
DE LA NOTION DE MILIEU SPIRITUEL: 
LES DEvOTS NORMANDS DANS LES ANNEES 1640-1660 

Regroupe autour de l'Ermitage de Caen, cree Ie 4 fevrier 1645, Ie 
milieu catholique devot en Normandie offre un exemple de sociabilite 
religieuse exceptionnel 1 

: ses membres ont su developper, par leur appar
tenance a toute une serie de societes reconnues ou occultes 2

, une solida
rite spirituelle originale aux resonnances mystiques tres marquees. Situee 
dans la droite ligne de la Contre-Reforme, Ie rayonnement du parti 
catholique normand s'explique, d'une part, par Ie temperament mystique 
de ses maitres spirituels et, d'autre part, par son insertion dans un vaste 
reseau d'obi:diences religieuses diverses. De fait, si ces chretiens parti
cipent naturellement du grand elan de charite qui traverse Ie siecle 3, ils 
n'en restent pas moins tournes essentiellement vers Ie perfectionnement 
interieur et toutes les sodalites auxquelles ils appartiennent ont pour pre
mier objectifl'approfondissement des etats d'oraison. Au travers des rela
tions qui unissent ces devots entre eux et ou se melent affinites per
sonnelles, amities spirituelles et liens associatifs, se degage finalement 
une etonnante tentative pour partager et developper ensemble ce qui 
apparait comme une experience irri:ductiblement personnelle, a savoir la 
decouverte de Dieu en soi-meme au sens augustinien de l'expression 4. 

Aussi ne peut-on separer, dans cette etude du milieu devot normand, la 
description de l'organisation sociale qui fonde sa cohesion de l'analyse de 
ses objectifs fondamentalement mystiques 5. L'Ermitage et les sodalites 

1. Voir sur cette notion la presentation de Maurice VENARD, in La Sociabilite en Norman
die, Rouen, Association de recherches sur la sociabilite, Musees departementaux de la Seine
Maritime, 1983, p. 25-26. 

2. Seules la Compagnie du Saint-Sacrement et ses succursales sont vraiment secretes. 
3. Cf. Paul CHRIsroPHE, Les Pauvres et fa pauvrete. 2 : Du xVI'siecie a nos jours, Paris, 

Desclee, 1987. 
4. Les Confessions de saint Augustin constituaient la lecture spirituelle « de base» de ce 

milieu devot. 
5. Au sens ou I'entend Lalande dans Ie Dictionnaire de psych analyse : « Croyance Ii la 

possibilite d'une union intime et directe de I'esprit humain au principe fondateur de I'etre, 

Revue de synthese,' IV S. N' 4, oct.-dec. 1990. 
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auxquelles il est lie ne cherchent pas tant Ii developper un type d'action 
- meme si cela en constitue Ie trait Ie plus apparent - qu'li repandre un 
modele d'initiation interieure. Faire connaitre, Ii l'elite de la societe fran
~ise, les divers degres de l'elevation spirituelle, par Ie biais de congrega
tions laiques sans reference obligee Ii l'etat monastique ou sacerdotal, 
represente une gageure difficile que Ie pouvoir politique et les autorites 
ecclesiastiques ne tardent pas Ii recuser6. 

Ainsi l'Ermitage de Caen qui accueille quelques devots en quete de 
retraite et de solitude apparait-il non comme un foyer atypique de priere 
mais comme une petite structure enserree dans un vaste reseau de socie
tes pieuses, strictement hierarchisees au plan regional et national. Sa 
valeur exemplaire et son rayonnement spirituel exceptionnel dans la 
France religieuse des annees 1650 permettent de Ie prendre comme point 
de depart de cet expose : Ii partir de la description de ce microcosme, on 
verra selon quelles lois mais aussi avec quelle souplesse se developpent 
les interactions entre les diverses sodalites pieuses que connait Ie 
XVII" siecle. Une telle demarche methodologique tente ainsi d'eviter les 
travers d'une synthese par trop descriptive et rigide qui risqueraient de 
laisser echapper Ie caractere extraordinairement vivant de cette solidarite 
spirituelle qui se tisse peu Ii peu entre ceux que l'histoire du siecle a appe
les « les devots » 7. 

« La possibilite, dit B. Peyrous dans son etude sur Mere Agnes de Langeac et 
son temps, et les moyens pour les ames d'arriver a l'union mystique avec 
Dieu etaient sans nul doute un sujet de preoccupation essentiel jusqu'au 
fond de regions reculees, et on trouvait un peu partout des pretres et des reli
gieux qui avaient lu des auteurs ascetiques et mystiques. II se creait ainsi peu 
Ii peu des courants de sympathie, dont les couvents de nouvelle fondation 
constituaient souvent des centres. II y a Iii un aspect de la vie religieuse du 
temps encore mal explore: ces chaines d'amitie, ces reseaux de priere et de 
soutien mutuel, aux multiples ramifications ... »8. 

Ce sont quelques elements de cette activite souterraine que l'on va ten
ter ici de mettre au jour. 

L'Ermitage de Caen est fonde par un laic normand, Jean Bemieres de 
Louvigny, desireux de procurer Ii quelques spirituels choisis un lieu de 

union constituant a la fois un mode d'existence et un mode de connaissance etrangers et 
superieurs a I'existence et a la connaissance normales. » 

6. Cf. infra, p. 457, les circonstances de la dissolution de la Compagnie du Saint
Sacrement. 

7. Par Ie nom de « devots », Ie XVII' siecle entend cette partie des catholiques, plutot ultra
montains dans I'ensemble et tres lies auxjesuites qui manifesterent parfois une piete outran
ciere. 

8. Bertrand I'EYROUS, Mere Agnes de Langeac et son temps, Le Puy, Dominicaines de 
Mere Agnes, 1986, p. 44. 
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retraite et de pratique de l'oraison interieure sans engagement d'aucune 
sorte. Ses origines sociales, son temperament mystique et son activite cha
ritable compo sent Ie portrait type du « sodales » au xvue siecle. Jean de 
Louvigny nait en 1602 dans une famille fortunee, d'origine normande, 
qui appartient a la noblesse de robe : son pere, Ie baron de Louvigny lui 
transmettra la charge de tresorier de France a Caen. Le milieu dans 
lequel il est eleve temoigne d'une tres grande piete : ses parents sou
tiennent financierement toutes les fondations religieuses qui s'installent a 
Caen, en particulier Ie nouveau couvent des ursulines (consacre Ie 
16 fevrier 1624) 9. 

Madame de Louvigny, nee Lion-Roger, donne a ses six enfants une 
forte education religieuse et leur transmet sa devotion particuliere au 
Rosaire. L'aine des fils fait une carriere militaire, Ie second, Monsieur 
d' Acqueville est magistrat : appele au Grand conseil du roi, il deviendra 
par la suite maire de Caen. Jean, enfin, succede a son pere 10. Chacun des 
trois freres concilie, d'une maniere diiTerente, l'approfondissement d'une 
vie spirituelle intense avec la poursuite d'une carriere brillante. Comment 
ne pas songer ici a l'influence de Fran\Xlis de Sales et a la perspective 
qu'il avait ouverte aux laics en affirmant la possibilite d'unir l'action et la 
contemplation dans la vie quotidienne de chaque chretien? Les trois filles 
ont elles aussi une destinee exemplaire: Madame de Saint-Michel et 
Madame de Monfort s'adonnent dans « Ie monde» aux reuvres chari
tables et Jourdaine de Louvigny, devenue ursuline en 1624, est eIue supe
rieure du nouveau couvent de Caen a partir de 1630 11

• C'est la que sa 
mere se retire, lors de son veuvage, pour faire son noviciat sous sa propre 
direction. Cette exceptionnelle piete familiale se retrouve a la generation 
suivante, parmi les neveux et les nieces de Jean de Louvigny. Ainsi, Henri 
de Bemieres-Louvigny partira pour Ie Canada en meme temps que 
l'eveque de Petree: nomme grand vicaire par Monseigneur de Mont
morency-Laval, il meurt a Quebec Ie 200ctobre 167112. 

C'est donc en famille et des leur adolescence, que les enfants du baron 
de Louvigny se sont inities a la pratique de l'oraison et des reuvres de 
charite. Jean complete cette premiere education religieuse par ses annees 
d'etudes au college des jesuites de Caen 13. II y a dispose des ouvrages 

9. Sur Jean Bemieres de Louvigny, cf. Eugene LAURENT, Monsieur de Bemieres-Louvigny. 
Essai historique sur sa vie et ses ecrits, Caen, 1872. 

10. L'ouvrage de Maurice SOURIAU, La Compagnie du Saint-Sacrement de I'Autel a Caen : 
deux mystiques normands au xm' siecle, Monsieur de Renty et Jean de Bemieres, Paris, 1913, 
demeure cependant partial et superficiel. 

11. Cf. Raoul ALLIER, La Cabale des devots (1627-1666), Paris, 1908. 
12. Alphonse GOSSELIN, Henri de Bemieres, Quebec, 1902. 
13. Sur les colleges de jesuites, leurs effectifs et l'education qui etait dispensee, voir Fran· 

ryois DE DAINVILLE, L'Education des jesuites (xvf-xmf siecle), Paris, Minuit, 1978. 
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classiques qui composaient au debut du xv"e siecle la bibliotheque d'un 
eleve des peres jesuites, a savoir d'abord des catechismes, en particulier 
celui de Canisius 14, des editions de la Bible et du Nouveau Testament, 
ainsi que des psautiers et des hymnaires. Mais ce sont surtout les livres 
spirituels qui ont nourri son initiation a l'oraison : les Confessions de 
saint Augustin, les Meditations de saint Bernard, les reuvres de Louis de 
Grenade IS, l'Imitation de Jesus-Christ 16, la vie des saints. Jean de Lou
vigny gardera par la suite des affinites tres prof on des avec la Compagnie 
de Jesus: Henri-Marie Boudon 17, dans sa biographie du pere Jean
Chtysostome de Saint-L6 18 qui fut Ie premier directeur du jeune baron, 
decrit ainsi les rapports de ce dernier avec les jesuites : 

« Sa devotion etait toute particuliere pour la tees sacree Vierge, et speciale
ment envers son Immaculee Conception. II etait de la Congregation 19 erigee 
dans les Maisons de la Compagnie de Jesus et qu'i! a frequentee assidue
ment jusques a sa mort, ayant toujours conserve une liaison de gnices tres 
grande avec les enfants de saint Ignace qui la gouvernent » 20. 

La formation et les pratiques devotionnelles acquises chez les peres 
jesuites vont se trouver completees et appronfondies avec la direction du 
franciscain Jean-Chtysostome de Saint-Lo 21 

: en lui, Jean de Louvigny 
decouvre Ie guide indispensable de sa vie spirituelle; a son contact, il 
developpe son gout pour l'oraison interieure et acquiert une bonne 
culture religieuse et mystique_ 

Mais ce dernier n'en reste pas moins fidele a l'ideallaic de la Contre
Reforme 22

, associant toujours meditation spirituelle au devouement au 

14. Fran~is DE DAINVILLE, Les Jesuites et l'education de la societe/ran,aise. La naissance 
de l'humanisme modeme, Paris, Seuil, 1940. 

15. Sur les lectures qui accompagnent la formation des devots au xVII'siecle, voir Louis 
COG NET, De la devotion modeme Ii la spiritualite jran,aise, Paris, Fayard, 1958. 

16. La lecture de I'lmitation de Jesus-Christ convertit I'ami intime de Jean Bemieres de 
Louvigny, Ie baron de Renty, alors age de dix-sept ans : Cf. Jean-Baptiste SAINT-JURE, Le 
Chretien reel ou la vie de Monsieur de Renty, Cologne, 1701·1702. 

17. Henri-Marie Boudon (1624-1702), archidiacre d'Evreux en 1655, rHorme son diocese 
et lutte contre les jansenistes. Tres proche de Jean Bemieres de Louvigny, il passa quelque 
temps a I'Ermitage : cf. Dictionnaire de spiritualite, article « Henri-Marie Boudon », Paris, 
Beauchesne, 1970, t. I, col. 1887 a 1893. 

18. Sur celui qu'on a appele « Ie pere de la mystique normande », voir Henri-Marie Bou
DON, L'Homme interieur ou la vie du venerable Pere Jean-Chrysostome, religieux penitent du 
troisieme ordre de saint Fran,ois, ffiuvres completes de Boudon, Paris, coli. Migne, t. II, 
1886. 

19. II s'agit de la congregation mariale dont iI sera question infra, p. 448. 
20. H.-M. BOUDON, op. cit. supra n. 18, p. 320. 
21. Sur la spiritualite du franciscain, voir Dictionnaire de spiritualite, op. cit. supra n. 17, 

article « Jean-Chrysostome de Saint-LO », t. II, col. 881 a 885. 
22. Sur ce theme de la Contre-RHorme et de la spiritualite des lales, cf. I'ouvrage de Les

zek KOLAKOWSKY, Chretiens sans Eglise. La conscience religieuse et Ie lien con/essionnel au 
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setvice d'autrui : reste celibataire, tertiaire franciscain des rage de quinze 
ans, Jean de Louvigny concretise sa vocation par une activite charitable 
inlassable, surtoutjusqu'en 1644, date de fondation de l'Ermitage. n sou
tient materiellement et moralement les nouvelles fondations religieuses 
qui s'installent a Caen comme les oratoriens en 1622, les ursulines en 
1624 ou les visitandines en 1631. II collabore avec saint Jean Eudes a la 
creation de l'Hopital des Pauvres Renfermes en 1632, qui accueille les 
enfants abandonnes et, en 1634, a l'organisation de Notre-Dame du 
Refuge qui abrite «les femmes repenties »23. Entin, c'est grace a lui que 
l'ursuline mere Marie de l'Incarnation peut realiser ses projets de mission 
a Quebec 24. Cependant, a partir de 1639, les preoccupations du baron 
s'interiorisent de plus en plus: aucun evenement marquant ne vient plus 
interrompre un cheminement personnel tout entier centre sur la pauvrete 
spirituelle. En 1647, il fait vreu de desappropriation et de pauvrete : it 
legue tous ses biens a sa famille dont it depend alors pour lui-meme et 
pour ses aumones 25. Jusqu'a sa mort, Ie 3 mai 1659, a Caen, Jean de Lou
vigny progresse sur les voies du renoncement : il s'adonne au secours des 
misereux puis essentiellement a la direction des pensionnaires de l'Ermi
tage. L'etat d'oraison, soutenu par des experiences momentanees de la 
vie unitive, ne Ie quitte plus, quelles que soient ses occupations. 

La fondation de l'Ermitage represente son reuvre la plus achevee et la 
plus personnelle : Jean de Louvigny commence par accueillir quelques 
solitaires chez lui avant de faire construire en 1646 un batiment destine a 
cet efTet et qui sera acheve en 1648. 11 l'installe rue Singer, adosse a 
l'entree du couvent des ursulines auxquelles il etait tres lie; Ie choix sym
bolique de I'emplacement traduit deja Ie vreu du fondateur de creer une 
etape intermediaire entre la vie du siecle et Ie monde de la cloture. II 
s'agit d'ofTrir aux laics et aux ecclesiastiques qui en eprouvent Ie desir, la 
possibilite de se retirer sans pour autant abandonner toute ouverture sur 
autrui. La deuxieme caracteristique de cette construction est sa petitesse : 

xm'siecle, Paris, GaJlimard, 1987, en particulier, chap. VII, « La religiosite mystique dans sa 
structure reifiee. Pierre de Berulle ». 

23. Creee Ii I'initiative de saint Jean Eudes qui restera toujours tres proche du baron de 
Renty tandis qu'it se detachera peu Ii peu de l'Ermitage, mefiant non Ii regard de Jean Ber
nieres de Louvigny lui-meme mais redoutant les exces de ses disciples. 

Lorsque saint Jean Eudes, developpant une pastorale baroque et affective est en butte Ii 
I'hostilite des jansenistes, c'est Ie baron de Renty qui Ie soutient Ie plus activement. Sur les 
missions du premier, voir en particulier Charles BERllIELOT DU CHESNAY, Les Missions de 
saint Jean Eudes, Paris, Bloud et Gay, 1967. 

24. cr. Guy-Marie OURY, Marie de l'Incamation, 1599-1672, Tours, La Societe (Solesmes, 
Sarthe, Abbaye benedictine), 1973 (<< Societe archeologique de Touraine, Tours. Memoires », 
58-59). 

25. Cf. M. SOURIAU, op. cit. supra n. 10. 
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Jean de Louvigny ne veut recevoir qu'une dizaine de personnes ala fois, 
afin de favoriser les echanges inter-personnels et de developper une sorte 
de solidarite spirituelle entre les membres de l'Ermitage : 

« 1'ai trouve cinq ou six personnes de rare vertu, et attirees extraordinaire
ment a l'oraison et a la solitude qui desirent se retirer dans quelque ermitage 
pour y finir leur vie [ ... ] J'aurais grand desir de les y servir, puisque nous 
avons grand attrait a ce genre de vie qu'elles entreprennent sans vouloir se 
multiplier, ni augmenter de nombre meme en cas de mort» 26. 

L'Ermitage imite, dans son plan d'ensemble, un couvent en reduction: 
il comprend une douzaine de cellules meublees de maniere rudimentaire, 
et quelques pieces communes, en particulier un refectoire et une salle de 
reunion. Jean de Louvigny n'a pas fait edifier de chapelle specifique, et si 
l'on peut supposer, en l'absence de toute precision 27, qu'il y avait sans 
doute un oratoire, c'est au couvent des ursulines, mitoyen, que les pen
sionnaires entendent leur messe quotidienne_ Mais la petite batisse ne 
possede pas de dependances : l'existence d'un jardin n'est mentionnee 
nulle part et a la difference de la vie monastique, aucun solitaire n'est 
tenu a des travaux manuels. II semble que les taches domestiques ont ete 
assumees du dehors soit par les serviteurs des membres, soit par Ie per
sonnel qui gravite autour du couvent des ursulines. 

On voit ainsi apparaitre a travers l'organisation meme des lieux, les 
traits caracteristiques de l'Ermitage de Caen : sorte de couvent sans clo
ture, il n'accueille qu'une toute petite elite spirituelle liee par des affinites 
affectives et religieuses profondes qui s'adonne a la vie contemplative 
sans contraintes materielles a remplir ni travaux intellectuels a effectuer_ 
Ce projet original s'insere dans Ie courant de la grande phase creatrice de 
l'eremitisme sous l'Ancien Regime qui dure environ un demi-siecle, de 
1590 a 1640 28

, et repond a cet attrait caracteristique du milieu devot pour 
la solitude et la retraite. Mais ceux que l'on qualifie d'« ermites» au 
xvue siecle correspondent rarement a l'image de l'anachorete des pre
miers temps du christianisme : ils ne consacrent pas chaque instant de 
leur vie a la penitence et a l'ascese et, pour la plupart, ne vivent pas dans 

26. Jean BERNIERES DE LoUVIGNY, (£uvres spirituelles de Monsieur de Bemieres-Louvigny, 
ou conduite assuree pour ceux qui tendent a fa perfection, divisees en deux parties: fa pre
miere contient des Maximes pour l'titabfissement des trois etats de fa vie chretienne, fa seconde 
contient des Lettres qui/ont voir fa pratique des Maximes, par Ie pere Robert de Saint Gilles, 
a Paris, chez Claude Cramoisy, 1670, t. II, p. 53-54. 

27. On ne possede aucun historique detaille concernant I'Ermitage : les seuls elements 
que 1'0n ait se trouvent soit dans les reuvres d'Henri-Marie Boudon, soit dans Ie pamphlet 
janseniste, toujours partial, de Charles du Four. 

28. Sur la question, voir 1'0uvrage de Jean SAINSAULIEU, Les Ermites /rant;ais, Paris, Cerf, 
1974. 
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l'isolement complet. Beaucoup s'adonnent aux reuvres d'assistance, 
comme la garde des cimetieres, la guerison - plus ou moins miraculeuse 
- des malades, l'entretien des cultes particuliers; ils jouent en particulier 
Ie role d'intercesseurs dans les pelerinages, en pratiquant une sorte de 
predication populaire et travaillent quelquefois a la traduction fran~se 
d'reuvres spirituelles. L'ermite des annees 1630 exerce une gamme d'acti
vites tres etendues et cree ainsi, selon R Taveneaux 29, «une sorte de 
sociabilite spirituelle, rejoignant et prolongeant celIe des franciscains». 
Ce type de retraite qui concilie l'exercice solitaire et Ie developpement de 
la communication spirituelle sous toutes ses formes represente, pour les 
milieux devots, au debut du xvue siecle, Ie modele exemplaire d'une vie 
chretienne «dans Ie monde» dont s'inspire, avec quelques modifica
tions, Jean de Louvigny dans l'execution de son projet. 

La demarche de ce demier se deroule parallelement a celIe des « Soli
taires» de Port-Royal, meme si l'installation de ceux-ci est anterieure de 
quelques annees a celIe de l'Erntitage 30

• De fait, cette page celebre de 
Le Maitre decrivant Port-Royal pourrait aussi bien s'appliquer au refuge 
caennais: 

« Ce n'est qu'un lieu de retraite toute volontaire et toute libre, ou personne 
ne vient que l'esprit de Dieu ne I'y amene, et ou personne ne demeure que 
parce que l'esprit de Dieu ne l'y retient. Ce sont des amis qui vivent 
ensemble selon la liberte ordinaire et gen6rale que Ie Roi laisse Ii tous ses 
sujets mais des amis chretiens, que Ie sang de Jesus-Christ, repandu pour 
tous les hommes, et la grace de ce sang repandu dans leur creur par Ie Saint
Esprit a joints ensemble d'une union plus etroite, plus ferme et plus pure, 
que ne sont les plus fortes et les plus intimes amities seculieres » 31. 

Cependant, s'il s'agit d'un meme desir d'aller au «desert », au sein 
d'une petite communaute qui soutient et organise la priere individuelle, il 
semble que les jansenistes se distinguent des devots normands par un 
genre de vie beaucoup plus intellectuel : contrairement a Port-Royal, l'Er
mitage de Caen n'est pas un centre de formation culturelle et religieuse, 
mais un lieu d'initiation : les lectures recommandees par Jean de Lou
vigny ne sont envisagees que comme des guides et des soutiens du perfec
tionnement interieur, elles ne donnent pas lieu a des exercices de traduc
tion et d'exegese. A l'idee de desert, qui abrite dans sa nudite la relation a 

29. Cf. Rene TAVENEAux, Le Catholicisme dans /a France classique (1610-1715): «La 
Compagnie du Saint-Sacrement» , Paris, C.D.U. et S.E.D.E.S. reunis, 1980. 

30. Sur la difference entre la solitude des bourgeois de Port-Royal et I'eremitisme des 
nobles, voir J. SAINSAULIEU, op. cit. supra n. 28. 

31. Dans Recueil de pieces pour servir Ii /'histoire de Port-Royal (dit Recueil d'Utrecht), 
Utrecht, 1740, p. 226. 
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Dieu, les jansenistes ont substitue la notion plus abstraite de solitude qui 
facilite l'approfondissement de la reflexion. Gaston de Renty, I'ami 
intime de « I'ermite de Caen », definit tres clairement dans un passage de 
sa correspondance les motivations de sa retraite volontaire ; il s'agit de la 
conquete interiorisee d'un absolu plus que d'un repli a I'ecart du 
monde 32 

: 

«Je ne veux pas me retirer dans man desert que je ne vous supplie de 
demander aDieu les graces qui sont necessaires pour en bien user; ce serait 
en vain que je me retirerais de Paris, si je croyais par man esprit arriver a ce 
que je pretends; bien loin de hi, je Ie veux aneantir tout a fait et qu'il ne 
sache autre langage que rien, et toujours rien pour suivre en tout les traits de 
sa divine volante dans sa mesure et sa maniere » 33. 

Qui est venu a l'Ermitage? Des Normands pour la plupart et des 
nobles Ie plus souvent, qu'il s'agisse d'ecclesiastiques ou de lalcs. II est 
malheureusement impossible d'etablir une liste exhaustive des pension
naires en raison de l'absence de registre, de la souplesse des regimes et 
du silence qu'ont garde les anciens disciples de Jean de Louvigny sur leur 
retraite. Cependant, par Ie recoupement de leur correspondance, on peut 
identifier un certain nombre d'entre eux et dectuire, par la meme, les 
caracteristiques socio-professionnelles du groupe qu'ils constituent. 

Nes dans les dioceses de Coutances, Bayeux ou Lisieux, tous se 
connaissent plus ou moins du fait de la proximite geographique. Les 
familIes Bernieres de Louvigny, Blouet de Camilly, Renty sont originaires 
de Caen; saint Jean Eudes est natif de Ri, pres d'Argentan 34. D'autres, 
sans etre normands, entretiennent du fait de leur fonction, des relations 
etroites avec ce milieu, comme Monseigneur de Cospean, eveque de 
Lisieux a partir de 1625 35

; Monseigneur FranQOis de Montmorency
Laval, archidiacre d'Evreux a partir de 1637 36

; Ie pere jesuite Jean
Baptiste Saint-Jure qui tient vers 1660 la chaire de lecture publique chez 
les ursulines de Rouen 37; mere Mecthilde du Saint-Sacrement (entree 
chez les annonciades de Bruyeres) qui sejourne a Caen en 1643 38

• 

32. Gaston de Renty, tout en faisant quelques sejours a l'Ermitage, a toujours concilie sa 
quete des etats d'oraison avec sa vie de pere de famille et d'homme du monde. 

33. Gaston DE RENN, Correspondance, etablie par Raymond TRIBOULET, Paris, Desclee de 
Brouwer, Lettre n° 30 (au President de Castille, Ie 26 juin 1643). 

34. Cf. Denis BOULAY, Vie du Venerable Jean Eudes, Paris, Haton, 1905-1908,4 vols. 
35. Rene LE MEE, Le Prelat accompli represente en la personne d'il/ustrissime seigneur 

Philippe de Cospean, ev€que et comte de Lisieux, Saumur, 1647, in_4°. 
36. Cf. Alphonse GOSSELIN, Vie de Monseigneur de Laval, premier ev€que de Quebec, 

Quebec, Demers, 1890. 
37. Cf. en particulier Carlos SOMMERVOGEL, « Saint·lure », Bibliotheque de la Compagnie 

de Jesus, Paris/Bruxelles, 1896, t. VII, col. 416·429. 
38. BENEDICTINES DE RaUEN, Mere Mecthilde du Saint-Sacrement (1648-1698), Catherine 

de Bar, Rauen, Benedictines du Saint-Sacrement, 1977. 
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Le rayonnement spirituel de ce groupe normand se traduit de deux 
manieres : tout d'abord, a 1'interieur de la Normandie elle-meme, par une 
reconquete spirituelle des regions dechristianisees - grace a de nom
breuses missions - et par une lutte acharnee et fanatique contre Ie cou
rant janseniste. Ensuite, bien loin de la province, Ie groupe de Caen deve
loppe tres rapidement des relations etroites avec la colonie du Canada 
parce qu'elle depend de l'archeveque de Rouen. L'Ermitage fournit Ii 
partir de 1630 1'essentiel du personnel ecclesiastique - et Ii un moindre 
titre civil - qui administre les nouvelles possessions fran~ises; Ie pre
mier Ii partir, et qui suscitera les vocations des autres, est Monseigneur de 
Montmorency-Laval. De fait, des 1625, Ie parti devot desirait installer 
une colonie catholique dans l'ile de Montreal; en 1642, « Ville-Marie» 
est fondee. Monseigneur de Montmorency-Laval, apres un temps de 
retraite Ii l'Ermitage, nomme eveque de Petree, yarrive en 1659, en qua
lite de vicaire apostolique 39. Entin, Jean de Louvigny aide Madame de la 
Peltrie, en 1638, Ii fournir discretement les fonds necessaires Ii 1'etablisse
ment d'un couvent d'ursulines au Quebec. Devenu Ie procureur de 
Madame de la Peltrie, l'homme d'affaires des ursulines et Ie bailIeur de 
fonds du couvent, il entretient des echanges epistolaires suivis avec mere 
Marie de 1'Incarnation, fondatrice de ce monastere 40

• D'autres membres 
de ce cercle rejoignent peu Ii peu les premiers arrives dans la Nouvelle 
France, comme Louis Ango de Maizerets, originaire d'Argentan; Henri 
de Bernieres, neveu de Jean; 1'abbe Dudouyt, ne Ii Hauteville (diocese de 
Coutances), ou Monsieur de Mesy qui deviendra Ie premier gouverneur 
de Quebec. 

La deuxieme caracteristique de 1'Ermitage consiste dans son recrute
ment aristocratique : de fait, si 1'on considere les grandes familIes qui par
ticipent Ii cette vie spirituelle intense, l'on remarque qu'elles appar
tiennent toutes Ii la noblesse. Le baron de Renty est issu d'une tres 
ancienne noblesse d'epee : Ie village de Renty se trouve en Artois, pres de 
Boulogne, et c'est Ie seul dont on possede une genealogie assuree 41

• II 
jouit dans sa jeunesse de la faveur de Louis XIII; mais tres vite, Ii 1'age de 
vingt-sept ans, il se detache du monde et refuse des fonctions honori
tiques Ii la Cour. Jean de Louvigny appartient Ii la noblesse de robe et 
reprend la charge de son pere en qualite de tresorier general de France. 
Sa sreur, Jourdaine de Louvigny, installe les ursulines Ii Caen Ie 13 juilIet 
1636 et en devient la mere superieure en 1640. Jacques Bloui5t de 

39. Cf. A. GOSSELIN, op. cit. supra n. 36. 
40. Sur cet episode de l'evangelisation du Canada, voir G.-M. OURY, Madame de la Pel

trie, Quebec-Solesme et Cahier percherons, 1974. 
41. cr. GRAFF, La Maison de Renty d'Artois, dactylographie, 1967, qui donne une genea

logie assez complete du baron de Renty. 



444 REVUE DE SYN1HESE : IV" S. N" 4, OCTOBRE·DECEMBRE 1990 

Camilly, marie Ii Anne Le Haguais, appartient Ii une famille anoblie 
recemment, en 1610, pour services rendus. Trois de ses quatre enfants 
embrassent retat ecclesiastique : sa fiUe Anne, Ii la Trinite de Caen, sous 
Ie nom d'Anne de Jesus; son fils aine qui devient chanoine et theologal 
de l'eglise de Bayeux; Jean-Jacques qui rentre chez Ies eudistes en 1655. 
Seul, Augustin, son demier enfant, est conseiller au parlement de Nor
mandie. On peut encore citer Monsieur de Gavrus et Monsieur de Mont
canisy-BanneviUe qui succedent Ii Jean de Louvigny Ii la tete de l'Ermi
tage. Pierre de la Motte-Lambert merite une mention a part: ne Ie 
18 juilIet 1624 Ii La Boissiere (dans Ie diocese de Lisieux), devenu 
conseilIer Ii Ia Cour des Aides de Rouen, il choisit en suite Ie parti de 
I'Egiise. II est nomme eveque de Beryte par Ie pape Alexandre VII et 
envoye en Chine vers 1660. On peut encore evoquer la marquise de Bois
david de Soulebieu, qui mena une vie de detachement exemplaire sur ses 
terres de Briseval et put rentrer trois ans avant sa mort, en 1657, dans la 
congregation de Notre-Dame de Ia Charite, fondee par saint Jean Eudes. 

II s'agit donc dans l'ensemble de membres de l'aristocratie normande, 
Ie plus souvent anoblie recemment dans Ies charges, possedant des rela
tions Ii Ia Cour mais attachee Ii ses terres sur Iesquelles elle vit. Ainsi Jean 
de Louvigny evite-t-il tous Ies voyages, sauf pour aider Madame de Ia PeI
trie Ii embarquer pour Ie Canada, ou pour voir Marie des Vallees, une 
mystique visionnaire, originaire de Coutances 42. Pourvues de biens fon
ciers et de charges, ces familIes nobles sont riches et genereuses : il n'est 
point de fondations caennaises de l'epoque qui n'aient re~u leur aide 
materielle et leur soutien moral. Jean de Louvigny parle ainsi de son ami 
intime, Ie baron de Renty : 

« Monsieur de Renty etait notre appui et notre unique refuge pour I'exe
cution des desseins qui regardaient Ie service de Dieu, Ie salut des ames et Ie 
soulagement des pauvres et de toutes sortes de miserables. C'est de quoi 
nous lui ecrivions continuellement, tant pour l'etablissement de nos hOpi
taux, et pour la maison des Hiles Penitentes comme aussi pour reprimer 
I'insolence de quelques hert~tiques qui faisaient mepris du Saint-Sacrement 
trop Ii decouvert. [ ... ) Apres sa mort, nous n'avons pu trouver personne a qui 
nous eussions recours de cette sorte pour les affaires de Dieu » 43. 

L'Ermitage recrute ainsi au sein de l'elite sociale et culturelle nor
mande des annees 1640-1660: ces liens etroits se justifient non tant par 

42. Cf. Jean·Louis ADAM, Le Mysticisme a la Renaissance ou Marie des Vallees dite la 
Sainte de Coutances, Paris, Poussielgue, 1894; et sur sa pensee « baroque» que Bemieres 
admirait tout en s'en demarquant fortement, voir Emile DERMENGHEM, La Vie admirable et 
les revelations de Marie des Vallees, Paris, Pion, 1926. 

43. Lettre de Jean Bemieres de Louvigny, citee par J.-B. SAINT-JURE, op. cit. supra n. 16, 
p. 148-149. 
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une solidarite de classe - puisqu'il s'agit surtout d'un groupe en muta
tion - que par une communaute d'aspirations. Le cercle de Caen repon
dait a ces besoins en proposant un lieu de retraite provisoite ou detinitif 
- selon les cas - ou chacun se retrouvait a egalite dans la quete de la 
pauvrete spirituelle. Le style de vie mene a I'Ermitage se rapproche, 
d'apres R Allier, de celui d'un couvent : 

« Chacun y avait sa cellule, on se levait de grand matin et I'on avait en com
mun une heure d'oraison; puis I'on entendait la messe et chaque jour I'on 
communiait. L'on se reunissait pour les repas a des heures marquees. Le 
reste de la joumee se partageait entre les exercices de piete personnelle et les 
ceuvres de charite (pauvres, mendiants, malades, h6pitaux, catechismes, sur
veillance des protestants) » 4-4. 

Mais il s'en distingue par un trait essentiel qui constitue son originalite, 
a savoir la souplesse des rythmes quotidiens et la liberte d'action des par
ticipants. Certains devots passent quelques mois a I'Ermitage, d'autres 
plusieurs annees, sans avoir jamais contracte aucun engagement sur Ie 
temps de leur retraite ; ils y vivent de leurs revenus propres sans avoir for
cement fait vreu de pauvrete ou de desappropriation; ils gardent Ie 
contact avec leur famille et leurs amis s'ils Ie desirent. lis cherchent ainsi 
dans ce sejour solitaire non un refus du monde mais la signification de 
leur cheminement interieur : I'Ermitage represente une etape ou Ie chre
tien prend conscience du sens de sa « conversion» vecue com me une 
metamorphose spirituelle de l'etre, mais il ne constitue en aucun cas Ie 
lieu definitif ou peut s'achever sa vocation. Pour des laics, il s'agit souvent 
d'y decouvrir comment concilier la pratique de l'oraison et parfois meme 
l'experience d'etats mystiques avec une vie seculiere ou interviennent les 
preoccupations familiales, sociales et materielles; les pretres, pour leur 
part, cherchent a y definir Ie sens de leur choix et Ie champ de leur futur 
ministere. C'est pourquoi les pensionnaires jouissent d'une telle liberte 
morale: Jean de Louvigny ne veut ni instruire des debutants ni develop
per un apprentissage de la vie communautaire. L'absence d'horaires fIXes 
et de contraintes materielles, la Iegerete de l'efTectif permettent a chacun 
des inities de suivre son propre rythme interieur et d'approfondir sous la 
direction du baron la decouverte de Dieu en soi : 

« Je puis assurer avec sincerite, qu'ayant eu la grace d'y passer deux ou trois 
mois, je n'ai jamais oui' d'autres entretiens durant tout ce temps-Iii que ceux 
de I'oraison [ ... J Les discours du monde, les nouvelles de la terre, n'y avaient 
aucun acces : il n'y avait aucun exercice de piete reglee parce que I'oraison 

44. cr. R ALLIER, op. cit. supra n. II. 
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perpetuelle en faisait toute I'occupation. L'on s'y levait de grand matin et 
durant toute la journee, c'etait une application continuelle aDieu » 45. 

Les temps de priere solitaire etaient completes, d'une part, par les 
entretiens individuels ou collectifs que donnait Jean de Louvigny, sorte 
de maitre Ii penser de ce refuge 46

, et, d'autre part, par la pratique des 
devoirs de charite. Et c'est dans ce domaine des ceuvres concretes que se 
revelent Ie plus c1airement les liens de l'Ermitage avec toutes les congre
gations catholiques laiques du siecle. 

En effet, la maison de la rue Singer a Caen abrite des pensionnaires qui 
sont Ie plus souvent membres de la congregation mariale des peres 
jesuites du college de Caen : ils en constituent meme l'etat-major secret 
connu sous Ie nom d'« Aa» ; bien souvent aussi tertiaires laics de l'ordre 
de saint Fran90is, ils sont passes par la congregation du Pere Bagot a 
Paris; enfin, la plupart d'entre eux participent a la Compagnie du Saint
Sacrement de l' Autel de Caen qui est la succursale normande de la Com
pagnie du Saint-Sacrement. Ainsi apparait I'extraordinaire imbrication 
des liens et des obediences qui associent ces devots a I'essor de la France 
religieuse; ces structures ont su maintenir a la fois une stricte hierarchie 
et une grande souplesse dans les appartenances : c'est ce qui explique en 
partie leur succes aupres des laics du xvue siecle. Etre membre d'une 
sodalite n'impliquait pas qu'on Ie soit d'une autre et inversement, bien 
que I'on retrouve souvent les memes personnages dans les differentes 
congregations et qu'en generall'organisation parisienne dirige de plus ou 
mains pres les filiales regionales. 

De fait, les sodalites laiques, queUes qu'elles soient, prennent une tres 
grande extension au XVIl

e siecle dans I'Europe catholique et, en parti
culier, les congregations mariales 47 imaginees et organisees par les 
jesuites Ii la fin du XVIe siecle pour repandre les principes et J'esprit du 
concile de Trente. C'est a Naples, en 1554, qu'est fondee la Compagnie 
de la Veneration du Saint-Sacrement, dans l'eglise du college des jesuites, 
avec I'approbation et la benediction de saint Ignace lui-meme. 
Deja, elle porte dans ses regles, Ie devoir de se « reformer soi-meme 
chaque jour, donnant Ie bon exemple et J'edification aux autres »48, en se 

45. Cf. H.-M. BOUDON, op. cit. supra n. 18. 
46. Les notes spirituelles de Jean Bemieres de Louvigny ant ete recomposees et ectitees, a 

l'initiative de sa sreur Jourdaine, par differents auteurs des I'annee de sa mort. Sur cette ques
tion, voir Raoul HEUR1EVENT, L'fEuvre spirituelle de Jean Bemieres-Louvigny, Paris, Beau
chesne, 1938. 

47. cr. Louis CHA1ELLlER, L'Europe des devots, Paris, Aammarion, 1987: l'ouvrage donne 
une bonne description d'ensemble du reseau des congregations mariaJes. 

48. Dans Archives de fa Societe desjesuites de Rome, Province de Naples, 177, If" 14-15 et 
98-105. 
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confessant et en communiant tous les quinze jours, ainsi qu'en servant les 
pauvres de l'h6pital et en participant a des assemblees regulieres au col
lege. Rattachees, au depart, a chaque college des jesuites et reunissant 
dans ses assemblees les meilleurs etudiants, les congregations mariales 
vont peu a peu s'etendre, en se diversitiant, a toutes les categories de la 
societe: en s'implantant dans les grandes villes, elles doivent au fur et a 
mesure, au debut du xvue siecle, s'adapter aux structures urbaines 49

• Ainsi 
apparaissent des sodalites d'ouvriers, de bourgeois, de nobles, de clercs 
mais ce n'est que plus tardivement que les femmes y auront acres. 
Chaque association est soli dement encadree avec, a sa tete, un pere 
jesuite directeur, entoure d'assistants qui prennent souvent Ie nom de 
magistrats et qui sont en charge des membres, quactier par quartier, vil
lage par village, dans les campagnes. Le premier objectif de ces congrega
tions est la reforme interieure de ses participants qui doivent apprendre a 
vivre et a eprouver dans leur vie quotidienne l'importance et l'ardeur de 
leur foi. L'appartenance a l'une de ces sodalites est marquee par la conse
cration du postulant a la Vierge Marie; et sa vie est, des lors, tout entiere 
regie par sa participation a la congregation. Tout son temps est soumis a 
un ordre rigoureux : la matinee debute par une longue priere emaillee de 
Pater, d'Ave Maria et de la recitation du Credo, et se poursuit par la 
messe. Au cours de la joumee, chacun doit prendre Ie temps de dire les 
litanies de la Vierge et Ie Rosaire, et d'assister a I'office du soir. Entin, au 
seuil de la nuit vient l'exercice Ie plus important: chaque membre doit 
faire son examen de conscience detaille, dans une disposition de repentir 
sincere avant de reciter Ie Pater, I' Ave Maria, Ie Contiteor, Ie Salve Regina 
et I'invocation a l'ange gardien. 

« La priere finie, il faut garder son esprit resserre par devote meditation ou 
oraison et eviter fables, contes, et propos frivoles, pensees exterieures : les 
maniements d'affaires et tout ce qui a coutume d'empecher la conjonction 
avec Dieu » 50. 

De meme, les semaines sont rythmees par la reception du sacrement de 
la confession qui do it etre hebdomadaire et de la communion qui doit 
avoir lieu au moins tous les quinze jours, et si possible davantage. Entin, 
les grandes fetes liturgiques viennent marquer les temps forts de l'annee : 
les fetes de la Vierge, bien sur, mais aussi la preparation de Noel et de 
paques. L'Avent et plus particulierement Ie Careme doivent etre vecus 

49. Cf. L. CHAlELLIER, op. cit. supra n. 47. 
50. Cite in Fran90is COSlER, Le Livre de la Compagnie. c. a d. les cinq livres des Institu

tions chrtitiennes. dressees pour l"usage de la Confrerie de la tres heureuse Vierge Marie, mis 
en fran911is du latin, Anvers, Plantin, 1588, p. 103. 
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par les « sodales » comme des temps de renouvellement interieur. Mais 
cette experience religieuse quotidienne que connait Ie devot doit 
s'accompagner d'un desir d'apostolat. Et c'est hi Ie deuxieme objectif de 
ces associations: convertir, par l'exemple de ses membres et par leurs 
reuvres charitables, toute la societe a une pratique vecue et interiorisee de 
la religion catholique. Les sodales se consacrent essentiellement a l'assis" 
tance des prisonniers, en les visitant, en leur faisant Ie catechisme et en 
essayant de leur trouver un avocat quand leur cause parait just~, De 
meme, ils tenteront de soulager et d'instruire les misereux, et en pa,rti
culier de convertir les prostituees en creant des institutions specialisee~ et 
reglees sur Ie meme modele que les congregations. Enfin, ils reservept 
une place importante au soutien spirituel des mourants, en les exhortant 
a la confession generale et en les preparant au sacrement de l'extreme
onction; et ils les accompagnent dans leur derniere demeure, lors des 
offices funebres, en multipliant corteges et processions. 

On voit donc se des siner a travers ce bref resume Ie projet de ces 
congregations mariales : au depart, assemblees de piete discretes pour 
l'edification des jeunes gens, elles finissent par constituer un reseau devot 
extremement influent a travers toute I'Europe, dont l'objectif est l'im
plantation d'une societe catholique et pratiquante dans la reconnaissance 
de l'infaillibilite de l'Immaculee Conception et dans l'obedience au pape. 

C'est pourquoi, dans la premiere moitie du XVII
e siecle, apparait la 

necessite de constituer pour les principales societes, des « etats-majors » 
secrets, qui animeront en sous-main la ferveur des nombreux devots et 
canaliseront les initiatives: ce sont les «Aas», petits groupes dont les 
membres sont severement selectionnes. Leur vie se caracterise par une 
ascese encore plus severe que celIe des «sodales», par une piete plus 
assidue, par un devouement total aux pro jets de la congregation, et par Ie 
secret qui entoure leurs activites. Cela est particulierement sensible dans 
une France gallicane et janseniste ou l'action de ces sodales restera tou
jours masquee, quoique tres influente. 

Ainsi est fondee en 1630 a Paris, la « Congregation des Messieurs» 
dont les taches s'orientent essentiellement dans deux directions: l'activite 
charitable, d'une part, qui se manifeste a travers la creation de grandes 
reuvres comme I'HopitaI general, I'Hopital des Incurables, l'aide aux pri
sonniers, les Filles de la Charite ; les missions etrangeres, d'autre part, en 
particulier au Canada, ou beaucoup de jesuites subiront Ie martyre au 
temps du regne de Louis XIII 51. La «Congregation des Messieurs de 
PariS» regroupe l'elite de la societe a la Cour et a la ville, en recrutant 
nombre de ses membres dans l'entourage du roi. On y trouve, en parti-

51. cr. Dictionnaire de spiritualite, op. cit. supra n. 17, article « Missions », t. VII, col. 1381·1390. 
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culier, des gens appartenant au Conseil du roi, aux cours souveraines et 
aux finances, c'est-a-dire, essentiellement, des maitres de requetes, des 
tresoriers de France et des conseillers au Parlement. Si cette demiere est 
plus importante que les congregations provinciales, cela est du unique
ment a l'influence sociale des participants car les jesuites n'ont introduit 
aucune hierarchie entre les diverses sodalites qu'ils ont suscitees. Prlses 
dans un mouvement d'ensemble, ces structures coexistent dans une rela
tive liberte, dependant uniquement des directives de la Compagnie de 
Jesus. Ainsi, Gaston de Renty appartient a la fois a la congregation 
mariale de Caen et a celle de Paris parce qu'il vit tantot sur ces terres de 
Normandie, tantot a la Cour 52

; mais il semble que Jean de Louvigny qui 
ne vient jamais a Paris, n'appartienne qu'a la societe normande 53

• Les 
liens entre ces differentes unites apparaissent donc a la fois etroits et 
souples, discrets sans etre veritablement secrets. 

Tout autre est la conception qui a preside a la creation de la Compa
gnie du Saint-Sacrement meme si cette demiere rassemble souvent les 
memes personnages et se preoccupe d'reuvres identiques 54. A l'origine du 
projet, on trouve une grande figure du milieu devot du debut du siecle : 
Henri de Levis, due de Ventadour, dont la piete etait si profofide qu'en 
1629, il se separe de sa femme, Marie de Liesse, pour revetir Ie sacerdoce 
tandis qu'elle-meme rentre au carmel d'Avignon; Appn)Uve par te pere 
Suffren, confesseur de Louis XIII et par Charles de Condrer1; alofs gene
ral de l'Oratoire, il fonde en 1630 la Compagnie du SaihtoSacrement. 
Cette collaboration des jesuites et des oratoriens, qui s'averera vite diffi
cile, montre quelle importance l'Eglise accordait desormais a la participa
tion des laics a la vie spirituelle. A la difference des congregations 
mariales qui s'adressaient a tous sans distinction sociale, la Compagnie 
du Saint-Sacrement avait pour objectif de convertir surtout les Grands de 
ce monde pour les conduire a une pratique plus interiorisee de leur foi, 
par l'apprentissage de l'oraison mentale, la devotion particuliere a l'Eu
charistie et la pratique de la priere qui accompagne les reuvres de zele. 
Ecole de formation interieure avant d'etre un office d'action catholique et 
sociale, cette societe spirituelle compte parmi ses membres nombre de 
mystiques fran~s du XVII

e siecle. Des Grands y apportent leur concours, 
que ce soit a la Cour, comme Ie prince de Conti, Ie marechal de Schom
berg, ou Ie marquis Antoine de Salignae-Fenelon; dans la magistrature 

52. cr. J.-B. SAINT-JURE, op. at. supra n. 16. 
53. Jean Bemieres de Louvigny etait doue d'un caractere tres introverti et solitaire, qui Ie 

rendait hostile a la vie de Paris et de la Cour. 
54. Cf. Dictionnaire de spiritualite, op. cit supra n. 17, article « Compagnie du Saint

Sacrement », t. II, col. 1302 a 1311, qui resume I'ensemble des renseignements que ('on pos
sede sur cette societe secrete. 
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ou l'on rencontre Guillaume de Lamoignon, Jean-Antoine de Mesmes et 
d'autres ; dans l'episcopat qui compte bon nombre de membres tres actifs 
comme l'eveque de Cahors, Alain de Sominihac, ou celui de Saint-Flour, 
Charles de Noailles, sans oublier Bossuet; entin, on y trouve la plupart 
des cures parisiens : Jean-Jacques Olier, Pierre d'Hardivilliers, Michel 
Gazil, Claude de B1ampignon et Vincent de Paul... 55. Ce qui etait au 
depart une initiative parisienne se repand tres vite Ii travers toute la 
France et les Annales de la Compagnie du Saint-Sacrement, rMigees par 
Ie marquis Le Voyer d'Argenson 56, denombrent une cinquantaine de 
villes de province ou se creent de petites filiales sur Ie modele de Paris. 
Les foyers les plus actifs sont, apres Caen, Lyon, Toulouse et Amiens : la 
repartition geographique, quoique assez uniforme, depend plus de l'ini
tiative privee que d'un projet central delibere 57

• Cependant, une fois 
creees, les diverses societes regionales sont tenues de s'affilier Ii la Com
pagnie parisienne qui assure Ie gouvernement pour toute la France avec 
un superieur, en general laic, un directeur toujours pretre, un secretaire et 
six conseillers et qui unitie les projets locaux. Entin, chaque membre est 
tenu d'assister Ii une reunion hebdomadaire, ou l'on fait Ie point des acti
vites de la compagnie, et Ii une conference mensuelle, donnee par un 
ecclesiastique sur « la vie perfective ». Mais, des 1632, les confreres pari
siens veulent en savoir davantage et approfondir leur culture spirituelle : 
ils ajoutent un entretien hebdomadaire supplementaire « ou l'on fait une 
maniere de cours de theologie mystique pour avancer les ames dans 
l'oraison et dans la perfection interieure »58. 

Ce souci du progres spirituel est complete par une activite charitable 
intense: la Compagnie du Saint-Sacrement se preoccupe des memes 
reuvres que les congregations mariales, Ii savoir l'Hopital general, l'Hotel
Dieu, « l'aumone chretienne, les pauvres prisonniers », les missions 
etrangeres. Mais elle se distingue par quelques initiatives originales, en 
particulier en ce qui concerne Ie secours apporte aux necessiteux; des 
1636, elle cree une commission pour etudier Ie probleme de l'enferme
ment des pauvres et cherche ainsi Ii realiser ses deux objectifs : l'exercice 
de la charite et la lutte contre tous les vices. De fait, I'Hopital general, tel 
qu'i1 est concu au XVII

e siecle, tient plus de l'hospice que de l'institution 
medicale 59 : il accueille tous les desherites et les vagabonds Ii qui il dis-

55. Cf. Rene LE VOYER D'ARGENSON, Annales de la Compagnie du Saint-Sacrement, ed. 
par Dom BEAUCHET-FILLEAU, Marseille, 1950. 

56. Ibid. 
57. Cf. Alexandre FERON, Introduction a l'etude des societes secretes catholiques dans Ie 

diocese de Rouen aux XV/l' et XVlI/' siecles, Rouen, 1929. 
58. cr. R LE VOYER D'ARGENSON, op. cit. supra n. 55, p. 36-37. 
59. Sur les structures de I'H6pital general, voir P. CHRISlOPHE, op. cit. supra n. 3, p. 44-45. 
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pense, en echange de leur subsistan~, une fonnation religieuse et un 
apprentissage professionnel. Son organisation ressemble a. celle d'une 
prison puisque I'on ne peut en sortir et a ~Ue d'un couvent car les regte
ments prevoient l'assistance o1Jligatoire aux offi~s et a la communion. 
Cette politique de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui recouvre toute 
une pratique equivoque ou se mi\lent, selon Michel de Foucault, « Ie 
desir d'assister et Ie besoin de reprimer; Ie devoir de charite et la volonte 
de chatier »60, sera critiquee en son sein meme par Vincent de Paul qui 
cherchera a developper, au contraire, I'assistance Ii domicile selon Ie prin
cipe que Ie seul bien du pauvre est sa liberte. Mais res institutions connai
tront un certain succes, appuyees par Ie pouvoir royal qui y trouve natu
rellement son interet: I'Hopital general de Paris est fonde en 1656, 
regroupant la Pitie, Bicetre, la Savonnerie et la Salpetriere; dans les 
memes annees, apparaissent ceux de Rouen, Orleans, Marseille et 
Angouleme. 

La Compagnie s'interesse aussi, d'une maniere moins discutable, a 
I'reuvre scolaire qui etait encouragee par l'Eglise et tres soutenue par la 
population : 

«L'initiative vint souvent des assoCiatIOns pieuses de taYes, comme les 
confreries ou la Compagnie du Saint-Sacrement : QO y prQfessait que I'ecole, 
au meme titre que Ie catechisme, etait " I'reuvre " par e,,~LLence, capable de 
transformer la societe. La Compagnie fonda aimi de~ petites ecoles papu
laires dans de nombreuses regions: Mmeille, GrenQble, Lyan ... » 61. 

les confreres participaient en ~la a I'evolution des mencalites qui 
conduisait a. adapter l'ensemble de la popUlation aux necessites d'un etat 
centraiisateur et d'une economie en voie de deve}oppement. 

Enlin, I'on evoquera ici quelques interventions originaIes de la Compa
gnie du Saint-Sacrement dans Ie monde du travail Ii travers lesquelles on 
retrouve toujours la double volonte d'assurer l'ordre et de repandre res
prit chretien. Ainsi, les directives du superieur incitent les sodales a sur
veiller dans leur ville les marchands qui vendent trop cher leurs produits 
et les patrons qui paient trop peu leurs ouvriers : en faisant entrer dans la 
pratique la notion de juste prix et celle de juste salaire, ils ont joue, de 
cette maniere, Ie role d'une sorte de regulateur social en des temps diffi
ciles 62. Mais il faut mentionner ici surtout, la creation des associations de 
freres ouvriers par Ie baron de Renty, alors superieu.r general de la 

60. Michel FOUCAULT, Histoire de la folie a ['age c/assique, Paris, GaLLimard, 1972, 
p.61-64. 

61. R TAVENEAUX, op. cit. supra n. 29, t. I, p. 175 et sq. 
62. Ibid. 
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Compagnie. C'est en 1641 qu'il rencontre a Paris, lars de ses visites aux 
malades de l'hospice Saint-Getvais, Henri Buch 63, un cordonnier qui 
allait de ville en ville en exer~nt son metier, pour essayer de gagner ses 
freres artisans aDieu. Une profonde amitie les lie rapidement et c'est 
avec lui que Renty va alterner pendant plusieurs annees Ie catechisme de 
l'hopital Saint Anastase, a Paris: c'est grace a lui qu'il va s'interesser au 
monde artisan. Lorsqu'ils creent ensemble cette association, leur objectif 
revet toujours ce double aspect social et religieux. 

En efTet, il s'agit d'abord de rechristianiser en cette premiere moitie du 
xvue siec1e Ie monde des artisans en luttant contre les Compagnons du 
devoir, sorte de syndicat ouvrier secret qui s'opposait a la corporation des 
patrons. Les Compagnons du devoir etaient lies par un serment de secret 
total meme a l'egard de l'Eglise : leur solidarite etait tres etroite face aux 
exigences de leurs patrons et leurs pressions sur les « non-affilies », appe
les « les gar90ns », tres fortes, ce qui declenchait des luttes de l1.J~s S!Ul
glantes. Aussi la Compagnie du Saint-Sacrement va-t-elle ch~rcll~r a leur 
opposer des associations rigoureusement catholiques, Pat' l'intermediair~ 
d'Henri Buch. Ce dernier obtient, grace a Renty, la bourgeoisie puis lii 
maitrise, et peut ainsi reunir autour de lui des ouvriers catholiques et 
volontaires. Et Ie 2 fevrier 1645, est fondee l'Associatiofl des freres cor
donniers, sorte de congregation lai'que, suivant une regIe donnee par Ie 
cure de Saint Paul, puis contirmee par l'archeveque de P~ris; H. Buch est 
Ie superieur de cette communaute pieuse d'artisans et Ie baron de Renty 
en est Ie protecteur officieljusqu'a sa mort, en 1649. C'est un confrere de 
la Compagnie du Saint-Sacrement qui lui succedera dans cette tache : 
lean-Antoine de Mesmes, seigneur d'Imeval, president a mortier au par
lement de Paris. La Compa.gp-ie des Freres ouvriers comprenait plusieurs 
categories de membres : toutd'abord les communautes de Freres ouvriers 
qui pratiquaient la pauvrete, la chastete, l'obeissance et la vie commune 
mais sans emettre de vreux. II y avait ensuite une sorte de tiers-ordre, 
compose de « gar90ns externes » qui venaient un moment partager la vie 
des Freres puis qui rentraient dans Ie monde pour s'y etablir avec leur 
esprit et leur methode. Entin, il existait de petites cellules constituees par 
des Extemes maries, continuant a repandre une foi active et organisant 
avec l'accord de la Communaute des ecoles d'apprentissage et des socie
tes de secours mutuel. 

En mars 1647, voyant Ie succes de leur entreprise, Ie baron de Renty et 
Henri Buch fondaient sur Ie meme modele la confrerie des Freres taiI-

63. Cf. Ie texte fondateur concernant les associations pieuses de compagnons de Jean
Antoine VACHER, L 'Artisan chretien ou la vie du bon Henry, maitre cordiJnnier a Paris, Paris, 
Desprez, 1670. ,; 
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leurs puis celIe des tisserands... Apres la mort de Renty, elles se 
repandent en province, a Soissons, a Toulouse, Lyon, Grenoble. Ces ins
titutions furent une des reuvres les plus personnelles et les plus cheres de 
Renty; elles participent certes d'une orientation tres conservatrice qui 
sera toujours celIe de la Compagnie du Saint-Sacrement mais elles 
refletent aussi ce souci des milieux devots de ne jamais dissocier l'appro
fondissement de l'experience religieuse de l'appartenance a une commu
naute spirituelle. Cette demarche s'insere tout a fait dans les desseins de 
l'Eglise de ce temps qui tente de donner une plus grande autonomie aux 
laics 64 tout en gardant la maitrise de la doctrine et des reuvres. 

Ainsi, avec les annees, la Compagnie du Saint-Sacrement developpe 
une activite de plus en plus intense sur « Ie terrain », tandis que les 
congregations mariales foumissent essentiellement Ie moyen de selection
ner une elite spirituelle : les jesuites 

« ne manquaient pas de leur [Ies devots] offrir ce qui etait Ie plus propre ales 
tenter: et ils Ie faisaient ordinairement de si loin, d'une maniere si fine, par 
des personnes interposees qu'i1s pouvaient avoir Ie plaisir d'un bon succes et 
ne paraitre point interesses de la honte d'un refus » 6S. 

On peut done avancer l'hypothese que les «Aas », emanations directes 
des congregations mariales, constituaient Ie vivier dans lequel se recru
taient, par cooptation Ie plus souvent, les membres de la Compagnie du 
Saint-Sacrement : il s'agit done bien de trois organismes diiferents, les 
deux premiers etant directement controles par les jesuites et Ie troisieme 
conservant davantage d'autonomie a l'egard des ordres religieux. C'est ce 
que tente de preciser avec difficulte Charles du Four, abbe d'Aulnay et 
janseniste avere, qui lance en 1660 un pamphlet contre I'Ermitage de 
Caen et la Compagnie du Saint-Sacrement : 

« [ ... ] quelques-uns ont done cru que la Compagnie du Saint-Sacrement etait 
la meme chose que cette Association [I'Aa] et I'ont juge ainsi a cause de la 
grande conformite de leurs regles, de leurs usages, de leurs exercices et sur
tout du genre et de I'esprit qui animent les uns et les autres. Mais ce qui fait 
connaitre que ce sont deux Compagnies differentes, c'est que pour etre de 
I' Association, il faut etre necessairement de la Congregation; au lieu que 
pour etre de la Compagnie du Saint-Sacrement iI n'est pas necessaire d'etre 
de la Congregation» 66. 

64. cr. L. KoLAKOWSKY, op. cit. supra n. 22. 
65. cr. H.-M. BOUDON, op. cit. supra n. 18, p. 587. 
66. cr. Charles DU FouR, Memoire pour laire connaitre ['esprit et la conduite de la Compa

gnie etablie en la ville de Caen, appetee ['Hermitage, 1660. 
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Ainsi, si l'on prend l'exemple de deux personnalites normandes, l'on 
voit que Gaston de Renty appartient a la Congregation parisienne des 
Messieurs de Paris : introduit dans Ie milieu des 1628, il entre dans la 
congregation en 1630. II fonde, la meme annee, la Compagnie du Saint
Sacrement de l'Autel a Caen qu'il dirigera jusqu'a sa mort et devient un 
membre tres influent de la Compagnie du Saint-Sacrement parisienne 
dont il sera reelu onze fois superieur_ Et l'on peut ajouter, que par 
l'importance de son role, par Ie rayonnement de sa personnalite et par sa 
presence dans toutes les societes secretes catholiques, Ie baron de Renty a 
sans doute ete un des grands animateurs de l' Aa parisienne. Jean de Lou
vigny, Quant a lui, est membre de la congregation mariale normande; il 
succede, d'autre part, au baron de Renty a la tete de la Compagnie du 
Saint-Sacrement a Paris en 1649. II en est, des Ie debut, un membre 
influent, extremement actif. 

Mais les rapports etroits qU'entretiennent ces deux types de sodalites 
vont deboucher sur des rivalites complexes : a la mort du baron de Renty 
en 1649, la Compagnie du Saint-Sacrement apparait tres divisee non sur 
les buts a poursuivre mais sur ses choix spirituels. Tres marques par 
l'Oratoire, de nombreux membres ont des sympathies jansenistes et font 
elire comme superieur l'un des leurs, Ie duc de Liancourt, en 1649 et 
1650_ Mais a partir de 1653, lors de la condamnation des Cinq Proposi
tions, Ie parti des jesuites avec, a sa tete, Jean de Louvigny, reagit forte
ment. Devenu superieur des 1651, ce dernier s'appuie sur Ie groupe de 
Caen pour epurer la Compagnie de ses partisans jansenistes : la lutte est 
apre et l'on exclut des personnalites brillantes comme Charles Maignart 
de Bernieres, precurseur du Secours catholique et remarquable organisa
teur 67

• L'intervention de l'Ermitage est confortee a partir de 1656 par la 
reprise en main des jesuites qui cherchent a placer les membres de leurs 
« Aas )) au gouvernement de la Compagnie. Ainsi, dit A. Feron, 

« Si Ii ses origines, la Compagnie du Saint-Sacrement etait nettement dif
ferenciee de l'Association secrete issue de la Congregation, Ii partir de la 
condamnation des Cinq Propositions et surtout apres l'eclat des Provin
ciales, l'esprit, Ie recrutement des deux societes presenterent de telles simili
tudes que, meme pour les contemporains avertis - en Normandie tout au 
moins - la confusion etait inevitable» 68. 

67. Sur la personnaJite et l'action de Charles Maignart de Bemieres, qui n'a aucune 
parente avec Ie fondateur de l'Ermitage, voir A. FERON, Un Rouennais meconnu, Charles 
Maignart de Bemieres, maitre des requetes, 1612-1662, Rouen, 1924. 

68. Ibid. 
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L'elimination radicale des jansenistes et Ie caractere de plus en plus 
fanatique des milieux devots, en particulier celui de Caen, contribuent a 
temir des 1656 l'image de la Compagnie du Saint-Sacrement. 

De fait, si les congregations mariales, rattachees aux etablissements des 
jesuites, ont survecu jusqu'a nos jours, c'est essentiellement parce que 
l'Eglise et la monarchie pouvaient les tolerer sans risque: il s'agissait sur
tout de sodalites de priere dont Ie lien juridique avec la Societe de Jesus 
etait reconnu et officiel. Mais la Compagnie du Saint-Sacrement consti
tuait un systeme autonome sur lequel l'institution ecclesiale ne pouvait 
avoir de prise definie : la liberte des lalcs et l'usage intempestif qu'ils en 
firent parfois parurent bientot inacceptables aux pouvoirs religieux et 
royal. De fait, comme Ie souligne R Taveneaux, la Compagnie, princi
paIement composee de membres de la noblesse, etait dans sa nature pro
fonde 

« un mouvement comparable, toutes choses egales, Ii la Ligue : comme elle, 
elle preconise la superiorite et Ie contr61e du spirituel sur Ie tempore\. Son 
ideal, c'est l'Europe catholique, l'unite confessionnelle, la chretiente. Or son 
epoque voit la montee de l'Etat, Ie renforcement du principe national, la 
preeminence des legistes : la Compagnie a ete victime de cette contradic
tion » 69. 

Cette comparaison peut s'appliquer a la Compagnie du Saint-Sacre
ment en general et surtout a son elite parisienne mais il serait plus dis
cutable de la reprendre pour Ie compte de l'Ermitage normand : si Ie 
milieu caennais participe du meme courant de pensee, rien ne permet, en 
l'absence de biographies precises, d'affirmer que ses membres et leurs 
familIes - pour la plupart anoblies recemment - aient ete impliques 
d'une quelconque maniere dans les evenements de la Ligue. Mais l'Eglise 
de France reagit assez vite et ne tarde pas a limiter l'influence de ce 
qu'elle avait encourage et l'evolution de ces sodalites traduit ce moment 
exceptionnel dans l'histoire religieuse du XVII

e siecle ou les lales tentent a 
la fois de s'approprier les richesses de la vie interieure et de developper 
une solidarite spirituelle qui ne doive rien aux instances ecclesiastiques et 
monastiques. lci reside, semble-toil, lajustification du caractere occulte de 
la Compagnie du Saint-Sacrement: d'apres Le Voyer d' Argenson, Ie 
secret garantissait une meilIeure efficacite 70. Mais l'on peut penser sur
tout que les sodales du milieu devot, conscients de l'ambiguite de leur 

69. Cf. R TAVENEAux, op. cit. supra n. 29. 
70. C'est ce principe du secret qui a largement desservi la Compagnie du Saint-Sacrement 

dans I'opinion pubJique du xVII'siecle : elle fut ressentie comme un groupe de pression, un 
contre-pouvoir occulte qui ne pouvait pas, a la longue, subsister a I'interieur de I'Etat. 
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statut et de la fragilite de leur autonomie, craignaient toute publicite faite 
sur leur activite. L'exclusion des religieux sous Ie pretexte que Ie devoir 
d'obeissance les empechait de respecter ce serment souligne Ie souci 
qu'ils avaient de leur independance spirituelle. 

A ces causes structurelles de la disparition de la Compagnie du Saint
Sacrement, viennent s'ajouter des raisons ideologiques: les milieux 
devots, tres influences par la lecture des mystiques rheno-flamands 71 et la 
decouverte des Carmels theresiens 72, s'adonnent Ii la recherche des etats 
d'oraison et Ii la quete d'experiences de « vie sureminente ». La vie spiri
tuelle n'a de sens que dans une orientation toute mystique ou elle doit 
deboucher par I'aneantissement du moi sur I'union Ii Dieu. Dans Ie 
comportement et les ecrits de ces devots, se trouvent parfois les germes 
du quietisme et c'est ce que d'autres catholiques, jansenistes ou non, criti
querent violemment : 

« C'est en ce fameux Hermitage que Ie dit Sieur de Bemieres a eleve plu
sieurs jeunes gens auxquels il enseignait une certaine espece d'oraison 
sublime et transcendante, que I'on appelle oraison purement passive, parce 
que I'esprit n'y agit point, mais re9Qit seulement la divine operation: c'est 
cette espece d'oraison qui est la source de tant de visions et de revelations, 
dont I'Hermitage est si fecond; et apres qu'illeur avait subtilise et presque 
fait evaporer l'esprit par cette oraison raffinee, il les rendait capables de 
reconnaitre les jansenistes les plus cacheS» 73. 

Et ce sont precisement les evenements, qui eurent lieu Ii l'Ermitage cn 
1660, qui declencherent la campagne d'hostilite contre la Compagnie du 
Saint-Sacrement. Charles du Four decrit ainsi Ie scandale qui se produisit 
Ii Caen, quelques mois apres la mort de Jean de Louvigny et qui fut Ie fait 
de jeunes pensionnaires exaltes : 

« lIs assisterent donc pour cet etfet [leur projetJ dans la paroisse de Saint
Ouen, Ii la messe d'un pretre qu'on dit etre de leur cabale, et communierent 
tous cinq de sa main; et apres leur communion, Ie plus zele mit bas son 
pourpoint et Ie laissa avec son chapeau dans I'Eglise, et accompagne de 
quatre autres qui Ie suivaient sans chapeau, sans collet et Ie pourpoint 
deboutonne, nonobstant la rigueur extreme du froid, ils marcherent en cet 
equipage par toute la ville annonr;:ant Ii haute voix que les cures de Caen 
etaient fauteurs de jansenistes parce qu'its avaient signe un memoire devant 
I'Official de Caen, OU ils attestent qu'ils ne connaissent point de jansenistes 
dans la dite ville et repetaient cet avertissement de dix pas en dix pas, ce qui 

71. a. Louis COG NET, Les Origines de la spiritualite fran~aise au XVll e siecle, Paris, Fayard, 
1949. 

72. cr. Jean ORCIBAL, La Rencontre du Carmel theresien avec les mystiques du Nord, Paris, 
Desclee de Brouwer, 1959. 

73. C. DU FouR, op. cit. supra n. 66. 
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emut la dite ville et attira Ii leur suite une grande multitude de populace, qui 
se persuadant que ces gens etaient envoyes de Dieu pour leur donner cet 
avertissement, temoignaient dec;:a de I'emotion contre lesdits CUreS» 74. 

Malgre la partialite du ton, la description est veridique : ce manque
ment Ii la discipline et Ii la hierarchie ecclesiastique parut inacceptable et 
Mazarin defera immediatement l'affaire au Parlement qui rendit une 
ordonnance de dissolution Ie 13 decembre 1660; la Compagnie du Saint
Sacrement se survit Ii elle-meme jusqu'au debut de 1666, date Ii laquelle 
elle disparait definitivement. 

L'etude des rapports de l'Ennitage avec les principales congregations 
catholiques laiques fait donc apparaitre une partie de cette activite souter
raine qui anime les milieux devots dans les annees 1640-1660. On 
comprend pourquoi ils suscitent Ii la fin du siecie une telle hostilite dont 
Ie Tartuffe de Moliere est une satire cruelle : leurs reuvres et leurs menta
lites ne pouvaient correspondre Ii la montee d'un Etat centralisateur. 
L'Eglise, elle-nietne, comprit que la conquete mystique des laics devait 
s'arreter sous peine d'engendrer des sectes ou des heresies. II n'en reste 
pas moins que ce moment de l'histoire religieuse revele des personnalites 
exceptionnelles qui ont cherche Ii concilier Ie souci des affaires seculieres 
avec l'experience irtdividuelle de la vie sureminente; on ne retrouve plus 
par la suite, dans l'eglise ~thdlique de France, un tel epanouiss~ment de 
la spiritualite laique. Ces homines, comme Gaston de Renty ou Jean de 
Louvigny, qui etaient si estimes que meme des moniales ou des pretres 
les recherchaient comme directeurs de conscience, disparaitront avec ce 
que l'abbe Bremond a appele « la fin de l'invasion mystique» 75. L'origi
nalite de leur tentative reside non dans la creation d'une ecole de spiri
tualite mais dans Ie developpement d'une nouvelle sociabilite fondee sur 
Ie partage du vecu interieur de la conscience religieuse. Etroitement lies 
par leurs appartenances Ii des sodalites plus ou moins occultes, ils se sou
tiennent les uns les autres par leurs echanges spirituels, leurs unions de 
prieres et leur fonnation interne dispensee par les plus competents 
d'entre eux. 

Cette volonte de communiquer et de partager ensemble des etats 
d'ordre mystique, vecus jusque-lli dans la solitude, constitue leur force : 
toute leur activite charitable ne prend sens que dans Ie cadre de cette soli
darite chretienne profonde animee par Ie desir de saisir la presence divine 
au creur meme de l'etre humain et pecheur. Et c'est ce que rappellent 

74. Ibid. On peut sans doute, de maniere plus large, y voir une manifestation de I'opposi
tion entre Ie jansenisme local du pays d'Auge et I'influence des Bemieres dans Ie Bocage. 

75. Cf. Henri BREMOND, Histoire litteraire du sentiment religieux en France, Paris; Bloud 
et Gay, 1935, t. III. 
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avec authenticite les reglements secrets de la Compagnie du Saint
Sacrement: 

« Cette etude et cet ouvrage de sa propre perfection, dans Ie corps et les 
membres de la Compagnie, sont preferables Ii tout ce qui se fait pour Ie pro
chain, parce que la premiere charite nous regarde et que tout ce qui se fait 
pour Ie prochain, dans I'esprit de la Compagnie n'est point pur s'il n'est 
accompagne de la purete de son esprit» 76. 

Chantal QUILLET, 

Lycee Condorcet, Paris. 

76. Cf. R LE VOYER D'ARGENSON, op. cit. supra n. 55, p. 196. 




