa-
tLon, Lnterlocuierir dù 'Prâses' (iréstdent), Ie père-qul en
est Itaunônl.er.

Prlnclplsta r Ceux qui conneneent lfétude du latlnr orl rnre de
suLrrre lea cours au coIIège. Les 'Pera' eont lea petlts
de ItécoIe prlnaire.

Prlnogénlture r (ft+gf) Antérlorlté ct prlorlté de naiseanoe qul
entralne Ie drolt de suecesslon.

Procurator r Danre les collèges Jésultes d.ravanrt la d1Esolutlon
d,e L?73, l ' lntendant.

Profès r (xrr" s. ) Rellg, Qul a fatt professLon, prononcé ses
Yoellx.

ProvLnce r Spéclalt. CLrconserlptlon adnlnlstratlvc d'un ordre
rellgleux. fI y avalt troli provlnoee J6sultes cn Allenagnc
Jusqu'à la créatLon en L??O de la provlnce de Bavlàre.

Provlnclal r Supérleur naJeur, reEponeablc d'une provlnce, nonné
depuls Roue Bar le général, pour trols ou clr ana.
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Quadrivirrn r (xllfo s. ) uot latln slgniflant proprenent carrefour.
Le groupe des quatre arts llbéraux à caraetère nathénatlque I
artthnétlque, astrononie, gdouétrle, nusique.

Qulnlne r (1820) llcaloIde extrait de l'écorce du qulnqulna Jau-
llêr sulfate enployé conme antltherniquc, reuàde spéclfique
du paludisme, expérinenté par les-pèrea de-Ia Conpagnle,
et longtenps appelé "poudre des jésultes' ('Josultenpulver").

Ratlo e RatLo studlonrn, plan ou règlenent des études. Le not
est fdnlnln, nais lthabltude sreEt prlse dans la Conpagnie
de I'empJ,oyer le plus souvent au nasculin dans la langue
française.

Recteur t (L26L) De regsre, régl.r' rector, celul qul dlrige.
. Le prenl.er offiôler électtf d.rune wrlverslté.
. Celul qul est à la tête d'rure unLversité. Reeteur nagnlfl-

'centre de
(Constitutlons

euêr tltre probablenent d'orlglne allenande.
. Supérleur d'un coIlège Jésutte. fI est le
l'autorlté, de l' lnspLratlon et de lrunlté'
de la Compagnle, 395).

Réguller r (r3o8) ReUg. Qul appartlent à rm ordre religieux au
sens etrLot, sounLs à la règle.

Résidence (Jésuite) r Non coumunénent donné à une nalson de Ia
Conpagnle dans une vllle ou un vl].lage, lorsque la conmu-
nauté nry tl.ent pas de collège.

Roeoco r OBe8, Stendhal) Dfabord not de I'argot deE atellers
(foruatlon d'après rooallle). fl lst. de lrart r Se dlt du
style décoratlf au Xvfflo elècle caraotérlsé par la profir-
glôn des rocallleg, 1€ gott des onnenents eontournés et des
forues tournentéeg.

Rhétorlque r (v. 1155) t. Blen-dLrer art de blen parler, avec
él-ôquence et force. 2. Classe de rhétorlque (1591).

Royaune r Réalité du règne dle Dlsu annoncé Inr Jésus dans sa pré-- 
dlcatlon et ses nliaeles (ou stgnes). Au tcrrne des tenps,
le Christ valnqueur de la nort 'remettra sa royauté à Dleu
le Père' ( t  Co: L5,24) et les homes'rocerront la gloire
en partage.

Sacrenent  r  (x I Io  s . ) 'uépôt  ou serment 'en Ia t .  c lasg. ,  "obJet
ou acte sacré' dans Ie lat. ecclég. Signe cacr{ lngtltué
par là Christ pour produlre et augnenter Ia grEce, lieu de la
rencontre avec Dieu.

Salnt-Ernplre r -Fondé pqr Charlenagne et eontlnud Jue-qu'à Louis-
I'Ehfant (800-911). Salnt-Enplre ronaln gernanlque r
Fondé par Othon-Io-Cratrô en 962' abôli en 1806 par llabdi-
eatlon Ie 6 av:lI de Frangois II de Habsbourg-ls4"1l.ne.

Sa1ut r (x" s.) Spdclalt. Tlréol. Féllclté éternelle, falt dittre
sauvé de lrétat naturel de péché et de la ôawratlon qul en
régulteralt sang la nddiattôn du Chrlst-Rédcnpteur. En
théologle oathollque, lc salut est ooneldérd dang la pers-
pecttvâ du Jour ari sàfgneur (ou eschatologlque).

Scolastlque r Jeune rellglerrx, gul a tenalné son novlclat et
falt'professlon, ct poursul.t eec éhxlcs, _nor:nalenent dans
rm ecôlastlcat. On nômelt tràs souYcnt ôcs ccolactlquec
ôans les colIèges pour enselgner dans lcg e1ar89s aêGotl-
daireg.
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Sécularlsatlon t (L56?) Passage drun
euse dans Ie donalne de lrEtat
droit pubIl.c.

Séeuller r Prêtre séculier, prêtre dlocésaln qui vlt dans le
slèele, eul exerce son ninistère 'dans Ie monde' (Par op-
posltiôn 

-aux 
clercs régullers) .

Sodallté r (Sodalitae, conpagnte) néunlon de conpagnons nembree
d'une congrégatlon nariale.

Sphère arrlllalre $55?, de amllla, Ie_bracelet) r Globe forné- 
d'aluteaux représentant le elel et les astres, dtaprès
It anclerure aetrononle.

théologle r (XfV" s. ) Etude des questlong 1e1!91_euses fondée sur
lés textes sacrés et La traditlon, à la dlfférence d,rautres
disciplines qul consldèrent ces questlons d.run polnt de rnre
purenent ratlormallete .- 

. flréolosie spécuLatlve r Systénatlsatlon ratiorurelle
a ar la théologie PositS,ve (Po-
sltif : certaln, réel) ' établie par lnstltutlon dl-
vine ou hunaine.

. Théolosle naturelle r PartLe de la phllosophle qui
de see attrlbuts,

ralson et I'expérlenco.
ffiee de Dleu et

en se fondant unlquenent sur Ia

bien de conmunauté rel.lgt-
ou à une personne norale d,e

Trlvirrn r (XffI" s.) Dlvlslon inférleure des sept arts llbéraux
(granriraire, rhétorlque et dlaleotique) .

Vernaculaire t (l?65, velt.tacullrs, indlgèner donestique' de Yerna,
esclave né dans la naLson) De Ia langue ôu paysr propre au
payg.

Vl1la r (f3O) Non latln dowrd en ellenand à la nalEon de eampa-
gne-diun eoIlège ou d'une résldence -Jésuitet ^où lf on ge
iendalt habltuéllenent le Jeudl -VLllatag- (Jour de congé
hebdonadalre depuls le XVIo slècle).
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Inprlmerle Jéaulte 95
Indtffércnce qrlrltuel.Le L??
Inqulsltlon 14
Intcrtrat 8l+ , 89, L27 , L38-Lt+2, L59 , 1,80, 3ZL
Jangénlsne 182. 230, 255
Jésultcg (gtatlsttqucr) ?2, 73



Jeu 2j, LJO-153
Jugcnent (seng du) 25, ?6
Julfs l+2

Langue naternelLe 22, 27 ,
311

Latln 17, 3L, 57, 60, ?3,
252, 283, 323

Liberté religieuse 22, 24
Llrrre 21, 25
Lnnières 6, 22, 7l+. 185
Llturgle 17
Louie-le-Grand 31r 2l+O
Lyzeum l0?, L27, 236, zt+O,
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3O, 59, Zt+t+, 25L, 253, 255, 293, Tgt+,

106, 107, 222, 23L, 239, 242, 2I+3,

2t+9. 321
Magls 177
Moyen-Age (éducatlon) IO, L2, L3, 19
Maltres d'écoles 28, 50, 66
Mathénatlque 258
Mémolres dc Îrévorrx 323, 324
Menus Lt+7-L49
It{esureg l+8
lttélh.ode 229
Ilodus ltallcus L32, 2L7
Mod,us parl.slensls I32, 180 , 2L7
Molnee élàves dans lee oollàgec 12J
ùlonnaleg 48
Munictpalltés 70, 83-9L, 101
firslquc L53-L56, 2?3 ) 28L
Naùre llt, 22, ?4 , 26
Noblesce 41, 1t3_, ttl+, 79, 80, 91 1 L2O-L221 D?. L28
Notes lJ2
Novlotat 178
Pagerle 1Q7, 306
Palx rellgleuge de L555 36
Panthélsnc 14
Parlté confesslorurelle 36
Plàees de théâtre (tlstcsl z?Z-zZg
PhtlanthropLsne 24, 25
Plarlstes 64
Plét lsme 22, 29, 28, 3O, 2*
PIan dcs études 106, 107, 249
Prédlcatton 1?3, 206
Prélectlon 225, 268
Prénontrés 63
Prinaire (cnselgnencnt) 65. 7o'Prlncipe et fondenent' L?7
Prlvttèges L2?, I28, L63
Prtx 45
Protegtantteme 22, 23, 79, 85,88, 95
ProtestantlsmE (éducatton) L5, 55-6L,
Provinces Jésultes EI, 82
Provlnolatrx 1O9

Quadrlvl'u 106 , 239, 310
Qulnlne 261

?o, L52, L83, 222. 23O
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Rat io  s tud lornm lS,  ?3,  ?5,  180,  2L5*21,22?,23O,2391 255,
265, 267' z?o, 3to

Recmteruent des élàves 119, L23
Rédemption 2J
Réforme 15, 35, 57, 225
Régenee 114, 115
Règlenents des-études 2o, 5?, ] .24, 269
Renaissance 35, 5?
Renvol des élèves 164, 2?O
Responsabilités des é1èves 117, 235-238
ReEtitutlon 37
Rernres 2I, 27
Rococo 2ga-20)
Saint-Enpire 38
SalaLres 45
Salut 15, 23, 26
SarretlonE 128'- L59?L6t+, 23L, 27O
Sciences Zt 9, ZsE à 265, 31I, 318, ],ZL
Scolastique 13, 113-116, VZ, L37, lj8
Souserlptlons (Urrres) zt
Statlstlques 79, 81, 2O9, zLO. zlt
St. Anna d'Augsbovtg 55, 60, 86
Taches solalrcs 261
rhé t+3
Théâtrc r4)O. 236, 2551 ZIZ-Z)1, ltuslque, ZgL.

_ jouéer 273, 2?5. .2??-28L, 285,. à8?, Zg4:
flréologLc natureLLe 26, posLtivc 26
frlvlun 106, 239, 310
firrcs t+0, L22
Unifornre scolaire J6, 183, Z?l
Ilnlvcrrl.fé-Ll, 3O, 89, 92-95, LOZ, 103, 104
Ilrsgllnes 67, 68, 7o
Uttlltartcne 25
Vacanrccs L33, L36, Ll+3
Vllla M9, 131
Vllleg llbreg 33, 36, 37, 40, 41, ll4, t+6, l+g
Yoeux (sJ) 9?
Voyages lrl

295',
296

Plèacc
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Agrtcola 155
Albrecht V.83, E+, 141
d'Alenbert 258, 311
Alvarez 106, 2ll.2, 318
Anatollos l0
Apporryi 6l+
Arborens 261
Arlstophane 146
Arlstote 10, 24, 5?,
Arnrpe f21

10?, 2t+9, 258, 259, 264

Asan L55, L6g' 170, 196, Lg?, 2go
Aschhauscn I0O
Aeeenburglus 58
Augustln 10, 24, 5?, 65, ?L, L82, zt+z, 28i, iz3
Baeh 21, L55. 185, 186
Bacon 20
Balbin J24
Balde 130., 2J'2. 24t+, 2t+5, 276' 332'_ 333
Basedow 24, 25
Bateus 19
Batteux 25t+, 282
Beck 66
Beethoven 18J
Benell 216
Benolt (salnt, jL5
Benolt xnt zL3
Berghofet 3O7
Bernar.,t (Satnt) 76
Berrrln 197
Béru1le 2ll, 63, 169
Beza L53
Blblena 19ll
Bldermann LLz , 27,+, 2? 5, 28O , 287 , 292
Btedennann 37
Blondel 280
Bock 191
Bôhne 21
Bonlfaclo 2L6, 223, 324
Borgla (Salnt Françola de) 97, Lj7, LSz
Borronée 282
Bossuet 2t+, L69. LLz
Braun 30?
Breunlng 19lr
Brox 2J2
Bnrner 276
Bruno G. 14
Budé 218
Buechauet L33
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86,  93,  206, 2)3, 247, 268, 319, 324,

Calasanz 65
Calvln 53, 153, 23o
Camge 2J
Ca^nplon 228
Canlsius P. 75, 76, 8l l ,
Canislus I. 8l+
Cano 9?
Carlone Lgt+
Caspar 8J
Corrnova 1L5
Canralho J00
Casùrer 84
Catherlne II 3O7, 3O9
Caton 32tt
Catulle 106, 2t+2
Cenodoxus 275
Céear 2rt7
Charlemagre W, 232
Charlcg III d'Espagne 300
Charlcs Quint 36, 97
Charlcs VIf 1t+4
Chramot 225
Cholgeul 300
Clcéron 10J, 107, Lt+?, 2t+2
Ctofanl 302
Claus 287
Clavlus 260
Clenens-Wenzeslaus 303
Clénent Ix 299
Clénent XI 71, 72
Clément XTL 263
Clénent XIff 3O0, 3O5
Clénent XIV 8, 73, 299, 3O0
Cletzlln 85
Colbert 105, L69
Comenius 19, 20, 53, 59, 2L6,
Condé 169
Coperrrlc 22, 2*
Cornellle L69, 28L, 287, 2gg
Cornova 2r+5, 251
David 231
Dclchcl 280
Démosthène 1t+6, 246
Denis L39, 311
Descartea L69, 184, 26t+, 32t+
Deslng 3U
Diderot L69, 28L. 3O9, 324
Dlentzenhofer 89, 19rl
Dlogène l2tr
Dolberg 202
Donlnlque (satnt) ?6
Durkheln 22t+. 23L' 2t+3
Eberltn 155
EeLno 52
EIts 64
Erasrne 14, 222) 23, 225. 3Zj
Esope 106
Euclldc 258
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Euripide 1l+6
Fabri 86, 99
Fartrèse 212
Favre 185
Feder 307
Fénelon 212
Ferdinand I7, 85, 9t+
Feuchùnayer L97'- 202
Fidèle de Slgnaringen 96
Filllnger 86
Flscher L55, ?OL
Fontaner L94
Fontenelle 1,69, 310
Francks 16
Frarrçois (satnt) 65, ?6
Frangois Regis (saint) -21,. L56, L69
Françols ïavier (Satnt) 76, 87, L56
Françols fo 2l'8
Prançois de Lorralne 287
Frédérie 1T 27, 39, t+9, 252. 3O?-3O9
Frôbcl 25
Fuehs 115, Lt+?, 161, 253
Rrgger 33, 85, 86, 88r 101, L9?, 2O2,
Fiirstenberg 64
GaLLLée 22, 260, 26L, 32t+
Garagdon )24
Garanpi 74, LOz
Gebncr 25?
Gellert 69, z*, 255
Gessner 255
eliicx 29?
Goctlre 2L) t+8' 185' 2,+5, 28? t 29L
Ooctz 198
GoId 305
Gottrchcd 22, 252. 2*
Grégolre dc l{azl.ancc 2r+6, 323
Grégo1re XIII ?9, 88, 2OB
Gretcer 106. 2l+?, 276
Grlesgbacher 278
Grlnaldl 26O
Grtrphlus 19, 288
Gllnther 2O2'- 2d+
Gutcnberg L6
Ilabsburg lf , 79, 88
Ilaflrer 169
Ilagedorn 255
HaLnhauscn 121, L22
Hallweyl. 86
Eândel 22, L85
Harcnberg 56, 97, 115
nclfcnsteln 87
Herdcr 25, 59. 2,+5. 332
Hering 289
Hsrnann 86
Ïéslode 10?

305
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Hi].]-nann 169
Hlrtzwig 294
Hochwanger 28O
ÏIoffâus 1l+1
Hohenlohe 64
Hohenwart 3Oz
Holbein-le-Jeune 1l+
Hol1  35,  36,191,  L96,  2Oz
Ho],zer 45
Homère 246
Horaee LO?, L46, 2t+2, 2l+l+
Hôrmann L9t+, L96
Hubensteiner 245
Huber 191
Humboldt 25
Hus 57
I'gnace 53,

2L2,
2&,

Inhof 86
Irénée 10
Isfordlng 19lt
Isocrate-lO|, 2t+6
Jansénlus 23o
Jean Chr3rsostone (Salnt) 323
Jean-Paul 283
Jérône (satnt) 66, 25o
Joseph II 303'' 3l..3
Ju1es II 86
Jullen 10
KalLwoda 258
Kamphausen 115, 253
Katzfey 101
KepLer 22r. 26L
Klreher 261
Klelst 255
Klopstoc}c 2L, 185, 2*
Knoller 4J, L9?
KoLb 257
K6pfl 16
I(ronnatrrcr 20
Kropf 22L, 321+
Knner 191
LaLnez 2L5
Lanberg 191
T.anl 2gz
Iiany 3Lz
Lanc 288
Lanlennantel S6
I,a Roehechouart 282
La Salle 63, 65, 3L9
Laa Casas 299
Lasso (ortanao Al) 273
I,ed.esna 223
Le Gandler 32r+
Lclbnlz 19r 22, 1811, 252, 2&, 31O,

?5, ?6,  * ,  L32,  L37,  L52,  L56,  L75,  L?7,  183,
2L?, 22?. 223, 227, 228, 23L' 233, 235'. ?t+3, 21t8,
29L, 295, 3]-5, 322, 323, 324'- 325

?3,
2L5,
272'.



Le jay 75, L3?, 32t+
leopold v. Anhalt 2ll
Leopold v. Ilabcbrrrg 88
Lesslng 21, 252, 311
Lennls 2O?, 208
Leutenetorfer 280
Lieberkilhn 25
linprun 259
Locke 20, 2), ?;61l., 318, 32'+
bgau 255
Lonson 19r
Louls de Gonzague 73, 156' 2L3
Louis Io de Bavlère LLz, L69
I'ouls XfV 3f9
louls lff 30O
Loulg )fVI 3Ol
Luther  14,  16,  * ,  53,  57,  58,  76,  ?8,  95,

252, 283
Mablllon 221
Mangold 265, 3@+
Manutlus 222
Xtarcel II 62
lilaretus 223
llarlana 32lr
Marle-Antolnette 301
tûarie-[hérèse 65, 68, 28?, 301, 3o2. 3L3
Marx G. 318
Masen 276, 32t+
Maxfunilten fo 36, 5L, 63, 68, 89
Itaxlnilien II 100
Maxinlllen ffl 83, 3Lu
Max-EnmanrueL L56, L69
Hayer C. 260
Maycr H. lgl
I[ayer M. 66
Mederer 2,+3, 253
ilelsterlLn 52
telanchthon il+, 18, 51, L53r 22r 225
Merani 259
Merlei 6?
Ulertens 60, 61
Mesnes 146
Mesrtort 322
Metzler 51
Iûichel--Ange 2O
Ml11er 188
llolière L69, 281
Montaigne 27O, 322
Montesquieu 169' 32t+
tiore 14
Morone 8lt
lf6eer 22, 252, 283
Mozart LO?. L3h, L)5, L*, L55. 185, 281,
Mtlller F. L69
Dillller J. 280

365

L53, L55,  207,  223,

29?
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Nadal 251
Negroni 301
Neller 99
Neogeorglus 2p4
Neuhof 24
Neumarur 22r L55, 191
Neumay'r 28f
Neumeisteî 55
Newton 184, 26t+, 324
Nicolai 251
Norbert de Xanten 63
Oberlin 25
Opltz 19, 252
Orlgène 10
Ostenvald 301
Ovlde 106, 2t+2
Palestrina, L55, 25L
Paseal 105
Paul (satnt) 15
Paul TTT L75
Paul TI 62
Paulsen IO, 22?, 3L,+
Pattendort 2O2
Pergolèee 29?
PerainlanL 2!5, -ZL6) 223,
PestalozzL 24-26, 53, 76
Peutlnget 52, 86
Pflster 19lr
Ple Ir  93
Ple VIr 3O9'. 32L
Plc tX 71
Pindarc LO? , 2t+6
PLrekhalner 1l+
Platon 24, Lo?, 246, zt+?
Plautc 2t+2. 2?2
Plutarque 1O?, 2&
Ponbal 299
Ponpldou 319
Pontanus 2L6'- 2?6, 32t+
P6ppelnann 22
Portla 2L2r 2L7
Possevino 2L6, 223, 321+
PraetorLus 251
Properce 106, 2I+2
Ptolénée 258, 26t+
Pufendorf 252

Quintillen 2t+2
Raclnc 28tr
Ratke 18-20
Rcfer 288
Rehllnger 86
Rettcnpacher 297
Retz 300
Rteet 307

)21+
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Riccidi  260
Ritzinger 297
Rochow 2J
Rodolphe de Ïflabsbourg 33
noos 236
Rosner 282, 29?
Rousseau 6, 24, 265, 3o?, 323,
Rubens 212
Ruteboeuf Z*
Sacchlni 22O, 246, jZV
Sacroboseo 258
Sailer-26, LLz. L69, 269
Sales (Saint François de ) 63,
Salieri 29?
Salluste 242
SaIm 64
Salneronl ?5
Salznann 2J
Sarntheln 3Ol+
Schanmberg 62
Scheiner LLz-, 260, Z6L, 263
Schcll,ing 26
Schenk zu Sehneinsberg 99
Sehlegel 252, 25,1
Schlllter 22
Schmacheî 3Os
Schnttt 30?
Schônborn 48, L*, 252, 3L3
Schôpf 45
Schott 260
Sehrattenbaeh 202
Sehuster 66
Schiitz 21
Seinshein 253, 3O?, j7t+
Selz 315
Sénèque 10?
Stlberrann 186
Slleslus 2l
Soarez 216, 318
Sophoele L46
Stadler 31?
Stanlslas Kostka /J
Strasoldo JO6
Stuart 277
Sturm 14, 18, L53, ZZz
Sustrls 188
Sutor 29O, 3O5
Swleten 308
laclte I0?, 2t+2
lausch 19+
Térence Zt+Z
Tcrtulllen l0
lhonas ( satnt ) 19, S? , 249 . ZSo ,
Thonacius 24ll-
Thun 191

3?4

L69

26tt



368

Tlbulle L06, 2t+2
Iite-Live 2t+2
Trailh 260
Trautmannsdorf 64
rrLLLer 255
lruchsess v. Tfaldburg f8, 83,
Turenne 212
furgot J-69
Urbaln VIIf 131
Valton 4
Vlertel 305
Vlrgllc 106, 1O7, L47, 242
Vlscar'ali 67, 2OI
Yleconti 2L2, 265
Vlves 14, L5
Vogler 19+
voltaire L69, 2&, 307, 3o9,
YondeL 288
Waldburg-Hohenlohe 302
Ttalter J. L6
Ward 53 r 63, 66 , 6?
Yetss 255
tleltenauer 29+, 28?
Welser 33, 4?, 86
t{enzel 169
Werner 66
Wllheùn v 80, 8ll, 130, 2?3
Wittelsbach 79
t{olf H. 18, L52
wolff 2&, 324
Wolfradt 99
ïumseer L9l
Wvrz 25?
Zaupscr JIl
ZeILer 45
Zimermann D. 63
Zinnermanrn J. 293

86, 93, LaOr 329

321+



Admont 297
Aibllne 66
Aix-1a-ChapelJ.e 82
Aldraus 1J0
Attkirch 130
A1lgâu 3lr' 37
Alsaee 25, 34, 130, L72, L87
Altdorf 92
Altôtt ing 68, 82, 89
Anberg 11, 83, 89, 99, ll l l+, 160, 161,' L63,

259, 280, 286, 288, 3O2
Anorbaeh 202
Anvers J4, 4?
Asehaffenburg 82
Au 66
Aufliausen 6l+
Augsbourg 11, 14, 18, 33-37, LhO-J?, 55, 56,- 

83,-86, 9O, 95, 96, 99-103, LO7. L].z,
r3r, L9 , L3g, t52-L9, t6g , L73, L?tt ,
L96, L9?, 201-2L1 , 2t+7, 6L. 262, 2?t*,
29O, 3O?-3O4, 329

Bade 29
Bad,en-Baden 82
BâIe 92, 3Oz
Baruberg 11, 39, 45, L+6, t+8, 5L, 52, 68, 78,

tE?, L59, L6j, 194, 2d+, 256, 25?, tzt+
Banz 64, L97
Balrrauth 83
Bcncdlktbctren 11, 62, 64, 169
Bergen 4J
BerLIn 22, L+6
Blburg 130, 131
Blrnau 197
Blaubeuren 233
Bohême 4f, 5?, 65, 255
Bologne 2L?, 260
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l?4,  198,  zo6t  2L2,

62,  68,  ?7,  78,  80,
Lt?, 118, tzl, Dg,
183, 189, 1go, L92,
2?5, 277, 280-285,

82,  88,  89,  92,  gg,

Borur 82
Braunsbeîg ??
Brannschwetg 48, 3L5
Breecla 67
Brcclau 25, 95
Brlg 83
Bmchsal 82
Btùrn 77, l13
Bnrxelles 169
Btiren 82
Bnrghauscn 68' 83, 89, 90, 140' ZLO-zLz, 282



Chartres l8?
Coblence 7?, 82, 319
Colmbre 233
Colmar 82, 91, L72
Cologne ??, 82,.  92,- 96t Lzq, 2\2,
cons lanee 51,  62,  63,  83,  85,  86,

304, 3O5
Copenhague 16
Côthen 18
Dessau 2lr

25L, 253
95, LzO, L74,

370

209, 2]-2,- 29t+,

Dlessen 63, L9?
Dil l ingen 26, ?7,

L23, 1110, 1111,
206, aLO, aLL,

Donauwôrth 96
Dresde 22, 186
Dunaburg 309
Dlinsteln 63
Dûren 82
Dtisseldorf 82, 253
g6spEberg 130

83,  92,  93 '  96,
L57,  160,  t?8,
233, 24O, 256,

103, 105, 118, LzL,
2OO, zOLt z0t+, 2Q5,
28t+, 304, 329

99, 1oo,
188,198,
259. 2?t+,

Ebrach 197
Ehingen 64, 24L
Elch-tâtt  11 ,  29, 45, 52' 62,

28?, 3O2, 306
66,  ?8,  80,  83,  2M,  2?4,  28O,  282,

ElbtnE 59
El1waàgéir gf , 206, 2lo . alto, }at+, 3o5
Emaldts 256
Enrnerlch 7?, 82
Ensdorf 3U
Enslshein 82 , 9L, L?2, 2t+4
Ephèse ?I
nifirrt 14, 82, 9!, 92, 95
Erlangen 259
Escorial  f9f.  273
Essen 82
Ettal 6l*, t6g , Lg? , 2o2 ) 282, 297 , 3L5, 3L6' 333
Ettlingen 82, 206
Feldklrch 83 , 9Lt !2O' 210, 23L, 282, 286, 3O5
Forêt-Nolre *, 52
Franeonie 74, 37
Frarrefort tl8,. 22L
Francfort-sur-0deî 92
Frauenehiemsee 66
Frelelng lL, 5L, 62, 297 t 3L6
Frlbonre-en-BrLsgau 11 , 6?. 7?, 83, 2L, 92t Lo2-I05' 1I3' I3l'

L54, L?3, Llr+, 188, 191, 25?, 260) 286) 28?
Fribourg (sulsse) 83, 87' 25?
Frledberg 86' 131
Fulda 7?, 82, 99, LOz
Fltrctenrlcô 170
Fûrgtoruclt 197
Genènc L53, 3L6
GLesscn 92
Gmlhd 34' 2,+l
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Goa 138
Gôttingen 2L, 30,
Graz 7?, 160, l:62,
GrelfswaLd 92
ç[iing[ourg 65, 68,

46, ],o?
t74, 259, 283,

96

287

Haguenau 82, 9L, L?Z
HaLL 67, 87, zLO
Ilralle 30, 293
Ha"nbourE 46
Heldelbérg 14, 82, 92, L69, ]'9t+,
Heillgenst.æ;dt 77, 82' 160' ]..62
Helnstadt, 92, 95
Ilesse 34
Hilburghausen 315
Hlldeshei:n 7?, 82
Hirschau 45
féna 30, 92, 95
Irnnenetadf 96
Ingolst4dt 26, 67, 75, 7?, 83, 92,

146, L74, 178, Lg?, zOL. 2O9,
260, 263, 265, 282, 287, 3O2,

rnnsbmc]f- 6?1 77, 83, *, 99, 10ll '
282, 286, 30t+, 3Lt+

I(arLowlt z L44
Karlsrulre 22L
Kaschau 216
Kassel 3L5
Kastl 99
Kaufbeuren 83, zLo, ZLL' 3O2
KeraBten 64, LOs
Ktrchhein 96
Kissing L29, 131
Kochelsee 2*
Koesfeld 82

La Flèche
Landsberg

93, 94,  gg,  105,  130,  L3?,
2L2, 2l?, 2,+O) 2l+3, 256, 259,
306
130, 161,  L?8,  206,210,  265'

Kolberg 4p, 3L5
Kônlgsbetg 95
Kreninilnster 99, ]-33' 295, 297, 314' 3L5, 3L7

67,  83,  86,  87,
302

Landshut 11, 5]., 82, 93' 1L0,
259, 2?3, 3Oz

Laulngen 99
Iavant 95
LélPzie tr6, 48. 92' 24t1.
Llnberg 82
Llndau 96
LLnz 6? , 105, 141, L?4 , 2O5, 259 , }Lt+
Llrbonne 34, 299
Louvaln 233
Lûbeck 4?
Lucertre 6lr, ??, 83, 98, 188, 198, 293
Lunebourg 315

276
63, 110, L6g, 178, 186, 188, 189, 2t2,

LL?, 118, 140, L73' 188, 210, 2L2,

IatËebourt 20, 2L'. 22
tallersdorlf 296
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Mannhein 82, 19+
Ùlarbourg 92, 95
!{aulbrsnn 233
Irtayence 16, 3O, 7?. 82, 92, 194, 25L, 3L2
Meersborrrg 85
Mehrerau 286
lfielssen 2JJ
lflelk 11
Menningen 74, 63
Mendorf 66
Merzhausen I30
Messlne 137
I[esskirch 67
tÂetten 296
t6etz 96, L?2, 2??, 28O
Mllan 33, 282
I[ indelheln 62, 68,83, 88, 90, 119r L5?, L?4, 198, aLo, 236,

27O, 2?t, 282, 3O2
Mohiloviense 309
Molsheln 79, 82, 91'- 92, L72. L73
Msclslavlenee 309
Mnnich 30, 35.- t+Or 631 6t+'  681 72, ?7, 80r 83, 8l l r  93, *,  10?,

110, 111, LLz. LL?r 118, LzO, L23r 13O, r41, L56, L62, L63,
L65, 168, L69, L?3, 186-188, L9L-L96) aoLt 206. 208) 2L2,
22L, 252, 25t+, 256, 257, 269, 2?3, 274, 280, 281r. 286-288,
301, 3ù, 306

Miinster 77, 82, 92, 283
Miinsterelfel 82, 101, L39, 1.61, L62, L6+, 253, 28O
Nassau 82
Neresheim 64, L9?, 255
Neubourg 6/, 79, 80, 83, 110, L?t+, 206. 282, 318
Nenhof 24
Nerrmarkt lr5
Neustadt a. Haarrtt 82
Neustift 63
NeuEg 82
Neuwiller-lès-Saverne 187
Niederaltalch IL, 62, L97, 3O5
Nurenberg U+, 3), *, 36, 3?, 43, t+7, 52, Loz
N3rnphenbourg 68
Oberamnetsau 282
Oberfôhrlne 66
Oberhaunstadt 66
obermarchtal 63, 85' L9?
Oberseheinfeld 26
Ochsenhausen 6tl , 85
Qchsenfurt 64
Olenberg 13O
01nûtz 95
Orsza 309
Osnabr{lak 82, 92, 252, 283
Qsterhofe\ 63
Ottinesn E3
ottobeuren 11, &, L9?, 29?
Padcrborn 77, 79, 82, 92
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Padoue 217
Palatlnaf Y
Palatlnat (Iiaut-) 72, 89
Par is  30,  2L7,  22L,  277,  2*
Parne 260
Passau 51, 62, 80, 88' 95, ] .Ûo,LLz.

L5l,  Lg4, zo&-, 263, 265, 275,
Pékin 260
Petershausen 85
Polock 309
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