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Archives de sciences sociales des religions, 202 (avril-juin 2023), p� 11-24

La vitalité actuelle des études sur les missions catholiques dans les mondes 
coloniaux et post-coloniaux 1 doit beaucoup à l’exploitation de sources 
inédites� Si le renouveau de l’élan missionnaire au cours du xixe siècle et 
des premières années du xxe siècle est désormais bien connu, les ouvertures 
d’archives ainsi que les opportunités d’enquêtes sociologiques et ethnogra-
phiques contribuent à déplacer progressivement le regard vers les mutations 
de cet apostolat au cours du long xxe siècle� Les femmes missionnaires sont 
longtemps demeurées dans l’ombre de leurs homologues masculins, peut-
être en partie parce que ces derniers ont rendu leurs archives accessibles plus 
précocement et plus largement (Curtis, 2017 : 250)� L’historien·ne et l’an-
thropologue des missions restent en effet tributaires des rythmes d’ouver-
ture aléatoires des archives privées des congrégations, ou encore des archives 
vaticanes, dont la déclassification ne répond pas à un délai fixe� Les articles 
de ce dossier s’appuient ainsi sur des fonds encore peu exploités, prove-
nant prioritairement des congrégations féminines étudiées (Sœurs blanches 
pour l’Algérie, Sœurs grises de Montréal pour l’Ouest canadien, Francis-
caines missionnaires de Marie pour la Haute-Égypte), mais également d’une 
Église locale (archevêché de Tunis) et des archives du pontificat de Pie XII 
(1939-1958), dont l’ouverture en mars 2020 offre un nouvel éclairage sur 
les missions à l’heure des transitions post-coloniales et des débats préalables 
au concile Vatican II 2� Alors que l’éloignement temporel ainsi que certains 

1�  « Post-colonial » renvoie ici, de manière large, à une période chronologiquement postérieure 
à la période coloniale, à un contexte « libéré politiquement, économiquement et culturellement des 
formes coloniales de domination et de leurs éventuels avatars, mais en même temps profondément 
marqué par cette domination » (Sibeud, 2004 : 87)�
2�  À propos des enjeux et des perspectives scientifiques ouvertes par ce fonds, voir Valbousquet, 
2022, ainsi que les travaux menés dans le cadre du projet ANR « Globalvat: Rebuilding the World, 
Society, and Human Identity (1939-1958): The Global Perspective of the Vatican Archives » 
(2022-2025), coord� Laura Pettinaroli, et du programme quinquennal de l’École française de 
Rome « ArchivesPie12 » (2022-2026), coord� Fabrice Jesné, Laura Pettinaroli et Nina Valbousquet 
(https://archivespie12�hypotheses�org)�

Mélina Joyeux 
Marion Robinaud

Introduction

Missions catholiques féminines dans les mondes coloniaux 
et post-coloniaux au XXe siècle 
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12 – Archives de sciences sociales des religions

facteurs logistiques (par exemple, le déménagement des archives des Sœurs 
blanches en 2016, qui a largement facilité leur accessibilité) ont pu favori-
ser ces ouvertures, l’actualité politique et médiatique a également mis en 
lumière les tensions qui existent autour de l’accès aux sources� L’exemple 
des pensionnats autochtones au Canada, développé dans ce dossier, est par-
ticulièrement parlant� À la suite d’une Commission de vérité et de réconcilia-
tion, à laquelle l’Église a pris part en 2008, et des révélations concernant les 
centaines de sépultures anonymes découvertes depuis l’été 2021 sur les sites 
d’anciens établissements, l’ouverture totale des archives des congrégations et 
instituts ayant participé au système des pensionnats fait partie des revendica-
tions autochtones actuelles, après des décennies d’entraves ou d’interdictions 
d’accès aux documents de première main� Ce décentrement sur le terrain 
canadien montre également la richesse d’une approche croisant des sources 
de nature différente� Deux articles mobilisent ainsi, à côté des documents 
d’archives, des sources orales� L’étude des missions féminines fait en effet 
ressortir l’idée d’une « ethnographie d’urgence »� Alors que les pères de l’an-
thropologie de la fin du xixe siècle, convaincus que les sociétés autochtones 
étaient vouées à disparaître, tentaient par tous les moyens de collecter des 
données sur ces populations, l’urgence de recueillir savoirs et témoignages 
change de camp à mesure que les effectifs missionnaires déclinent dans de 
nombreuses régions du monde (Dumont, 1990)� La parole des dernières 
sœurs témoins des processus coloniaux, désormais âgées, apparaît comme 
une source à part entière, complétant et nuançant les données archivistiques�

Le croisement de documents écrits et de sources orales engage par ailleurs 
l’échange disciplinaire entre histoire, sociologie et anthropologie mis en œuvre 
dans ce dossier thématique 3� À l’intersection des études sur les missions 
catholiques et des études sur les sociétés coloniales et post-coloniales, il se 
concentre sur les sources permettant de saisir les relations ambivalentes entre 
missions et colonialisme à travers le prisme des femmes� L’étendue chrono-
logique des contributions, de la fin du xixe siècle à 2022 – date de l’enquête 
socio-anthropologique présentée par Alexis Artaud de La Ferrière – donne à 
voir les dynamiques de négociations constantes et les transitions qui agitent 
ce vaste xxe siècle� Cette période est marquée par l’épanouissement du second 
élan missionnaire du catholicisme, amorcé au xixe siècle� Celui-ci se traduit 
par l’essor considérable et l’internationalisation des congrégations existantes, 
mais aussi la création de nouvelles, dont plusieurs exclusivement féminines, 
en lien notamment avec le « grand exil » provoqué par les lois laïques fran-
çaises des années 1900 (Cabanel et Durand, 2005)� En situation coloniale, les 
congrégations de religieuses sont non seulement présentes pour soutenir l’effort 
d’animation pastorale permettant la progressive conversion des populations, 

3�  Les articles ici rassemblés font suite à une journée d’études, organisée en novembre 2021 avec 
le soutien du CéSor (CNRS/EHESS) et du laboratoire d’excellence Hastec   porté par l’EPHE-PSL 
(ANR-10-LABX-85)� Nous remercions le comité de rédaction des ASSR pour ses conseils et son 
accompagnement lors du processus de publication du présent dossier� 
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Introduction – 13 

mais elles sont également enrôlées, plus ou moins volontairement, dans les 
politiques sociales, éducatives, sanitaires et économiques alors imposées 
aux populations locales� Éducation et soin, prérogatives traditionnellement 
associées aux femmes dans la culture occidentale, caractérisent la présence 
des religieuses dans les territoires missionnés� Mais leurs activités ne peuvent 
se réduire à ces deux fonctions et leur maintien en contexte post-colonial 
doit également être analysé� En effet, ce long xxe siècle est aussi celui des 
indépendances, de la visibilité accrue des revendications autochtones et de 
l’affirmation du concept d’inculturation après le concile Vatican II� Étudier 
les stratégies des congrégations féminines catholiques sur cette période, en 
adéquation ou non avec les politiques (post-)coloniales, conduit à interroger les 
projets de transformation sociale et culturelle envisagés pour les populations 
locales ainsi que la façon dont les sœurs missionnaires conçoivent l’altérité 
et interagissent avec elle dans le temps long� Le croisement de différentes 
études de cas, circonscrites sans être cloisonnées, permet d’envisager à la 
fois les objectifs, les adaptations et les effets des contacts noués autour de la 
mission, ainsi que les héritages et les permanences des présences missionnaires 
féminines après les indépendances�

Les femmes en mission, entre histoire et anthropologie

Plusieurs auteur·es ont souligné la fécondité d’un croisement entre histoire 
des missions, histoire coloniale et histoire des femmes (Ardener, Bowie et 
Kirkwood, 1993 ; Rogers, 2009)� Dans une démarche visant à faire sortir 
les femmes de l’ombre de leurs homologues masculins 4 (Curtis, 2010b ; 
Cova et Dumons, 2012), les sœurs missionnaires ont fait l’objet, depuis les 
années 1990, de travaux riches et divers : des synthèses cartographiant les 
congrégations féminines dans le monde (Dufourcq, 1993), des monographies 
et des études de cas sur une congrégation ou un territoire donnés (Cornet, 
2005 ; Stornig, 2013 ; Langewiesche, 2014), des biographies éclairant les res-
sorts individuels de l’expérience missionnaire (Lecuir-Nemo, 2001 ; Brouwer, 
2002 ; Curtis, 2010a), des anthologies de sources pour plonger au cœur des 
discours et des activités des religieuses (Paisant, 2009)� Parmi ces études, les 
congrégations catholiques sont demeurées quelque peu en retrait et ont été 
abordées principalement au prisme d’une histoire sociale de l’éducation et 
de la santé (Sanchez-Summerer, 2010 ; Clancy-Smith, 2012 ; Barthélémy et 
Rogers, 2013 ; Bruno-Jofré, 2013 ; Fredj, 2013)�

À travers ces deux sphères d’activité, les religieuses apparaissent comme 
des actrices clés de la « mission civilisatrice »� En effet, malgré des rapports 
complexes avec les colons et les autorités (Prudhomme, 2004 ; Daughton, 
2006 ; Borne et Falaize, 2009 ; White et Daughton, 2012), les missionnaires 

4�  Une tradition historiographique qui, en France, remonte aux années 1980 : voir notamment 
Langlois, 1984 ainsi que le bilan historiographique de Rogers, 2013�
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14 – Archives de sciences sociales des religions

ont collaboré activement au projet colonial dans les différents empires� Les 
politiques culturelles y ont suivi des chronologies heurtées, marquées par de 
nombreux débats sur la possibilité et l’opportunité de l’assimilation des popula-
tions autochtones� Les ambiguïtés et les contradictions des autorités coloniales 
en la matière, la distance entre discours et pratiques, la tension entre imposition 
d’une culture dominante et prise en compte des particularismes locaux – cette 
dernière option semblant l’emporter après la Première Guerre mondiale – ont 
été mises en évidence depuis longtemps (Bouche, 1976 ; Conklin, 1997 ; Cooper 
et Stoler, 1997)� Prolongeant et affinant ces conclusions, des travaux récents 
ont souligné l’intérêt d’une approche renouvelée de la « mission civilisatrice », 
et en particulier de son volet scolaire, relu au prisme du genre, de la race ou 
encore des circulations transnationales (Kamphuis, 2018 ; Reynaud-Paligot, 
2020 ; Matasci, Bandeira Jeronimo et Gonçalves Dores, 2020)� Ils ont aussi 
souligné la nécessité d’en restituer une histoire plurielle, en déplaçant la focale 
des autorités coloniales vers les acteurs et actrices qui l’incarnent sur le terrain : 
instituteurs et institutrices, personnel médical, missionnaires� Loin d’être de 
simples auxiliaires aligné·es sur les injonctions officielles, les missionnaires 
ont leur propre façon de se positionner face aux autorités et aux populations 
autochtones, leurs propres agendas et pratiques, leurs propres motivations et 
contradictions (Foster, 2013 ; Kamphuis et van Nederveen Meerkerk, 2020 ; 
Vu Thanh, 2022)� Dans le vocabulaire missionnaire, la « mission civilisatrice » 
se traduit par une volonté de « régénération » des populations colonisées, 
entendue au sens religieux (une nouvelle naissance par le baptême) autant que 
social et culturel (des transformations dans la vie quotidienne, associées à l’idée 
d’un redressement moral)� Étudier la forme, les moyens et le sens donnés à ce 
projet dans des contextes divers conduit les contributeurs et contributrices de 
ce dossier à se pencher sur les relations nouées au quotidien entre sœurs et 
populations locales, et à interroger la façon dont elles perçoivent leur propre 
position dans cette interaction�

Dans le sillage des recherches engagées sur les premiers contacts entre 
Européens et populations locales, historien·nes et anthropologues ont réfléchi aux 
espaces (« zone », « monde ») du contact (Pratt, 1992 ; Rey-Goldzeiguer, 2006) et 
à la notion de « rencontre coloniale » (Price, 2008 ; Bertrand, 2011), entendue 
comme une situation qui « met quotidiennement en contact des individus ou 
des groupes qui, quoi qu’il en soit par ailleurs de la violence du système dans 
lequel ils s’inscrivent (de gré ou de force), possèdent leur propre autonomie et 
déploient leurs propres stratégies » (Fauvelle, 1999 : 105)� Sans nier l’existence 
d’un cadre de domination, ces approches ont profondément renouvelé l’his-
toire et l’anthropologie sociale et culturelle du fait colonial en portant le regard 
sur les relations sociales ordinaires qui s’y nouent, sur les influences culturelles 
réciproques, sur les espaces de rencontre et de négociations (Grimshaw et 
May, 2010 ; Blanchard et Thénault, 2011)� Or, la mission s’affirme précisément 
comme un « lieu d’innovation et de rencontres interculturelles »par excel-
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Introduction – 15 

lence (Routhier et Laugrand, 2002), où se tisse une « longue conversation 5 » 
(Comaroff, 1991) entre missionnaires et populations locales, faite de confron-
tations et d’adaptations permanentes� Dans cette optique, qu’en est-il d’une 
anthropologie historique des missions catholiques qui prendrait en consi-
dération non seulement une approche diachronique de leur histoire dans un 
territoire donné, mais également une approche synchronique incluant les 
échanges, les dynamiques, les circulations d’idées et de savoirs ? Du fait de 
la division genrée du travail missionnaire, les religieuses sont placées, plus 
encore que leurs homologues masculins, au contact quotidien des populations 
locales, en particulier auprès des femmes et des enfants : chargées des soins 
infirmiers, des salles d’asile, des classes féminines ou de la surveillance des 
pensionnats, elles sont aussi réputées pouvoir accéder plus librement aux 
espaces domestiques, et sont ainsi chargées des visites à domicile pour porter 
jusqu’au cœur des foyers le projet missionnaire de « régénération »� Leurs 
archives rendent compte de ces interactions quotidiennes, en particulier les 
diaires� Loin de se limiter à alimenter une histoire religieuse, elles ouvrent des 
fenêtres sur l’histoire des transformations sociales, culturelles, économiques ou 
techniques provoquées par la « rencontre » entre missionnaires et populations 
locales (Verdeil, 2013 : 11)� Or, là aussi, les recherches qui ont adopté ce 
prisme des échanges interculturels se sont surtout concentrées sur les missions 
protestantes (Murre-van den Berg, 2005 ; Prevost, 2010 ; Grimshaw, 2011), 
tandis qu’elles restent encore largement à mener du côté catholique� 

Terrains d’enquête

Les différentes études de cas présentées ici cherchent ainsi à interroger les 
spécificités de la présence des femmes missionnaires au contact des popula-
tions locales en situation coloniale puis post-coloniale, au sein des empires 
britannique et français� Pour ce faire, elles empruntent à la riche actualité 
historiographique consacrée à « la mission au féminin »� D’une part, l’his-
toire transnationale du phénomène missionnaire qui s’affirme (Gewurtz et 
Jalagin, 2017) n’a pas manqué de s’intéresser aux religieuses (Rogers, 2014, 
2020 ; Dumons, 2020, 2022)� Certains articles abordent ainsi les enjeux de 
l’internationalisation du personnel et peuvent nourrir, à travers des exemples 
précis, les réflexions engagées sur la circulation des modèles missionnaires� 
D’autre part, les contributions s’insèrent dans l’évolution d’une histoire des 
femmes en mission vers une histoire du genre des missions� Celle-ci interroge 
la division genrée et la hiérarchisation du travail missionnaire, prolongeant 

5�  Entendue comme « la façon extrêmement variable, généralement graduée, souvent implicite, et 
ostensiblement “syncrétique” par laquelle les identités sociales, les styles culturels, et les pratiques 
rituelles des populations africaines furent transformés par la rencontre avec l’Évangile » (Comaroff, 
t� 1, 1991 : 250, traduit par Mary, 2000)� Cette « longue conversation » implique à la fois un 
processus dialectique (contradictions, conflits, domination et résistances), mais aussi un échange 
dialogique (négociation, domestication), au terme duquel les identités respectives sont redéfinies�
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16 – Archives de sciences sociales des religions

les réflexions engagées sur le travail du care pris en charge par les sœurs 
(Brejon de Lavergnée, 2018), ou encore la construction et la diffusion de 
modèles de féminité et de masculinité à travers les différentes œuvres (Haggis, 
1998 ; Huber et Lutkehaus, 1999 ; Okkenhaug, 2010 ; Gabry-Thienpont et 
Neveu, 2021)� Les articles s’articulent également autour de la question des 
espaces de la mission, en dressant un panorama de la pluralité de lieux dans 
lesquels s’exerce l’activité missionnaire, au-delà de l’école, du dispensaire ou 
de l’hôpital : ouvroirs, pensionnats, visites à domicile ou encore associations 
sont mis en lumière, de même que les stratégies pédagogiques et apostoliques 
qui s’y déploient� Abordées dans plusieurs contributions, la question du 
financement des œuvres et celle des enseignements économiques et pratiques 
transmis au sein des établissements éclairent en outre une dimension matérielle 
de la mission rarement étudiée, a fortiori pour les femmes (Pirotte, 2005)� 
Enfin, l’exploration des imaginaires religieux qui animent les sœurs permet 
d’envisager de façon plus intime le sens qu’elles donnent à leur présence sur 
le terrain� En regard de l’expérience des religieuses, quelques pistes sont alors 
esquissées à la marge concernant la réception de l’action missionnaire par son 
public, les résistances et réappropriations qu’elle suscite, en somme l’agency 
des populations locales� 

C’est le cas dans l’article de Mélina Joyeux, qui s’intéresse aux ouvroirs des 
Sœurs blanches en Algérie coloniale entre 1880 et 1940� En étudiant la place 
des ouvroirs dans la stratégie missionnaire, l’auteure révèle les rapports de 
force qui s’établissent entre les sœurs et les populations locales, mais également, 
à divers degrés, avec les autorités coloniales� Prises ainsi en étau, les Sœurs 
blanches ne cessent de négocier leur position� Si l’ouvroir apparaît comme un 
lieu d’enseignement technique, il n’en est pas moins un outil privilégié de la 
transformation sociale des populations locales� Il met en lumière le modèle de 
féminité promu par les sœurs, qui cherche à concilier le rôle domestique des 
femmes et leur contribution économique au foyer� En analysant la dimension 
matérielle et technique de la mission, l’auteure souligne l’insertion des ouvroirs 
dans l’économie coloniale, à travers la valorisation de la production artisanale 
locale� La circulation des savoirs techniques qui s’opère dans ces lieux de 
formation donne à voir un processus d’acculturation qui touche autant les 
religieuses que les femmes autochtones�

En tant que lieux de transmission de savoirs et de savoir-faire pratiques, 
les ouvroirs des Sœurs blanches en Algérie coloniale sont ici mis en regard 
des pensionnats autochtones du Canada� Dans un tout autre contexte, au sein 
d’un système assimilationniste institutionnalisé, l’article de Marion Robinaud 
se concentre sur les contenus d’enseignement et les modalités pratiques de 
leur transmission par des femmes missionnaires dans les écoles-pensionnats 
du nord et de l’ouest du Canada, entre la fin du xixe siècle et la seconde moitié 
du xxe siècle� À travers une typologie des différents apprentissages et des péda-
gogies mises en œuvre, l’auteure montre comment la transmission de savoirs 
scolaires demeure subordonnée à celle de savoir-faire (enseignements pratiques, 
industriels et ménagers) et de savoir-être (goût du travail, responsabilité)� 
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Introduction – 17 

L’objectif est d’inculquer aux autochtones un nouvel ordre économique et 
social genré� Interrogeant la place des sœurs dans la division genrée du travail 
missionnaire, l’auteure souligne à son tour le modèle de féminité promu au 
quotidien par les catholiques dans ces établissements�

Elle fait ainsi écho au propos développé par Annalaura Turiano dans son 
analyse de la transformation des actions des Franciscaines missionnaires 
de Marie en Haute-Égypte, à la charnière entre situation coloniale et post- 
coloniale, entre les décennies 1920 et 1970� A� Turiano analyse en finesse la 
position complexe et les stratégies ambivalentes des missionnaires face aux 
politiques coloniales à l’œuvre avant 1950� Dans leurs écoles, elles s’appuient 
sur un recrutement socialement discriminant, entre inclusion des élites locales 
et exclusion des élèves pauvres� Mais elles étendent leurs ambitions au-delà 
des colonies sucrières pour lesquelles elles avaient été appelées et déploient 
aussi leurs activités sanitaires et éducatives dans des zones reculées� L’auteure 
souligne alors la répartition genrée du travail missionnaire au sein de petites 
communautés de coptes converti·es, même si les frontières de genre s’avèrent 
perméables� Elle montre la place centrale des femmes dans les stratégies de 
conversion et de consolidation des communautés de converti·es : c’est à travers 
elles que les religieuses cherchent à affirmer une « distinction catholique »� 
De l’enseignement au sein des colonies sucrières franco-belges aux « œuvres 
sociales », en passant par les « œuvres indigènes » au plus près des populations 
coptes et musulmanes locales, l’auteure souligne les redéploiements et les 
adaptations mis en œuvre par la congrégation dans cette région au temps du 
nationalisme égyptien�

L’analyse des reconfigurations missionnaires à l’heure des décolonisations 
est prolongée dans l’étude d’Alexis Artaud de la Ferrière� L’auteur dresse une 
sociologie des congrégations féminines catholiques dans la Tunisie contem-
poraine et interroge les effets conjugués de la sécularisation de l’État tunisien 
indépendant et des inflexions missiologiques post-Vatican II� Alors que la 
présence missionnaire est marquée par une réduction, un vieillissement et une 
internationalisation du personnel qui tendent à gommer les cloisonnements 
entre congrégations, elle doit dans le même temps redéfinir sa raison d’être 
à l’heure où l’objectif de la conversion est marginalisé, voire repoussé, au 
nom du dialogue interreligieux et du refus de créer des « déracinés »� Cette 
réflexion sur la place des convertis dans leur société d’origine renvoie en 
miroir à celle de la place des missionnaires dans les sociétés post-coloniales 
et des logiques d’acculturation à l’œuvre pour poursuivre leurs activités 
tout en s’intégrant aux institutions tunisiennes� La contribution pointe 
alors la façon paradoxale dont les religieuses pensent leur propre position, 
entre engagement citoyen et extranéité, entre « principe d’indigénisation » et 
« principe du pèlerin »� L’auteur met au jour une dimension eschatologique 
dans l’imaginaire religieux des sœurs et souligne le relatif échec de l’idée 
missionnaire dans la Tunisie indépendante�

Ce dossier propose ainsi une contribution à une histoire socio-culturelle et 
à une anthropologie historique des missions féminines en situation coloniale 
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18 – Archives de sciences sociales des religions

et post-coloniale� La focale placée sur l’Afrique du Nord (Algérie, Égypte, 
Tunisie) – région souvent passée au second plan des études missionnaires au 
regard de l’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, malgré la richesse des 
questionnements soulevés par les adaptations missionnaires en terre d’islam 
(Verdeil, 2013) – et le décentrement sur le terrain canadien visent à explorer 
les points communs, les divergences et les nuances qui caractérisent la présence 
et l’action missionnaires féminines dans le monde au xxe siècle� Des points de 
convergence semblent constituer autant de constantes, avec leurs déclinaisons 
locales : les types d’œuvres développées, les normes et valeurs diffusées, la 
nécessité d’une adaptation plus ou moins importante au terrain de mission� 
Ce processus d’adaptation rend toutefois hasardeuse toute tentative de géné-
ralisation des effets de la mission (Rogers, 2014 : 9)� Les variations tiennent 
à l’histoire, à l’organisation et aux orientations des différentes congrégations ; 
aux spécificités sociales, culturelles et religieuses des populations rencontrées ; 
mais aussi au contexte politique qui pose le cadre et les possibilités de l’action 
apostolique en situation coloniale et post-coloniale� 

Comment les missionnaires s’intègrent-elles aux structures sociales, poli-
tiques et religieuses locales, ou au contraire comment s’en dissocient-elles, 
et par quels moyens ? Quelle est la place donnée aux aspects matériels et 
économiques dans les stratégies missionnaires et dans les interactions avec les 
populations ? Comment les transformations des corps, les changements dans 
la vie quotidienne et la culture matérielle participent-ils de la transformation 
des mondes locaux ? De quelles façons la mission peut-elle devenir un outil 
stratégique de distinction et de valorisation pour les femmes missionnaires 
comme missionnées ? Quelles reconfigurations pour les missions féminines 
dans les mondes post-coloniaux ? Autant de questions dont s’emparent les 
textes ici réunis pour redéfinir les contours de la présence missionnaire au 
féminin dans des contextes coloniaux et post-coloniaux pluriels� Ce dossier 
pense les missionnaires comme des acteurs et des actrices ayant la capacité de 
poser un regard réflexif sur leurs pratiques et de (re)définir en situation leurs 
actions� Il donne à voir les modalités concrètes de l’action missionnaire, les 
difficultés qu’elle rencontre, les ajustements qu’elle opère pour s’adapter à des 
terrains précis, ainsi que la variabilité de ses résultats� Mais la démarche mise 
en œuvre veille également à prendre acte des biais induits par les sources et 
des difficultés à y accéder�

Les défis des sources

Depuis plusieurs années, les sources produites par les congrégations féminines, 
tout particulièrement leurs archives, deviennent un objet d’étude à part entière� 
Anne Jusseaume, proposant de nombreuses pistes de recherche, souligne le 
renouvellement et l’enrichissement de l’histoire sociale, religieuse et profane à la 
lumière des archives des congrégations féminines (Jusseaume, 2016)� Si elle met 
en avant « les possibles » ouverts, en particulier au regard de la relation entre 
l’individu (la sœur) et l’institution (la congrégation et plus largement l’Église), 
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Introduction – 19 

elle n’évoque pas la question de l’accès aux sources pour les chercheur·euses 
qui n’en sont pas membres� Or, tout·e universitaire s’intéressant aux données 
conservées dans les archives des congrégations religieuses (féminines comme 
masculines) s’est heurté·e à cette difficulté� Au-delà des contraintes et des 
enjeux inhérents à la fréquentation de fonds d’archives privés, le croisement 
des expériences individuelles de recherche réunies dans ce dossier a permis 
de confirmer une spécificité des congrégations féminines catholiques en la 
matière, spécificité analysée par Sarah A� Curtis dans un article qui a constitué 
une référence partagée de nos discussions collectives (Curtis, 2017)� À partir 
de sa propre expérience dans les archives de congrégations françaises, Curtis 
cherche à expliquer la réticence des religieuses à ouvrir leurs archives aux 
chercheur·euses extérieur·es� Elle conclut à l’existence de stratégies « d’autopro-
tection » et « d’autoperpétuation » d’une « histoire de famille », ce qui la conduit 
à insister sur le rôle de l’historien·ne professionnel·le dans les négociations à 
mener avec les responsables des fonds, pour faire connaître l’« héritage social » 
(Berthold, 2015) des communautés féminines� Dans un contexte post-colonial 
plus proche de nos préoccupations, Marion Robinaud est également revenue 
sur ses propres difficultés à accéder aux archives, mais aussi aux témoignages 
oraux relatifs à l’histoire sensible des pensionnats autochtones du Canada 
(Robinaud, 2021)� Quand la justice transitionnelle s’invite, l’autoprotection 
semble atteindre ses limites et l’ouverture des archives devient un enjeu majeur 
pour étudier les relations entre missionnaires et populations locales�

Les auteur·es des contributions qui suivent se sont prêté·es au jeu de l’évo-
cation des conditions d’accès et de consultation des sources des congrégations 
étudiées� Sans pour autant développer une véritable approche réflexive, tous 
et toutes livrent une petite parenthèse reflétant leurs pratiques de recherche 
en archives� Entre inventaires absents, sélections opérées par l’archiviste ou la 
sœur responsable des archives et restrictions des conditions de consultation, 
ces évocations donnent un aperçu des coulisses de la recherche au sujet des 
femmes missionnaires� Ce que la consultation des sources laisse entrevoir aux 
universitaires façonne irrémédiablement la recherche, ses matériaux et ses 
résultats� L’éventuel impact du genre sur les conditions d’accès à ces archives, 
dans un champ de recherche fortement féminisé, mériterait également d’être 
interrogé� Les discussions nouées entre les auteur·es du dossier ont permis de 
partager des expériences diverses de ce rapport au terrain� Pour qui s’engage 
dans une histoire des missions, il existe souvent une déconnexion entre les 
lieux étudiés et les lieux de la recherche, du fait de la centralisation des archives 
congréganistes dans les maisons provinciales et les maisons-mères européennes 
et/ou romaines – phénomène qui s’est accentué après les décolonisations, au 
gré des fermetures de postes de mission� Ce contexte documentaire pose la 
question des mémoires et des possibilités d’une histoire locale du phénomène 
missionnaire : quelles traces en subsistent à l’heure actuelle ? Quelles sources 
peuvent être mobilisées dans les anciens territoires colonisés, qui sont parfois 
aujourd’hui encore des pays de mission ? La plupart des congrégations féminines 
ne semblent avoir conservé que peu – voire pas – d’archives sur place au-delà 
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20 – Archives de sciences sociales des religions

de quelques décennies� Les archives des Églises locales, les riches collections 
bibliographiques constituées au cours de la période coloniale par des mission-
naires et institutionnalisées au sein de bibliothèques et centres de recherche 6, 
l’étude du patrimoine architectural et bien sûr le recours à la parole des sœurs 
et des missionné·es, voire aux mémoires familiales et collectives, sont désormais 
mobilisés à profit par les chercheur·euses� Autant de pistes qui pourraient 
continuer à nourrir les réflexions et les sources proposées dans ce dossier�
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