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tijd. (4)50 jaar bisdom Antwerpen. Louvain, 2012.
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1992.

Delville (J.-P.), ed. Le Grand Séminaire de Liège 1592-1992. Liège, 1992.
Daris (J.). Histoire du diocèse et de la principauté de Liège. Liège, 1868-1891.
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Minke (A.), Gérin (P.). Du Concordat à aujourd’hui. Strasbourg, 1996.
Baix (F.), Joset (C.-J.). Le diocèse de Namur (1830-1930). Bruxelles, 1940.

Au niveau paroissial :

Art (J.). Culturele en religieuze geschiedenis, in Art (J.), Vanhaute (E.), 
eds. Inleiding tot de lokale geschiedenis van de 19e en 20e eeuw. Gand, 2003, 
p. 235-268.

Une étude sur le niveau paroissial peut aussi bénéficier grandement pour son 
orientation d’une publication déjà mentionnée plus haut :
Wynants (P.). Les pouvoirs publics et les fabriques d’église en Belgique. Aperçu 

historique. Wavre, 2012 (Cahiers du chirel-bw, 16).

Ordres et congrégations :

Art (J.). The Historiography of Male Orders and Congregations in Belgium. A 
Status Quaestionis, in De Maeyer (J.), Leplae (S.), Schmiedl (J.), eds. Reli-
gious Institutes in Western Europe in the 19th and 20th Centuries. Louvain, 2004, 
p. 29-40.

Wynants (P.). Les instituts féminins en Belgique. Bilan et perspectives de 
recherche, in Ibidem, p. 41-52.

La bibliographie donnée dans cet ouvrage est également disponible en ligne 
et est constamment complétée : voir le site ‘European Forum on the History of 
Religious Institutes’ (relins- Europe) www.relins.eu.

Van Dijck (M.), De Maeyer (J.), Henneau (M.-É.), eds. Historiografie en 
onder zoeksperspectieven van ordes en congregaties op het grondgebied van de 
Zuidelijke Nederlanden/België / Historiographie et perspectives de recherche 
des ordres et congrégations sur le territoire des Pays-Bas méridionaux / 
Belgique, numéro thématique rbph, 2008, 4.

Hellinckx (B.), Simon (F.), Depaepe (M.), eds. The Forgotten Contribution of 
the Teaching Sisters. A Historiographical Essay on the Educational Work of 
Catholic Women Religious in the 19th and 20th Centuries. Louvain, 2009.

On trouve une ample bibliographie sur les ordres contemplatifs féminins dans :

Marcelis (A.-D.). Femmes cloîtrées des temps contemporains. Vies et histoires 
de carmélites et de clarisses en Namurois, 1837-2000. Louvain-la-Neuve, 2012.

Pour la partie francophone du pays, on peut consulter également :

Filles du silence. Moniales en Belgique et Luxembourg du moyen âge à nos jours. 
Bastogne, 1998.

Des informations sur le champ contemporain des instituts religieux sont égale-
ment disponibles sur les sites des organisations coupoles : Unie van Religieuzen 
van Vlaanderen (www.urv.be) et Conférence des Religieuses et Religieux en 
Belgique (www.religieux.be).
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2. Les institutions

Pour une bonne compréhension des sources résultant du fonctionnement des 
institutions religieuses, nous commencerons par une brève présentation d’une 
série d’aspects institutionnels. Les faits de l’histoire de l’Église belge ne seront 
mentionnés que dans la mesure où ils ont une influence dans le domaine institu-
tionnel (et, par conséquent, sur les sources émanant de ces institutions).

Nous pouvons difficilement aborder les institutions ecclésiastiques belges 
et leurs sources sans faire mention du Saint Siège (voir www.vatican.va). Il y 
a d’abord la Curie romaine, complètement réorganisée en 1967, qui représente 
l’ensemble des corps administratifs dont le pape fait usage dans l’exercice de son 
pouvoir administratif sur l’Église. La Curie comprend différentes congrégations, 
qui sont en quelque sorte les ministères du Vatican. Nous mentionnons la Congré-
gation du Saint- Office (aujourd’hui : pour la Doctrine de la Foi), la Congréga-
tion du Concile (aujourd’hui : pour le Clergé), la Congrégation des Réguliers 
(aujourd’hui : pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie aposto-
lique), la Congrégation consistoriale (aujourd’hui : pour les évêques), la Congré-
gation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, la Congrégation pour 
la Cause des Saints, la Congrégation pour les Universités et les Études romaines 
(aujourd’hui : pour l’Éducation catholique), la Congrégation pour les Affaires 
ecclésiastiques extraordinaires (aujourd’hui : Conseil pour les Affaires publiques 
de l’Église), la Congrégation pour la Propagation de la Foi (aujourd’hui : pour 
l’Évangélisation des Peuples) et la Congrégation pour les Églises orientales.

Autre institution importante en lien avec les sources présentes dans les archives 
de l’Église : la Secrétairerie d’État, qui est également un service pontifical faisant 
partie de la Curie. La Secrétairerie d’État était chargée des relations diploma-
tiques du Vatican et la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordi-
naires y était incluse. Depuis la réforme de 1967, les deux institutions sont à peu 
près au même niveau : le Conseil pour les affaires publiques de l’Église (ancienne 
Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires) et la Secrétairerie 
d’État dirigent ensemble la Curie romaine. La seconde aide le pape à la fois dans 
l’administration de l’Église dans son ensemble et dans celle des différents dicas-
tères de la Curie romaine. Depuis 1967, la Secrétairerie d’État peut être comparée 
au cabinet du premier ministre et le Conseil pour les affaires publiques de l’Église 
au ministère des Affaires étrangères.

Les nonces pontificaux sont les représentants diplomatiques du pape auprès 
des divers gouvernements. Ils ont également une fonction purement ecclésias-
tique. Ils doivent veiller sur la situation de l’Église dans le pays qui les concerne 
et en informer le pape. La Belgique possède pour sa part un ambassadeur près le 
Saint-Siège.

Suite à l’annexion de la Belgique par la France en 1795, les mesures prises 
après la Révolution française contre l’Église catholique ont également été appli-
quées dans notre pays. Le concordat de 1801 a normalisé jusqu’à un certain point 
les relations entre Église et État. Dans la foulée de ce concordat, la répartition 
territoriale de la province ecclésiastique de Malines a été totalement réorganisée. 
Les diocèses d’Ypres, de Bruges, d’Anvers et de Ruremonde ont été supprimés. 
Ceux de Tournai et de Namur, qui faisaient partie de l’archidiocèse de Cambrai, 
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et celui de Liège, qui dépendant de Cologne, ont été transférés vers l’archidio-
cèse de Malines. À la province ecclésiastique de Malines ont été adjoints trois 
diocèses rhénans (Aix-la- Chapelle, Trèves et Mayence), qui en ont à nouveau été 
détachés en 1821. Certaines parties des provinces de Luxembourg, de Namur et 
du Hainaut appartenaient respectivement aux diocèses de Metz et de Cambrai. 
En 1823, les régions concernées des provinces de Luxembourg et de Namur ont 
été jointes au diocèse de Namur. En 1889, la partie hennuyère du diocèse de 
Cambrai a été rattachée au diocèse de Tournai. En 1834, le diocèse de Bruges a 
été rétabli. En conséquence du traité des XXIV Articles (1839), des parties des 
provinces du Limbourg et du Luxembourg ont été soustraites aux diocèses de 
Liège et de Namur. La Zélande a disparu de l’évêché de Gand. Pendant plus de 
cent ans, la Belgique s’est ensuite contentée de six diocèses. En 1962, l’ancien 
diocèse d’Anvers a été refondé. En 1967, on a fait de même avec le diocèse de 
Hasselt. Trois vicariats régionaux ont été créés dans l’archidiocèse de Malines- 
Bruxelles (les quatre zones pastorales se sont transformées dans le courant des 
années 1960 en trois vicariats) : un pour le Brabant flamand et Malines, un pour 
Bruxelles et un pour le Brabant wallon. Depuis 1966, il existe aussi un « Diocèse 
aux forces armées », dont les aumôniers militaires ressortent.

Les évêques administrent leur diocèse sous l’autorité du pape. Entre le pape 
et les évêques diocésains ordinaires, il y a un archevêque ou un métropolite, qui 
est le primus inter pares et qui représente la province belge de l’Église catholique. 
Les évêques ou les suffragants sont assistés dans leur mission pastorale par des 
vicaires généraux qui possèdent le même pouvoir de juridiction que les évêques, 
mais ne peuvent l’exercer qu’au nom de  ceux-ci. L’évêque est conseillé par le 
chapitre. Il s’agit d’une communauté d’ecclésiastiques, nommés chanoines, liés à 
une cathédrale ou à une collégiale où leur tâche principale consiste à assurer le 
service choral quotidien. Toutefois, le chapitre joue aussi un rôle important dans 
l’administration du diocèse : ses membres conseillent l’évêque, le remplacent en 
cas de vacance et participent au concile provincial. En l’absence de chapitre, il 
existe depuis 1917 une assemblée de consulteurs diocésains qui peuvent conseiller 
l’évêque. Les doyens se trouvent entre les prêtres de paroisse et les évêques. Ce 
sont des prêtres qui ont été mis par l’évêque à la tête d’une zone précise à l’inté-
rieur du diocèse formé de différentes paroisses. Ils contrôlent le doyenné et ses 
prêtres et font l’intermédiaire entre l’évêque et ces derniers.

Suite au concordat de 1801, l’Église a renoncé aux biens qui lui avaient été 
confisqués. Désormais, l’État prend en charge le salaire des évêques et des prêtres 
de paroisse. Après l’indépendance belge, le système concordataire a été supprimé, 
mais l’article 117 de la Constitution a établi que les salaires et pensions des servi-
teurs du culte seraient à charge de l’État. Pour la gestion des intérêts temporels 
du culte, des fabriques d’églises ont été créées par un décret du 30 décembre 1809, 
complété par la loi du 4 mars 1870 (voir le chapitre sur les communes et autres 
institutions locales).

Outre la hiérarchie décrite  ci- dessous, il faut mentionner les religieux. Ils vivent 
en communauté et ils s’engagent par des vœux publics à une vie d’obéissance, de 
pauvreté et de chasteté. Le droit canon distingue les ordres et les congrégations. 
Les membres d’un ordre prononcent des vœux solennels, ceux d’une congrégation 
des vœux simples. Les religieux d’un ordre peuvent encore être répartis en moines 
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(contemplation), chanoines réguliers (contemplation, apostolat et service choral) 
et clercs réguliers (apostolat). Les congrégations se consacrent principalement à 
diverses tâches apostoliques dans l’enseignement, les soins de santé, la pastorale 
et les missions. Dans certains ordres et congrégations, on fait la distinction entre 
les « pères » (prêtres religieux), et les « frères » (religieux non prêtres). D’autres ne 
sont composés que de l’une ou de l’autre catégorie.

Afin de déterminer le lieu de conservation possible de sources liées aux reli-
gieux, il est important de savoir de quelle juridiction dépendent les différentes 
communautés de vie consacrée. Les ordres ne peuvent être fondés que par 
le pape : ils sont « de droit pontifical ». La plupart des ordres masculins sont 
exempts, c’est-à-dire qu’il ne relèvent pas de la juridiction de l’évêque, mais 
dépendent directement de leurs propres supérieurs et du Saint-Siège. Cette règle 
ne s’applique pas aux ordres féminins ni aux religieuses cloîtrées, si elles n’ont pas 
été soumises à un supérieur régulier. La plupart des ordres féminins belges sont 
dans ce cas et ne sont donc pas exempts. Une congrégation religieuse relève du 
droit diocésain tant qu’elle n’a pas reçu l’approbation pontificale ou du moins un 
décret de louange. Quand elle a acquis un des deux, elles est désormais dite « de 
droit pontifical ». Dans les congrégations de droit diocésain, l’exemption n’existe 
pas, dans les congrégations de droit pontifical, elle est très limitée. Au 19e siècle, 
la plupart des congrégations belges appartenaient au droit diocésain. Vers la fin 
du siècle, les principales communautés ont été élevées au rang de congrégations 
de droit pontifical.

Rappelons qu’après la Révolution française, la plupart des monastères ont 
été supprimés et que leurs biens ont été confisqués. Seuls une série d’instituts 
actifs dans l’enseignement et dans les soins aux malades ont réussi à survivre. 
Après le décret de 1809, les congrégations hospitalières ont pu se faire recon-
naître par les autorités en tant qu’institutions d’utilité publique. Les décrets de 
1819 ont rendu cela possible pour les congrégations enseignantes également. Les 
conditions posées par les autorités étaient toutefois très restrictives. Après 1830, 
lorsque les obstacles légaux à la fondation de couvents ont été supprimés et que 
le climat culturel et religieux a été favorable aux religieux engagés socialement, 
nombre d’institutions religieuses ont été fondées ou refondées.

Outre les ordres et les congrégations, il existe des sociétés sans vœux publics 
(les vœux ne sont prononcés qu’en privé) et les instituts séculiers (vœux privés et 
pas de vie communautaire). Le droit canon fait également mention d’une série 
d’associations de fidèles, qui sont soit recommandées par l’Église (par exemple la 
société Saint- Vincent de Paul), soit louées par l’Église (par exemple les associa-
tions pieuses), soit encore érigées par elle (par exemple, les confréries).

Enfin, il faut signaler que l’historien qui s’intéresse aux structures et aux 
fonctions des institutions ecclésiastiques aura souvent affaire au droit canon. 
Depuis 1917, le droit ecclésiastique a été promulgué sous la forme d’un code 
nommé Codex iuris canonici. Jusque-là, il n’existait pas de recueil systématique 
de l’ensemble de la législation en vigueur au sein de l’Église. Pour un aperçu du 
droit canon tel qu’il était appliqué en Belgique avant 1917, on peut se référer aux 
cours de droit canon enseignés dans les séminaires et qui paraissaient parfois sous 
forme imprimée. Le 25 janvier 1983, un nouveau code légal ecclésiastique a été 
promulgué. La référence de la version française est la suivante :
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Codex iuris canonici – Code de droit canonique. Traduction française. Ottawa-
Paris, 1983.

3. Archives, publications et bases de données

Dans cette description des archives et des sources, nous nous limiterons prin-
cipalement aux institutions mentionnées dans le droit canonique (précédant la 
version de 1983).

3.1. Conservation et inventorisation

3.1.1. Archives vaticanes et romaines
Une partie importante des archives pouvant être utilisées pour l’étude de l’his-

toire politico- religieuse ne se trouve pas en Belgique, mais bien au Vatican. Voici 
de bons guides de ces archives :

Pazstor (L.). Guida delle fonti per la storia dell’ America Latina. Cité du Vatican, 
1970.

Blouin (F.X.), ed. Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical Docu-
ments of the Holy See. Oxford, 1998.

Indice dei Fondi e relativi mezzi di descrizione e di ricerca (régulièrement actualisé 
et remis à tous les chercheurs travaillant dans les archives du Vatican).

Antonnelli (M.) e.a. Rome for you. Academies. Archives. Associations (…) 
Libraries. Rome, 1999.

Voir aussi le site internet « Vlaanderen en het Vaticaan » (www.vaticana.be).
Très utile pour s’orienter et mieux connaître les arcanes de la culture adminis-

trative du Vatican :

Martens (K.). De paus en zijn entourage. Louvain, 2003.
Boutry (P.). Souverain et pontife: recherches prosopographiques sur la Curie 

romaine à l’âge de la Restauration : 1814-1846. Rome, 2002.
Jankowiak (F.). La Curie romaine de Pie IX à Pie X. Le gouvernement central de 

l’Église et la fin des états pontificaux (1846-1914). Rome, 2007.
Pettinaroli (L.). Le gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines et 

gestion de l’universel. Rome, 2013.
Delville (J.-P.), ed. La Papauté contemporaine (xixe-xxe siècles) / Il Papato 

contemporaneo (secoli xix-xx). Louvain-la-Neuve- Louvain-Rome, 2009.

Pour un guide des documents relatifs à la Belgique dans les archives du 
Vatican, voir l’article déjà cité :

Suenens (K.), Vanysacker (D.), De Maeyer (J.). The Archivio Segreto Vati-
cano: a Gold Mine, art. cit.

Les archives du Vatican sont accessibles jusqu’au pontificat de Pie XI († 1939). 
Depuis 1998, les archives du Saint- Office pour la période 1542-1903 sont enfin 
accessibles aux chercheurs (cfr. Boute (B.). « Eppur si muove ». De openstelling 
van het archief van de Congregatie voor de Geloofsleer, in Trajecta, 8, 1999, 



 L’Église catholique 1213

1, p. 46-73). En ce qui concerne les dossiers accessibles aux historiens belges, 
mentionnons les archives de la Secrétairerie d’État, où l’on trouve les originaux 
des lettres des nonces pontificaux en Belgique ainsi que les minutes des réponses 
de la Secrétairerie d’État complétés de diverses notes rédigées en lien avec cette 
correspondance. Les documents qui se rapportent à la Belgique se trouvent 
principalement dans la rubrique 256. Les archives de la nonciature pontificale 
à Bruxelles ont été régulièrement transférées à Rome. Elles contiennent notam-
ment les originaux des instructions du Vatican, les minutes des lettres des nonces 
pontificaux à la Secrétairerie d’État et les minutes des lettres des nonces ponti-
ficaux adressées à de nombreux hauts dignitaires belges. Signalons qu’en ce qui 
concerne la correspondance entre le nonce et le Vatican, le contenu de la rubrique 
256 et celui des archives de la nonciature de Bruxelles ne sont pas totalement 
identiques et que les deux ensembles se complètent dans plus d’un domaine. La 
correspondance entre le Vatican et le nonce a généralement lieu en italien.

Pour l’étude de l’Église catholique pendant les périodes française et néerlan-
daise et les premières années de l’indépendance, on devra aussi se tourner vers 
les archives des nonciatures de Paris et de La Haye, à la fois vers les archives des 
nonciatures proprement dites et vers les rubriques correspondantes des archives 
de la Secrétairerie d’État.

Outre les archives de la Secrétairerie d’État et celles des nonciatures, on peut 
également consulter celles des différentes congrégations (ici dans le sens des 
départements de la Curie). Dans les archives de la Congrégation du concile, 
on rencontre jusqu’en 1908 (réforme de la Curie) les rapports que les évêques 
établissaient sur la situation de leur diocèse, ainsi que la correspondance qui y 
faisait suite. C’est la Congrégation pour la propagation de la foi (la « Propaganda 
Fide ») et non la Secrétairerie d’État qui était chargée des relations avec les pays 
de mission. Comme les Pays-Bas faisaient partie de cette catégorie jusqu’en 1853, 
on peut aussi trouver du matériel sur la Belgique des années 1815-1830 dans les 
archives de cette Congrégation.  Celles-ci renferment en outre de nombreuses 
informations sur les activités des missionnaires et des sœurs des missions belges 
au 19e et 20e siècles. Un répertoire de ce fonds a été édité :

Inventory of the Historical Archives of the Sacred Congregation for the Evangeli-
zation of Peoples or « de Propaganda Fide ». Rome, 1983.

On peut trouver dans les archives de la Congrégation du consistoire des docu-
ments se rapportant à la nomination des évêques. Les archives de la Congré-
gation des religieux contiennent du matériel concernant les ordres et congréga-
tions, par exemple les rapports périodiques établis par les supérieurs généraux. 
Les dossiers de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires 
renferment par exemple des documents sur l’attitude du Vatican à l’égard des 
gouvernements civils.

Quelques instruments sont à la disposition des chercheurs belges pour les aider 
dans l’exploitation des archives du Vatican.
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Pour la période française, il existe un ouvrage ancien, mais toujours utile :

Halkin (L.), Vander Veeghde (D.). Les sources de l’histoire de Belgique aux 
archives et à la bibliothèque vaticane. État des collections et répertoire bibliogra-
phique. Bruxelles-Rome, 1951.

On y trouve une liste alphabétique des dossiers avec mention des inventaires 
et catalogues qui les rendent accessibles et des études qui ont décrit ou utilisé ces 
dossiers.

Pour la période néerlandaise, voir les publications de Hans De Valk, en parti-
culier :

De Valk (J.P.). Inventaris van Romeinse Archivalia betreffende het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Bruxelles-Rome, 1991, 2 vol.

La publication suivante donne un aperçu sommaire des archives du Vatican, 
suivi d’une brève énumération des pièces (principalement de la Secrétairerie 
d’État) pertinentes pour l’histoire politico- religieuse belge dans les années 1830-
1846 :

Simon (A). Notes sur les archives ecclésiastiques. Louvain-Paris, 1957.

Les archives de la nonciature de Bruxelles sont sommairement décrites pour la 
période 1835-1875 dans :

Simon (A). Archives de la nonciature de Bruxelles (Rome), in Simon (A.). Inven-
taires d’archives. Louvain-Paris, 1957, p. 23-36.

La période postérieure à 1875 est depuis peu dépouillée systématiquement 
à l’initiative de l’Institut historique belge de Rome et du kadoc. Ce dernier 
conserve des microfilms d’un choix des principaux documents des archives de 
la nonciature (1875-1916), des archives de la Secrétairerie d’État (période 1881-
1915) et des archives de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraor-
dinaires (période 1878-1903).

Van Der Steen (W.). België in het Vaticaans Archief. Staatssecretariaat Rubriek 
256 (1878-1903). Regestenlijst. Louvain, 1989.

Idem. België in het Vaticaans Archief. Congregatie voor de Buitengewone Kerke-
lijke Aangelegenheden (1878-1903). Regestenlijst. Louvain, 1989.

Santy (F.). België in het Vaticaans Archief. Nuntiatuur te Brussel (1875-1904). 
Regestenlijst. Louvain, 1989.

Van Rompaey (L.). België in het Vaticaans Archief. Nuntiatuur te Brussel (1903-
1916). Regestenlijst. Louvain, 1996.

Idem. België in het Vaticaans Archief. Staatssecretariaat (Rubriek 256) (1903-
1915). Regestenlijst. Louvain, 1996.
Les documents datant de l’époque de Benoît XV (1914-1922) et de Pie XI 

(1922-1939) sont accessibles via le site internet www.vaticana.be et la base de 
données www.odis.be. Il s’agit de documents provenant de la Congrégation pour 
les affaires ecclésiastiques extraordinaires, de la Secrétairerie d’État, de la noncia-
ture à Bruxelles, de la Congrégation « de Propaganda Fide », du Saint- Office et 
de la Délégation apostolique au Congo belge et au Ruanda- Urundi. À terme, des 
images numériques de ces documents seront également disponibles.
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D’autres archives romaines intéressantes pour l’histoire de Belgique sont 
conservées non pas au Vatican, mais dans les généralats des ordres et congréga-
tions. Le fait que les archives des institutions religieuses belges soient conservées 
ou non à Rome dépend notamment du statut juridique et du degré de centralisa-
tion de ces institutions. La base de données Le Vatican et les instituts religieux en 
Flandre et en Belgique 1802-1914 sur www.relins.eu offre un inventaire pratique 
de 36 archives de généralats conservées à Rome, importantes pour l’histoire de 
Belgique.

De nombreuses archives de généralats sont particulièrement intéressantes pour 
l’histoire missionnaire belge, par exemple celles de jésuites (Congo, Chine, Inde) 
et des franciscains (Chine, Congo, Chili). Les archives du généralat de Scheut 
(Chine, Congo, Philippines) sont conservées au kadoc avec la collection Scripta, 
qui comprend les publications des membres de l’Institut.

Vanysacker (D.), Renson (R.), eds. The Archives of the Congregation of the 
Immaculate Heart of Mary (cicm- Scheut) (1862-1967). Turnhout, 1995, 
2 vol.

Les bases de données www.vaticana.be et www.relins.eu peuvent également 
être consultées sur le site du kadoc, www.kadoc.kuleuven.be. Pour savoir où en 
sont les choses pour l’instant, le mieux est de prendre contact avec cet institut.

Les ecclésiastiques en visite ou en voyage d’étude à Rome pouvaient s’adresser 
au Collège belge :

Demoulin (L.). Inventaire des archives de St. Julien des Flamands et de la fonda-
tion Lambert Darchis à Rome, in bihbr, 1988, p. 23-53.

Les archives de la légation belge (plus tard : Ambassade près le Saint-Siège), 
enfin, sont conservées dans celles du ministère des Affaires étrangères à Bruxelles.

3.1.2. Archives diocésaines
Un aperçu très sommaire du contenu des cinq archives diocésaines, complété 

d’un inventaire concis (aujourd’hui dépassé) d’une série de dossiers des archives 
archiépiscopales (1789-1867) peut être trouvé dans

Simon (A.). Notes sur les archives ecclésiastiques, op. cit.

Au cours des décennies précédentes, des répertoires des archives diocésaines 
de Malines- Bruxelles, Bruges et Gand ont été établis à l’initiative du kadoc. Pour 
la première fois, les collections de ces lieux de conservation ont été intégrale-
ment inventoriées, fonds par fonds. Les répertoires sont disponibles via les bases 
de données www.odis.be ou www.archiefbank.be et les sites internet des services 
d’archives de l’archevêché (archief.kerknet.be/aartsbisdom/content.php?ID=263) 
et du diocèse de Gand (archief.kerknet.be/bisdomgent/content.php?ID=906).

En ce qui concerne les archives de l’archevêché de Malines- Bruxelles, des 
inventaires plus détaillés de certains dossiers portant en partie sur l’époque 
contemporaine ont entre-temps été publiés :

Van De Wiel (C.). L’Université Lovanium à Kinshasa et sa faculté de théologie 
catholique. Répertoire de documents inédits aux archives de l’Archevêché de 
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Malines, Fonds Cardinal Van Roey (1947-1961), in Ephemerides Theologicae 
Lovanienses, 1982, p. 436-445.

Van De Wiel (C.). Oude documenten betreffende catechismus en catechese 
(1567-1947), in Nova et Vetera, 1986-1987, 6, p. 413-429.

Van De Wiel (C.). Archivalia over de bisdommen Antwerpen, Brugge, Doornik, 
Gent, Ieper, Luik en Namen in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen, 
1516-1916, in bihbr, 1989, p. 165-199.

Van De Wiel (C.). Archivalia over de aartsbisschoppen van België vanaf de 
oprichting van het aartsbisdom tot en met de Franse Tijd (1559-1815). Louvain, 
1990.

Van De Wiel (C.). Onderwijsdocumenten uit de 19e eeuw. Bruxelles, 1991.
Van De Wiel (C.). Analyse van een merkwaardige “collectio jesuitica”, 1537-

1900, in Sacris erudiri, 1992, 3, p. 425-498.
Van De Wiel (C.). Acta vicariatus in het aartsbisschoppelijk archief te Mechelen 

1380-1900. Bruxelles-Rome, 1996.
Declerck (L.), Louchez (E.). Inventaire des papiers conciliaires du cardinal 

L.J. Suenens. Louvain-la-Neuve, 1998.
Van De Wiel (C.). Inventaris van kloosterarchivalia in het aartsbisschoppelijk 

archief te Mechelen. Bruxelles, 2002.
Van De Wiel (C.). Acta episcopalia Cameracensia, Leodiensia, Mechliniensia et 

provincialia in het aartsbisschoppelijk archief te Mechelen (14e eeuw-1960). 
Bruxelles, 2002.

Vanden Bosch (G.). Bronnen over de Eerste Wereldoorlog in het Aartsbisschop-
pelijk Archief te Mechelen, in Tallier (P.-A.), Boijen (R.), eds. België en de 
Eerste Wereldoorlog. Bronnen – Stand van het onderzoek. Acta van het collo-
quium van 8 en 9 november 2001. Bruxelles, 2002, p. 147-168.

Smolders (E.). Inventaris van het archief van het centrale secretariaat van het 
aartsbisdom Mechelen (1801-1926). Administratieve briefwisseling en priester-
dossiers. Bruxelles, mémoire de maîtrise inédit vub, 2006.
Quatre autres archives diocésaines bénéficient d’inventaires dignes de ce nom :

Lambrechts- Augustyns (H.). Het bisschoppelijk archief te Antwerpen, in Gens 
Brabantica, 1997, p. 157-168.

Janssens de Bisthoven (R.), De Backer (C.). Inventaris van het bisschoppelijk 
archief te Brugge. Louvain, 1984.

Janssens de Bisthoven (R.). Inventaris van het archief van Désiré de Haerne, 
in Handelingen Genootschap voor Geschiedenis “Société d’Émulation”, 1989, 
p. 108-114.

Greiler (A.), De Saeger (L.). Emiel-Jozef De Smedt. Papers Vatican II. Inven-
tory. Louvain, 1999.

Les dossiers des archives diocésaines de Gand sont décrits dans des inventaires 
polycopiés :

Collin (L.). Fonds Mgr. de Broglie. S.l., 1978.
Collin (L.). Fonds Monseigneur Louis Joseph Delebecque. S.l., 1978.
Collin (L.). Fonds Monseigneur Henri Bracq. S.l., 1978.
Collin (L.). Bisschoppelijk Archief Gent. Inventaris van het fonds Antoine Stille-

mans 1832-1916. Gand, 1977.
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Collin (L.). Papieren A. Daens. S.l., 1978.

La série « Acta Episcopatus Gandavensis », qui reprend la principale corres-
pondance envoyée et reçue par le diocèse, a été indexée pour le 17e, 18e et le début 
du 19e siècle (jusqu’à 1826). Les index ont été publiés dans la série des inventaires 
des « Fonds conservés en dehors des Archives de l’État », nos 6 à 16.

Récemment, des inventaires des archives paroissiales de la ville de Gand ont 
également été publiées, notamment celles de la cathédrale Saint-Bavon, qui font 
partie des archives diocésaines :

Van Bockstaele (G.) e.a. Inventaris van de kerkarchieven van Gent. Deel I (Sint- 
Baafskathedraal, Sint- Michiels- en Sint- Niklaasparochie). Zottegem, 2014.

Van Bockstaele (G.) e.a. Inventaris van de kerkarchieven van Gent. Deel II 
(St. Martinus – Ekkergem, O.-L.-Vrouw, Koningin van de Vrede, St.-Jan- 
Baptist, St.-Theresia van het Kind van Jezus, St.-Vincentius). Zottegem, 2014.

Van den Nieuwenhuizen a publié un inventaire de quelques fonds d’archives 
ecclésiastiques qui étaient conservées dans la collection de l’université d’Anvers, 
mais font aujourd’hui partie des archives diocésaines :

Van den Nieuwenhuizen (J.). Gids voor de gedeponeerde archieven van kerkelijke 
instellingen. Anvers, 2005.

Les archives du diocèse de Tournai antérieures à 1945 ont été détruites pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Pour la période postérieure, voir :

Honnoré (L.). Inventaire des archives de l’Évêché de Tournai (1940-1989). 
Doornik- Louvain-la-Neuve, 2004.

Dustin (F.A.). Inventaire des papiers chanoine Raymond Goor (1908-1996), direc-
teur des œuvres sociales du diocèse de Tournai. Louvain-la-Neuve, s.d.

Deblon (A.) e.a. Les archives diocésaines de Liège. Inventaires des Fonds modernes. 
Louvain-Paris, 1978.

Watelet- Cherton (A.). Les archives de l’évêché de Namur. Inventaire sommaire. 
Louvain, 1992. Cet inventaire est également disponible en ligne et actualisé : 
namur.homily- service.net/inventaire.

En ce qui concerne les archives diocésaines, la règle est généralement que les 
documents qui ont plus de quarante ou cinquante ans peuvent être consultés. Ces 
délais sont il est vrai adaptés dans le cas de certaines pièces contenant des infor-
mations personnelles sensibles. S’il n’existe pas d’inventaire édité, des inventaires 
de travail sont le plus souvent disponibles sur place.

3.1.3. Archives décanales et paroissiales
Le contenu, le lieu de conservation et les modalités de conservation de ces 

archives ont longtemps été tributaires de circonstances locales. Étant donné l’in-
térêt croissant pour le patrimoine, les initiatives d’historiens locaux et, surtout, 
les efforts des Archives de l’État, du kadoc, du crkc et des diocèses, ces archives 
sont aujourd’hui traitées avec un plus grand soin que par le passé.

Pour trouver des informations générales sur les archives paroissiales et leur 
gestion, on peut consulter le site kadoc.kuleuven.be/advies/religieus- erfgoed ainsi 
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que les fiches Les archives des fabriques d’église et des paroisses. Conseils pratiques, 
publiées par les Archives de l’État et disponible en ligne sur www.arch.be.

Les archives d’une paroisse sont le plus souvent conservées au même endroit 
que celle de la fabrique d’église liée à cette paroisse (le terme générique d’« archives 
paroissiales » est dès lors souvent utilisé pour désigner les deux types d’archives). 
Quand une paroisse était aussi le siège d’un doyenné, les archives décanales 
sont également souvent conservées au même endroit. Il en va de même pour les 
archives des fédérations de paroisses, des unités pastorales, etc.

Les archives paroissiales comprennent souvent des documents générés par 
les organisations paroissiales et les associations liées à la paroisse, qui consti-
tuent en fait des créateurs d’archives distincts. Il s’agit de confréries et sociétés, 
asbl paroissiales (« œuvres paroissiales »), écoles et bibliothèques paroissiales, 
chorales, comités de processions, mouvements de jeunesse, organisations sociales 
catholiques (souvent gérées dans leurs débuts par le curé) de l’endroit. Il arrive 
évidemment que ces associations et organisations conservent leurs archives sépa-
rément. Il faudra donc examiner la situation au cas par cas.

Les fabriques d’église peuvent déposer leurs archives historiques, qui relèvent 
du droit public, aux Archives de l’État (voir le chapitre sur les communes et 
autres institutions locales). Dans la plupart des cas, les archives historiques de la 
paroisse (y compris celles des organisations et associations paroissiales) et, le cas 
échéant, celles du doyenné, font partie de la transaction. Pour plus d’information 
sur les inventaires des fonds déposés aux Archives de l’État, on peut utiliser le 
moteur de recherche et la liste de publications du site www.arch.be.

Voir également :

Nijssen (R.). De bewaring en raadpleegbaarheid van kerkarchieven uit de 19e en 
20e eeuw in het Rijksarchief te Hasselt, in Bewaring, raadpleegbaarheid en 
gebruik van kerkelijke archieven. Limburg – Het Oude Land van Loon, petite 
série, 2002, 1, p. 13-25.

Minke (A.). Die kirchlichen Archive in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens, in Minke (A.) e.a. Volksreligie in België en Luxemburg. Verslagboek 
(…).’s Gravenwezel, 1999, p. 116-125.

Il faut également savoir que certaines archives décanales et paroissiales 
sont conservées dans les archives diocésaines ou dans celles de la ville ou de la 
commune.

À côté de cela, beaucoup d’archives sont encore conservées localement (en 
tout ou en partie). Le kadoc conseille les paroisses flamandes et bruxelloises dans 
la gestion de leurs fonds et enregistre des fonds conservés à l’échelle locale dans 
odis (www.odis.be) et dans Archiefbank Vlaanderen (www.archiefbank.be). Si 
vous ne parvenez pas à retrouver un fonds par ce biais, renseignez-vous auprès 
du kadoc. Pour plus d’information sur le fonctionnement du kadoc en tant que 
consultant dans le domaine des archives paroissiales et pour les coordonnées 
utiles, voir kadoc.kuleuven.be/advies/religieus- erfgoed.

En ce qui concerne le Brabant wallon, un gros travail est accompli par le 
Comité d’Histoire religieuse du Brabant Wallon (chirel-bw). Le site www.chirel-
bw.be donne accès à un aperçu des inventaires d’archives paroissiales réalisé 
par ce comité ainsi qu’à la table des matières de la Revue d’Histoire du Brabant 
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wallon. Religion, Patrimoine, Société (jusqu’en 2012 Revue d’Histoire religieuse du 
Brabant wallon), qui renferme de nombreux articles sur les archives paroissiales. 
Nous renvoyons en particulier aux livraisons 1988, 2 et 2008, 3 (où il est égale-
ment question des archives paroissiales des diocèses de Tournai et de Liège).

Dans le diocèse de Gand, de nombreuses archives décanales et paroissiales ont 
été inventoriées ces dernières années par des bénévoles liés aux Archives de l’État 
et au diocèse. Beaucoup de ces inventaires ont été publiés par l’Oost- Vlaams 
Verbond van de Kringen voor Geschiedenis (Reeks II – Inventarissen). Voir pour 
un aperçu www.ovvkg.be.

Concernant les archives paroissiales du diocèse de Namur, on peut consulter 
le site archives.saintaubain.be/#invent.

Enfin, signalons que de nombreux inventaires d’archives conservées locale-
ment sont inédits ou uniquement diffusés à l’échelle locale.

Lorsque les archives décanales ou paroissiales ne sont pas conservées ou du 
moins pas bien, on peut généralement faire des recherches dans les archives diocé-
saines, où différentes séries de sources donnent des informations sur les différents 
doyennés et paroisses (voir les paragraphes concernant les séries de sources dans 
les archives diocésaines).

3.1.4. Archives des ordres et congrégations en Belgique
3.1.4.1. Généralités

Quelques grands ordres, congrégations et abbayes comme les norbertins 
d’Averbode, les sœurs de Notre-Dame de Namur, les sœurs de la Charité de Jésus 
et Marie de Gand, les frères de la Charité de Gand et les annonciades d’Heverlee 
possèdent leur propre service d’archives avec archivistes professionnels, dans 
certains cas couplés à un centre patrimonial. Un exemple :

Leeman (K.). Inventaris van het generalaatsarchief van de zusters van Liefde van 
Jezus en Maria (1803-1966). Louvain, 1993.

On peut aussi consulter un inventaire en ligne sur www.archief- museum.zvl.
org. Pour les frères de la Charité, un aperçu sommaire est disponible sur www.
fracarita.org/archief.

Les annonciades d’Heverlee mettent un inventaire d’archives à disposition 
sur www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be. Via le site internet du Centre 
d’Héritage des Sœurs de Notre-Dame de Namur, on peut avoir accès à un inven-
taire d’archives et à une sélection de documents d’archives digitalisés.

Pour les ordres, il existe aussi des outils spécifiques, comme les instrumenta 
praemonstratensia, augustiniana, capuccina, canonissarum regularium sancti 
Sepulcri, etc. Les Archives de l’État ont publié dans leur série Introduction biblio-
graphique à l’histoire des couvents belges antérieure à 1796 divers renseignements 
sur les ordres et congrégations féminines (capucines, sœurs noires, dominicaines, 
etc.) renfermant aussi de nombreuses données sur les sources des 19e et 20e siècles. 
Cela vaut aussi pour le Monasticon belge, bien connu, qui comprend des articles 
sur les abbayes et les prieurés des ordres monastiques et canoniaux.

Depuis 2004, les ordres et les congrégations possédant des maisons en Flandre 
et à Bruxelles font l’objet de prospections systématiques dans le cadre du projet 
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dibikav (kadoc). Les résultats de ces prospections ont été enregistrés dans 
Archiefbank Vlaanderen (www.archiefbank.be) et odis (www.odis.be). Ce projet 
a déjà permis de « cartographier » près de 80 % des instituts religieux flamands et 
bruxellois. Il a également donné lieu à la publication d’un rapport avec état de la 
question, conclusions et recommandations :

Suenens (K.). Ad fontes. Klooster- en abdijarchieven in Vlaanderen en Brussel. 
Heverlee, 2008.

Pour plus d’information sur le fonctionnement du kadoc en tant que consul-
tant dans le domaine des instituts religieux (ordres et congrégations) et pour les 
coordonnées utiles, voir kadoc.kuleuven.be/advies/religieus- erfgoed.

Voir aussi la base de données des archives des généralats à Rome, qui contient 
des références explicites aux dossiers relatives aux maisons belges locales ou 
provinciales sous www.relins.eu.

Il existe deux guides succincts sur le dépouillement des archives des instituts 
religieux :

De Maeyer (J.), Kwanten (G.). Archieven van religieuze instituten, in 
Bibliotheek- en archiefgids, 1992, p. 40-43.

Kwanten (G.). Handleiding voor het beheer en de ontsluiting van de archieven van 
de religieuze instituten. Louvain, 1990.

Le projet dibikav met non seulement à disposition des données sur les archives 
des congrégations, via odis, mais a également répertorié les instituts religieux eux-
mêmes, les créateurs d’archives et de nombreux membres des instituts religieux. 
On peut ainsi consulter des données sur l’histoire, la structure et la situation 
actuelle de 300 ordres et congrégations environ et des milliers des fiches avec 
des informations sur les religieux et religieuses, membres des instituts réperto-
riés. Pour la plus grande partie de Bruxelles et de la Wallonie, on peut utiliser 
un répertoire pratique dans lesquels les ordres et congrégations sont classés 
pas ordre alphabétique, suivis par des renseignements sur leur lieu et leur date 
de fondation, la nature de leurs activités et les relations avec les congrégations 
mères, filles et résultant de fusions. Les couvents locaux sont également recensés :

Wynants (P.). Religieuses 1801-1975. Tome 1. Belgique- Luxembourg. Maas-
tricht-Vaals-Namur, 1981.

Il existe un outil analogue pour le Limbourg :

Luyten (J.). Limburg voor Christus. Repertorium van kloosters, priorijen en 
abdijen voor vrouwelijke religieuzen in Limburg, 1822-2007, in Limburg-Het 
Oude Land van Loon, 2008, p. 29-95.

Le paysage des archives des ordres et congrégations est toutefois en pleine 
mutation suite à la diminution du nombre de religieux. De plus en plus d’ordres et 
de congrégations déposent leurs archives dans une institution spécialisée, comme 
les Archives de l’État, l’arca (Louvain-la-Neuve) ou le kadoc. Pour savoir où 
les choses en sont à présent, le mieux est de consulter les sites des divers dépôts 
ou archives : www.arch.be, www.kadoc.be ainsi que les fiches d’archives de www.
odis.be et www.archiefbank.be. Les Archives de l’État et le kadoc offrent égale-
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ment des possibilités de recherche digitale dans les fonds d’archives des instituts 
religieux via search.arch.be et www.lias.be. Il faut voir aussi www.uclouvain.be/
arca.html et surtout leur Inventaires en ligne des fonds d’archives de l’arca.

Les archives diocésaines contiennent diverses sources relatives aux instituts 
religieux. Il s’agit aussi bien de dossiers sur les congrégations diocésaines que 
de documents issus de la correspondance d’évêques, de visitateurs diocésains et 
de vicariats pour les religieux. On trouve des informations à ce sujet pour les 
diocèses de Malines- Bruxelles, Gand et Bruges sur www.archiefbank.be et www.
odis.be. Certaines sources ont également été répertoriées indépendamment. 
Citons par exemple : Frederix (P.). De mannelijke exempte orden na 1830, in 
Colloque « Sources de l’histoire religieuse de la Belgique ». Bruxelles, 30 nov.-2 déc. 
1967. Epoque contemporaine = Colloquium « Bronnen voor de religieuze geschie-
denis van België ». Brussel, 30 nov.-2 dec. 1967. Louvain-Paris, 1968, p. 113-123.

On trouve aussi pas mal de choses dans certaines archives de villes et de 
communes. Par exemple :

Roose (B.). Bronnen voor de kloostergeschiedenis van West- Vlaanderen in het 
Provinciaal Archief, in Nuyttens (M.). Kloosterwezen in West- Vlaanderen. 
Bronnen en geschiedenis. Bruxelles, 2003, p. 69-94.

Thomas (S.). Inventaris van het archief van de Tiense grauwzusters. Tirlemont, 
2010 (inédit).

3.1.4.2. Par sujet
Au sujet des congrégations s’occupant de la gestion d’instituts psychiatriques, 

on trouvera des informations dans :

Liégeois (A.). Repertorium van het historisch bezit van de katholieke psychiatrische 
instellingen in Vlaanderen. Louvain, 1984. Cet ouvrage mentionne non seule-
ment des renseignements sur les institutions et congrégations, mais également 
les sources écrites et non écrites d’avant 1950 conservées dans 29 institutions 
de différentes congrégations.

Concernant les archives liées aux ordres et congrégations missionnaires, il faut 
signaler, outre l’ouvrage déjà cité de Pirotte, l’aperçu sommaire de :

Jadin (L.). Les Belges en pays de missions. Les archives et les bibliothèques de 
Belgique concernant l’histoire des missions, in Euntes docete, 1968, p. 5l1-531 
et, pour le 20e siècle: les contributions de Pirotte (J.), Soetens (C.), Cheza 
(M.) in Pirotte (J.) e.a., eds. Pour une histoire…, p. 681-717.

Les archives de ces congrégations missionnaires sont par exemple décrites par :

De Craemer (W.). The Congo / Zaïre archives of the Northern (Flemish) Belgian 
Jesuit province in Brussels, Belgium, in History in Africa, 1977, p. 287-290.

Lievens (S.). The China Archives of the Belgian Franciscans. Inventory. Louvain, 
1988.

Concernant l’étude des missions belges, il faut aussi faire référence aux films 
produits par différentes congrégations missionnaires, en particulier dans les 
années 1950. Ils éclairent à la fois le fonctionnement de ces instituts et leurs rela-



1222 Sources des institutions privées

tions avec la population locale. La plupart de ces films sont conservés au kadoc 
et sont dépouillés via lias scopeArchiv. Le kadoc a également participé au projet 
« Mémoire filmée de la période coloniale : sauvegarde et digitalisation des archives 
filmées ; mise en place d’un réseau interuniversitaire sur la mémoire de l’Afrique 
centrale » (2008-2010). Une partie importante des près de 800 films belges des 
collections du kadoc, du Musée d’Afrique centrale et de la Cinémathèque royale 
de Belgique tournés entre 1910 et 1960 ont été transférés sur support digital.

Vints (L.). Le film missionnaire : histoire, conservation, analyse, in Iconographie, 
catéchisme et missions. credic. Actes du colloque d’histoire missionnaire de 
Louvain-la-Neuve (5-8 septembre 1983). Louvain-la-Neuve, 1984, p. 92-105.

La plupart des ordres missionnaires possèdent aussi des collections de films 
qui documentent richement leurs activités. Pour en connaître les lieux de conser-
vation, consulter www.odis.be en www.lias.be.

Vints (L.). Beeld van een zending. Nieuwe propagandamedia voor de missies, in 
Trajecta, 1996, 4, p. 369-387.

Vints (L.). La propagande missionnaire. Presse- photographie-cinéma, in Le 
Face-à-Face des Dieux. Missionnaires luxembourgeois en Outre-Mer. Bastogne, 
2007, p. 77-84.

On trouve d’autres informations et du matériel photographique inédit appar-
tenant à la riche collection des pères blancs dans :

De Souter (S.). Alles in Afrika was mij Lief. Geschiedenis van de Belgische Witte 
Paters (1880-2010). Averbode, 2010.

Dans le cadre des initiatives de commémoration liées au centenaire de la 
Première Guerre mondiale, le Vlaams Architectuur Instituut a publié un recueil 
sur l’architecture de la reconstruction, renfermant des informations sur les 
archives de congrégations de Flandre occidentale :

De Caigny (S.) e.a., eds. Het gekwetste gewest, in Archievengids van de wede-
ropbouwarchitectuur in de Westhoek. Anvers, 2009.

Des sources sur les activités des instituts religieux dans l’enseignement et dans 
le secteur hospitalier sont également citées dans l’inventaire, récemment publié, 
des archives de la Direction des cultes et établissements de bienfaisance :

Bailly (H.). Inventaire des archives du Ministère de la Justice. Direction des cultes 
et établissements de bienfaisance. Bienfaisance (1831-1881). Bruxelles, 2014.

3.1.5. Archives des organisations laïques
À partir du réveil catholique du 19e siècle, de nombreuses organisations dévo-

tionnelles ont été fondées à l’initiative d’ecclésiastiques séculiers et réguliers. Les 
nombreuses confréries aux intentions diverses (comme l’Association de l’Ado-
ration perpétuelle et de l’Œuvre des Églises pauvres / Aartsbroederschap van 
de Gedurige Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, l’Archiconfrérie de 
Notre-Dame du Sacré Cœur / Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het 
Heilig Hart (archives conservées à l’abbaye norbertine d’Averbode), l’Archicon-
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frérie de saint François- Xavier/ Aartsbroederschap van de H. Franciscus Xave-
rius, l’Apostolat de la Prière / Apostolaat van het Gebed (jésuites), la Confrérie du 
Rosaire / Apostolaat van de Rozenkrans (dominicains) ou l’Œuvre de la Sainte- 
Enfance / Het Werk van de Heilige Kindsheid e.a.) et les nombreuses congréga-
tions mariales avaient pour objectif de réintégrer les laïcs ordinaires dans l’Église 
par le biais d’une intense vie de prière. De nouvelles organisations catéchétiques 
et pastorales, centrées sur des groupes cibles, ont également vu le jour, comme 
les Ligues du Sacré Cœur / Bonden van het Heilig Hart (hommes) et la Croi-
sade eucharistique / Eucharistische Kruistocht (jeunesse, archives conservées à 
l’abbaye norbertine d’Averbode). À partir des années 1950 et plus encore sous 
l’impulsion de Vatican II, on a aussi vu apparaître de nouvelles communautés 
d’approfondissement spirituel de plus en plus portées par les laïcs eux-mêmes, 
comme l’Ordre des Laïcs de Saint-Paul, les Groupes de Foyer / Gezinsgroepen, 
les Communautés de Vie chrétienne / Gemeenschappen van christelijk leven, 
Jonge Kerk, De Gulden Leeftijd, Effeta, le groupe de travail Homo en Geloof 
Brugge, Lieve Deugd, le groupe de travail Homo en Geloof Gent.

Nous ne disposons pas d’aperçu général ni d’études générales concernant ces 
organisations laïques dévotionnelles et spirituelles. Leurs archives ont souvent 
été déposées au kadoc, mais beaucoup de registres et d’archivalia de ces organi-
sations sont également conservés dans les archives paroissiales. Certains ont été 
étudiés dans le cadre d’un mémoire ou d’une thèse qui a mené par la suite à une 
publication.

Pour un premier aperçu, voir :

Van Osselaer (T.). Reform of Piety in the Southern Netherlands/Belgium, in 
Jarlert (A.), ed. Piety and Modernity. The Dynamics of Religious Reform in 
Northern Europe. 1780-1920. Tome III. Louvain, 2012, p. 101-124.

Gabriels (L.). De bonden van het H. Hart in het bisdom Gent 1920-1945. Aartrijke, 
1991.

Van Osselaer (T.). The Pious Sex: Catholic Constructions of Masculinity and 
Femininity in Belgium, c. 1800-1940. Louvain, 2013 (traite de l’Apostolat de la 
prière et des futures ligues du Sacré Cœur).

Vuurstaek (A.). De abdij van Averbode als centrum van de verering van Onze-
Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. Organisatorische en ideologische ontwikke-
ling (1877-1914). Louvain, mémoire de licence inédit kul, 2001.

Ghesquiere (R.), Quaghebeur (P.), eds. Averbode een uitgever apart 1877-2002. 
Averbode- Louvain, 2002 (comporte des articles sur l’Archiconfrérie de Notre-
Dame du Sacré Cœur et la Croisade eucharistique).

Quaghebeur (P.). L’influence du père Poppe et de la Croisade eucharistique 
sur l’éducation religieuse de la jeunesse en Flandre/Belgique, 1920-1945, in 
Lanouette (M.), ed. Du “par cœur” au cœur. Formation religieuse catholique 
et renouveau pédagogique en Europe et en Amérique du Nord au xxe siècle. 
Louvain-la-Neuve, 2009, p. 57-86.

Vanderjeugt (K.). De St.-Jozefsverering: onderzoek naar de verering en voorstel-
ling van St.-Jozef in België, 1870-1920. Louvain, mémoire de maîtrise inédit 
kul 2010.
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En réponse à la problématique sociale du 19e siècle, des laïcs catholiques se 
sont également engagés dans des œuvres socio- caritatives comme la Société de 
Saint- Vincent de Paul.  Celle-ci présentait une structure très hiérarchisée, avec 
un Conseil supérieur de Belgique et des Conseils centraux et particuliers pour 
les régions et les grandes villes. Ces archives et celles de plus petites conférences 
urbaines ont été déposées au kadoc et inventoriées.

De Schrijver (E.). Inventaris van het Sint- Vincentius-a-Paulogenootschap te Gent. 
1845-1970. Louvain, 1985.

Bousset (G.). Inventaris van het archief Belgische Hoofdraad en Brusselse Centrale 
en Bijzondere Raad van de St.-Vincentiusvereniging (1845-1992). Louvain, 
1993.

Taverniers (A). Inventaris van het archief van de St.-Vincentiusvereniging gewest 
Antwerpen (1846-1985). Louvain, 1996.

De Maeyer (J.), Wynants (P.), eds. De Vincentianen in België 1842-1992. Les 
Vincentiens en Belgique. Louvain, 1992. Cet ouvrage donne à la p. 344-364 
une « Liste des conseils et conférences belges avec aperçu des archives » ; pour 
chaque commune, il est indiqué s’il y avait une conférence et où les archives 
se trouvent.

Sur les initiatives plus récentes comme la communauté Saint-Égide, voir :

De Volder (J.). Een hart in het hart van de stad, in De Volder (J.), Van Cleem-
poel (K.), eds. Het Huis van Sant’Egidio. Kammenstraat 51. Zeven eeuwen een 
hart voor de armen in Antwerpen. Tielt- Anvers, 2015, p. 87-115.

Pour la partie francophone du pays, on trouvera toute l’information voulue 
dans :

Minke (A.), ed. La religion populaire en Belgique et au Luxembourg. Bastogne, 1999. 
Concernant l’histoire des organisations laïques, voir :

La croix et la bannière. Les catholiques en Luxembourg de Rerum Novarum à 
Vatican II. Bastogne, 2005.

Les instituts religieux ont également répondu aux besoins sociaux du moment. 
C’est notamment le cas des frères mineurs avec l’Œuvre des Flamands / Werk 
der Vlamingen et l’Œuvre des forains et ambulants / Werk der foorreizigers en 
rondtrekkenden, des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus avec le Werk der Daklozen 
et des rédemptoristes avec l’Œuvre des Flamands / Werk der Vlamingen. Les 
organisations plus récentes répondant aux besoins sociaux et pastoraux de 
groupes cibles spécifiques ont également déposé leurs archives au kadoc. Citons 
par exemple Sobriëtas, Apostolatus Maris Antwerpen, De Loodsen Trefpunt 
Solidariteitspastoraal Antwerpen, Joni and Friends e.a. Pour plus d’informations 
sur certaines de ces organisations, voir :

Byls (H.). Het Werk der Vlamingen te Paris : Vlaamse zielzorg in het moderne 
Babylon (1862-1894). Louvain, mémoire de licence inédit kul, 2004.

Byls (H.). Rester catholique en France : une histoire de l’encadrement religieux 
destiné aux migrants belgo- flamands du Lillois, de Paris et des campagnes fran-
çaises (1850-1960). Louvain, thèse de doctorat inédite kul, 2013.
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Tireliren (G.). Huizen op wielen : de Kapucijnen en het foor- en woonwagenwerk 
in Antwerpen (1868-2008). Anvers, 2009.

Dans le climat émancipatoire des années 1950 et 1960, les laïcs ont réclamé 
plus d’autonomie dans le vécu de leur foi ainsi qu’une participation et un dialogue 
accru dans la gestion de l’Église. Cela a conduit à la fondation d’associations 
comme la Paroisse universitaire de Louvain / Universitaire Parochie Leuven 
(archives conservées dans les archives de la ku Leuven), le Forum des Laïcs 
européens et le Conseil pastoral interdiocésain. Plusieurs organisations laïques 
critiques à l’égard de l’Église et de la société ont vu le jour, comme Inspraak, 
Basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken, Maatschappij- en 
Kerkkritische Kristenen, Vrouw en Geloof et Netwerk Rechtvaardigheid en 
Vrede. Cf. les publications suivantes :

Latré (B.) Aggiornamento in Leuven: geschiedenis van de Universitaire Parochie 
(1959-1974). Louvain, 2002.

Latré (B.). Strijd & inkeer: de kerk- en maatschappijkritische beweging in Vlaan-
deren, 1958-1990. Louvain, 2011.

Gevers (L.) Kerk in de kering: de katholieke gemeenschap in Vlaanderen 1940-
1980. Louvain, 2014.

Un inventaire de toutes les archives déposées au kadoc est disponible sur www.
lias.be. On trouve des informations historiques sur le but, le fonctionnement, les 
administrateurs et les publications de ces organisations laïques sur www.odis.be.

L’Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve héberge les arca 
(Archives du Monde catholique), institution sœur du kadoc. Voir www.uclou-
vain.be/arca.html et surtout leur Inventaires en ligne des fonds d’archives de l’arca. 
Cette institution conserve surtout des archives de mouvement et de personnes liés 
au mouvement Action catholique. Les archives du Conseil pastoral diocésain de 
Liège sont conservées au carhop, fonds A. et J. Wynants.

Faute de disposer d’archives centrales, le fonctionnement d’une association 
peut aussi être partiellement reconstitué à l’aide des archives paroissiales, déca-
nales ou diocésaines.

3.1.6. Archives des autorités civiles
Étant donné les nombreux contacts entre Église et État, on peut trouver dans 

les archives de différentes institutions officielles du matériel important pour l’his-
toire de l’Église. Nous pensons notamment aux archives des communes et des 
provinces et à celles du ministère compétent en matière de culte. Le clergé ayant 
été intensément impliqué dans l’enseignement, les archives du ministère corres-
pondant peuvent également livrer du matériel.

Les possibilités offertes par les archives des institutions officielles centrales qui 
entrèrent d’une manière ou l’autre en contact avec l’Église à la période néerlan-
daise sont brièvement décrites dans :

De Vroede (M.). Enkele Nederlandse bronnen voor de periode 1815-1830, in 
Colloque « Sources de l’histoire religieuse de la Belgique », op. cit., p. 37-45.
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Dans l’inventaire suivant des dossiers secrets des archives du département du 
culte, on rencontre aussi des pièces qui peuvent être utiles pour la situation belge :

Clemens (T.). Lijst van de geheime dossiers in het archief van Rooms- katholieke 
eredienst (15 december 1829-28 december 1870), in Documentatieblad voor de 
Nederlandse kerkgeschiedenis van de 19e eeuw, 1979, p. 20-32.

Un inventaire global de la période du Royaume Uni peut être trouvé dans :

Ribbedink (A.E.M.). Departementen van Eredienst 1808-1870, in Nederlands 
Archievenblad, 1993, p. 297-306.

En ce qui concerne les années qui suivent l’indépendance belge, on peut 
consulter les archives des ministères de l’Intérieur et de la Justice :

Depoortere (R.), Saoudi (N.). Inventaire des archives du Ministère de la Justice. 
Direction générale de la législation civile et des cultes. Archives des services des 
cultes, dons, legs et fondations. Bruxelles, 2002 (Instruments de recherche à 
tirage limité 562).
Voir aussi, en complément :

Six (C.). Inventaire des archives du Ministère de la Justice. Direction générale de 
la Législation civile et des cultes. Service des cultes et de la laïcité. Bâtiments du 
culte catholique. [1809] 1830-2002, Bruxelles, 2012.

Concernant l’histoire provinciale et locale, voir :

Van Overstraeten (D.). Les archives de l’État en Belgique et l’histoire religieuse 
locale, in Revue d’Histoire religieuse du Brabant wallon, 1988, p. 145-174.

Concernant les activités des congrégations missionnaires au Congo belge, on 
peut faire usage des dossiers du Ministère des Colonies. Les Archives du Palais 
royal offrent également des possibilités à cet égard. Enfin, il faut souligner l’im-
portance des archives du Ministère des Affaires étrangères et des archives du 
Vatican (www.vaticana.be) relatives aux relations diplomatiques avec le Saint-
Siège. Comme la France exerçait en tant que nation catholique par excellence un 
protectorat sur les missionnaires catholiques, beaucoup de documents intéres-
sants sur les « missions belges » peuvent être consultés dans les archives du Minis-
tère de l’Intérieur à Paris et au Centre des Archives diplomatiques à Nantes.

3.2. Principales séries de sources et publications
Dans la description des principales séries de sources, nous nous concentrons 

surtout sur la situation antérieure à 1914. La plupart des inventaires et études 
préliminaires disponibles concernent en effet cette période.

3.2.1. Dans les archives du Vatican
Séries de sources manuscrites :
Ces archives renferment la correspondance entre les nonces pontificaux et la 

Secrétairerie d’État. Cela comprend les instructions que les nonces recevaient de 
Rome et les rapports qu’ils transmettaient à la Secrétairerie d’État. La corres-
pondance constitue une source riche pour l’histoire politico- religieuse en général 
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et les relations entre Église et État en particulier. Quasiment tous les problèmes 
politico- religieux et sociaux importants concernant de près ou de loin l’Église 
sont abordés, que ce soit la Constitution belge, l’enseignement, la presse, le libé-
ralisme, le socialisme, la démocratie chrétienne, les élections, le mouvement fémi-
niste ou l’Action catholique. Il est également question de la situation politico- 
religieuse en général et de questions purement ecclésiastiques. L’attitude du roi, 
des ministres, des hommes politiques, des évêques belges, etc.  vis-à-vis des divers 
problèmes est abordée. Les questions délicates étaient transmises à la Congréga-
tion pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires.

Les archives de la nonciature hébergent en outre la correspondance que les 
nonces échangeaient avec toutes ces personnalités. Tant les instructions destinées 
au nonce que les lettres et les rapports de ce dernier ont fait l’objet de publica-
tions.

Séries de sources imprimées :
Les Acta Apostolicae Sedis (depuis 1908 ; auparavant, 1865-1908 : Acta 

S. Sedis) est la série de sources la plus connue. Au 19e siècle, le Saint Siège a 
de plus en plus recours à ses propres organes ; comme la revue Civiltà Catto-
lica et l’Osservatore Romano, et cela jusqu’à nos jours. Parmi les séries publiées 
par les Congrégations, nous attirons l’attention sur les dossiers édités en rapport 
avec une béatification ou une canonisation par la Congrégation pour la cause des 
saints, à savoir les Positiones. Un inventaire des sources vaticanes publiées peut 
être consulté dans Geschiedenis van de Kerk. Bussum, 1974, vol. VIII, p. 278-297 
et vol. Xb, p. 521-602.

Publications de sources :
La plupart des publications de sources mentionnées  ci-après complètent les 

documents du Vatican par du matériel provenant des archives diocésaines, du 
Ministère de l’Intérieur et d’archives privées. Certaines publient les textes inté-
graux, d’autres se limitent à un résumé :

Kleyntjens (R.P.). Les instructions données par le Saint Siège à Monseigneur 
Capaccini en 1827 pour obtenir l’exécution du concordat conclu avec le Roi 
des Pays-Bas, in bcrh, 1949, p. 227-256.

De Valk (J.P.), Lamberts (E.). Lettres de Francesco Capaccini, agent diploma-
tique et internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831. 
Bruxelles-Rome, 1983.

Simon (A.). Documents relatifs à la révolution belge de 1830, in bihbr, 1944-
1946, p. 181-217.

Delatte (I.). Les instructions de Mgr. Gizzi, internonce en Belgique (1835-1837), 
in bihbr, 1933, p. 205-214.

Simon (A.). Correspondance du nonce Fornari (1838-1843). Bruxelles-Rome, 
1956.

Simon (A.). Lettres de Fornari, in bihbr, 1955, p. 33-68.
Simon (A.). Documents relatifs à la nonciature de Bruxelles (1834-1838). 

Bruxelles-Rome, 1958.
Simon (A.). Lettres de Pecci (1843-1846). Bruxelles-Rome, 1959.
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Simon (A.). Instructions aux nonces de Bruxelles (1835-1889). Bruxelles-Rome, 
1961.

Dans la publication qui suit, il est fait usage des rapports du nonce pontifical 
pour reconstituer les conférences épiscopales belges. En annexe, l’auteur publie 
les instructions aux nonces que Aloïs Simon n’avait pas mentionnées dans la 
publication citée plus haut sur les années 1835-1889, ainsi que les instructions des 
années 1889-1903 :

Art (J.). Les réunions des évêques de Belgique (1884-1900) vues à travers les 
archives de la nonciature de Bruxelles, in bihbr, 1981, p. 200-349.

L’édition de sources qui suit donne les réponses du nonce en Belgique à un 
questionnaire envoyé en vue de la préparation du concile Vatican I. Il s’agit de 
rapports détaillés décrivant la vie religieuse et la situation politico- religieuse en 
Belgique en 1870 :

Art (J.). Documents concernant la situation de l’Église catholique en Belgique 
en vue du concile de Vatican I (1869-1870), in bihbr, 1978-1979, p. 353-564.

Les sources concernant la contribution belge au concile Vatican II ont égale-
ment commencé à être publiées. Par exemple :

Soetens (C.). Les vota des évêques belges, in Lamberigts (M.), Soetens (C.), eds. 
À la veille du Concile Vatican II. Vota et réactions en Europe et dans le catholi-
cisme oriental. Louvain, 1992, p. 38-52.

Declerck (L.), Haquin (A.). Monseigneur Albert Prignon, recteur du Pontificio 
Collegio Belga. Journal conciliaire. Louvain-la-Neuve, 2003.

Declerck (L.), Soetens (C.). Carnets conciliaires de l’évêque de Namur, 
A.M. Charue. Louvain-la-Neuve, 2000.

À partir des années 1890, les (inter)nonces ont régulièrement reçu des ques-
tionnaires thématiques qui appelaient des réponses précises. Un pré- rapport épis-
copal demandé à l’occasion de l’un de ces rapports du nonce aux évêchés a été 
publié par :

Declercq (K.), Ducheyne (F.). Enkele documenten betreffende het sociaal actie-
plan in het bisdom Brugge op het einde van de 19e eeuw. Gand, 1991.

Un rapport final rédigé par le nonce a été publié par :

Verdoodt (F.J.). Belgische pers en Vaticaanse archieven in 1895, dans bihbr, 
1983-1984, p. 315-356.

Fondée sur les archives du Vatican et les Archives nationales à Paris, l’édition 
de sources suivante offre un recensement et un résumé de divers documents rela-
tifs à la nomination des évêques belges (témoignages, avis, etc.) :

Jadin (L.). Procès d’information pour la nomination des évêques de Belgiques 
d’après les archives de la Congrégation consistoriale 1802-1848, in bihbr, 
1931, p. 391-462.
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La correspondance d’un agent important des évêques belges à Rome, le recteur 
du Collège belge, a été publiée par :

Huyghebaert (N.). Correspondance de Mgr. de Neckere, recteur de San Giuliano 
à Rome de 1851 à 1903. Annotée par R. Aubert. Louvain-la-Neuve, 2001, 2 vol.

Enfin, mentionnons une fois encore les listes de regestes publiés par le kadoc 
et la base de données numérique de Belgica aux Archives du Vatican, www.vati-
cana.be.

3.2.2. Dans les archives diocésaines
Généralités :
Les principales séries de sources comprises dans les archives diocésaines sont 

commentées (il est vrai sous un angle de vue bien précis) dans les articles suivants :

Lory (J.). De godsdienstige zondag- en paaspraktijk, in Colloque “Sources de 
l’histoire religieuse de la Belgique”, op. cit., p. 180-195.

d’Ydewalle (S.). Bronnen voor de geschiedenis van de parochiale missies tijdens 
de 19e eeuw, bewaard op het archief van het bisdom te Brugge, in Ibid., 
p. 64-69.

Preneel (L.). Het geloofsleven in de “beloken tijd” (1797-1802). Probleemstelling 
en bronnen, in Ibid., p. 7-38.

Nous ferons également mention d’une publication qui n’énumère pas tant les 
sources se trouvant dans les archives diocésaines, mais cite toutes les archives 
et séries de sources possibles pour l’étude des évêques et de leur politique. Cela 
englobe des sources venant des archives diocésaines, mais aussi des archives du 
Vatican, de fonds privés et des archives diplomatiques :

Simon (A.). Évêques de la Belgique indépendante 1830-1940. Sources d’archives. 
Louvain-Paris, 1961.

3.2.2.1. Rapports de conférences épiscopales
Séries de sources manuscrites :
Les évêques belges se sont réunis en conférence pour la première fois en 1830. 

Peu à peu, les conférences épiscopales sont devenues de véritables institutions. 
En 1835, la conférence épiscopale a été reconnue de facto par le Vatican. Depuis 
1839, elle possède son propre représentant à Rome en plus des représentants de 
chaque évêque.

En principe, chaque secrétariat diocésain reçoit un exemplaire des procès- 
verbaux rédigés en lien avec ces assemblées. Aloïs Simon les a utilisés comme 
base d’une publication de sources. À partir des années 1870, les procès- verbaux 
sont toutefois devenus de plus en plus laconiques, voire manquants. À partir des 
années 1880, les conférences épiscopales extraordinaires ne semblent plus faire 
l’objet de rapports officiels et les procès- verbaux des conférences épiscopales 
ordinaires traitent essentiellement des relations avec l’Université catholique de 
Louvain et le Collège belge à Rome. À partir de 1870-1880, les procès- verbaux 
conservés dans les archives diocésaines rendent donc insuffisamment compte 



1230 Sources des institutions privées

des problèmes débattus lors des conférences. Pour cette période, on peut toute-
fois faire appel aux rapports rédigés par le nonce pontifical, qui assistait égale-
ment à ces assemblées. Il y est également question des conversations informelles 
qui avaient lieu entre évêques à cette occasion. Jan Art a utilisé ces rapports 
comme base pour une publication de sources (voir sous la rubrique « Archives 
du Vatican »).

Les sujets les plus divers sont abordés lors des ces conférences. Outre les 
problèmes pastoraux, les thèmes liés à la catéchèse, la presse catholique, etc., un 
grand nombre de questions politiques sont traitées. La prise de position collec-
tive des évêques belges sur nombre de sujets brûlants est déterminée pendant les 
réunions. Les projets et propositions de loi liés à certains thèmes (comme l’ensei-
gnement) sont commentés, amendés ou remplacés par des projets alternatifs.

Séries de sources imprimées :
À la fin de leur conférence, les évêques font quelquefois une déclaration 

commune, qui est ensuite envoyée au clergé sous forme de lettre pastorale 
imprimée, à lire à la messe du dimanche. Cela s’est notamment produit pendant 
la première guerre scolaire, en 1879.

Séries de sources éditées :

Simon (A.). Réunions des évêques de Belgique 1830-1867. Procès- verbaux. 
Louvain-Paris, 1960.

Simon (A.). Réunions des évêques de Belgique 1868-1883. Procès- verbaux. 
Louvain-Paris, 1961.

3.2.2.2. Acta episcopatus et vicariatus
Séries de sources manuscrites :
Les faits et gestes des évêques et des vicaires généraux sont consignés dans 

des registres qui enregistrent pratiquement toutes les activités de l’administration 
diocésaine : directives aux prêtres et aux croyants, sanctions, duplicatas de lettres, 
etc. Cette source est importante pour les aspects normatifs et organisationnels de 
l’histoire diocésaine. Pour Bruges et Gand, il existe des index :

Cloet (M.). De Acta van de Brugse en de Gentse bisschoppen voorzien van indices 
(resp. voor de periode 1567-1952 en 1584-1833), in Handelingen genootschap 
voor geschiedenis « Société d’Émulation » te Brugge, 1993, p. 17-33.

3.2.2.3. Lettres et directives pastorales
Séries de sources imprimées :
Lorsqu’un évêque veut attirer l’attention du clergé ou des fidèles sur certains 

points, il peut écrire des lettres pastorales, des mandements, des instructions, etc.
Dans plusieurs diocèses, les lettres pastorales sont reliées et publiées rétros-

pectivement pour chaque évêque. Ces séries n’existent pas pour les diocèses de 
Tournai et de Namur, mais on trouve des collections complètes dans les archives 
diocésaines.
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Pour l’archevêché de Malines, nous disposons d’une série de lettres pastorales 
allant de 1801 à 1961 :

Collectio epistolarum pastoralium, decretorum, aliorumque documentorum quae 
pro regimine dioecesis mechliniensis publicatae fuerunt. Malines, 1845-1961.

Après 1961, les lettres pastorales ont d’abord paru en supplément à la revue 
Pastoralia, puis sous forme de brochures séparées.

Dans le cas de certains évêques, on a conservé non seulement les lettres pasto-
rales, mais aussi d’autres lettres, directives et discours. Quelques exemples :

Dechamps (V.-A.). Œuvres complètes. Malines, 1871-1900, 18 vol.
Goossens (P.-L.). Choix de conférences, discours, allocutions. Malines, 1906.
Mercier (D.-J.). Œuvres pastorales, actes, allocutions, lettres. Bruxelles-Paris, 

1911-1928, 7 vol.
Van Roey (J.-E.). In den dienst van de Kerk: leerstellige en herderlijke geschriften 

en toespraken. Turnhout, 1939-1961, 10 vol.

Publications du diocèse de Gand :

Recueil de quelques brefs pontificaux et de toutes les lettres pastorales et instruc-
tions (…). Bruges, 1807-1809.

Recueil des mandements, lettres pastorales, instructions et autres documents (…). 
Gand, 1843-1917. Comprend les écrits de 1808 à 1916.

Après 1917, les lettres n’ont plus été reliées rétrospectivement. De 1917 à 1927, 
elles ont néanmoins été publiées sous le même titre. À partir de 1927, la série a 
pris le titre de Collectio epistolarum pastoralium. À partir de 1948, elle a paru avec 
les Monita ad clerum qui reprenait diverses communications du diocèse.

Publications du diocèse de Bruges :

Collectio epistolarum pastoralium, instructionum et statutorum (…). Bruges, 
1841-1967. À partir de 1968, les lettres pastorales ont paru en supplément de 
la revue Ministrando.

Publications du diocèse de Liège :

Mandements, lettres pastorales et autres documents publiés dans le diocèse de 
Liège. Liège, 1851-1868. Les volumes renferment les lettres de la période 1801-
1864. Ensuite, elles n’ont plus été reliées rétrospectivement. À partir de 1879, 
les lettres ont été publiées sous le nom d’Acta episcopalia.

Dans les jeunes diocèses d’Anvers et Hasselt, les lettres sont reprises dans les 
revues diocésaines, qui contiennent également toutes sortes de communications 
officielles. Dans le diocèse d’Anvers, elles font partie de la revue Daco, depuis 
2012 baptisée Relevant, tandis que dans le diocèse d’Hasselt, elles font partie de 
la revue Contactblad, depuis 1986 Samen. Pour les première lettres pastorales, la 
tradition liégeoise a toutefois été poursuive pendant un moment et les lettres ont 
paru sous le nom d’Acta episcopalia. Pour la période antérieure à la fondation des 
nouveaux diocèses, il convient de consulter les revues diocésaines de l’archidio-
cèse de Malines et du diocèse de Liège (voir 3.2.2.11.).
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Pour le diocèse de Namur, nous disposons d’un répertoire publié systémati-
quement et chronologiquement :

De Leuze (A.). Recueil des mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques 
de Namur de 1800 à 1893. Namur, 1893.

Il faut en outre mentionner la présence au Centre interuniversitaire d’Histoire 
contemporaine d’un répertoire inédit dépouillant les lettres pastorales des années 
1800-1950 :

Lettres pastorales des évêques de Belgique 1800-1950. Tableau chronologique des 
documents relatifs au diocèse de Malines. Lettres pastorales des évêques de 
Belgique 1800-1950. Classement et étude analytique des documents.

Publication de sources :

Van Isacker (K.). Herderlijke brieven over politiek, 1830-1966. Anvers, 1969.

3.2.2.4. Statuts
Séries de sources imprimées :
Les statuts d’un diocèse contiennent les principales lois du droit canonique, 

traduites en fonction des circonstances spécifiques du diocèse. On y trouve 
diverses directives et prescriptions destinées au clergé et aux croyants. Les statuts 
d’un diocèse sont constatés/fixés au synode des évêques et doyens et au synode 
diocésain, qui rassemble l’évêque et les ecclésiastiques éminents d’un diocèse. Les 
décisions de ces synodes ou les statuts sont généralement publiées. Un aperçu de 
ces publications pour la période 1835-1927 peut être trouvé dans :

Rombauts (W.). Jaarlijkse biecht en paascommunie. De evolutie der normen en 
het toezicht van de clerus in België van 1835 tot 1927, in rbhc, 1972, p. 85-118.

3.2.2.5. Correspondance et notes personnelles des évêques
Séries de sources manuscrites :
Si les lettres envoyées sont en principe transcrites dans les Acta episcopatus, 

une part substantielle de la correspondance est considérée comme « privée » et ne 
se retrouve plus dans les Acta, surtout après 1850. La correspondance épiscopale 
comprend des lettres échangées avec l’administration à Rome, les nonces pontifi-
caux, l’archevêque, les autres évêques, les doyens, le roi, les ministres, les hommes 
politiques, l’administration provinciale, le ministère chargé du culte, etc.

Cette correspondance présente souvent un net caractère politique. Les affaires 
administratives et matérielles y sont souvent évoquées elles aussi (par exemple 
dans les échanges avec les doyens et les prêtres). Les questions religieuses sont 
proportionnellement plus rares. Outre la correspondance, il y a aussi les notes 
que l’évêque rédige pour son propre usage, qui vont des mémentos aux journaux 
personnels.

Publications de sources :

Simon (A.). Catholicisme et politique. Documents inédits 1832-1909. Wetteren, 
1950.
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Simon (A.). L’hypothèse libérale en Belgique. Documents inédits 1839-1907. 
Wetteren, 1956.

Simon (A.). Aspects de l’unionisme. Documents inédits 1830-1857. Wetteren, 1958.
Aubert (R.). Les conversations de Malines. Le cardinal Mercier et le Saint-Siège, 

in Académie royale de Belgique – Classe des Lettres, Sciences morales et poli-
tiques, 1967, p. 87-159.

Kardinaal Van Roey en de Duitsche bezetting in België: Akten en documenten 
uitgegeven door kanunnik Leclef. Bruxelles, 1945.

Van de Wiel (C.). Notes journalières du Cardinal Van Roey (10 mai-22 juin 
1940), in Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren 
en Kunst van Mechelen, 1980, p. 209-224.

Van de Wiel (C.). Notes du Cardinal Van Roey sur les événements du 9 avril au 
15 novembre 1944, in Ibid., 1981, p. 224-243.

Suenens (L.J.). Terugblik en verwachting: herinneringen van een kardinaal. Tielt, 
1991.

3.2.2.6. Relationes status dioecesis
Séries de sources manuscrites :
Il s’agit des rapports quinquennaux que les évêques transmettent au pape au 

sujet de la situation de leur diocèse. Ce sont avant tout des documents admi-
nistratifs donnant une vue générale du diocèse : limites, nombres de fidèles, de 
prêtres, d’abbayes et de religieux, etc. Les informations sur la vie religieuses elle-
même y sont relativement peu nombreuses.

3.2.2.7. Rapports des visitations épiscopales
Séries de sources manuscrites :
Les évêques sont tenus de visiter chaque année une partie de leurs diocèses. 

Tous les cinq ans, la totalité du diocèse doit avoir été visitée. Cette visitation 
a d’une part un objectif purement religieux : consécration d’églises et d’autels, 
confirmations, etc. ; de l’autre, l’évêque doit contrôler la situation morale et 
les conditions matérielles et la situation financière des paroisses. En pratique, 
les évêques ne pouvaient suivre que partiellement ces prescriptions. Certains 
tentaient de compenser en obligeant les prêtres à leur envoyer tous les cinq ou 
sept ans un rapport détaillé sur l’état de leur paroisse. Ces rapports étaient alors 
reliés ou insérés dans le dossier paroissial.

Les visitations épiscopales portent également sur les congrégations de droit 
diocésain. L’évêque était remplacé localement par un directeur spirituel, le plus 
souvent un prêtre âgé, ou par le curé de la paroisse. Dans ce dernier cas, on 
trouve aussi dans le rapport paroissial des données sur les communautés de reli-
gieuses, souvent très petites.

3.2.2.8. Rapports décanaux
Séries de sources manuscrites :
Tous les trois ans, les doyens doivent rendre compte à l’évêque de la situa-

tion des paroisses de leur doyenné. Ce contrôle porte sur la façon dont les ecclé-
siastiques et les collaborateurs laïques s’acquittent de leur tâche. On vérifie aussi 
que les prescriptions liturgiques sont remplies et que les registres paroissiaux 
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sont bien tenus. L’état des bâtiments du culte et la gestion des biens de l’Église 
sont également contrôlés. Des questions sont posées sur la situation morale des 
paroissiens. Les autorités religieuses souhaitent par exemple des informations sur 
certains abus, sur le nombre de communions données, le nombre de personnes 
qui communient à Pâques, etc.

Pour les aider à rédiger ces rapports, on transmet aux doyens des ques-
tionnaires de plus en plus étendus. Les rapports entièrement manuscrits sont 
remplacés par des formulaires imprimés à remplir, ce qui favorise la formalisa-
tion et le caractère laconique de l’opération. Le contenu de ces questions donne 
une idée des exigences posées au bas clergé. Si les réponses sont données correc-
tement, elles peuvent nous renseigner sur la façon dont le clergé local remplissait 
ses fonctions et sur le niveau de la vie religieuse locale. Les rapports sont soit 
conservés comme fonds séparés dans les archives diocésaines, soit insérés dans les 
dossiers paroissiaux. On peut savoir ce qui a été conservé pour l’Ancien Régime 
et les premières années du régime français dans :

Cloet (M.). Repertorium van de dekenale visitatieverslagen betreffende de 
Mechelse kerkprovincie 1559-1801. Louvain, 1989 (à noter que la province 
ecclésiastique de Malines comprend à cette époque les diocèses d’Anvers, de 
Bruges, de Gand, d’Ypres et de Malines).

3.2.2.9. Dossiers se rapportant à des ecclésiastiques et à des paroissiens
Séries de sources manuscrites :
Dans les dossiers établis par paroisse, on ne trouve en général pas uniquement 

des informations sur la paroisse, mais aussi sur les écoles, abbayes et hospices 
locaux. Les dossiers sur les communautés religieuses contiennent aussi souvent 
des documents sur leurs membres, leurs activités, leurs biens, l’élection des 
supérieurs et ce genre de choses. Il y a aussi les nombreux recensements et ques-
tionnaires divers, ainsi que les nombreuses listes et statistiques concernant les 
couvents et les paroisses. Les réponses à ces enquêtes sont soit reliées séparément, 
soit insérées dans les dossiers relatifs aux paroisses ou aux institutions religieuses. 
Si la paroisse est aussi le siège d’un doyenné et que le prêtre est de ce fait doyen, 
on peut aussi trouver des informations sur cette fonction. En ce qui concerne 
la première moitié du 19e siècle, il s’agit par exemple des acta des chapitres de 
prêtres présidés par le doyen. Ces chapitres rassemblaient tous les prêtres d’un 
doyenné afin de débattre des problèmes liés à la discipline ecclésiastique et à la 
pratique pastorale. Les chapitres tenaient également lieu de courroie de transmis-
sion au sens où ils relayaient les décisions prises en haut lieu et prenaient l’avis du 
bas clergé. Ces actes constituent en tant que tels une source d’information sur la 
mentalité de ce dernier et les problèmes auxquels il était confronté.

En ce qui concerne les biographies des prêtres séculiers, on peut aussi avoir la 
chance de rencontrer un fichier au nom des ecclésiastiques ou des registres dans 
lesquels sont notés par paroisse les noms des prêtres et vicaires successifs.

Séries de sources imprimées :
Les bénéfices des collectes en faveur des œuvres diocésaines et paroissiales 

sont parfois indiqués en annexe des lettres pastorales, avec la mention de ce que 
chaque paroisse a rapporté.
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Pour des sources concernant l’évolution de la pratique religieuse, on doit 
attendre jusqu’en 1970, année où le service des statistiques du Centre interdiocé-
sain édite des Basisstatistieken over de decanaten en bisdommen van de Belgische 
Kerkprovincie des années 1962-1968, complétées dans une publication ultérieure 
jusqu’à 1973.

Pour la période récente (1990-), on ne publie plus guère de chiffres, mais 
 ceux-ci sont demandés une ou plusieurs fois par an aux paroisses. Ces données 
sont centralisées dans les divers diocèses.

Il existe toutefois des études historiques et sociologiques sur la religiosité aux 
diverses périodes. Nous y reviendrons plus loin.

Pour retrouver les notices biographiques relatives au clergé séculier, le plus 
simple est de consulter la nécrologie publiée peu après le décès dans les annuaires 
diocésains et plus tard dans les journaux diocésains.

Sources éditées :
Dans les études consacrées à la religiosité au 19e siècle, des chiffres sont 

publiées en annexe ; c’est le cas par exemple dans :

De Saint- Moulin (L.). Contribution à l’histoire de la déchristianisation. La 
pratique religieuse à Seraing depuis 1830, in Annuaire d’Histoire liégeoise, 
1967, p. 33-127.

Rombauts (W.). Het paasverzuim in het bisdom Brugge 1840-1911. Louvain, 1971.
Art (J.). Herders en parochianen. Kerkelijkheidsgegevens betreffende het bisdom 

Gent, 1830-1914. Gand, 1979.

La recherche sur la religiosité pendant le 20e siècle a en bonne partie été effec-
tuée par des sociologues sur la base d’enquêtes. Le Centre de Recherches sociore-
ligieuses du chanoine Houtart, le crisp et les sociologues de Louvain ont publié 
de nombreuses études sur le sujet. Pour une vue d’ensemble consulter Tihon 
(A.). La pratique religieuse, in Pirotte (J.), Zélis (G.), eds. Pour une histoire du 
monde catholique, op. cit., p. 81-84. Dans les dernières décennies du 20e siècle, la 
recherche sur la religiosité s’est inscrite dans l’Enquête sur les valeurs européenne, 
dont les résultats concernant la Belgique ont été publiés et commentés dans des 
publications sous la direction de J. Kerkhofs, K. Dobbelaere e.a. Le dernier de la 
série est pour l’instant Abts (K.), Dobbelaere (K.), Voyé (L.), eds. Autres temps, 
autres mœurs. Travail, famille, éthique, religion et politique : la vision des Belges. 
Bruxelles, 2012.

Dans odis (www.odis.be), des séries de données sur les prêtres (décédés) qui ont 
été actifs dans l’archidiocèse de Malines- Bruxelles et dans les diocèses d’Anvers, 
de Bruges, de Gand et d’Hasselt sont systématiquement enregistrées. Quelques 
ouvrages de référence biographiques peuvent également être mentionnés. Pour le 
diocèse de Liège :

Koninckx (E.). Le clergé du diocèse de Liège (1825-1967). Liège, 1974-1975, 
2 vol.

Fontaine (P.). Avant, pendant et après leur professorat au Grand Séminaire de 
Liège (19e siècle). Dictionnaire bio- bibliographique. Bruxelles, 1997.
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Pour le diocèse de Gand :

Schokkaert (L.), ed. Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 
1802-1997. Louvain, 1997, 2 vol., également intégrés et actualisés dans www.
odis.be.

Pour le diocèse de Malines :

Moesen (P.). Priesters in dienst van het bisdom Hasselt. In memoriam (1967-
1999). Hasselt, 2000.

Pour le diocèse de Malines :

Tihon (A.). Le clergé et l’enseignement moyen pour garçons dans le diocèse de 
Malines (1802-1914). III. Dictionnaire Biographique. Louvain, thèse de 
doctorat inédite ucl, 1970.

Tihon (A.). Nécrologe du clergé du diocèse de Malines (1813-1961). Bruxelles, 
2004.

Il existe une notice biographique sur chacun des 564 prêtres belges qui ont 
étudié à Rome entre 1844 en 1994 dans :

Ickx (J.). De alumni van het Belgisch Pauselijk College te Rome 1844-1994. Rome, 
1994.

Au sujet des professeurs de théologie de la ku Leuven, voir :

Kenis (L.). The Louvain Faculty of Theology in the 19th Century. A Bibliography of 
the Professors in Theology and Canon Law with Biographical Notes. Louvain, 
1994.

Les monographies sur l’histoire des séminaires et les revues d’histoire locale 
contiennent généralement aussi des notices biographiques sur certains profes-
seurs, ecclésiastiques et missionnaires.

3.2.2.10. Documents relatifs à l’enseignement
Séries de sources manuscrites :
En raison de l’influence exercée par le clergé sur l’enseignement, on peut 

retrouver dans les archives diocésaines une grande quantité de matériel concer-
nant ce secteur. Il existe des dossiers sur l’Université catholique de Louvain, 
sur les petits et grands séminaires et sur les institutions d’enseignement normal, 
moyen et primaire fondés sous l’impulsion de l’épiscopat. On peut également 
trouver du matériel sur l’apport du clergé dans l’enseignement public. Suite au 
vote de la loi sur l’enseignement primaire de 1842, nous trouvons par exemple les 
rapports de l’inspection diocésaine instaurée pour contrôler l’enseignement de la 
religion dans les écoles publiques. Comme selon un règlement général de 1846, 
l’enseignement primaire devait être dispensé dans une atmosphère religieuse, cette 
inspection avait en pratique un caractère bien plus général. Les rapports déca-
naux rendent également compte de la situation de l’enseignement primaire dans 
les paroisses. Outre les dossiers concernant les différents établissement scolaires 
et leurs enseignants, ou encore les manuels scolaires, les règlements, les bourses 
d’étude, etc., les archives diocésaines renferment du matériel sur les initiatives 
prises en faveur du soutien financier de l’enseignement catholique.
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Séries de sources imprimées :
Le diocèse de Bruges a édité à partir de 1896 sa propre revue destinée aux 

enseignants et aux collèges diocésains :

Revue pratique de l’enseignement à l’usage des établissements d’éducation du 
diocèse de Bruges.

On trouve des titres d’autres revues catholiques consacrées à l’enseignement 
chez :

De Vroede (M.) e.a. Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in 
België in de 19e en 20e eeuw. Louvain. 1973-1987, 4 vol. Un annuaire est publié 
depuis 1958 (ut infra).

Le site www.odis.be contient une quantité de fiches biographiques sur des 
enseignants, de fiches d’organisation sur les instituts d’enseignement et de fiches 
bibliographiques sur les revues scolaires.

Publication de sources :

Gevers (L.). Kerk, onderwijs en Vlaamse beweging. Documenten uit kerkelijke 
archieven over taalregime en Vlaamsgezindheid in het katholiek middelbaar 
onderwijs 1830-1900. Louvain-Paris, 1980.

3.2.2.11. Annuaires et revues
Les différents diocèses publient des annuaires donnant un aperçu de l’admi-

nistration épiscopale, des commissions diocésaines, des œuvres diocésaines, etc. 
On y trouve aussi l’énumération des doyennés, des paroisses et de leur clergé, des 
ordres et congrégations, des organes actifs dans le domaine pastoral, des insti-
tutions d’enseignement et des sections provinciales d’organisations catholiques 
socio- culturelles et sociales.

Au niveau national, on peut se faire une idée d’ensemble dans :

Annuaire du clergé catholique du Royaume de Belgique, 1837- ? ;
La Belgique ecclésiastique. Annuaire du clergé, des couvents et communautés reli-

gieuses. Bruxelles, 1889-[1936]. En 1923, le sous-titre est devenu Annuaire 
général du clergé, des couvents et congrégations religieuses.

Pendant l’entre-deux- guerres, il y a eu :

Leclercq (J.), Mampaey (A.), eds. Annuaire catholique de Belgique. Bruxelles, 
1928 et [1931].

Depuis 1948, ces publications ont été remplacées par :

Annuaire catholique de Belgique. Katholiek jaarboek voor België. Bruxelles, 1948-
2006.

Un annuaire séparé existe depuis 1956 pour les instituts d’enseignement catho-
liques :

Jaarboek van het katholiek onderwijs. Annuaire de l’enseignement catholique. 
Bruxelles, 1958-1960.
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Repertorium van het katholiek onderwijs. Répertoire de l’enseignement catholique. 
Bruxelles, 1961-2000.

Les différents diocèses publient aussi des revues destinées au clergé, aux 
croyants ou aux deux. Les revues actuelles peuvent être consultés à la rubrique du 
diocèse correspondant sur www.kerknet.be et www.cathobel.be. Sur limo.libis.be 
et www.odis.be, on trouve les liens vers les antécédents historiques des revues des 
diocèses flamands.

Archidiocèse :
Édition néerlandophone et francophone de Pastoralia, Malines, 1962- et 

des feuilles de contact vicariales En direct. Bruxelles, 1966-1973 ; Kerk in de 
stad. Bruxelles, 1970-1993 ; B-City. Bruxelles, 2005-2010 ; C à dire / Zeg maar 
K. Bruxelles, 2012-2013 ; Trefpunt. Malines, 1972-1993 et Printemps. Wavre, 
1972-1993.

Diocèse d’Anvers :

Mededelingen aan de priesters van het bisdom Antwerpen. Anvers, 1962/63-1969.
Daco. Anvers, 1970-2012.
Relevant. Anvers, 2012-. Voir aussi :

Dierynck (L.), Scheers (R.), Schokkaert (L.). Katholieke periodieken uit de 
provincie Antwerpen. Louvain, 1997.
Diocèse de Bruges :

Monita ad clerum. Bruges, 1834-1964, paraissait avec la Collectio epistolarum 
pastoralium. Poursuivi sous le titre de Ministrando. Bruges, 1965-.

Diocèse de Tournai :

L’Église de Tournai. Tournai, 1967-.
Paraboles. Tournai, 1994-.

Diocèse de Gand :

De godsdienstige week van het bisdom Gent. Gand, 1928-1992 et Monita ad clerum. 
Gand, 1948-[1991]. Poursuivi sous le titre de Kerkplein. Gand, 1992-.

Diocèse de Hasselt :

Mededelingen aan priesters. Hasselt, 1968-1970, devenu Contactblad bisdom 
Hasselt. Hasselt, 1971-1985, puis Samen. Hasselt, 1986-.

Diocèse de Liège :

Monita ad clerum. Liège, 1925-1972, devenu Avis au clergé. Liège, 1973-1977, 
puis Église de Liège. Liège, 1978-.

Diocèse de Namur :

La Semaine religieuse. Namur, 1879-1940, devenu Monita. Namur, 1941-1947, 
puis Bulletin mensuel du diocèse de Namur. Namur, 1948-1956, puis Communi-
cations. Namur, 1959-aujourd’hui.
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Les diocèses éditent également des revues théologiques, fondues en 1971 dans 
la revue interdiocésaine Collationes. Gand- Bruges, 1971-. Du côté wallon, les 
revues diocésaines théologiques liégeoise et namuroise ont fusionné, avant d’être 
rejointes par celles des autres diocèses. Le produit de la fusion s’appelle La Foi et 
le temps. Namur, 1968-1994.

Divers annuaires et revues diocésaines sont conservées dans les archives diocé-
saines respectives, au kadoc et à la bibliothèque Maurits Sabbe de la faculté de 
Théologie et des Sciences religieuses de la ku Leuven.

Tant la Flandre que la Wallonie possèdent aussi une revue paroissiale inter-
diocésaine : Kerkelijk leven. Anvers, 1946-1966, devenu Kerk en Leven. Anvers, 
1967- (sur l’histoire de cette revue, voir Cornille (J.). De kerk in het midden : een 
halve eeuw parochieblad. Anvers, 1993.)

Dimanche. Mons, 1946-.

Une sélection d’articles tirés des deux journaux paroissiaux est disponible 
en ligne sur www.kerknet.be et www.cathobel.be. Le kadoc conserve aussi une 
collection des diverses éditions diocésaines de Kerk en Leven depuis environ 1953-
1954. Les éditions locales imprimées de Kerk en Leven ne sont pas conservées de 
manière centrale, mais peuvent parfois être trouvées dans les archives commu-
nales, paroissiales ou d’histoire locale. Voir aussi les répertoires de presse dans 
le chapitre 38 du présent ouvrage. Les éditions locales depuis 2007 peuvent aussi 
être consultés sur limo.libis.be (« kadoc- collectie »). Un projet de numérisation 
est en cours au kadoc. Toutes les pages nationales, les éditions diocésaines de 
Kerk en Leven et de ses ancêtres ont été numérisées. Des éditions locales conser-
vées ailleurs sont également scannées sur demande. L’ensemble sera consultable 
sur les sites du kadoc et de Kerknet.

3.2.2.12. Rapports sur la Première Guerre mondiale
Au printemps 1919, il a été demandé aux prêtres belges de faire rapport des 

événements de guerre dans leur paroisse. Ils ont reçu un questionnaire en guise 
de fil conducteur. De tels rapports ont également été établis par des couvents, des 
écoles abbatiales et des collèges épiscopaux. Les rapports sont conservés dans les 
archives diocésaines. Depuis 2014, ils peuvent être consultés en ligne via le site des 
Archives de l’État. (www.arch.be).

Pour des informations de contexte sur cette source et d’autres références 
bibliographiques, voir :

Vanden Bosch (G.). Parochieverslagen over de Eerste Wereldoorlog. Een 
goudader voor lokale geschiedschrijving, in Bladwijzer. Wegwijs met Heem-
kunde Vlaanderen, 10, 2014, p. 17-25.

Vanden Bosch (G.). Geloven in oorlogstijd. Religieus leven in het aartsbisdom 
Mechelen tijdens de Eerste Wereldoorlog, in Trajecta, 23, 2014, 2, p. 337-377.

3.2.3. Dans les archives paroissiales
Les archives paroissiales, y compris les documents des organisations et asso-

ciations de la paroisse, sont dans la plupart des cas conservées au même endroit 
que celles de la fabrique d’église correspondante (voir aussi 3.1.3.). Pour des 



1240 Sources des institutions privées

informations sur les sources émanant du fonctionnement des fabriques d’église, 
nous renvoyons au chapitre sur les communes et autres institutions locales.

3.2.3.1. Registres paroissiaux et autres documents sur l’administration 
des sacrements et la liturgie

Le clergé paroissial est tenu de tenir des registres de baptême, de mariage, de 
décès et de confirmation. Au sujet de la recherche fondée sur des registres parois-
siaux (avec des exemples de l’Ancien Régime, mais utilisables pour la recherche 
fondée sur des registres plus récents), voir :

Lambrecht (T.). Geboorte, huwelijk en dood. Parochieregisters als bron voor 
je historisch artikel, in Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen, 12, 
2014, p. 15-25.

Outre les registres paroissiaux, d’autres pièces sur l’administration des sacre-
ments et la liturgie sont conservées dans les archives paroissiales. Il s’agit entre 
autres de carnets de célébrations (réalisés localement), d’homélies, de registres des 
cérémonies liturgiques et des intentions particulières, et de registres aux prônes 
(semainiers). Dans ces derniers, le prêtre lisait chaque dimanche l’agenda de la 
semaine aux fidèles : messes, mariages, funérailles, cérémonies particulières, etc.

3.2.3.2. Liber Memorialis et journaux paroissiaux
Séries de sources manuscrites :
Le Liber Memorialis constitue en quelque sorte la chronique de la paroisse. Sa 

tenue est devenue obligatoire dans les diocèses belges au cours du 19e siècle. Les 
prêtres étaient supposés rendre compte des modifications apportées au bâtiment 
du culte, de leurs initiatives sur le plan pastoral (missions populaires, écoles, asso-
ciations), des événements importants et de la situation morale des paroissiens en 
général à l’usage de leurs successeurs. Les événements politiques locaux étaient 
souvent consignés eux aussi. Dans certains cas, le Liber Memorialis représente 
un peu le journal personnel du prêtre. Ce sont des sources capitales pour appré-
hender la mentalité et la pratique pastorale dans le bas clergé.

Sources éditées (à titre d’exemple) :

Gilot (É.), ed. Un registre de la paroisse Notre-Dame de Mousty 1755-1945. Livre 
de bord paroissial. Court-Saint- Étienne, 2000.

Heylen (F.), ed. Kroniek van J.F. Raeymaeckers, 1757-1806, pastoor te Schriek, 
memorie en kroniek over de Franse Tijd 1799-1806. Beersel, 1990.

Séries de sources imprimées :
Les journaux paroissiaux éditées localement ou les pages locales du journal 

paroissial « national » offrent généralement un bon aperçu de la vie paroissiale. 
Dans la seconde moitié du 20e siècle, ils ont progressivement remplacé à plusieurs 
endroits le Liber Memorialis. Voir aussi 3.2.2.11.

3.2.3.3. Liber Status Animarum
Séries de sources manuscrites :
Le Liber Status Animarum est un registre (souvent pré- imprimé) que le prêtre 

devait remplir à propos de tous les habitants de la paroisse, suivi de divers rensei-
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gnements sur leur vie morale et religieuse. Le prêtre devait remplir son « registre 
de population moral » après une visite à ses paroissiens. Il notait notamment si 
les intéressés avaient « fait leurs Pâques ». Ces registres constituent des sources 
importantes pour l’étude de la vie religieuse et de la pratique religieuse. Au 
20e siècle, ils ont été remplacés par un « fichier paroissial » comportant une fiche 
par maison. L’obligation de tenir ces registres n’était toutefois pas aussi impéra-
tive dans tous les diocèses. La réglementation dans ce domaine est notamment 
abordée dans :

Rombauts (W.). Jaarlijkse biecht en paascommunie, op. cit., p. 106-112.

Sources éditées (à titre d’exemple) :

Scheerlinck (J.). Status animarum ofte staat der zielen van de prochie van Ayghem. 
Opgemaekt ten jaere 1845 door Pastoor Emmanuel Haegeman. Alost, 2000.

Verleysen (W.). Register der bevolkingen voor het geestelijk bestier der parochiën, 
of, Status animarum: parochie van Denderleeuw. Erembodegem, 2000.

3.2.3.4. Pièces concernant la culture populaire religieuse (pèlerinages, 
dévotions, processions)

Séries de sources manuscrites :
Il s’agit entre autres de registres des membres et de rapports de confréries 

pieuses, de documents concernant les pèlerinages, de pièces sur les processions 
(par exemple, le plan de la composition du cortège), de documents sur les dévo-
tions locales (notamment la vénération du saint patron de la paroisse), de certifi-
cats d’authenticité des reliques, etc.

Séries des sources imprimées :
Affiches, bannières, images pieuses, brochures programmes, etc. Ceux qui 

recherchent ce type de matériel peuvent aussi consulter les collections d’instituts 
de conservation comme le kadoc.

Publications générales relatives à la culture populaire religieuse, avec d’autres 
références :

Geybels (H.). Alledaags geloof. Christelijke religieuze volkscultuur in Vlaanderen. 
Louvain, 2015.

Scaillet (T.). La religion populaire, in Pirotte (J.), Zélis (G.), eds. Pour une 
histoire du monde catholique au 20e siècle, Wallonie- Bruxelles. Guide du cher-
cheur. Louvain-la-Neuve, 2003, p. 111-160. En ce qui concerne la Belgique 
francophone, nous pouvons également renvoyer aux diverses publications du 
Musée en Piconrue à Bastogne (liste de publications consultables via www.
piconrue.be).

Dans le cadre du projet « Op handen gedragen » (voir kadoc.kuleuven.be/
onderzoek/projecten/2013_02_ophandengedragen), le kadoc, le crkc et le leca 
(Centre d’expertise flamand pour la culture populaire) collaborent étroitement 
sur le sujet des processions et du patrimoine lié à  celles-ci. Un inventaire des 
processions en Flandre et à Bruxelles est préparé en ce moment. Il sera consul-
table en 2016-2017 par le biais de la base de données odis (www.odis.be).
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Le kadoc effectue aussi des recherches dans ce domaine. Quelques études 
sur la culture des processions dans des régions déterminées ont été publiées ces 
dernières années :

Gielis (G.) en collaboration avec Libens (S.). Het zevende jaar. Processies in de 
regio Maas-Rijn. Louvain, 2010.

Roelants (N.). Voetsporen van devotie. Processies in Vlaams- Brabant. Louvain, 
2008.

Autres publications concernant les processions :

Deckers (C.). Maria door Vlaanderen gedragen. Herentals, 2009 (répertoire des 
processions lors desquelles une statue de la Vierge est portée).

Meulemeester (J.L.) Processies in West- Vlaanderen. Inleidende en kritische 
beschouwingen als bouwstenen voor verder onderzoek. Courtrai, 2015.

3.2.3.5. Autres documents
Les archives paroissiales renferment d’autres séries de sources importantes, 

à savoir la correspondance de la paroisse, les rapports du conseil ou de l’équipe 
paroissial, des documents sur le clergé paroissial, les finances de la paroisse, la 
pastorale catégorielle (pour la jeunesse, les personnes âgées), les associations cari-
tatives (par exemple Entraide et Fraternité, Vivre Ensemble, missions, soins aux 
malades et aux personnes âgées), les activités socioculturelles, les couvents locaux 
et les ecclésiastiques résidant dans la paroisse, etc. On trouve aussi dans beau-
coup d’archives paroissiales des documents sur (ou de) différentes organisations 
paroissiales ou associations liées à la paroisse (cf. 3.1.3.).

3.2.4. Dans les archives des ordres et congrégations de Belgique
Séries de sources manuscrites :
Pour les archives de généralats établis à Rome, voir www.relins.eu. Le géné-

ralat des jésuites (Borgo Santo Spirito, Rome) conserve les rapports adressés au 
général par les résidences et collèges en Belgique.

Concernant les maisons-mères ou « provincialats » et abbayes autonomes 
établies en Belgique, nous mentionnerons tout d’abord les registres d’entrée des 
novices. Ils procurent des informations biographiques à leur sujet, ce qui permet 
à l’historien de déterminer leur origine géographique et (parfois) sociale. Il y a 
aussi la correspondance du supérieur avec les évêques, le supérieur général s’il 
s’agit d’un ordre ou d’une congrégation internationaux dont le siège principal 
ne se trouve pas en Belgique et avec les supérieurs des filiales (parfois dans les 
missions). Certaines archives centrales d’ordres et de congrégations conservent 
des dossiers individuels par religieux ou religieuse. Enfin, ces archives renferment 
aussi la comptabilité et des documents financiers de toutes sortes.

Ce qui est conservé dans les fondations locales peut varier fortement : les 
petites communautés de religieuses qui gèrent une école primaire laissent moins 
d’archives qu’un collège jésuite ou un monastère franciscain établi dans une ville. 
Néanmoins, des chroniques racontant les faits et gestes de la communauté sont 
tenus dans beaucoup de couvents.
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Le contenu concret des archives diffère selon l’activité principale des religieux : 
soins hospitaliers enseignement, prédication, missions, etc. On trouve ainsi dans 
les archives des jésuites et des rédemptoristes d’intéressants rapports sur le dérou-
lement des prédications de missions populaires. Ce que l’on peut trouver dans les 
archives d’une congrégation s’occupant d’enseignement et la façon d’aborder la 
recherche sont expliquée dans :

Wynants (P.). Pour écrire l’histoire d’un établissement d’enseignement congré-
ganiste : orientations de recherche, sources et méthodes (xixe- xxe siècles), in 
Insediamenti e iniziative salesiane dopo Don Bosco. Rome, 1996, p. 17-62.

Le kadoc a publié ces dernières décennies différentes monographies sur les 
communautés féminines (www.kadoc.kuleuven.be\publicaties) : les bibliographies 
de ces ouvrages donnent une bonne idée des documents que l’on peut consulter.

Un aperçu des archives conservées dans les maisons belges peut être trouvé 
sur www.odis.be. Un vaste ensemble de données biographiques peut aussi être 
consulté via odis concernant les membres (décédés) de divers instituts religieux.

Séries de sources imprimées :
Il arrive que les ordres et congrégations publient des rapports annuels destinés 

à leurs membres et bienfaiteurs (par exemple les jésuites (Litterae annuae) et 
les frères mineurs) ou éditent à l’occasion d’un jubilé une chronique historique 
donnant un aperçu des activités passées (rédemptoristes). Des revues sont égale-
ment éditées, cette fois à destination d’un plus large public. Les ordres et congré-
gations missionnaires y intégraient des lettres de missionnaires renseignant sur les 
activités apostoliques, mais offrant aussi une image de leur cadre de vie. Pour un 
inventaire voir www.odis.be et ibidem pour les revues franciscaines :

Laureys (D.). De mindere broeders van Franciscus 1842-1992. Louvain, 1992.

Les ordres et congrégations importants ont parfois un site internet historique 
(par exemple www.jesuitica.be) et/ou consacrent une revue à leur histoire. Pour 
un tour d’horizon, voir :

Persoons (E.). Tijdschriften in verband met kloostergeschiedenis. Bruxelles, 1996.

Les biobibliographies sont pratiques pour retrouver la trace des membres d’un 
ordre ou d’une congrégation. Elles existent pour les jésuites, les franciscains, les 
rédemptoristes et d’autres :

De Meulemeester (M.). Biobibliographie des écrivains rédemptoristes. Louvain, 
1935.

Sources éditées :
Comme mentionné précédemment, odis contient des milliers de fiches concer-

nant des membres des instituts religieux féminins et masculins.
Pour certains ordres, des listes de membres ont été aussi publiées, par exemple :

Verkerken (D.), Grootaers (W.). Repertorium ordinis fratrum Sancti Augustini 
provincia Coloniae – provincia Belgica 1252-1995. Louvain, 1996.

Teuns (S.). Historische ledenlijst Minderbroeders- Kapucijnen 1802-1995. Saint-
Trond, 1996.
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Janssen (R.), Winkelmolen (P.W.). Repertorium Canonicorum regularium ordinis 
Sancti Crucis 1840-1996. Maaseik, 1999.

Les ordres et les congrégations éditent parfois leurs textes fondamentaux, 
notamment :

Verhelst (D.). La congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheut): édition 
critique des sources. Tome I: Une naissance laborieuse, 1861-1865. Louvain, 
1986; IIa, La correspondance de Théophile Verbist et ses compagnons 1865-
1866. Louvain, 2003 ; IIb, La correspondance de Théophile Verbist et ses 
compagnons 1866-1867. Louvain, 2007.

Lettres de sainte Julie Billiart, fondatrice des soeurs de Notre-Dame de Namur. 
Rome, 1976, 2 vol. + indices.

Vie de Julie Billiart par sa première compagne Françoise Blin de Bourdon ou les 
mémoires de Mère Saint- Joseph. Rome, 1978.

Correspondence :

Depaepe (M.), ed. “Tot glorie van God en zaligheid der zielen”: brieven van Moeder 
Maria Adonia Depaepe over haar leven en werk als Zuster van Liefde van Jezus 
en Maria in Belgisch Kongo (1909-1961). Anvers, 1992.

Joassart (B.), ed. Friedrich von Hügel, Cutbert Hamilton Turner et les Bollan-
distes. Correspondance. Bruxelles, 2002.


