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I N T R O D U C T I O N 

La raison d'être de cette étude vient d'une double consta

tation : tout d'abord le nom de Jeanne de LESTONNAC (1556-1640) est 

relativement peu connu en dehors de la famille religieuse qu'elle fon

da en 1607, la COMPAGNIE de MARIE NOTRE-DAME. Celles qui lui ont succé

dé ont cherché à faire valoir sa sainteté plus qu'à faire ressortir son 

caractère d'ëducatrice. Voilà donc un premier fait : le sujet tel qu'il 

est annoncé dans le titre, est loin d'avoir été exploré. 

Une autre constatation s'appuie sur mon expérience person

nelle, Les années qu'il m'a été donné de consacrer à la tâche passion

nante de l'éducation m'ont fait découvrir le dynamisme de l'esprit de 

Jeanne de Lestonnac et m'ont permis de l'approfondir à la fois dans la 

pratique et dans sa doctrine. Quel dommage, ai-je pensé, que l'histoire 

de la pédagogie passe souvent sous silence l'oeuvre à laquelle j'ai eu 

accès ï 

En réponse à ces deux manques, j'ai entrepris ce trayail 

dont je pressentais les difficultés, en raison du temps écoulé depuis 

la fondation. Les documents d'archives ont parfois été brûlés dans des 

incendies ou ont disparu après les pillages des révolutions, Jeanne de 

Lestonnac avait pris soin de détruire de son vivant les notes person

nelles qui auraient pu nous révéler ses réactions les plus intimes. 
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Les récits et biographies datant du XVIIè siècle s'attachent souyent 

plus a des commentaires pieux qu'aux données précises dont un examen 

scientifique aurait pu profiter. Enfin les textes officiels comme les 

Règles et Constitutions de 1638, sont d'une remarquable sobriété et 

laissent souvent le lecteur sur sa faim. 

Pour les diverses époques de l'évolution," il n'existe encore 

que des notices incomplètes et rares, si bien que les résultats de la 

recherche manquent de continuité. Les Archives Nationales et certains 

fonds d'Archives Départementales ont simplement permis de fournir pour 

quelques périodes des points de repères sQrs. 

Donner forme à tout cela nécessitait des rapprochements, des 

comparaisons et des déductions. La lumière en a parfois jailli d'une 

façon surprenante, et je dois dire que j'ai beaucoup appris par une 

lecture attentive des traits les plus significatifs. Cette expérience 

laborieuse confirme amplement les intuitions du début, tout en lais

sant la voie libre à d'autres études que mes modestes découvertes 

rendraient nécessaires. 

Si je suis arrivée à réaliser cette ébauche, c'est bien grâce 

aux Professeurs de l'Université de Lyon II qui m'ont fortement encou

ragée à l'entreprendre et m'ont soutenue dans l'élaboration de ces 

pages. Ma gratitude va d'abord à Monsieur Guy AVANZINI qui m'a prodigué 

ses orientations en maître de la pédagogie. Parmi les Professeurs de la 

Section des Sciences de l'Education, je remercie tout particulièrement 

Monsieur Pierre ZIND, mon directeur de recherche, qui n'a rien épargné 

pour me suivre pas à pas dans la rédaction de mon texte. Son inlassable 

vigilance et son érudition m'ont été d'un grand secours. 

Initiée à l'ISPEC d'Angers, au contact d'une vaste documenta

tion sur les thèmes pédagogiques, cette étude a glané sa récolte en des 

centres qui possèdent des trésors : la Bibliothèque Vaticane dont ma 

résidence à Rome m'a permis de profiter, les Archives de la Compagnie de 

Jésus dont le Père BOTTEREAU m'a facilité la consultation, la Société 

des BIBLIOPHILES de GUYENNE dont Monsieur Raymond DARRICAU est l'anima

teur éminent avec son digne disciple Monsieur Bernard PEYROUS, Les 

Archivistes de mon Institut, principalement celles des maisons de France, 

m'ont fort utilement épaulée dans mon cheminement, A tous je garde une 

immense reconnaissance. 

Le but que je me suis proposé était de présenter le projet 
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éducatif mûri par une femme qui avait beaucoup vécu et beaucoup réflé

chi sur les carences de son temps. En cherchant à analyser le donné 

historique, sociologique et humain de ce cas particulier,, nous essaie

rons de comprendre d'où a pu venir le geste créateur qui nous a frappées. 

Ce sera l'objet d'une première partie : Enracinements et atouts -

Passant à l'oeuvre dont Jeanne de Lestonnac est l'auteur 

nous en définirons les contours, puis nous la pénétrerons en regardant 

de l'intérieur ce qui constitue l'éducation envisagée. Cette démarche 

correspond à notre deuxième partie intitulée : Doctrine et spécificité 

de l'Institution. Nous y suivrons constamment le fil conducteur de 

notre problématique dont la formulation pourrait être la suivante : 
.1— 

• Si l'oeuvre éducative de Jeanne de Lestonnac a fait preuve 

de vitalité jusqu'à nos jours, sur quelles caractéristiques 

1 s'appuie-t-elle et quelle originalité peut-on lui reconnaî

tre ?j 

A partir des traits esquissés dès la première heure, nous 

parcourrons les étapes principales de l'oeuvre étudiée, en faisant 

une relecture des événements qui ont marqué l'évolution. Ainsi cherche-

"• rons-nous à savoir dans quelle mesure l'originalité a été réelle et 

conservée au cours des temps. Cette troisième partie répond au titre ; 

L'épreuve des siècles -


