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SOMMAIRE 

Au Québec, il y a à peine deux décennies, les archivistes exerçaient 
majoritairement leur profession de façon empirique. Ils ne disposaient pas d'une 
formation théorique appropriée et se fonnaient surtout dans leur milieu de travail. 
En 1982, l'Association des archivistes du Québec propose deux cours en 
archivistique que donnent l'École de bibliothéconomie de I'Université de Montréal 
(EBSI) et le Centre d'enseignement des langues vivantes de l'université Laval. A 
compter de 1983, cinq universités québécoises mettent en place cinq programmes 
de Certificat et deux de Maîtrise. Lorsque nous parlons de Maîtrise en 
archivistique nous utilisons un terme générique désignant la Maîtrise en 
bibliothéconornie et sciences de l'information avec spécialisation archivistique de 
l'Université de Montréal ainsi que la Maîtrise es arts en histoire, option / 

archivistique, de l'université Laval. Ces programmes comportent tous une partie 
théorique et une partie pratique. Les universités reconnaissent ainsi l'importance 
de chacune dans le processus d'apprentissage initial de la profession d'archiviste 
mais les dosent différemment. Elles peuvent utiliser, mais à divers degrés, des 
activités de formation pratique tel que l'analyse de procédure ou de système, 
l'étude de cas, le travail en laboratoire, la visite en milieu de travail et, enfin, le 
stage qui fait l'objet de notre recherche. 

De type descriptif, notre recherche découle d'une réflexion 
personnelle alimentée par l'expérience acquise à titre de coordonnateur du 
Certificat en archivistique, de membre du Comité de gestion du Certificat en 
archivistique et de chargé de cours au Certificat ainsi qu'à la Maîtrise en 
archivistique à I'EBSI. Cette réflexion s'est également nourrie d'informations 
obtenues à la suite de lectures, de rencontres avec des responsables de 
programmes et des coordonnateurs de stage en archivistique, de notre pratique à 
titre de directeur du Service des archives de l'université de Montréal accueillant 
des stagiaires et recrutant des diplômés ainsi que d'échanges avec d'anciens 



étudiants et des praticiens de la discipline recevant des stagiaires dans leur milieu 
de travail. 

Notre recherche situe la fornation pratique des archivistes dans le 
contexte d'un lien theorie-pratique s'appliquant aux cours et aux activites de 
formation pratique. Elle s'appuie en cela sur le processus d'apprentissage 
expérientiel qui incorpore le lien théorie-pratique. Le contrôle du processus 
d'apprentissage expérientiel repose quant a lui sur les objectifs spécifiques des 
programmes et sur une typologie des savoirs centrée sur le savoir stratégique ou 
savoir pour l'action. 

, 

Notre stratégie de recherche en est une d'enquête que nous avons 
effectuée aupres de tous les anciens étudiants au Certificat ou à la Maîtrise en 
archivistique qui sont membres d'au moins une association professionnelle 
oeuvrant en territoire québécois et qui occupent un emploi dans le domaine des 
archives. À cet effet, nous avons élaboré un Lexique des tâches professionnelles 
et administratives et conçu un questionnaire intitulé Sondage aupres des 
archivistes du Québec. Nous en avons validé la pertinence et la lisibilité avant 
qu'ils ne soient adressés a la population concernée. 

Le Sondage visait à déterminer la contribution et l'importance de la 
valeur formatrice des activités de formation pratique pouvant être utilisées dans 
les programmes, à décrire le stage complété, à recueillir des suggestions 
susceptibles d'améliorer le stage et à obtenir une description des caractéristiques 
socio-démographiques ainsi que des taches professionnelles et administratives 
pratiquées par les répondants depuis l'obtention de leur diplôme en archivistique. 

Notre recherche s'appuie largement sur l'opinion de praticiens qui 
ont reçu une formation en archivistique et s'en sont formé une opinion. Bien que 
les témoignages reçus puissent parfois revêtir un caractère subjectif, leur analyse 
nous permet de dire que le stage constitue l'activité de formation pratique la plus 
importante en matière de formation professionnelle initiale des archivistes au 
Québec pour la période étudiée. Le stage, toutefois, dans ses dimensions de 
durée et de diversité, autorise I'appropriation et I'intégration de certaines 
connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à l'exercice de la profession 
mais ne permet pas l'appropriation et I'intégration de toutes les connaissances, 



habiletés et attitudes nécessaires à son exercice. Nous pensons que l'utilisation 

de plusieurs activités de formation pratique permettrait le mieux l'appropriation et 
l'intégration des connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à I'exercice de 
cette profession. 

Notre étude permet d'abord de suggérer d'établir une typologie des 
connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à I'exercice de la profession et 
de préciser la place du stage dans le processus stratégique de la formation 
professionnelle initiale en complémentarité avec les autres activités de formation 
pratique et les cours dans le cadre d'une démarche globale de formation 
professionnelle impliquant un lien théorie-pratique et une alternance théorie- 
pratique. Notre recherche permet, enfin, de suggérer d'accroître la durée et la 
diversité des tâches professionnelles et administratives pratiquées dans le cadre 
du stage et de privilégier les fonctions observation et réflexion dans l'action de 
même que les fonctions descriptive, évaluative et heuristique. 
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La présente recherche consiste en une étude descriptive de la 

contribution du stage B la formation professionnelle initiale des archivistes au 

Québec de 1983 a 1994. 

Dans le chapitre premier, nous cernons la problématique de la 

formation professionnelle des archivistes au Québec et celle plus spécifique du 

stage en archivistique. Dans le but de mieux documenter la problematique et 

d'établir le cadre théorique de notre recherche, nous avons rencontré les 

responsables des programmes ou les coordonnateurs des stages des universités 

québécoises qui enseignent I'archivistique. Nous avons également effectué une 

revue de la littérature portant sur la formation pratique ainsi que sur le stage. 

Nous situons la formation professionnelle initiale des archivistes 

dans le cadre d'un lien théorie-pratique s'appliquant aux cours ainsi qu'au 

activités de formation pratique pouvant être utilisées dans les programmes de 

Certificat et de Maîtrise en archivistique soit: l'analyse de procédure ou de 

système, l'étude de cas, le travail en laboratoire, la visite en milieu professionnel 

et, évidemment, le stage. Nous joignons ce lien à un processus d'apprentissage 

permettant au futur professionnel de se situer en contexte réel, asur le  terrain^, ou 

très près du réel. A cet effet, nous privilégions l'apprentissage expérientiel qui 

comporte l'expérience concrète, l'observation réflexive, la conceptualisation 

abstraite et l'expérimentation active (Bernard. Cyr, Fontaine, 1 981 ; Villeneuve, 

1987; Cyr. 1985). Nous privilégions également un processus de contrôle de 

l'apprentissage basé sur les objectifs spécifiques de chaque programme, une 



typologie des savoirs centrée sur le savoir stratégique ou savoir pour l'action (Van 

der Maren, 1995) ainsi que sur la conception et la mise en place d'une typologie 

des tâches visant les archivistes professionnels (AAQ, 1993; Université de 

Montréal, École de bibliothéconornie et des sciences de l'information, Comité de 

gestion du Certificat en archivistique, 1 991 ). 

Au chapitre deux, nous optons pour une stratégie d'enquête. Notre 

recherche s'appuie d'abord sur notre expérience professionnelle, sur l'information 

recueillie dans le cadre de rencontres de coordonnateurs de stages et de 

responsables de programmes de Certificat et de Maîtrise en archivistique de cinq 

universités qu4béwises ainsi que d'une revue d'écrits. Mais c'est l'information 

obtenue à l'aide d'un questionnaire intitulé Sondage auprés des archivistes du 

Québec (voir I'appendice Vla) qui nous permettra de tirer les conclusions de notre 

recherche. Afin d'assurer la précision de la terminologie utilisée et d'éviter tout 

sens équivoque pouvant prêter à interprétation, nous avons défini les termes clés 

puis les avons regroupés sous forme de Lexique (voir l'appendice Wb). 

Nous avons soumis le questionnaire et le lexique à vingt et une 

personnes à qui nous avons demande d'en apprécier le degr6 de pertinence ainsi 

que de lisibiiité. Après avoir apporté les modifications jugées nécessaires, nous 

avons acheminé le Sondage et le Lexique auprès de la population visée, soit les 

archivistes ayant complété leurs études universitaires de premier ou de deuxième 

cycle (Certificat ou Maîtrise) en archivistique dans la province de Québec, qui 

occupent un emploi dans le domaine des archives et qui sont membres d'au moins 

une des trois association professionnelles oeuvrant en territoire québécois (AAQ: 

585 membres, ACA: 28 membres et ARMA Montréal: 125 membres). Le 

questionnaire a été administre entre les mois de décembre 1994 et de février 

1995. Un rappel a été effectué auprès de la population ciblée. Nous avons fixé la 

date de clôture pour la réception des questionnaires à la fin du mois de mars 

1995. Nous avons reçu 133 questionnaires, ce qui constitue un taux de réponse 



de 18.0%. Enfin, nous avons conçu un plan d'analyse et de traitement à l'aide des 

logiciels Stat View et Bcel. 

Au chapitre trois, nous exposons une analyse factuelle des résultats 

obtenus pour chaque question du Sondage aupds des amhivistes du QuBbec. 

Au chapitre quatre, nous presentons une analyse globale des 

résultats, laquelle nous permet de répondre aux questions de la recherche. Nous 

terminons le chapitre en formulant des suggestions relatives a la formation 

professionnelle initiale des archivistes ainsi qu'au stage en archivistique. 

Au chapitre suivant, nous tirons les conclusions pouvant Btre 

dégagées dans le cadre de notre recherche et suggérons quelques pistes de 

recherche nous semblant cruciales ou prometteuses. 

Finalement, nous terminons par une présentation des sources 

documentaires utilisées puis reproduisons, en appendice, certains documents 

utilises ou conçus dans le cadre de notre recherche. 



CHAPITRE PREMIER 

CADRE THÉORJQUE 



d a  connaissance est une des sources de la liberté. De tout temps, 
i'informatjon a Bté au coeur de la lutte pour le pouvoir: les hommes y 
ont reconnu l'arme ptiviI6giiée de la conquete de leur libertb, en 
meme temps que I'instrument de la limitation de celle de leurs 
sembiables.~ (Gouvernement du QuBbec, Commission d'étude sur 
l'accès du citoyen à l'information gouvernementale et sur la 
protection des renseignements personnels, 1 981, p. 3). 

INTRODUCTION 

L'être humain éprouve un besoin insatiable d'information pour mener 

à terne une partie importante des activités faisant l'objet de ses préoccupations. 

II le ressent ghéralement lorsqu'il désire comprendre ou reculer les frontières du 

savoir, décider, agir, contrôler, prouver, attester, reconstituer ou, encore, faire 

valoir ou rétablir un droit. En cette fin du XXe siécle. ce besoin est devenu 

tellement fondamental qu'il caractérise la société à laquelle nous appartenons 

puisqu'elle est couramment désignée sous le vocable de «Société de 

I'information~. 

Dans ce contexte, l'information apparaît de plus en plus comme une 

ressource vitale et ce, au même titre que les ressources humaines, matérielles et 

financières. Qu'il suffise de mentionner, à titre d'exemple, l'usage généralisé 

d'lnternet en tant que système d'information utilisé à l'échelle internationale. 

Comme toute ressource, l'information doit être gérée selon les règles de l'art, dans 

le respect des diverses législations et réglementations régissant sa création ou 

son acquisition, sa classification, sa description et son indexation, son accès, sa 

diffusion et sa communication, sa préservation ainsi que sa conservation ou sa 

disposition finale. 



Devant l'ampleur de la tâche à accomplir et les difficultés a 

surmonter, un nombre croissant de personnes physiques et morales, publiques ou 

privées, ont recours aux services sp6cialis6s de professionnels de la gestion de 

l'information. Le processus s'accél6rera d'avantage dans la mesure oir ces 

damiers maîtriseront l'art de faire évoluer leurs corpus theoriques respectifs ou 

communs en concordance avec les divers champs d'application pratiques de leurs 

disciplines et qu'ils y intégreront les habiletés, les savoirs et les savoir-faire 

professionnels et administratifs requis. Ils seront alors les mieux placés pour 

conseiller ou élaborer, faire adopter, appliquer, maintenir ou faire évoluer des 

politiques, des structures fonctionnelles ainsi que des programmes efficaces de 

gestion de l'information répondant a w  exigences de la aSociéte de I'infonation~. 

La complexité sans cesse croissante de l'information, la prolifération 

exponentielle de la masse de l'information produite ou acquise -sa quantité double 

maintenant à tous les quatre à cinq ans- la diversité des supports sur laquelle elle 

est consignée (papier, microfilm, informatique ou électronique, optique ou 

magnétwptique, etc.) ainsi que la pluralité des besoins des clientèles y ayant 

recours, pour une raison ou pour une autre, ont eu pour conséquence le 

développement de champs de spécialisation et de disciplines en matière de 

gestion de l'information. Qu'il suffise de mentionner, à titre d'exemple, 

I'infonnatique, la bibliothéconornie et I'archivistique. 

Cette dernière discipline qui présente depuis peu des signes 

d'émergence (Gagnon-Arguin, 1992, pp. 21 8-21 9) et dont l'apprentissage initial 

fait l'objet de notre attention est pratiquée par les archivistes. L'objet de leur 

préoccupation vise la gestion des archives et plus précisément la gestion de: a[...] 

l'information organique et consignée des organisations ou des individus B quelque 

stade de vie que ce soit.)) (Association des archivistes du Québec, Comité des 

affaires professionnelles, 1993, p. 22)' c'est-à-dire l'information produite ou reçue 

dans le cadre de la mission ou des activites d'un individu ou d'un organisme, 

consignée sur un support quel qu'il soit et à quelque stade de vie que ce soit. 



1.1 Formation professionnelle des archivistes au Quebec 

Au QuBbec, les archives comptent plus de quatre cents années 

d'existence. Toutefois, il y a a peine deux décennies, les archivistes y exerçaient 

majoritairement leur profession de façon empirique. Ils ne disposaient pas alors 

d'une formation théorique appmpriee et apprenaient plut& par la pratique, .sur le 

tas,, en comgeant leun erreurs, en échangeant de l'information avec leurs 

collègues, en visitant des services d'archives ou, encore, en s'autoformant Meme 

si certains avaient pu s'inscrire aux quelques cours en archivistique donnés par 

des entreprises, par des organismes publics, par des dgeps (principalement dans 

le cadre de l'enseignement des techniques de la documentation), par quelques 

départements d'histoire d'universités québécoises et par I'EBSI, il n'en demeure 

pas moins qu'aucun programme ne conduisait à l'obtention d'un diplôme 

universitaire faisant mention de I'archivistique. 

L'année 1982 marque un tournant dans le processus d'émergence 

de la profession d'archiviste et de la discipline archivistique au Québec. Des 

institutions universitaires québécoises commencent à mettre en place des 

programmes de fomation professionnelle en archivistique. Soulignons que, selon 

Bernier, responsable de la fomiaiiun pratique au Certificat en archivistique à 

l'université Laval, le: 

H[. . . J développement d'une discipline scientfique et sa 
reconnaissance professionneLfe se fondent nécessairement sur le 
développement de la fornation et, plus précsthent, sur la mise en 
place de programmes universitaires complets et bien adaptés aux 
besoins de la sociétéw (1 992, p. 89). 

Ces programmes universitaires comportent tous des Bl6ments 

propres à assurer la fomation theonque des M u n  archivistes. A ces Bl6ments 

s'en ajoutent d'autres visant leur formation pratique, dont le stage. L'aspect de la 

formation pratique fait i'objet principal de la présente recherche qui, de type 



descriptif, vise à miew comprendre et à expliquer la contribution du stage la 

formation professionnelle initiale des archivistes au Quebec de 1983 à 1994. 

Blondin (1 994, p. 2 )  affine que: r[ ...] la formation professionneile 

implique nécessairement des connaissances théoriques et des connaissances 

pratiques. u Nous considérons qu'on ne peut convenablement étudier la question 

de la fomation professionnelle des archivistes -tout comme celle de nombreuses 

autres professions- sans faire référence à celle de la formation théorique et 

pratique ou même a celle cruciale de I'intégration de la théorie a la pratique car 

elle se situe au coeur de la maîtrise de l'acte professionnel. 

En effet, l'intégration de la théorie à la pratique menant à l'acquisition 

d'un savoir stratégique ou savoir pour l'action (Van der Maren, 1995, p. 49) nous 

apparaît essentielle à la maîtrise de l'acte professionnel pose par I'archiviste. Afin 

de remplir avec compétence la mission qui lui incombe au sein de la aSociété de 

I'information~ et de faire évoluer à la fois sa profession ainsi que la discipline qui 

la sous-tend, I'archiviste doit, à notre avis, posséder une solide fomation 

professionnelle initiale, de calibre universitaire, l'amenant minimalement à 

maîtriser les tâches professionnelles et administratives propres à sa profession, 

tel que mentionné par l'archiviste Evans (1991, p. 25): 

aHow does society ensure that those who perfonn the duties of a 
servïce-on'ented occupation or profession are competent and are 
maintainhg quafity standards of service?)) 

puis, idéalement, à prendre conscience des répercussions sociales de ses actes 

et, enfin, à faire évoluer sa pratique et sa discipline. 

De façon générale, l'intégration de la théorie à la pratique par les 

Murs archivistes, dans le cadre des programmes universitaires de formation 

professionnelle en archivistique, pose problème. La documentation provenant du 

monde de I'archivistique et faisant spécifiquement référence à la problématique 



mentionne@ est, à toutes fins pratiques, inexistante. Un seul texte a pu &e 

trow6. II a été rédige par un ancien prhsident de l'Association des étudiants du 

Certificat en archivistique de l'université Laval: 

nEn général les étudiant(e)s sont d'avis que l'enseignement qu'ils 
reçoivent est davantage orienté vers la théorie que vers la pratipue. 
[... II en résulte un problème d7 applicabiilite des connaissances en 
milieu de travail. Certains [sic] &tudiant(e))s ont, dans un langage 
plus Nnag6, l'impression d'être un rnic~o-o!ganisme, crée en 
laboratoire dans le but de &pondre a) un besoin bien précis et doté 
d'un bagage de connaissances presqus toute &preuve. Lorsqu'ils 
sont KIject&s dans le systéme, la &alif& est toute autre: toutes leurs 
connaissanoes sont d~c i l e s  à metfre en pratique, laissant ainsi une 
grande place Ci des rn6thodes arbitraires)) (Marchand, 1 989, p. 68). 

II ne semble pas, non plus, que les programmes actuels de formation 

en archivistique conduisent suffisamment à la maîtrise de l'acte professionnel. 

Cette constatation peut d'ailleurs &tre placée en parallèle avec celle effectuee par 

Gagnon-Arguin, Professeure darchivistique à l'université de Montréal: 

cc Sous plusieurs aspects imptants, [ . .] Mnergence de la profession 
d'archiviste n'est pas manifeste. Ainsi, l'importance de la formation 
en archivistique pour en exercer les tâches ne semble pas constituer 
une pnorit6~ (Gagnon-Arguin, 1 992, p. 21 9). 

1.2 Problématique spdcifique 

Dupuis (1978, p. 7) constate que la formation pratique peut prendre 

plusieurs formes: a[...] dtude de cas, simulation, analyse de pmcéd6sl 

sensibilisation, observation, activifg ding6el laboratoire, clinique et stage 

Bvidemment. » 

Legendre (1 988) définit la formation pratique comme 1': 

aEnsemble des cours, exercïms et travaux pratiques qui, dans 
l'enseignement technique et professionnel visent I'acquisit.ion des 
compétences professionnelles conespondant à une spécialité 
donnéeu (p. 284). 



Villeneuve (1 992) perçoit la formation pratique comme: 

a[...] l'ensemble des murs de méthodologie de l'intervention, les 
laboratoires de pratique et les stages contenus dans un programme 
de Formation visant I'aquisifion des connaissances, des habiletés et 
des amudes nécessaires 8 I'exeece d'une pmfessionu (p. 180). 

A l'instar de l'archiviste Cox (1989, p. 37), nous croyons que: crLe 

stage constitue l'un des aspects fondamentaux de la formation en archivisfique-.u 

Nous faisons également nôtre la constatation du Comité d'étude sur l'organisation 

du système universitaire (Commission d'étude sur les universités) a l'effet que le 

stage se situe parmi: 

a[ ...] les problèmes, actuels et futurs, les plus cruciaux de 

l'enseignement universitaire [. . .]» (Gouvernement du Québec, Commission d'étude 

sur les universités, Comité d'étude sur l'organisation du système universitaire, 

1979, p. 82). 

En fait, le stage peut même être considéré comme un élément majeur 

de la formation pratique. Or, sous sa forme actuelle, le stage pose problème. 

Des observations personnelles ainsi que des commentaires obtenus de collègues 

de travail. aussi bien au Service des archives de l'Université de Montréal que 

dans d'autres milieux, ayant à superviser des stagiaires en archivistique indiquent 

la présence d'un malaise. 

II ressort de ces observations que. sous sa forme actuelle, le stage 

ne contribuerait pas suffisamment à l'appropriation ni à l'intégration par le futur 

archiviste de toutes les connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à 

l'exercice de la profession. Le stage favoriserait le développement de l'autonomie 

et l'acquisition d'une certaine rigueur professionnelle mais n'y parviendrait pas 

assez en profondeur. 



Le stage ne permettrait pas suffisamment 21 l'étudiant d'effectuer une 

réflexion en approfondie sur le plan de la pratique et de l'éthique professionnelle. 

A cet égard, il n'apparaît pas toujours évident qu'il puisse évaluer toutes les 

répercussions de ses ades professionnels. 

Le stage, même s'il semble surtout axé sur le développement de 

connaissances, ne permettrait pas à l'étudiant d'acquérir une expérience des 

principales tâches professionnelles de la discipline (création ou acquisition, 

évaluation, classification, description et indexation, préservation ainsi que 

communication) mais tout au plus quelques-unes d'entre-elles. Or, selon 

l'archiviste Cook (1 982, p. 29), en matière d'apprentissage de I'archivistique: 

astudents at ail leveis must have an ovewiew of their whole 
discipline, and some aquaintance with problems and techniques in 
each part of it. 3 

Finalement, l'étudiant ne serait pas en mesure de remplir les 

principales tâches administratives que peut commander un emploi d'archiviste 

(administration générale, administration des ressources financières, humaines et 

matérielles et administration du marketing). 

De façon plus spécifique encore, la durée limitée du stage ainsi que 

le manque de diversité des tâches tant professionnelles qu'administratives qui y 

sont pratiquées constitueraient le principal problème. Cette constatation rejoint en 

partie l'opinion de l'archiviste Cox (1 989, p. 37) qui affirme qu': 

ni. ..] on doit accorder une plus grande attention B la place du stage 
dans la formation en archivistique. Si le stage doit faire pattie des 
fUtum cours de maftdse, on doit alors en amo7tr-e la portée et en 
ennchir le contenu afin de refl6ter b d6veloppement de la 
profession. u 

Notre opinion va toutefois plus loin que celle-ci. Nous croyons que la 

durée limitée du stage aussi bien que le manque de diversité des taches causent 



problème. Nous aoyons Bgalement que la dur6e et la diversité constituent deux 

él6ments intimement liés. 

2. SOURCES 

Notre problématique spécifique est d'abord basée sur notre 

expérience professionnelle. De plus, nous avons rencontre des coordonnateurs 

de stages et des responsables de programmes des cinq universités québécoises 

qui offtent des programmes de fomation en archivistique. Nous avons aussi 

consulté les auteurs qui, récemment, ont traité du sujet de notre recherche. 

2.1 Expérience professionnelle 

La présente recherche trouve sa source première dans l'importance 

que tout praticien doit accorder, dans le cadre du processus de formation 

professionnelle, à l'aspect de la fomation pratique initiale et, plus 

particulièrement, à l'aspect stage qui, moyennant le respect de certaines 

conditions, permet le transfert de connaissances, l'intégration de la théorie à la 

pratique, l'intégration du savoir et du savoir-faire ainsi que l'acquisition dun 

savoir stratégique ou savoir pour l'action. 

La recherche entreprise origine d'abord d'une réflexion personnelle 

alimentée par l'expérience acquise à titre de premier coordonnateur du Certificat 

en archivistique, de membre du Comité de gestion du Certificat en archivistique et 

de chargé de cours au Certificat et à la Maîtrise en archivistique à l'École de 

bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. 

Cette réflexion s'est également nourrie de l'information obtenue dans le cadre de 

notre pratique à titre de directeur du Service des archives de l'Université de 

Montréal recevant régulièrement des stagiaires et recrutant des diplornés ainsi 

que d'échanges informels auprès d'anciens étudiants en archivistique et de 



praticiens de la discipline recevant également des stagiaires sur une base 

régulière. 

2.2 Rencontres dans les universitbs 

La description des Programmes universitaires de formation en 

archivistique au Québec que l'on trouvera A l'appendice I constitue une synthèse 

des infomations recueillies au cours des années 1993 et 1994 aupres de 

coordonnateurs de stages et de responsables de programmes de Certificat et de 

Maîtrise de cinq universités quebecoises enseignant I'archivistique. 

Les infomations ont été obtenues lors de rencontres, généralement 

une seule, parfois deux, sollicitées aupres de chaque responsable de programme 

ou de stage de formation en archivistique tant au premier cycle (U de M, UQAC, 

UQAH, UQAM et UL) qu'au deuxième cycle (UM et UL). Les universités 

Concordia et McGill n'ont pas été visitées parce qu'elles ne disposent pas 

véritablement d'un programme de formation en archivistique et qu'elles n'offrent 

pas la possibilité d'effectuer un stage dans un service d'archives. 

Les programmes de Certificat constituent des programmes courts de 

formation. Evans (1988) note a ce propos: caA notable featirre of these 

programmes is that they are at the undergraduate rather than at the graduate 

levelu (p. 85). En fait, le Certificat seul ne permet pas à son détenteur d'être 

reconnu comme professionnel par un employeur. II lui faut cumuler d'autres 

éléments de programmes lui permettant d'obtenir un Baccalauréat. 

Les programmes de Maitrise en archivistique confèrent présentement 

aux étudiants un diplôme de deuxième cycle, soit en bibliothéconomie et sciences 

de l'information portant la mention spécialisation en archivistique, soit en histoire 

portant la mention option archivistique. Contrairement au Certificat, la Maîtrise 

permet à son détenteur d'être reconnu a titre de professionnel par un employeur. 



Les rencontres ont 616 stnicturbs en fonction des él6ments figurant 

à la typologie pr6sentée ci-aprés. Nous avons abord6 chacun des 6lements de la 

typologie avec le responsable de programme ou le coordonnateur de stage. Nous 

avons consigné, par écrit et de façon la plus fidèle possible, les informations et 

commentaires obtenus. Nous n'avons, en aucun cas, tente d'orienter les propos, 

commentaires ou opinions de nos interlocuteurs. Ces infonnations apparaissent 

entre crguillemets~ dans le texte. 

De plus, nous avons fait préciser le contenu de différents documents 

portant sur les programmes et sur les stages ou, encore, sur l'administration de 

ces programmes. Nous avions reçu ces documents préalablement à notre visite. 

Cette documentation nous est apparue compléte, pertinente et à jour. 

2.2. f Typologie 

II nous a semble préférable de présenter d'abord les programmes de 

Certificat de premier cycle puis d'aborder ceux de Maîtrise de deuxième cycle. 

Afin d'uniformiser le travail, nous avons adopté la typologie suivante: 

description du programme 

conditions d'admission 

cours 

profil de la clientde 

formation pratique 

stage: 

objectifs 

formules pédagoqiques 

contenu 

momentum et conditions 

nombre de stagiaires 

obligation d'effectuer le stage 



nombre de cr6dits 

temps requis 

r4munération 

milieux 

encadrement 

rapport de stage 

évaluation 

La Descnpton des programmes universitaires de formation en 

archivistique au Québec apparaît, rappelons-le, à l'appendice 1. Cependant, nous 

croyons utile ici de citer quelques points de vue des personnes rencontrees sur le 

Certificat et la Maîtrise en archivistique. 

2.2.2 Certificat a l'üniversitd de MontnW 

La rencontre a eu lieu le 5 octobre 1993 avec Madame Florence 

Arès, coordonnatrice des stages en archivistique à I'EBSI de l'université de 

Montréal (Pavillon Lionel-Groulx, téléphone: 343-2244). 

Selon Madame Arès, le programme du Certificat: 

a[. ..] vise les personnes qui désirent atteindre l'autonomie et la 
cornpetence dans la gestion de l'information ou contribuer au 
développement des connaissances de la discipline archivisfique . 

A l'université de Montréal, il existe une bibliothèque spécialisée en 

sciences de l'information et en archivistique. Un laboratoire d'archivistique et un 

laboratoire d'informatique documentaire permettent aux étudiants d'y effectuer des 

travaux pratiques. Des visites en milieu, des études de cas, des travaux pratiques 

ainsi que des démonstrations sont prévus dans certains cours. 

Le stage compte pour trois crédits. Selon Madame Ares, l'étudiant 

peut dans le cadre de la réalisation de son stage: 



r[...] s'intégrer d un milieu documentaire et y remplir une fonction 
professionnelle courante; travailler à la réalisation d'un projet 
ponctuel; combiner les deux types d'activités ou slint&grer à tout 
milieu qui a des besoins documentaires et lui fournir le ou les 
services pour lesquels il est form6. u 

L'EBSI dispose d'une banque de milieux gérée par le coordonnateur 

des stages. 

L'encadrement pédagogique et administratif est effectué par le 

coordonnateur des stages. 

2.2.3 Certificat 8 I'Universifé du Québec a Chicoutimi 

La rencontre avec le Professeur André Côté, responsable du 

Certificat en archivistique à I'UQAC et avec Madame Chantale Francoeur, chargée 

de cours au Certificat en archivistique de la même institution, s'est effectuée le 25 

mars 1993 a I'UQAC (Pavillon Sagarnie, téléphone: (41 8) 545-5390) puis à l'Hôtel- 

de-ville de Jonquiere. 

A I'UQAC, il n'existe pas de laboratoire en archivistique ni de cours 

spécifique intitulé stage et portant un sigle ou dûment mentionné au programme. 

Selon le Professeur Côté: 

d l  est possible d'effectuer un stage non rémunéré dans huit des dix 
cours du cerfificat, ce qui n'a pas été sans soulever un certain 
nombre de problémes. u 

La formule retenue pour les stages a pour but, selon le Professeur 

Côte, de: 

HL..] confronter les étudiants S la réalité quotidienne et brutale de la 
théorie et de la pratique. II existe une grande différence entre la 
réalité théorique, parfaite ou idéale vue en cours et la réalité du milieu 
où tout est pratiquement B faire en matiére d'archives. Les étudiants 



veulent voir et traiter des archives puis se frotter au milieu. En ce 
sens, ils semblent beaucoup aimer la fOrmule actuelle qui allie 
théorie-pratique, méme si aucune enquete officelle ne le anfinne- 
La fornule présentement utilsée pour les stages vise à former des 
professionnels complets, capables d'intégrer les connaissances de la 
discipline archivistique, de rappliquer et de I'adapter aux besoins de 
l'environnement quitte à le convaincre de I'utilit6 et de la rentabilité de 
la profession, car, contrairement à d'autres professionnels, les 
archivistes doivent encore justifier leur existence auprés des 
organismes. Les stages doivent permettre de développer des 
habiletés chez les etudiants telles l'adaptation et l'intégration a un 
environnement, fa vonser la capacité de réfléchir, d'analyser une 
sdutiOn et de trouver des solutions, susciter racquisition de qualités 
telles que la polyvalence, la flexibilit6 et l'écoute du milieu ainsi que le 
déve/oppement d'une philosophie de missionnaiire de la culture. 
Cette derniére quaMg doit permettre aux stagiaires de v&hiculer, 
d'inciter et meme de former le milieu de stage 8 la culture contenue 
dans les documents. Meme si la formule actuelle semble satisfaire la 
majorité des btudianfs, il faut continuer de s'interroger et accepter de 
la remetfre périodiquement en question. u 

2.2.4 Certificat B /'Universif4 du Québec 8 Hull 

La rencontre a eu lieu le 30 mars 1993 avec Monsieur Victorin 

Chabot, charge de projet au Bureau du doyen des études de premier cycle à 

I'UQAH (Pavillon Jos-Montferrant, téléphone: (81 9) 595-3993). 

Monsieur Chabot précise qu'il: 

II...] n'existe pas de laboratoire facil'ant les travaux pratiques des 
étudiants. Quelques études de cas ont été conçues et utilisées dans 
le cadre des cours mais la grande majonté des travaux pratiques 
doivent être développés. Cette lacune est quelque peu compensée 
par la présence de conf6rencier-s ou de chargés de murs invités 
possédant une connaissance prafique de la profession. II n'y a pas 
encore de visites organisées de milieu. u 

Le stage compte pour trois crédits. Monsieur Chabot ajoute que: 

KVU la crdation récente du programme, aucun étudiant n'a encore 
wmpI6t& son stage. Le stage est obligatoire pour les étudiants qui 
ne pratiquent pas la profession. Ceux qui exercent la profession 



depuis au moins un an et qui possèdent une expéhnce divetsifiee 
peuvent toutefois en etre dispensés une bis l'analyse de leur dossier 
compI&tée. ils peuvent alors réaliser un projet en archivistique de 
type essai. n, 

Finalement, Monsieur Chabot mentionne que: 

d'encadrement elatif au contenu professionnel du stage est confi4 
au chargé de projet en archivistique alors que I'encadrement 
technique permettant le choix et l'inscription de I'etudiant auprés du 
milieu de stage est assumé par un agent de stage relevant du 
Module éducation. Le processus d'évaluation implique la 
participation du milieu et celle du chargé de projet r, 

2.2.5 Cemcat à l'Univetsit6 du Québec Montréal 

La rencontre s'est effectuée le 26 man 1993 avec Monsieur Sylvain 

Senécal, charge de cours au Certificat en gestion des documents administratifs et 

des archives (G.D.A.A.) et responsable des stages en gestion des documents 

administratifs ou des archives à I'UQAM (Complexe Desjardins, Basilaire 2, 

téléphone: (51 4) 289471 5). 

Monsieur Senécal indique que: 

#Le CerMicat ne dispose pas d'un laboratoire facilitant les exercices 
pratiques. Des visites de milieu et des exercices de mise en situation 
(études de cas) sont toutefois effectués dans quelques cours. u 

Le stage compte pour trois crédits. Selon Monsieur Senecal: 

aLe stage ne doit pas seulement viser la mise en pratique de la 
théone mais doif aussi vérifier la capad6 que possède /Wudiant à 
fonctionner dans un milieu en l'obligeant d jeter un regard cntique 
sur les réalités de ce même milieu. )) 

Monsieur Senécal constate que les étudiants: 



(([. .] manquent de sensibilité aux contraintes pragmatiques 
rencontrées dans un mileu. Ce premier contact concret avec un 
milieu constitue souvent un choc difficile à absorber. » 

Étant tenu de les placer, Monsieur Senécal y réussit mais: 

n[...] au d6trirnent du mileu. En réaction d cette situation, des milieux 
ont express6ment demandé de ne plus leur envoyer de tels 
stagiaires, ddufres leurs confient des taches d ' o r d ~  technique ef 
certains se sont même retirés de la banque de milieux. Les milieux 
de stage exigent des stagiaires performants et produCfifS. Le 
personnel d'encadrement de même que les ressources matérielles 
étant restreints, le milieu ne peut pas se permettre de jouer au 
professeur. Une solution à ce probî&me consisterait si augmenter les 
cddres de sélection et d'admission au Certificat. u 

Monsieur Senécal précise que: 

((Des projets spéciaux de stage peuvent également être retenus, une 
fois approuvés par le char@ de coum. Ces projets peuvent 6tre 
qualifiés de stage d'intervention. Ils originent soit du milieu, soit d'un 
étudiant qui possède deid un contact avec un milieu. Le chargé de 
cours s'assure alors que le stagiaire possède d6ja une expérience de 
travail car il aura besoin d'analyser. de proposer, de convaincre et, 
surtout, d'aller chercher une certaine quantité de ressources 
nécessaires B la réalisa fion du pwe t. u 

Finalement, selon Monsieur Senecal, les étudiants perçoivent le 

stage de : 

((1. ..] façon très positive. ils adorent le stage tant et si bien que tous y 
mettent beaucoup d'espoir. Pour eux, le stage constitue le point fort 
du Certificat car c'est par le stage qu'ils assimilent la pratique. Ils 
souhaitent une diminuiion de l'enseignement théornue et une 
augmentation de la durée du stage ainsi que des activités pratiques 
dans les cours. Une augmentation de la duree des stages 
augmenterait la divemit6 des éléments qu'ils peuvent voir. 11s 
considérent que le pourcentage de l'évalua fion etfeciuée par le 
superviseur designé par le miïieo et qui compte actuellement pour 
40% de /a note devrait être plus Blevé. u 



2.2.6 Certificat 8 l'Université Laval 

La rencontre s'est effectuée avec Madame Hélène Bernier, 

responsable de formation pratique au Certificat au Département d'histoire de I'U L 

(Pavillon Charles-DeKoninck, téléphone (41 8) 656-31 79). 

L'Univenit6 ne dispose pas de laboratoire pour les travaux 

pratiques. Madame Bernier précise que: 

((Des travaux pratiques sont réalisés dans le cadre des cours: 
élaboration d'une politique d'aquisition, instruments de recherche, 
cadre de classifcation pour les documents acMs et régles de 
conservafion. Le murs "Insfifutions locales et mémoire du futur 
permet aux étudianfs de rencontrer des gens du milieu B chaque 
semaine. Des visites sont organis&s dans certains cours (ANQQ, 
magasins de documents, etc.). N 

Le stage compte pour trois crédits. Madame Bernier mentionne qu'il: 

a[.. .] est obligatoire, mais les Btudiants possédant une expérience de 
travail comparable a ce qui est exigé ou ayant déjà réalisé un autre 
stage de formation en archivistique peuvent presenter une demande 
de reconnaissance. L..] Si la demande est acceptée, l'étudiant ou 
/Wudiante n'a pas à faire le stage, mais doit, comme les stagiaires, 
produire un rapport d'une dizaine de pages. u 

Le stage dure 120 heures a raison de 4 semaines de 30 heures ou 

de 6 semaines de 20 heures dans un milieu. 

Selon Mme Bemier: 

((Le stage vise, dans 90% des cas, I'ex6cution d'une seule activité 
liée 9 I'archivistique car il est plus satisfaisant pout tout le monde 
d'avoir d rcSaliser un petit projet. L'organisme d'accueil est toutefois 
incité à consacrer une journée ou deux 5)  la présentation au stagiaire 
de l'ensemble de ses activités. Cette formule offre l'avantage de 
rendre sentice à l'organisme et de permettre B Mudiant la rc5alisatîon 
d'une activité concréfe. u 



De plus, Madame Bernier wnsiddre que: 

d'analyse, la réflexion et la conception ou le d6veloppement d'une 
solution 8 un probléme pamCuler consatuent l'essentiel du stage. r 

2.2.7 Maitrise à I'Universit6 de Montréal 

La rencontre avec Madame Florence Arès, wrdonnatrice des stages 

en archivistique B I'EBSI de I'U de M, a eu lieu le 2 novembre 1994 (Pavillon 

Lionel-Groulx. téléphone: (51 4) 343-2244). 

CEBSl dispose d'une bibliothèque spécialisée en sciences de 

l'information et en archivistique. Des laboratoires d'informatique documentaire et 

d'archivistique sont mis à la disposition des étudiants pour la réalisation: a[ ...] des 

travaux pratiques, des exercices ou des laboratoires propres 9 chaque cours, 
(Universite de MontrBal, Faculté des arts et des sciences, École de 

bibliothewnomie et des sciences de l'information, (19921 b, p. 9). 

Le stage qui compte pour quatre crédits constitue: a[ ...] une étape 

essentielle de la formation» (Université de Montréal, Faculté des arts et des 

sciences, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, S. d. b, p. 
5). 11 est obligatoire. Une exemption peut toutefois être accord&. II s'effectue 

généralement pendant le dernier trimestre de cours de la deuxième année du 

programme. II peut également s'effectuer au mois de mai et être réalisé de 

manière continue. Sa durée est de 24 jours ou 160 heures a raison d'un minimum 

de 2 jours par semaine en milieu de stage. II n'est pas rémunéré. 

2.2.8 Maîtrise à lYUnivemit4 Laval 

La rencontre avec la Professeure et responsable des stages de 

Maîtrise a I'U L, Martine Cardin, a eu lieu le 24 mars 1993 (Pavillon Charles 

DeKoninck, téléphone: (41 8) 656-2425). 



II n'existe pas de laboratoire permettant aux étudiants d'y effectuer 

des travaux pratiques. Les travaux pratiques donnes dans certains cours de 

deuxième cycle sont toutefois pr6paratoires au stage. 

Le stage compte pour douze crédits. La Professeure Cardin précise 

que: 

«Seulement deux ou trois étudiants ont terminé leur stage de 
maîfn3e. La p&sence d'un stage confirme qu'il ne s'agit pas d'un 
programme de maîtrise B rabais. u 

2.3 Revue de la litterature et définitions 

La revue de la littérature effectuée révèle qu'il existe de multiples 

définitions de la formation pratique et plusieurs approches relatives au r6le qu'elle 

joue, avec la formation théorique, dans le déroulement de la formation 

professionnelle initiale. II en va de même en ce qui touche l'aspect plus précis du 

stage. 

2.3. f Formation pratique 

Des auteurs divisent en deux mondes isoles la formation théorique et 

la formation pratique. Poussée à l'extrême, cette approche a pour effet 

d'engendrer des apprentissages et des transferts d'apprentissages hors contexte 

des problémes ou des situations concrètes que rencontreront tôt ou tard les 

étudiants lorsqu'ils s'intègreront à la réalité du marché du travail. 

Le Professeur Tardif qui s'intéresse au transfert des apprentissages 

chez les apprenants considère cette question comme cruciale: 

«[. ..] le problème du transfert des apprentissages se pose avec une 
très grande acuité. Les employeurs déclarent que 1'6cole ne prbpare 
pas adéquatement les jeunes professionnels et /es jeunes 
techniciens qui arrivent sur le marché du travail, et les jeunes eux- 
mêmes prétendent souvent que l'école ne les a effectivement pas 



très bien pourvus pour le travail qu'ils ont à accompliru (1 992, p. 
271). 

Tardif (1992, p. 271) illustre son propos B l'aide d'une question visant 

le monde de l'éducation. Cette question, croyons-nous, peut très bien être 

transposée dans le cadre de la formation initiale des archivistes: 

((A Itunivemit6, pouquoi IUtudiant en sciences de I'éducafion qui 
connaît très bien les théories de l'apprentissage ainsi que les 
modaM6s de l'évaluation qui en découlent ne les applique44 pas 
lorsqu'il se retrouve en situation de stage?)) 

En ce qui a trait à notre sujet de préoccupation, en l'occurrence la 

formation professionnelle initiale des archivistes en tant que praticiens d'une des 

disciplines des sciences de l'information, Hartridge (1990) signale que, chez les 

bibliothécaires oeuvrant dans les bibliothèques pub1 iques, : 

aThe crucial link between theory and practice is widely discussed, 
with some mention of the techniques that faciMate the transfer of 
ideas to the woriplace. But we do not seem to have a shared 
approach, an established professional attitude [. . .IN (p. 249). 

Dans le même ordre d'idée, Couture, Professeur d'archivistique à I'U 

nl...] constate l'éloignement entre la théMe et la pratique trop 
souvent caractéristique à plusieurs programmes de formafion [en 
archivistique]lu (1 988, p. 45). 

Toutefois, nos lectures nous ont amené à trouver des définitions et 

un discours beaucoup plus larges accordés à la formation pratique. Ils témoignent 

de l'existence d'un lien théorie-pratique permettant au futur professionnel 

d'intégrer différents savoirs, de développer des habiletés et attitudes, daquerir 

une compétence professionnelle, de réfléchir aux conséquences de ses actes et 



d'innover. Soulignons que ce discoun va bien au-delà de celui plus traditionnel 

de l'acquisition de connaissances. 

Pour Ellis (1965) qui pr6sente les techniques de l'enseignement 

professionnel (vocational education) en m6decine. en art et en ingbnierie: 

nThey [the courses] have common pmblems, however, in the 
relationship between theory and practice. The supenor motivation is 
pmbably most active where the course is diredly concerned with 
pmblems of techniques and the apprentice's approach to actual 
practice of the vocation: yet the educational value depends largely on 
deveiopping, partly through this practice, a aa l  understanding of the 
fundamental concepts and body of intellectual knowledge on which 
this practice is based. Wihout this understanding, vocational 
education might be a training for skiled journeymen but never an 
education for innovators. u (pp. 8586). 

Hartridge (1 990) mrme que: 

a The relationship between theory and practke has always been one 
of the central preoccupations of educafionalists [. . .lu (p. 257). 

Pour Fortin (1984), les théories et les pratiques ne sont pas 

contradictoires mais s'enrichissent mutuellement (p. 21 ). Pel pel (1 989), considère 

que théorie et pratique ne s'opposent pas mais qu'il s'agit de deux approches 

différentes pouvant être prises en compte dans une démarche d'apprentissage 

menant à I'équifinalité: I'approche par la théorie correspondant globalement à une 

démarche déductive visant l'application de théories et de concepts et l'approche 

par la pratique correspondant aussi globalement à une démarche inductive visant 

la généralisation pouvant être établie à partir de l'expérience (p. 8). 

Pour le Conseil interprofessionnel du Québec: 

n[...] la notion de formation inclut diff6rentes formes de 
connaissances, tant théotiques que pratiques, qui sont 



wmpk!mentaires et qui s'inscrivent dans un continuum non 
nécessairement séquentielw (1  981 , p. 1 7). 

Villeneuve (1 991). pour sa part, considère qu'il existe un lien entre la 

théorie et la pratique et que la formation pratique inscrite dans un programme de 

formation indique l'importance des rapports thborie-pratique (p. 1 ), l'une ne devant 

pas être assujettie B l'autre ou prendre le pas sur l'autre. 

Enfin, Villeneuve (1 992) propose une conception humaniste, 

éducative et expérientielle de la formation pratique: 

nElle vise à favoriser chez l'apprenant /'acquisifion des 
connaissances à partir de ce qu'il est, en interaction avec sa 
subjectivifci et son environnement dans le cadre global d'une 
exp6rience éducative w (p. 1 80). 

Dupuis et Dion (1982). qui ont compilé et analyse les écrits en 

matière de formation pratique en milieu universitaire sur une période de vingt ans 

(1 962-1 982), constatent que: cc[. . .] les pians éducatifs prévoyant le jumelage du 

pratique et du théorique se multiplent de plus en plus dans la plupart des paysB 

(pp. 191 -1 92). 

Cette constatation n'a toutefois pu être vérifiée en matière de 

formation en archivistique et ce, tant au Québec que sur le plan international- 

L'analyse des programmes des cinq établissements universitaires québécois 

donnant une fomation en archivistique: Laval -Certificat et Maîtrise; Montréal - 
Certificat et Maitrise; Universités du Québec à Montréal, à Hull et à Chicoutimi - 
Certificat; ainsi que du Répertoire des 6 d e s  et des murs de farrnation 

professionnelle d'archivistes (Conseil international des archives, Section pour 

l'enseignement de I'archivistique et la formation des archivistes, 1992, 402 p.) 

indique la présence quasi systématique d'une fomation pratique cotoyant de près 

une formation théorique mais ne permet pas de confirmer l'existence d'un réel 

jumelage théorie-pratique. 



Pour sa part, Villeneuve qui stint6resse au processus d'int6gration 

des apprentissages theoriques et pratiques dans un contexte de supervision tel 

que le stage constate que: 

a[.. .] l'étudiant qui s'engage dans un milieu de stage aprés avoir reçu 
plusieurs cours théoriques [..] éprouve des diffcult& à savoir 
appliquer les connaissances requises [et que le praticien] baignd 
dans I'adion éprouve lui aussi des dMcuIt6s B faire le lien entre la 
pratique et la théorie (1987, p. 4). 

Ce texte de Villeneuve peut certainement être compare avec celui de 

Marchand que nous avons utilisé précédemment dans le cadre de notre 

problématique: 

=En général les étudiant(e)s sont d'avis que l'enseignement qu'ils 
reçoivent est davantage orienté vers la théone que vers la pratique. 
[... il en résulte un probléme ci'] applicabilité des connaissances en 
milieu de travail. Cettains [sic] étudiant(s)s ont, dans un langage plus 
image, l'impression d'être un micro-organisme, créé en laboratoire 
dans le but de répondre à un besoin bien précis et doté d'un bagage 
de connaissances presqu'd toute épreuve. Lorsqu'ils sont injectés 
dans le systëme, la réalité est toute autre: toutes leurs 
connaissances sont dificiles à mettre en pratique, laissant ainsi une 
grande place à des méthodes arbitraires" (Marchand, 7989, p. 68). 

Par ailleurs, les textes de Villeneuve et de Marchand que nous 

venons de citer peuvent être mis en perspective avec un autre texte de Tardif qui 

s'est également penché sur les aspects de l'enseignement stratégique et sur 

l'apport de la psychologie cognitive en matière d'apprentissage (1 992, p. 271): 

((Dans les écrits sur les relations entre l'&oie et la société, il est 
souvent souligné que /es apprentissages réalisés à l'école sont 
d6connectés de la vraie vie technique ou professionnelle et que ce 
que les éléves apprennent ne quitte pas les murs de L c1asse.u 

Les informations obtenues des responsables de programmes et de 

stages en archivistique dans les universités québécoises ne révèlent pas un 

problème majeur de déconnexion et, si celui-ci existe, il n'apparaît pas aussi 



prononcé que le laisse croire le texte du Professeur Tard% En fait, les 

programmes et les stages semblent plutbt connectes sur la crvraie vie, 

professionnelle. Ils le sont toutefois à des degres divers et avec une amplitude 

qui varie en fonction de la perception des besoins de la profession que s'en font 

les responsables de programmes et en fonction de la stratégie de moyens 

impliquant des aspects tant théoriques que pratiques qu'ils ont retenus. Entre les 

deux extrêmes, l'un consistant à être complètement déconnecté de la avraie vie, 

professionnelle et à être entièrement axé sur la théorie, l'autre consistant à étre 

entièrement connecté sur d a  vraie vie» professionnelle et à être entièrement axé 

sur la pratique, il existe plusieurs possibilités permettant d'obtenir un point 

d'équilibre visant la mise en place d'une stratégie et de moyens permettant aux 

futurs professionnels d'intégrer la théorie a la pratique et de développer un savoir 

stratégique ou savoir pour l'action. 

2.3.2 Stage 

La revue de la littérature effectuée nous a permis de recenser 

plusieurs définitions et perceptions du mot stage. 

Selon Fortin (1984), on retrouve dans le discours et la 

documentation relative aux stages: a[. . .] l'expression <<formation pratique>> pour 

désigner les stages et formation théorique pour les coursu (p. 18). Cette formule a 

pour effet d'engendrer une division en deux mondes séparés de la théorie et de la 

pratique (Fortin, 1984, p. 18). 

Pelpel (1 989) constate, pour sa part, qu': 

«On oppose souvent la notion de stage pratique d celle 
d'enseignement théorique, comme s'il s'agissait d'un &té de 
manipuler des objets, des outils au niveau de la r6aIit6 concfdte et de 
l'autre de jongler avec des symboles et des relations abstraitesu (pp. 
7-8). 



Pelpel (1989) conçoit le stage comme un sejour dans un milieu de 

travail permettant d'acquérir une expérience limitée dans le temps par la mise en 

contact avec une pratique professionnelle (p. 3). Le but ultime ne &ide pas dans 

la production mais dans l'apprentissage: 

a[. .]  en voyant faire ethu en faisant soi-meme. De ce point de vue, 
un stage apparait comme une préparation, B plus ou moins long 
terme, 8 un domaine professionnel ou un métier, pouvant aller de 
la simple prise de contact B la ptise de responsabilité. C'est pouquoi 
le terme initiation convient, au sens où l'on parle d'une formation 
initiale. II indique qul  s'agit d'une simple approche, d'un 
commencement, d'un début, et non du plein exemice d'une acfivit6 
professionnelle d part entière)) (Pelpel, 1 989, p. 4). 

Coulombe et Miller (1 980) considbrent que: 

«C'est une aCfivif6 individuelle visant d faire acquérir ou 
perfectionner, par entraînement, des aptitudes B observer etbu 
execvter des tâches sous supendsion, dans un milieu de travail)) (p. 

Fortin (1 984), qui a aborde la notion de stage en fonction de la 

formation de techniciens, lui accorde la définition suivante: 

a[. . .] expérience supemsée d'apprentissage de la profession, prévue 
dans un programme de formation et se déroulant dans un milieu de 
travail identifie comme milieu d'intervention actuel ou potentiel pour 
un techniciem (p. 24). 

Legendre (1988) le perçoit comme une: 

nPnode de fonnation pratique q u ~  se situe so# en murs d'études, 
soit entre la fin des études et le début de I'activit6 professiionnelle, ou 
encore, gui consatue un cornp/&nent de formation ou un recyclage)) 
(p. 520). 

Camus (1989, p. 16) pense que le stage en milieu de travail vise a: 



a[...] utiliser des oufils et des connaissances, B appliquer une 
m&hode, B conftonter des principes théonques B des réalités, 
atteindre des objectifSI B g6mr des situations inconfortables, 8 vivre 
et travailler avec des tiers de même formation, de meme culture ou 
pas. u 

Enfin, pour Morier et les professeurs de la section ergothérapie de 

l'École de réadaptation de la Faculté de Médecine de l'Université de Montréal 

(1979), qui sont interessés au stage en ergothérapie, il s'agit d'une: 

(t Période passée dans un établissement pendant laquelle un 
étudiant, en vue d'être en mesure d'exercer sa profession ou 
d'acquén? une spécialité 8 l'intérieur de celfe-ci, fait des 
apprentissages ciiniques et reçoit des ensergnernents conséquents à 
ces apprentissagesu (p. 7). 

2.3.3 Stage en archivistique 

L'archiviste Cox (1989, p. 37) considère que le stage en 

archivistique: (<[ ...] donne a l'étudiant une occasion d'acquérir une expérience de 

première main dans fe domaine. n 

Ares, coordonnatrice des stages en archivistique à l'université de 

Montréal, présente le stage comme une: 

c[...] expérience supewis6e d'apprentissage de la profession à 
l'int6neur d'un programme de formation universitaire. Il se déroule 
dans un milieu de travail précis, identifié comme milieu d'intervention)) 
(1989, p. 53). 

Toujours selon Arès (1989), le stage constitue: a[ ...] une 

composante de la formation pratique reliée d un ensemble d'éléments à caractère 

plus théunque [. . .] B (p. 54). 



L'étudiant y: 

(([...] prend un peu d'expérience, entre en contact avec des 
employeurs &entueis, &rifie son intérét pour la profession, t..] 
art!cuje ses connaissances et actualise la theode: il apprend à mieux 
se connaîte comme indivdu et surtout comme professionnel (Arès, 
1989, p. 60). 

Selon Des Chhtelets (1993) qui rapporte ses impressions et résume 

l'expérience acquise dans le cadre d'un stage en bibliotheconomie et en sciences 

de l'information, discipline connexe à celle de I'archivistique, à la Bibliothèque 

nationale du Québec, les stages: (( [. . .] permettent d'acqu6nr une connaissance 

pratique des diverses fonctions liées B l'exercice de la profession u (p. 1 0). 

2.3.4 Définifions du stage retenues pour notre recherche 

Villeneuve (1 992) propose la définition suivante du stage, proposition 

que nous retenons dans le cadre de notre étude: 

«[...] pénode de formation pratique qui s'ins&re dans un programme 
d'&de et qui se réalise dans un milieu de travail pr6alablement 
choisi. C'est une exp6rience d'apprentissage supervisé visant 
I'acpuisition des connaissances, habiletés et aftitudes nécessaires d 
I'exebce d'une profession. u (pp. 1 81 -1 82). 

Cette expérience d'apprentissage peut être caractérisée par 

l'observation et la réflexion dans l'action: 

((1. ..] afin que soit réalisé le but ultime du stage supervisé, qui 
consiste d intégrer la théone et la pratique. Ainsi les stages 
devraient-ils favoriser la connaissance du ou des milieux de pratique, 
l'expérimentation du processus d'intervention, la v6mcation sur le 
terrain des notions acquises au plan théorigue, la connaissance de 
soi comme personne (ses valeurs, ses limites) dans l'action, et 
comme professionnel (l'effet de l'acte professionnel posé sur la 
r&Iit& du mileu pratique))) (Villeneuve, 1 992, p. 1 82). 



Dans cette perspective, le stagiaire participe à l'action afin d'atre 
sensibilis6 la cornplexit6 de l'acte professionnel et de ad6couvrir sur le terrain, 

les diverses facettes de la profession d'archiviste. II procede Bgalement B une 

observation directe, toujours crsur le tenain~, de la culture prévalant dans le milieu 

d'accueil, d'attitudes et de comportements lies à la fois aux exigences de la 

profession et de la structure du milieu d'accueil. C'est ainsi, par exemple, qu'il 

prend conscience de situations problématiques ou non, prend note de modes de 

fonctionnement, de processus, de normes et de méthodes, entre en contact avec 

le vocabulaire utilisé, etc. Finalement -et cet élément nous apparaît crucial- il 

réfléchit de façon à: 

a[. ..] d6terminer le sens de chaque &lément dans l'ensemble. 
Quelles que soient les methodes employées -cellesci adoptant leur 
cadre opératoire à l'objet de la connaissance- l'approche vise la 
réalité globaleu (Postic et de Ketele, 1988, p. 7). 

Dans le même ordre d'idée, en archivistique, la fonction descriptive 

où l'on: a[. . .] observe pour décrire les ph6noménes ou une situation)) (Postic et de 

Ketele, 1988, p. 48) peut être utilisée. Le stagiaire peut même alterner action et 

observation (Pelpel, 1989, pp. 25-26; Fortin, 1984, p. 35; Villeneuve, 1992, p. 191) 

en même temps qu'il amorce sa réflexion et ce, tout au long des étapes de son 

stage. II peut même en instrumenter le processus à l'aide d'un journal de bord qui 

lui servira également à rédiger un rapport de stage. Le journal de bord ainsi que 

le rapport de stage ont pour but ultime non pas de décrire le stage mais de 

favoriser la réflexion: a[...] afierthe fact, in traquillify, or [...] in the midst of action 

to make what Hannah Arendt (1971) calls a &opand-thinkm (Schon, 1987, p. 

26) car la réflexion constitue un des éléments cruciaux de tout processus 

d'apprentissage professionnel. 

Fortin et Gervais (1993)' et nous sommes d'accord, affirment 

qu'action et réflexion permettent de dépasser le simple apprentissage technique 

pour lui conférer une dimension universitaire et professionnelle: 



d e  ou la stagiaire ne se forme pas seulement dans l'affrontement de 
situations mais dans une réflexion paralléle et consécutive s) son 
expérience. L'une enrichissant Vautre, action et r6f7exion 
s'interpellent et font en sorte que la formation dépasse 
l'apprentissage technique pour atteindre un calibre universitaire et 
venta blemen t professionnel. Certaines habiletks et attitudes, 
souventes fois consid6r6es naturelles, caracf&fsent le comportement 
de vrais professionnels et doivent faire l'objet d'apprentissages)) (pp. 
34). 

De même, la fonction évaluative où I'on observe pour évaluer, où I'on 

évalue pour décider et où I'on décide pour agir, car: «[ ...] on observe surtout pour 

preparer sa propre action ou la rgguler [sic])> ainsi que la fonction heuristique. 

orientée vers l'émergence d'hypothèses pertinentes soumises à des activités de 

contrôle (Postic et de Ketele, 1988, pp. 48-49 et 253) peuvent être utilisées car 

elles favorisent le processus d'intégration d'actes multiples et dynamiques dotés 

d'un potentiel d'évolution et de développement. Or, ces éléments nous 

apparaissent également cruciaux dans le cadre de tout apprentissage 

professionnel. 

Les diverses fonctions énumérées et devant prendre place dans le 

cadre du stage de formation professionnelle en archivistique peuvent être 

réalisées en fonction des étapes proposées par Villeneuve (1992, pp. 21 2-21 3) 

qui sont au nombre de cinq, soit: 

« Entrainement à la tache, Développement, Conceptualisation et 
analyse. Signification et réalisation, Acfion expressive et finalisationu 
(voir l'APPENDICE II Tableau-synthèse des étapes d'un stage 
supervisé pour obtenir plus de détails). 

Finalement. le stage, qui a pour effet de placer l'apprenant dans un 

contexte bien réel, asur le terrain», s'arrime bien avec la partie de la psychologie 

cognitive portant sur le transfert. 



Tardif (1992, p. 276) qui aborde la question du transfert mentionne 

que: 

aDans les écîits sur la psychologie cognitive, le tranrnrf est ddfini 
selon diverses pemmvess. Une perspective en particulier établit 
cependant des distinctions plus importantes pour l'enseignement et 
I'appmntissage. Elle considére que k transfert peut se produire d'un 
apprentissage A un autre et d'une connaissance B une sfiuation de 
résolufion de problbmes ou de réalisation d'une Mche. r 

Toujours selon Tardif (1 992): 

n[. ..] il impolte de retenir que le trait distinctif du transfert est le 
passage d'une connaissance d'une situation d une autre, d'un 
contexte 4 un autre, que ce soit dans le cas d'un apprentissage, 
d'une tache B réaliser ou d'un probI6me à résoudre)) (p. 277). 

Or, les activités de fomation pratique retenant notre attention en 

matière de formation professionnelle initiale des archivistes (analyse de procédure 

ou de système, étude de cas, travail en laboratoire, visite en milieu professionnel 

et stage, evidemment) visent toutes à situer l'étudiant dans un contexte réel ou 

tr8s  prés du réel ou, encore, dans un contexte de problèmes réels à résoudre 

devant leur permettre d'intégrer ultimement la théorie à la pratique. 

2.3.5 Processus d'apprentissage exp4rientiel 

A l'instar de Ellis (1965). du Conseil interprofessionnel du Québec 

(1981), de Fortin (1984), de Pelpel (1989), d'Hartridge (1990) ainsi que de 

Villeneuve (1991 et 7992) et en fonction des constatations effectuées par Dupuis 

et Dion (1982) ainsi que par Tardif (1992), nous situons la fomation 

professionnelle des archivistes dans le cadre d'un lien théorie-pratique 

s'appliquant aux cours, aux exercices, aux laboratoires et, evidemment, aux 

stages contenus dans les programmes de Certificat et de Maitrise en 

archivistique. 



Ce lien pourrait Btre joint à un processus d'apprentissage permettant 

au Mur professionnel de se situer en contexte rbel, asur le terrain, ou très près 

du réel ou, encore, dans un contexte de problhes r6els B résoudre. Une telle 

approche. croyons-nous, devrait lui permettre d'intégrer la théorie à la pratique, de 

maîtriser les fonctions archivistiques, d'acquérir et d'integrer des connaissances. 

des habiletes et des attitudes s'inscrivant dans des dimensions: a[ ...] de savoirs, 

savoir-faire et savoir* [...],, dimensions proposées par De Landsheere, V. et G. 

De Landsheere (1992, p. 11 1) dans le contexte d'une presentation du contenu 

d'un programme. Ultimement, le processus devrait permettre à l'étudiant d'évaluer 

la portée de l'acte professionnel et lui permettre d'innover dans sa pratique. 

Or, le processus d'apprentissage experientiel incorpore le lien 

théorie-pratique dans une demarche qui comporte les quatre phases suivantes: 

a 1- I'expéfience concrète (être soi-meme impliqué dans une situation 
concréte, faire face à un probléme réel important pour soi, Atre 
motiv6 B le solutionner); 

2- t'observation réflexive (recueilllir des données pour comprendre la 
situation particulière, réfléchir à leur signification en considtkant 
différents points de vue); 

3- /a canceptua/isation abstraite (trouver le principe général sous- 
jacent: concepts, M e s ,  théories, etc. penser par soi-même); 

4- l'expérimentation active (v6Mer ses idées dans de nouvelles 
situations mnc&tes)u (Bernard, Cyr, Fontaine, 1981, p. 36; 
Villeneuve, 1987. p. 96; Cyr, 1985, p. N 36). 

A u  États-unis d'Amérique, la Society of Arnerimn Archivists (1 993, 

p.7) préconise le processus d'apprentissage expérientiel, mais uniquement dans 

le cadre du stage à la Maîtrise en archivistique. Nous croyons plutôt que 

l'apprentissage expérientiel présente aes avantages pouvant Bgalement 

s'appliquer à l'ensemble de tout programme voué à la formation d'archivistes 

professionnels. L'apprentissage expérientiel renforce la motivation a apprendre 



(Cyr, 1985, p. N 39) puisqu'il est gheralement admis qu'un lien tr6s 6troit existe 

entre la motivation d'un apprenant et son apprentissage, la prerniére influençant 

l'autre (Fuller. 1969, p. 207), dOveloppe l'esprit d'initiative et le sens des 

responsabilités, I'esprit critique et le sens des nuances, améliore la qualité et 

l'efficacité des apprentissages, accroit la cohérence des enseignements ainsi que 

la pertinence des programmes d'études (Cyr, 1985, p. N. 39). Aussi retenons- 

nous le processus d'apprentissage experientiel dans le cadre de la presente 

étude. 

3. TYPOLOGIES 

3.1 Typologie des savoirs 

Afin de permettre un contrôle approprié du processus 

d'apprentissage expbrientiel, il serait possible d'utiliser les objectifs spécifiques de 

chaque programme ainsi qu'une typologie des savoirs pour l'éducation centrée sur 

le savoir stratégique, ou savoir pour l'action, qui se situe à l'intersection du savoir 

appliqué et du savoir praxique selon Van der Maren (1995, p. 49). Consulter 

l'APPENDICE III Les cinq savoirs pour obtenir plus de détails. 

3.2 Typologie des tâches 

Pour que l'on puisse utiliser efficacement le cadre théorique retenu, il 

nous apparaît essentiel de dresser une typologie des tâches, des connaissances, 

des habiletés et des attitudes requises pour exercer la profession d'archiviste. 

Son élaboration nécessiterait toutefois, à elle seule, plusieurs recherches et 

impliquerait que des efforts de concertation et des décisions soient consentis de la 

part du milieu professionnel, des associations professionnelles oeuvrant au 

Québec (AAQ, ACA et ARMA Montreal) ainsi que des institutions universitaires 

impliquées dans la formation professionnelle en archivistique. 



3.2.7 Typologie des taches selon I~association des archivistes 
du Quebec 

De façon plus partiwlidre, en ce qui a trait aux taches et aux 

connaissances requises pour les effectuer de manigre appropriée, soulignons que 

l'Association des archivistes du Québec a récemment produit un Tableau des 

membres individuels comportant trois catégories de membres: professionnel, 

technicien et étudiant. 

Le membre professionnel est celui: 

([...] qui détient la formation requise i'habilitanf B exercer des 
fonctions professionnelles. [Par formation requise L'AAQ entend un:] 
Dipldrne universitaire (le( F, 3e cycle) assorti d'une formation en 
archivistique reconnue. [. .] Pour /es membres actuels, la fmation 
requise pourra, le cas échéant, étre wmpensée par une expén'ence 
jugée équivalente ou pertinente, selon des modalites et un calendrier 
B d6finir. [. . .] Le professionnel detient ur; certificat en amhivistiiqoe (ou 
/'équivalent) dispens6 par une univemit6 reconnue)) (Association des 
archivistes du Québec, Comité des affaires professionnelles, 1993, 
p. 24). 

Les tâches dévolues au professionnel consistent à: 

 analyser, cunceptualiser, conseiller, planifier, élaborer, établir des 
principes et des régies, ggrer, organiser, supe~iser. &valuer, 
administrer, enseigner et effectuer de la rechenhe fondamentale et 
appliquée en archivistqueu (Association des archivistes du Québec, 
Comité des affaires professionnelles, 1993, p. 24). 

Le membre technicien est celui: 

u[.-J qui détient la formation requise I'habilitant B exercer des 
fonctions techniques. [Par formation requise L'AAQ entend un:] 
Diplbrne d'études colIégia1es en techniques de la documentation. [. . .] 
La formation requise pouna, le cas échéant, dtre compensée par une 
expérience jugée &pivalente ou pertinenteI selon des modaIit6s et 
un calendrier B d6finiru (Association des archivistes du Québec, 
Cornit6 des affaires professionnel les, 1 993, p. 24). 



Les taches imparties au technicien consistent A: 

..] appliquer, produire, ditier, repérert indexer, fraiter, réaliser et 
micmflImer selon des normes et des politiques bien établiesu 
(Association des archivistes du Quebec, Cornit6 des affaires 
professionnelles, 1993, p. 24). 

Le membre étudiant est celui auquel aucune tâche n'est réservée et 

qui: 

rL-.] est insctit à un programme de formafion en amhivistique ou 
comprenant des cours d'archivistque de niveau univemifaim ou 
coll6giai~ (Association des archivistes du Québec, Comité des 
affaires professionnelles, 1 993, p. 24). 

3.2.2 Typologie des taches selon I'Univemitd de MonfréaI 

Le Tableau des membres individuek de I'AAQ offre l'avantage de 

délimiter les grandes lignes des tâches d'ordre professionnel de celles dites 

techniques. Ces tâches peuvent toutefois Btre précisées à l'aide des Fonctions 

amhivistiques (APPENDICE IV) tirées d'un document de travail intitule Les 

fonctions anhivistiques et les objecttifs de fornation du Certificat en archivisfique, 

document qui a été élaboré par le Comité de gestion du Certificat en archivistique 

de I'EBSI de l'université de Montréal (1991. pp. 5-14). Le document présente 

quarante-sept tâches administratives reliées aux fonctions de gestion d'un service 

d'archives et à celle des archives proprement dites (administration générale, 

gestion des ressources financières, humaines et matérielles ainsi que marketing) 

ainsi que soixantedouze tâches reliées aux fonctions archivistiques, soit: 

création, acquisition, évaluation, traitement (classification, classement, 

description, cotation, indexation, dépôt ou versement), conservation et diffusion. 

De plus, le document fait ressortir les tâches réservées ou partagées en fonction 

des cycles de formation (premier et deuxième cycles universitaires ainsi que celui 

du collégial). Son analyse indique les objectifs a poursuivre: les élèves de 

maitrise devraient effectuer des apprentissages dans le but de gérer des services 

d'archives (tâches d4cisionnelles et conceptuelles impliquant des décisions 



stratégiques), d'effectuer des tâches professionnelles de haut niveau telles que la 

précision de politiques ainsi que d'autres tâches professionnelles partagées avec 

les archivistes professionnels fom6s au premier cycle; les éléves de premier 

cycle devraient effectuer des apprentissages dans le but de realiser des taches 

professionnelles sp4cifiques B I'archivistique et à l'administration des archives 

proprement dites alors que les éleves du collégial devraient effectuer des 

apprentissages leur permettant de compléter des taches techniques routinières 

d'application, de saisie, d'entretien, de préservation et de manipulation. 

3.3 Types de connaissances selon le conseil interprofessionnel du 
Quebec 

Les associations professionnelles regroupant les archivistes 

oeuvrant au Québec (AAQ, ACA et ARMA Montréal) ne constituent pas 

présentement des corporations professionnelles tel qu'entendu au Code des 

professions (Gouvemement du Québec, 1977). Rien ne les empêche toutefois de 

préciser les connaissances requises pour exercer la profession, d'autant plus que, 

si l'une d'entre elles décidait d'effectuer une demande de constitution en 

corporation, elle devrait le faire de toute manière (Gouvemement du Québec, 

1 977, article 25). 

En ce qui a trait aux connaissances, la typologie proposée par le 

Conseil interprofessionnel du Québec (1981) pourrait servir de base de 

concertation et de décision. Ainsi, pour le Conseil (pp. 17-1 8): 

r ll existe [. . .] trois types de connaissances. 

7. Le premier [.. .] est consfitu6 par l'ensemble des connaissances 
théoriques et pratiques nécessaires 9 la compréhension d'un 
domaine d'activifb professionnelle. [. . . II] inclut la formation 
générale qui reléve habituellement des &a blissernents 
d'enseignement. Il comprend donc les pré-requis considérés comme 
essentiels B l'acquisition d'un savoir plus spéciaiis6. II présente en 
plus au futur professionnel le domaine scientifique dans son 
ensemble (théones et m6fhodologies) et dans lequel s'insére la 
pratique d'une activité professionnelle particuIi&re. 



2. Le second type de connaissances est l'ensemble des 
connaissances th6oriques et pratiques n6cessaires d l'exercice 
d'une activitd professionnelle. Ce type de connaissances suppose 
lbquisifion de connaissances ayant un rapport direct avec l'exercice 
d'une activité professionnelle parficuliére. II sous-entend donc un 
savoir plus précis et plus spéciaIis&. Il inclut g6n6ralement un 
premier conta& avec la praoque soit par l'analyse th6odque de cas 
réels, soit par l'observation dans un milieu de pratique de I1activit6 
professionnelle, soit par la pratique elle-méme. 

3. Le tmisi&me type de connaissances est I'exp6rience pratique et 
quotidienne soutenue et t5volutive, d'une activit6 
professionnelle. II s'agit de la pratique réelle de I'activif6 
professionnelle pendant une période plus ou moins longue, ayant 
comme objectif i'acquisition des habiletés nécessaires B une pratique 
autonome et I'ufilisafion d'instruments propres à l'exercice d'une 
profession dans un milieu donné. Cette expérience est acquise sous 
la surveillance d'un praticien oeuvrant dans le domaine de l'activité 
professionnelle. Cet apprentissage relève normalement des 
corporations professionnelles. u 

4. QUESTIONS DE LA RECHERCHE 

La présente recherche est. rappelons-le, de type descriptif. Elle 

comporte trois points. Elle vise d'abord à situer la contribution du stage aux 

premier et deuxième cycles parmi celle des autres activités de formation pratique 

utilisées par les universités québécoises dans le cadre de la formation 

professionnelle initiale des archivistes. Elle tente aussi de dégager, de façon 

objective, la contribution du stage à la formation professionnelle initiale reçue par 

les archivistes. Finalement, elle cherche à connaître l'opinion des répondants à 

un questionnaire sur les éléments indispensables pour que le stage permette 

l'appropriation et l'intégration des connaissances, habiletés et attitudes 

nécessaires à I'exercice de la profession d'archiviste. 

Les divers éléments dégagés dans le cadre du présent chapitre nous 

amènent à nous poser les questions suivantes: 



- Quelle est l'importance du stage en matière de fomation 

professionnelle initiale des archivistes au Quebec pour la p&iode Btudiee? 

- Quelles activités de fomation pratique permettent le mieux 

l'appropriation et I'intbgration des connaissances, habiletés et attitudes 

nécessaires à l'exercice de la profession par rapport à la période étudiée? 

- Le stage tel que pratique par les répondants, permettait-il 

l'appropriation et l'intégration des connaissances, habiletés et attitudes 

nécessaires à l'exercice de la profession: 

r acquisition des connaissances théoriques et pratiques - intégration de la théorie à la pratique 

œ regard critique de la profession 

9 maîtrise de l'acte professionnel (tâches administratives et tâches 

professionnelles) 

r savoir stratégique ou savoir pour l'action? 

- Quels sont, d'après les répondants, les éléments indispensables à 

l'élaboration d'un stage comme outil didactique dans la fomation pratique initiale 

des archivistes au Québec permettant I'appropriation et l'intégration des 

connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à I'exercice de la profession? 

CONCLUSION 

La stratégie retenue pour notre recherche en est une d'enquête. Elle 

s'appuie d'abord sur notre expérience professionnelle, sur l'information recueillie 

dans le cadre de rencontres effectuées auprès de coordonnateurs de stages et de 

responsables de programmes de Certificat et de Maîtrise en archivistique de cinq 

universités québécoises et sur la lecture des écrits se rapportant à notre 

recherche. Mais c'est l'information obtenue à l'aide de notre questionnaire 



Sondage auprès des archivistes du Québec qui nous permettra de tirer les 

conclusions se rapportant à notre recherche, même si les témoignages reçus 

peuvent revêtir occasionnellement un caractère subjectif. 

Dans le chapitre suivant nous présenterons cet instrument de 

recherche. Afin d'assurer la précision de la terminologie utilisée dans le cadre de 

la présente recherche et d'éviter tout sens équivoque pouvant prêter a 

interprétation, nous définirons les termes clés puis les regrouperons sous forme 

de Lexique. 





INTRODUCTION 

La partie essentielle du présent chapitre consiste en un 

questionnaire intitulé Sondage auprés des archivistes du Québec. Afin d'assurer 

une compréhension commune de la terminologie utilisée, nous avons conçu un 

Lexique initial. Nous I'avons validé auprès de juges provenant du milieu et I'avons 

modifié de façon à obtenir un Lexique final qui a été joint au questionnaire. 

Le Sondage porte sur les stages en archivistique. Comme pour le 

Lexique, nous avons conçu un questionnaire initial puis I'avons validé. Après 

avoir apporté des modifications, nous avons dégagé un questionnaire final. II 

comprend quatre sections intitulées: votre formation pratique, votre stage, votre 

opinion sur la formation pratique par le stage et vos caractéristiques socio- 

démographiques. Le questionnaire a ensuite été administré auprès de la 

population visée, soit tous les archivistes qui occupent un emploi dans le domaine 

des archives, qui sont membre d'une association professionnelle et qui ont étudié 

dans une université du Québec. 

Les programmes universitaires de formation professionnelle 

comportent généralement une partie théorique et une partie pratique. Ainsi, selon 

Dupuis et Dion (1 982, p. 2): 

((La plupart des programmes peuvent étre divisés en deux grandes 
sections. Une partie du curriculum emprunte aux disciplines 
fondamentales tra ditionnelles des universités, soif de sciences pures, 
soit de sciences humaines. On peut gén6ralement décrire cette 
partie des programmes comme théorique: elle représente le corps 



scientifique sp6afque sur lequel se base l'acte professionnel d6siré. 
L'autre partie du cuniculum que /'on d m  généralement comme 
pratique vise à rendre le candidat 4 la profession. maître du modéle 
professionnel découlant du contenu, a lui donner les habiletés 
humaines et techniques qui lui permettmnt de professer, de poser 
/'acte professionnel. D 

Ce constat peut laisser croire, à priori, qu'il n'existe pas de problhme 

fondamental d'intégration de la thborie à la pratique dans le cadre de l'acquisition 

de la maîtrise de I'acte professionnel. Or: 

(dkux courants ext&mes peuvent se retrouver: limitation du d e  de 
ifunivenit& B la transmission des connaissances, de la base théonque 
de l'acte professionnel [. .ou] tentative d'intégration des deux aspects 
de la formation (théorie et pratique) un peu sur le modèle des 
sciences de la santé, pupuis et Dion, 1982, pp. 34). 

Dans un cas, I'on vise la maîtrise intellectuelle des modèles 

professionnels alors que dans l'autre, I'on considère indissociable I'apprentissage 

de l'acte professionnel de la compréhension des modèles théoriques qui le sous- 

tendent (Dupuis et Dion, 1982, p. 6). C'est ce deuxième cas qui retient notre 

attention dans le cadre de la présente recherche. 

Selon Dupuis et Dion (1982, p. 7), les programmes de formation 

professionnelle semblent: 

((!. . -1 osciller plus ou moins réguliérement entre les deux possibilités 
extrêmes. du moins contemple-tan les deux exfrhes en se 
demandant si I'on n'y trouverait pas la solution aux nombreux 
problémes auxquels on fait face. Des il~ustrations nombreuses de 
cette s#uation se retrouvent dans tous les secteurs où les stages 
pratiques font partie de la formafion universitaire. Le pmbl&ne 
demeure entier que ce soit dans des secteurs où la formation 
pratique sous une f m  ou sous une autre est partie optionnelle du 
pmgrarnme ou dans les secteurs où elle est obligatoire. N 



Les programmes de premier et de deuxihme cycles de formation en 

archivistique n'&happent pas à cette r6alit6. Ils comprennent tous une partie 

théorique et une partie pratique. Les universités qui offrent des programmes de 

formation en archivistique reconnaissent de la sorte l'importance de la théorie et 

de la pratique dans le processus d'intégration de l'apprentissage initial de la 

profession mais les dosent différemment. La partie pratique qui est plus ou moins 

développée par rapport à la partie th6orique peut s'effectuer, le cas échéant, à 

l'aide de l'analyse de procédure ou de système, de l'étude de cas, du travail en 

laboratoire, de fa visite en milieu professionnel ainsi que d'un stage, évidemment. 

La question du dosage de la théorie et de la pratique a été abordée 

par Findeli et Poissan. Selon eux: a[ ...] il est possible et souhaitable de découvrir 

un dosage adéquat de leurs qualifés respectives, (1991, p. 8). Pour eux, comme 

pour nous, la question du dosage de la thborie et de la pratique apparaît comme 

cruciale. Ces auteurs se sont préoccupés de la question du dosage de la théorie 

et de la pratique dans le cadre de différents aspects de la pédagogie par projet et 

de son application en matière d'apprentissage du design industriel. Ils en font 

mention dans le résume d'un projet intitulé: Infographie et Couleurs. Applications 

au design textile qu'ils ont réalise: 

d e  projet s'adressait à un groupe de douze Btudiants de troisième 
année (25% de I'enecfr'f du programme de quatre ans (720 crédits) 
en design industrie/ menant au diplôme professionnel. Ce 
programme oomporte, dès la prerniere année environ 60% de cours 
dits théotiques et 40% de travail en atelier. Notre projet de quinze 
semaines s'rnscnvait dans le cadre de I'activit6 d'atelier de troisi&me 
année et comportait six crédis [...IN (Findeli et Poissan, 1991, p. 6). 

((Deux categohes d'objectifs motivaient cette activif6 pédagogique: 

Les objectif3 spécifiques: 

familiarisation avec la théorie fondamentale des groupes de 
syrn6fne en topologie plane; 

initiation pratique B I'infographie; 



sensibilisat.ion la 
manipulation; 

0 apprentissage de la 
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complexité des lois de la couleur et à leur 

technique de s6ngraphie sur tissu. 

Les objectifs gén6raux: 

maltfie du processus de design (cornpetence professionnelle); 

développement de la responsa bilit6 professionnelle par l'exécution 
comptéte d'un projet en industrie; 

0 développement du jugement esth6tique. 

On remarquera que les objectifs spécifiques porfenf autant sur des 
aspects thdori~ues que pratiques. Quant aux objectifs q&énéraux, ils 
dépassent I'acception technique du savoir-faire professionnel pour y 
inclure la notion, plus morale de responsabilité  professionnelle^^ 
(Findeli et Poissan, lggl ,  p. 6). 

n[. ..] Ce projet a connu un succès incontestable, tant auprès des 
6tudiants et des Btudiantes que de l'enseignant et de son assistante. 
II ouvre la porte fe une formule qui pourrait se généraliser et s'adapter 
aisément aux objectifs d'apprentissage en 3e et 4e année[s], et 
également B tous les enseignements de type professionnel 
(ingénierie, droit, sciences de l'éducation, sciences de la santé. etc.), 
à condition que les responsables pédagogiques prennent conscience 
de la nature, non seulement technique, mais aussi sociale et éthique 
des actes professionnelsu (Findeli et Poissan, 1 99 1 , p. 8).  

«Plus généralement, notre réflexion sur la pédagogie par projets, qui 
se poursuit actuellement, a démontré que ce principe était viable 
avec les réserves décnfes ci-aprés: [...] On oppose g6néralement ce 
mode d'enseignement [pédagogie par projets] au mode dit magistral, 
ce qui a pour conséquence facheuse que, dans de nombreux cas, en 
voulanf marquer nettement cetfe opposition, les promoteurs de la 
pédagogie par projets versent dans I'excés contraire. [. . .] On aura 
compris que nous ne considérons pas les deux modes 
d'enseignement comme s'excluant l'un l'autre, mais, au contraire, 
qu'il est possible et souhaitable de découvrir un dosage adéquat de 
leurs qualités respectivesu (Findeli et Poissan, 1 991, p. 8). 



1. LEXIQUE 

Afin d'assurer la précision de la terminologie utilisée dans le cadre 

de la présente recherche et d'éviter tout sens équivoque pouvant prêter a 

interprétation, nous avons défini les termes clés utilises dans le questionnaire 

intitule Sondage auprés des amhivistes du Québec, puis les avons regroupes 

sous forme de Lexique. De plus, considerant que la validit6 et la fiabilité des 

resultats de la présente recherche sont basees en grande partie sur la précision 

des réponses obtenues des répondants au Sondage, nous y avons annexé le 

Lexique dans le but d'obtenir une compréhension identique de la terminologie. 

1.1 Lexique initial 

Nous avons finalise le Lexique initial en avril 1994 (voir l'appendice 

Vb). Pour ce faire, nous nous sommes appuy5 sur les connaissances acquises à 

titre de praticien de la discipline archivistique depuis plus de vingt ans, de 

directeur d'un service d'archives ainsi que d'auteur ou de CO-auteur de 

publications dans le domaine des archives. Les lectures effectuées dans le cadre 

de la présente recherche ont également contribué à sa conception. 

1.1.1 Contenu 

Lors de son élaboration, le Lexique comportait trois sections qui 

s'intitulaient respectivement: TACHES ADMINISTRATIVES, TÂCHES 

PROFESSIONNELLES et FORMATION PRATIQUE. La section des TACHES 
ADMINISTRATIVES regroupait les mots clés reliés aux tâches administratives 

telles que pratiquées par les archivistes. La section des TACHES 
PROFESSIONNELLES énumérait les mots clés relies aux tâches professionnelles 

telles que pratiquées par les archivistes. Finalement, la section FORMATION 

PRATIQUE comportait les mots clés regroupant les activités de formation pratique 



pouvant être utilisbes dans le cadre de la formation professionnelle en 

archivistique. 

Nous prdsentons ici le Lexique initial en fonction de la structure 

retenue au moment où nous l'avons Blaboré. Toutefois, afin d'en faciliter la 

consultation lors de la phase de validation, nous avons choisi de présenter les 

mots clés retenus selon l'ordre alphabétique (voir l'appendice Vb). 

1.1.1 -1 Tâches administratives 

Administration des ressources fmanci8res: préparation, suivi et 

contrôle du budget, des subventions, etc.; application de normes comptables, etc. 

Administration des ressources humaines: recrutement, dotation, 

évaluation, etc. 

Administration des ressources matérielles: planification et 

contrôle des locaux, des équipements et des systèmes de protection, de diffusion, 

de reproduction, etc. 

Administration du marketing: étude de clientèles; conception de 

produits ou de services; plan de marketing; etc. 

Administration gdnerale: analyse générale de besoins; conception, 

suivi et évaluation du mandat, de la planification stratégique, des objectifs, de la 

structure, de la politique et du programme de gestion des archives, de directives, 

normes, méthodes et procédures, de statistiques, etc.; application et suivi de 

dispositions législatives et réglementaires; etc. 



1.1.1.2 Tâches professionnelles 

Acquisition: processus constitue de nomes, de methodes et de 

procédures permettant de recevoir des archives institutionnelles, par dep8t ou 

versement et des archives privees par don, prét, dbpôt. vente ou Bchange. 

Analyse documentaire: processus constitué de normes, de 

méthodes et de procédures permettant d'exprimer le contenu d'un document ou 

d'une série de documents sous forme d'extrait, de résumé ou de représentation 

indexée. 

Archives: d'ensemble des informations, quels que soient leur date, 

leur nature ou leur support, organiquement runies par une personne physique ou 

morale, publique ou pnvée, pour les besoins mémes de son existence et l'exercice 

de ses fondons, conservées d'abord pour leur valeur primaire, c'est à dire 

administrative, Ilégale, financiére ou probatoire, mnservées ensuite pour leur 

valeur secondaire, c'est-à-dire de témoignage ou, plus simplement, d'infomaîion 

génerale~ (Rousseau, 1991, p. 2). 

Archivistique: discipline qui recouvre les principes et les techniques 

régissant la création, l'évaluation, l'acquisition, la classification, la description et 

l'indexation, la conservation et la protection ainsi qUe la communication des 

archives. 

Calendrier de conservation: instrument de gestion permettant de 

regrouper, de di&ser, d'appliquer et de contr6ler (suivi, modification et mise à 

jour) les règles de tri et de sélection visant la conservation des documents. 

Classement physique: opération matérielle consistant à ranger les 

fonds, les séries. les articles et les documents selon l'ordre de classification établi. 



Classification: ensemble de conventions, de normes. de méthodes 

et de procédures structurées en système permettant d'effectuer le regroupement 

intellectuel des fonds, des séries, des articles et des documents par fonction, par 

sujet ou par tout autre critère retenu d la suite d'une analyse de contenu. 

Communication: processus constitué de normes, de méthodes et de 

procédures visant la transmission, soit d'informations relatives aux documents 

d'archives, soit de documents d'archives eux-mêmes et incluant la diffusion, la 

référence et le rappel. 

Conservation et protection: processus constitue de normes, de 

méthodes, de procédures et de dispositions permettant la mise en place, le suivi 

et le maintien de conditions matérielles propres à assurer la conservation et la 

protection physique des documents ainsi que de l'information qui y est consignée. 

Contrble teminologique d'autorité: processus constitue de 

nones. de méthodes et de procédures permettant le contrôle (mise en place, 

modification et mise à jour) de la sélection et de I'unifomisation du vocabulaire 

utilisé pour décrire et indexer les documents d'archives. 

CrBation: processus constitué de normes, de méthodes et de 

procédures permettant la rationalisation et le contrôle (mise en place, modification 

et suivi) de la consignation de l'information organique sur un support et favorisant 

sa communication auprès des créateurs et des utilisateurs d'archives. 

Description et indexation: processus constitué de nonnes, de 

méthodes et de procédures au cours duquel les caractéristiques physiques des 

documents d'archives sont présentées et leur contenu exprimé à l'aide de 

descripteurs ou de mots clés faisant partie d'un vocabulaire libre ou contrôle 



(description). Les descripteurs ou mots cl& sont ensuite regroupes sous forme 

d'index gén6ral ou d'index spkifiques (indexation). 

Diffusion: processus permettant de faire connaitre les sources 

documentaires ainsi que les activités et services offerts en communiquant de 

l'information aupres des diverses client&les utilisatrices d'archives. 

Documents essentiels: documents permettant la continuité ou le 

rétablissement des opérations, des droits et des obligations durant ou après une 

période de crise et dont la disparition aurait des conséquences graves et 

irréparables. 

Évaluation: (a) processus constitué de normes, de méthodes et de 

procédures permettant de déterminer ou de modifier des critdres de tri et de 

sélection visant la conservation de documents d'archives (institutionnels OU 

privés) a partir de leur valeur primaire et de leur valeur secondaire, à les appliquer 

et a en assumer le suivi et le maintien. (b) spécification de la valeur marchande 

de documents. 

Rappel de documents: processus constitué de méthodes et de 

procédures au cours duquel des documents (généralement semi-actifs) sont 

retournes, soit pour être consultes, soit pour être réactivés, par la personne 

physique ou morale qui les a créés. 

RBfBrence: processus constitue de méthodes et de procédures 

permettant de guider les clients utilisateurs d'archives vers les sources 

d'informations appropriées à leurs besoins puis de les leur communiquer. 



Thésaurus: langage documentaire choisi, génhralement spécialisé. 

cohérent et limite de mots, bas6 sur une structuration hiérarchisée faisant 

référence a un ou à plusieurs domaines de la connaissance. 

1.1.1.3 Formation pratique 

Formation pratique: crLfensemble des cours de rn&thodo/ogie de 

I'intervention, /es laboratoires de pratique et les stages contenus dans un 

programme de formation visant I'acquisifion des connaissances, des habiletés et 

des attitudes n&écessaires à i'exercice d'une professiom (Villeneuve, 1 992, p. 1 80). 

Analyse de procBdure ou de systbme: activité visant à faire 

acquérir ou perfectionner, par entraînement, des aptitudes l'étude minutieuse 

d'une procédure ou d'un système dans le but de comprendre, d'améliorer ou d'en 

concevoir un nouveau. 

Étude de cas: activité visant à faire acquérir ou perfectionner, par 

entraînement, des aptitudes a analyser et à solutionner un cas à partir de la 

description d'une situation réelle ou vraisemblable créant problème. 

Stage: n[ ...] période de formation pratique qui s'ins&re dans un 

programme d'études et qui se réaiise dans un milieu de travail préalablement 

choisi. C'est une expérience d'apprentissage supervisé visant i'aquisiton des 

connaissances, habiletés et attitudes nécessaires B /'exercice d'une professimu 

(Villeneuve, 1992, pp. 181 -1 82). 

Travail en laboratoire: activité réalisée dans un local pourvu de 

matériel spécialisé, activité visant à faire aquerir ou a perfectionner, par 

entraînement, des aptitudes et des habiletés à exécuter une tâche en fonction 

d'un produit à obtenir. 



Visite en milieu professionnel: activité visant à faire acquérir ou 

ampleter des connaissances à partir de l'observation directe d'un milieu 

professionnel à un moment donne. 

1.1.2 Validation 

Nous avons décidé de procéder à la validation du Lexique initial en 

le soumettant a l'appréciation de vingt et une personnes qui agiraient à titre de 

juge. Pour ce faire, nous avons confectionne une Liste d'envoi (voir l'appendice 

Vd) wmportant douze catégories d'organismes choisis dans les secteurs publics, 

parapublics ou prives, soit: archives nationales, associations professionnelles 

d'archivistes oeuvrant au Québec, cégeps, centres hospitaliers, commissions 

scolaires, communautés religieuses, corporations professionnelles, sociétés 

d'état, entreprises privées, ministères, municipalités, universités (archives) et 

universités (formation). 

Nous avons ensuite ventile vingt et un organismes dans les douze 

catégories retenues. Nous avons tenu compte d'une répartition géographique 

wmportant les grandes municipalités situées sur le territoire québécois (Québec 

et Montréal) puis nous y avons ajouté les municipalités de Trois-Rivières, de 

Lévis, de Jonquière, de Chicoutimi et de Sherbrooke. Nous avons également 

retenu la Capitale nationale, Ottawa, plutôt que la municipalité de Hull. Ottawa 

jouxte en effet la municipalité de Hull et, de plus, on y retrouve la presence des 

Archives nationales du Canada. Nous avons ensuite choisi vingt et une 

personnes, soit à titre de représentant des associations professionnelles 

d'archivistes oeuvrant en territoire quebecois soit à titre d'archiviste cadre ou 

professionnel soit à titre de responsable de programme ou de stage dans une 

université québécoise enseignant I'archivistique. Ainsi, pour: 



- Archives nationales, nous avons placé les noms des deux archivistes nationaux 

du Canada (Ottawa) et du Quebec (Qudbec); 

- Associations professionnelles d'archivistes, nous avons inscrit les noms des 

trois présidents en titre: AAQ (Québec), ACA (Ottawa) et ARMA Montréal 

(Montréal); 

- Cégep, nous avons retenu le nom d'une archiviste au Cégep de Jonquière 

(Jonquiere); 

- Centres hospitalier, nous avons choisi le nom d'une archiviste médicale au 

Centre hospitalier Sainte-Marie (Trois-Riviéres); 

- Commission scolaire, nous avons retenu le nom d'un archiviste a la 

Commission scolaire catholique de Sherbrooke (Sherbrooke); 

- Communauté religieuse, nous avons sélectionné le nom d'une archiviste au 

Séminaire Saint-Joseph (Trois-Rivières); 

- Corporatio~professionnelle, nous avons placé le nom d'une archiviste à l'Ordre 

des infinières et infirmiers du Québec (Montréal); 

- Société d'état, nous avons choisi le nom d'une archiviste à Hydro-Québec 

(Montréal); 

- Entreprise privée, nous avons retenu les noms de deux archivistes, l'un à 

I'Alcan (Jonquière), l'autre à la Fédération des Caisses populaires Desjardins 

(Lévis); 



- Ministère. nous avons choisi le nom d'un archiviste au Ministère des ressources 

naturelles (Québec); 

- Municipalité. nous avons sélectionné le nom d'une archiviste à la Ville de 

Québec (Québec); 

- Université (archives), nous avons retenu le nom d'un archiviste à l'université du 

Québec à Montréal (Montréal); 

- Université (formation), nous avons inscrit les noms de la coordonnatrice des 

stages en archivistique a I'EBSI de l'Université de Montréal (Montréal), du 

responsable du Certificat en archivistique à l'université du Québec à Chicoutimi 

(Chicoutimi), du responsable du stage en gestion des documents 

administratifs et des archives à l'université du Québec à Montréal (Montréal), 

de la responsable de la formation pratique au Certificat en archivistique de 

l'Université Laval (Québec) ainsi que celui de la personne responsable du 

stage à la Maîtrise en archivistique à l'Université Laval (Québec). 

Nous avons adressé le Lexique initial aux vingt et un juges au mois 

de mai 1994. Les juges étaient priés de prendre connaissance du contenu du 

Lexique, d'y indiquer toute modification ou tout commentaire jugé utile et de nous 

le retourner dans une enveloppe pré-adressée et pré-affranchie. Nous avons 

effectué un rappel téléphonique auprès des personnes concernées au cours du 

mois d'août 994. 

Seize juges sur un total de vingt et un, ce qui représente un taux de 

réponse se situant à 76.2%' nous ont retourné leur appréciation, leurs 

commentaires et leurs suggestions. Un dix-septième juge nous a fait part 

verbalement de ses commentaires et de ses suggestions. 



Dans l'ensemble, les définitions ont &é jugées claires et précises et 

plus particulièrement celles apparaissant aux sections FORMATION PRATIQUE 

et TACHES ADMINISTRATIVES. Ainsi, nous n'avons reçu aucun commentaire ou 

demande de modification visant les définitions contenues à la section 

FORMATION PRATIQUE. Une seule remarque a Bt& fomu lb  à I'6gard d'une 

définition pr6sent8e B la section TACHES ADMINISTRATNES. II &ait suggér6 

d'ajouter l'aspect supewision à la définition de l'Administration des ressources 

humaines, 

Quant aux définitions comprises à la sedion TACHES 
PROFESSIONNELLES, nous avons reçu un plus grand nombre de commentaires 

et de suggestions. Les six d8finitions suivantes n'ont fait l'objet d'aucun 

commentaire ou suggestion: Acquisition, Archives, Classification, Rappel de 

documents, RefBrence et ThBsaunrs. II nous a par ailleurs été suggéré de 

retirer certains ternes qui apparaissaient redondants. Ainsi, il nous a été 

demandé d'inscrire Classement plutôt que Classement physique et ContrBIe 

d'autoritb plutôt que Contr6le terminologique d'autorite. II nous a été conseillé 

d'insister davantage sur l'aspect de l'information contenue sur les documents 

d'archives, particulièrement dans: Analyse documentaire, Archivistique, 

Calendrier de conservation, Communication, Creation et Évaluation. II nous a 

été proposé de privilégier l'aspect Prebenration de l'information et d'y regrouper 

la Consenration ainsi que la Protection qui en constituent des souséléments. II 

nous a été suggéré de revoir la définition de Calendrier de consenration et 

d'ajouter une définition de Regle de conservation. Finalement, il nous a été 

suggéré d'ajouter le renvoi suivant: Gestion des documents: voir Archivistique. 



1.2 Lexique final 

Lon de l'élaboration du Lexique final (voir l'appendice Vlb), nous 

avons tenu compte des commentaires et des suggestions formules, les 

considérant pertinents et fondés pour notre recherche. 

1-2,1 Taches administratives 

En œ qui a trait aux définitions de la section TACHES 

ADMINISTRATIVES, celles visant les aspects: Administration des ressources 

financières, Administration des ressources matérielles, Administration du 

marketing et Administration génerale ont été maintenues comme dans la 

version initiale. La définition de l'Administration des ressources humaines a 

toutefois ete revue afin d'y ajouter la dimension supervision. Elle se présente 

maintenant comme suit: Administration des ressources humaines: recrutement, 

dotation, supervision, évaluation, etc. 

7.2.2 Taches professionnelles 

Pour ce qui est de la section des TÂCHES PROFESSIONNELLES, 

des renvois ont été revus ou ajoutés. Les termes redondants en ont été retirés. 

Les définitions relatives aux aspects: Acquisition, Archives, Classification, 

Rappel de documents, Reference et Th6saunis ont été maintenues comme 

dans la version initiale alors que les autres définitions ont été revues. Elles se 

présentent comme suit: 

Analyse documentaire: processus constitué de nones, de 

méthodes et de procédures permettant d'exprimer le contenu informationnel d'un 

ou de plusieurs documents sous forme d'extrait, de résumé ou de représentation 

indexée. 



Archivistique: discipline qui recouvre les théories et les pratiques 

régissant la création, I'~valuation, l'acquisition. la classification, la description et 

l'indexation, la prbservation ainsi que la communication de l'information 

organique. 

Calendrier de conservation: instrument de gestion permettant de 

regrouper, de diffuser, d'appliquer et de contrôler (suivi, modification et mise à 

jour) les règles de conservation des informations organiques consignées sur les 

documents. 

Classement plutôt que Classement physique (la définition demeure 

identique). 

Communication: processus constitué de nomes, de méthodes et de 

procédures visant la transmission, soit d'informations relatives aux documents 

d'archives, soit d'informations consignées sur des documents d'archives et 

incluant la diffusion, la référence et le rappel. 

Consenration: voir Preservation 

Contrôle dSautorit4 en remplacement de Contrdle teminologique 

d8autorit6 (la définition demeure identique). 

Création: processus constitué de nones, de méthodes et de 

procédures permettant l'évaluation, la rationalisation et le contrôle (mise en place, 

modification et suivi) de l'information organique ainsi que le choix du support sur 

lequel elle est consignée et favorisant sa communication auprès des créateurs et 

des utilisateurs. 



Description et indexation: processus constitué de nomes, de 

méthodes et de procédures au cours duquel les caractéristiques physiques des 

documents d'archives sont prbentdes et leur contenu exprime A l'aide de 

descripteurs ou de mots clés faisant partie d'un vocabulaire libre ou wntr6lé. Les 

descripteurs ou mots clés sont ensuite regroupes sous forme d'index général ou 

d'index spécifiques. 

Diffusion: processus constitué de nomes, de méthodes et de 

procédures permettant de faire connaitre les sources documentaires ainsi que les 

activités et services offerts en communiquant de l'information auprès des diverses 

clientéles utilisatrices d'archives. 

Documents essentiels: documents permettant à une personne 

physique ou morale la continuité ou le rétablissement de ses opérations, de ses 

droits et de ses obligations durant ou après une période de crise et dont la 

disparition aurait des conséquences graves et irréparables. 

Évaluation: (a) processus constitue de normes, de méthodes et de 

procédures permettant de déterminer la durée de vie, le cheminement et le 

traitement de l'information organique consignée sur tout support à partir de sa 

valeur primaire et de sa valeur secondaire. Dans le cas des informations 

organiques institutionnelles voir Règle de conservation et Calendrier de 

conservation. (b) spécification de la valeur marchande des documents 

généralement privés. 

Gestion des documents: voir Archivistique 

Présenration: processus constitué de normes, de méthodes, de 

procédures et de dispositions permettant la mise en place, le suivi et le maintien 



de conditions matérielles propres à assurer la conservation et la protection des 

documents ainsi que l'information qui y est consignée. 

Protection: voir Pr6servation 

Règle de conservation: nome déterminant la valeur primaire et la 

valeur secondaire des informations consignées sur les documents et établissant 

leur cheminement ainsi que leur traitement depuis leur création et leur utilisation 

jusqu'à leur disposition finale, soit par élimination, soit par transfert dans un 

service d'archives sous forme de depot ou de versement. Voir aussi Évaluation. 

1.2.3 Fonnation pratique 

Finalement, les définitions utilisées à la section FORMATION 

PRATIQUE (Formation pratique, Analyse de procédure et de système, Étude 

de cas, Stage, Travail en laboratoire et Visite en milieu professionnel) ont été 

maintenues comme dans la version initiale. 

2. SONDAGE AUPRES DES ARCHMSTES DU QUEBEC 

La présente recherche vise la description systématique de situations 

réelles, non modifiées auprès d'une population donnée, en I'occurence tous les 

archivistes ayant complété leurs études universitaires de premier ou de deuxième 

cycles (Certificat et Maitrise) en archivistique dans la Province de Québec qui 

occupent un emploi dans le domaine des archives et qui sont membres d'une des 

trois associations professionnelles oeuvrant en territoire québécois. Pour 

répondre aux questions de la recherche, nous avons conçu un questionnaire initial 

intitulé Sondage auprès des archivistes du Québec (voir l'appendice Va). 



2.1 Questionnaire initial 

Plusieurs venions du questionnaire initial ont et6 élaborées au cours 

des années 1993 et 1994. Nous ressentions en effet le besoin de remanier le 

questionnaire au fur et a mesure que son contenu et que sa structure prenaient 

forme. L'exercice nous a permis d'bcarter un certain nombre de questions qui, 

bien qu'intéressantes, n'étaient pas vraiment nécessaires aux fins de la recherche 

et de préciser le sens et la forme de celles retenues. Nous avons également eu 

l'occasion de soumettre une version préliminaire du questionnaire à l'appréciation 

des étudiants inscrits au Doctorat au Département de didactique de ['Université de 

Montréal dans le cadre du cours DID 7050 Pmbl&mes de recherche en didactique. 

Leurs remarques, leun questions ainsi que leurs suggestions nous ont 

grandement aidé à élaborer la dernibre version du questionnaire initial, au mois 

d'avril 1994 (voir l'appendice Va). 

2 . V  Contenu 

Le questionnaire initial comportait quarantequatre questions 

réparties en quatre sections intitulées respectivement: VOTRE FORMATION 

PRATIQUE, VOTRE STAGE, VOTRE OPINION SUR LA FORMATION PRATIQUE 

PAR LE STAGE et VOS CARACTÉRISTIQUES SOCIO-~ÉMOGRAPHIQUES. 

2.1 -1.7 Votre formation pratique 

La première section, intitulée VOTRE FORMATION PRATIQUE, 

comportait onze questions. Elle visait à faire déterminer par le répondant 

l'importance qu'il a accordée, dans le cadre de sa formation pratique, à chacune 

des cinq activités suivantes: l'analyse de procédure ou de système, l'étude de cas, 

le travail en laboratoire, la visite en milieu professionnel et le stage. Cette section 

avait pour but de nous permettre de décrire, d'apprécier et de relativiser 

l'importance du stage en tant qu'élément de formation pratique. 



2.1 -1 -2 Votre stage 

La deuxjeme section, intitulée VOTRE STAGE, comprenait seize 

questions. Elle visait a obtenir la description du stage tel qu'effectué par le 

répondant. 

2.1 -1.3 Votre opinion sur la formation pratique par le stage 

La troisième sedion, intitulb VOTRE OPINION SUR LA 

FORMATION PRATIQUE PAR LE STAGE, contenait six questions. Elle cherchait 

a connaître l'opinion personnelle du répondant sur la fomation pratique par le 

stage. 

2.1 -1.4 Vos caractéristiques socio-démographiques 

Finalement, la quatrième et dernière section, intitulée VOS 

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES, comprenait onze questions 

visant à faire décrire les caractéristiques socio-démographiques des répondants. 

2.1.2 Validation 

Le questionnaire initial de Sondage auprès des archÏwWes du 

Québec (voir I'appendice Va) a été adressé, en mai 1994, à vingt et un juges pour 

validation. II s'agit des mêmes juges qui ont eu à se prononcer lors de la 

validation du Lexique (voir I'appendice Vd). Le questionnaire était accompagné 

d'une lettre de notre directeur de recherche (voir l'appendice Ve). Nous y avons 

également joint une lettre personnelle précisant les modalités de réponse (voir 

I'appendice Vf), un document intitule Validation du questionnaire de sondage 

aupds des archivistes du Québec (voir I'appendice Vc) ainsi qu'une enveloppe 

préadressée et pré-affranchie pour le retour des documents. 



Les juges devaient lire chaque question pour en apprécier le degre 

de pertinence et de lisibilité. Par degr6 de pertinence, nous entendons: 'Degr6 de 

lien significatif entre les résultats obtenus et les besoins à satisfaire ou entre les 

objectifs poursuivis et les besoins à satisfaireu (Legendre, 1988, p. 454). Par 

degre de lisibilité, nous entendons: "degré de faci/$& de cornpI-éhension du 

contenu, dû d la façon dont il est exprimé'' (De Landsheere, V., G. de 

Landsheere, 1992, p. 376). Les juges devaient ensuite compl6ter le document 

intitule Va/idatim du questionnaire de sondage auprés des archivisîes du Québec 

(voir l'appendice Vc) en prenant soin d'inscrire leur appréciation de la pertinence 

et de la lisibilité de chaque question. POUF ce faire, ils devaient entourer l'indice le 

plus approprié compris dans une échelle graduée de O à 5: O (nulle); 1 

(médiocre); 2 (assez bonne); 3 (moyenne); 4 (très bonne); 5 (excellente). De 

plus, les juges pouvaient y inscrire leurs commentaires, s'ils le jugeaient d propos. 

Nous avons effectué un rappel téléphonique auprhs des juges concernes au cours 

du mois d'août 1994. 

Les renseignements relatifs au degré de pertinence ainsi que de 

lisibilité recueillis auprès des juges ont été compiles. Nous présentons les 

résultats obtenus pour chaque question en les regroupant selon les quatre 

sections du questionnaire qui sont respectivement intitulées, rappelons-le, 

VOTRE FORMATION PRATIQUE, VOTRE STAGE, VOTRE OPINION SUR LA 

FORMATION PRATIQUE PAR LE STAGE et VOS CRACTÉRISTIQUES SOCIO- 

DÉMOGRAPHIQUES. Après avoir lu la méthodologie de certaines recherches se 

rapprochant de la nâtre, nous avons décidé de porter une attention particulière 

aux questions dont le total des indices 1 (médiocre), 2 (assez bonne) et 3 

(moyenne) est de trois et plus. Ceci représente plus de 15 % des réponses 

obtenues des juges. 



2.1 -2.1 Degr6 de pertinence 

Rappelons que, par degr4 de pertinence, nous entendons: 'Degr6 de 

lien significatif entre les r6sultats obtenus et les besoins a satisfaire ou entre les 

objectifs pounuivis et les besoins à satisfairen (Legendre, 1988, p. 454). 

2.1.2.1 .1 Votre formation pratique 

nulle médiocre assez moy- très excellente absence arnbi- total 
bonne enne bonne réponse guite 

L'analyse des indices 1 (médiocre), 2 (assez bonne) et 3 (moyenne) 

indique qu'il semble exister un problème de pertinence pour les questions 2, 7, 9 

et 10. Les commentaires reçus des juges et relatifs à ces questions se lisent 

comme suit: 

- question 2: aLe stage sett plus B l'application des connaissances théoriques qu'à 

I'acquisition de connaissances th8orfques.s aLe stage vise non I'ac~uisition mais 

la v6rificatiion et I'application de la théode., 



- question 7: aComme la question 6?s d e s  sond6s ne verront pas la ditférence 

entre cette question et la précédente. JD #C'est quoi la dif%rence avec la quesiion 

précédente ?B 

- question 9: aPeu pertinent si les sond6s sont des débutants. B 

- question 10: &avoir stratégique trop vague: je ne comprend pas., d a  

dHi5renœ entre cette question et celles relatives & /a pratique archivisfique est 

dficile B faire B a Qu'est-ce que le savoir stratégique?. 

2.1 -2.1 -2 Votre stage 

nulle médiocre assez moy- très 
bonne enne bonne 

5 

excellente 

13 

13 

13 

12 

12 

14 

10 

13 

14 

15 

13 

14 

13 

14 

11 

14 

6 7 

absence ambi- 
réponse gurté 

1 

1 

1 

total 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 



L'analyse des indices 1 (médiocre), 2 (assez bonne) et 3 (moyenne) 

révèle l'absence de problème quant à la pertinence des questions 12 à 27. 

2.1.2.1.3 Votre opinion sur la formation pratique par le stage 

nulle médiocre assez rnoy- très excellente absence arnbi- total 
bonne enne bonne réponse guRé 

L'analyse des indices 1 (médiocre), 2 (assez bonne) et 3 (moyenne) 

laisse entrevoir l'existence d'un problème quant à la pertinence de la question 33. 

Les commentaires que nous avons reçus des juges se présentent de la façon 

suivante: g Idéalement, plusieurs stages. B ct Ajouter les taches administratives- 8 



2.1 -2.1 .4 Vos caract6nstiques socio-di5mugraphiques 

nulle médiocre assez moy- très exceIIente absence arnbi- total 
bonne enne bonne réponse guïtb 

- - - - - - -  - - - -  - - - -  - - - - -  - - - -  
- - - - -  

L'analyse des indices 1 (médiocre), 2 (assez bonne) et 3 (moyenne) 

permet de conclure à la pertinence des questions 34 à 44. 



Rappelons que, par degr6 de lisibilit6, nous entendons: "degré de 

facilité de compdhension du contenu, ci0 à la façon dont il est expn'm6" (De 

Landsheere, V., G. de Landsheere, 1992, p. 376). 

2.1 -2.2.7 Votre formation pratique 

O 1 2 3 4 5 6 7 

nulle médiocre assez moy- trés excellente absence ambi- 
bonne enne bonne 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

réponse gu'ite 

1 

total 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

L'analyse des indices 1 (médiocre), 2 (assez bonne) et 3 (moyenne) 

indique qu'il semble exister un problème quant à la lisibilité des questions 2, 4, 5, 

7, 9 et 10. Les commentaires reçus des juges se présentent comme suit: 

- question 2: «Indiquer d'encercler la réponse dans chaque cas., Changer 

I'ordre des question 1 et 2. B 

- question 4: d e s  tâches similaires, c'est quoi? Celles traditionnelles des 

archivistes? A préciser. n a Souligner similaire. B 
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- question 5: aDiîR5mntes fâches? DMrentes de quoi? De ceIfes effecfuées 

pendant le stage? De tâches a~chivisfiques ou admjnistratives?~ 

- question 7: alndiquer d'encercler la réponse dans chaque cas. 19 

- question 9: aDéveloppement du regard critique a la mgme signification pour tout 

le  monde?^ &rire plutôt: dans le développement d'un point de vue critique 

envers la pmhssion d'archiviste. B 

- question 10: d e  me demande si la quesüon va &re bien comprise telle que 

formuf&?~ a Que signifient savoir stratégique et savoir pour l'action? Concepts 

à définir. IB N Ajouter savoir stratégique au lexique. s 

2.1 -2.2.2 Votre stage 

O 1 2 3 

nulle mddiocre asset moy- 
bonne enne 

4 

ttés 
bonne 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

excellente absence am bi- total 
réponse gultd 



L'analyse des indices 1 (médiocre), 2 (assez bonne) et 3 (moyenne) 

indique qu'il semble exister un problème quant a la lisibilité de la question 18. Un 

juge suggere de: tRemplacer observation des taches par apprentissage des 

tâches.~ Enfin, soulignons qu'à la question 26, deux juges nous ont mentionne 

qu'ils ce comprenaient pas la signification d'un journal de bord. 

2.1 -2.2.3 Votre opinion sur la formation pratique par le stage 

nulle médiocre assez moy- très excellente absence arnbi- total 
bonne enne bonne rdponse guité 

L'analyse des indices 1 (médiocre), 2 (assez bonne) et 3 (moyenne) 

révèle la lisibilité des questions 28 à 33. 



2.1.2.2.4 Vos caract6n"lpes sodO-d6mographiques 

nulle médiocre assez moy- très excellente absence ambi- total 
bonne enne bonne réponse QUM 

L'analyse des indices 1 (médiocre), 2 (assez bonne) et 3 

(moyenne) indique qu'il semble exister un problème de lisibilité quant aux 

questions 36 et 37. 

2.2 Questionnaire final 

Après avoir analyse les résultats relatifs à la pertinence et à la 

lisibilité des questions -rappelons que nous avons décide de porter une attention 

particulière aux questions dont le total des indices 1 (médiocre), 2 (assez bonne) 

et 3 (moyenne) est de trois ce qui représente plus de 15 % des réponses 

obtenues- ainsi que les commentaires et les suggestions reçus, le questionnaire 

initial de Sondage auprés des archivistes du Québec (appendice Va) a été 

remanié de façon à obtenir une version finale plus pertinente et mieux lisible que 

la précédente (voir l'appendice Vla). Précisons que nous avons aussi apporté 



d'autres améliorations au libellé du texte, améliorations qui nous sont apparues 

évidentes au point de vue logique. 

2.2.7 Formation pratique 

Nous avons modifie l'énoncé initial où nous affinions que cinq 

activités de fomation pratique sont reconnues en archivistique. Le nouvel énoncé 

stipule désormais qu'en archivistique, il peut y avoir cinq activités de fomation 

pratique. 

A la suggestion d'un juge, nous avons inverse l'ordre des questions 1 

et 2, l'acquisition des connaissances théoriques venant généralement avant celle 

des connaissances pratiques. Nous n'avons pas tenu compte des deux 

commentaires suivants, à savoir: d e  stage sert plus 4 l'appiicaüon des 

connaissances théoriques qu'à l'acquisition de connaissances. B d e  stage vise 

non I'acquisjtion mais la vétiiication et I'application de la théorie., Nous croyons 

que ces commentaires mettent trop l'emphase sur le stage alors que nous tentons 

de situer l'importance du stage parmi les autres activités de formation pratique et 

ce, dans un contexte d'intégration de la théorie à la pratique. 

La lisibilité des questions 4 et 5 laissant effectivement à désirer - 
surtout la partie ayant trait aux tâches similaires et a u  tâches différentes- nous 

les avons remplacées par des questions relatives à l'acquisition des habiletés 

requises pour réaliser des tâches administratives (4) et des tâches 

professionnelles (5) en mi lieu de travail. 

Nous avons maintenu le libellé des question 6 et 7 même si quelques 

juges ne voyaient pas la différence entre le développement d'un intérêt pour la 

profession d'archiviste et l'orientation vers la carrière d'archiviste. Pourtant la 



première témoigne plus d'une attirance ou d'une curiosité envers la profession, 

sans plus, alors que l'autre implique un choix, une décision. 

A la question 9, nous avons précisé que le regard critique constitue 

une évaluation personnelle de la profession. 

Finalement. nous avons maintenu le sens de la question 10, même si 

des juges nous ont fait part de difficultés quant à sa pertinence et à sa lisibilité. 

Nous croyons toujours que cette question, telle que formulée, contribuera à la 

recherche entreprise et qu'il est souhaitable d'obtenir l'opinion de la population 

visée sur le développement d'un savoir stratégique ou savoir pour l'action. Nous 

sommes toutefois conscient qu'il nous faudra porter une attention partiwlibre à 

cette question lorsque nous en interpréterons les résultats. 

2.2.2 Votre stage 

Nous avons précisé la nomenclature des réponses de la question 12. 

Les répondants ont ainsi le choix d'inscrire, soit un cours portant le titre de stage, 

soit un stage intégré à un ou des cours théoriques. 

Nous avons ajouté une possibilité de réponse supplémentaire a la 

question 13, soit: dans le cadre de plusieurs cours tout au long du programme. 

Nous avons reforrnulé la question 15 de sorte qu'il est maintenant 

possible de savoir si le temps consacré au stage est suffisant ou insuffisant pour 

préparer à la profession. 

Nous avons déplacé la question relative au milieu où le stage a été 

effectue du numéro 20 au numéro 16. Cette séquence nous semble plus logique 

et plus pratique pour les répondants que la précédente. 



La nomenclature des taches professionnelles a et6 modifiée de 

façon a la rendre compatible avec la terminologie du Lexique final. Cette 

nomenclature apparaît aux questions 18 et 44 du questionnaire final. 

Nous avons maintenu le libelle de la question 18 et l'avons déplacé 

à 19. Nous considérons que l'observation des tâches constitue un élément très 

important du stage, tout comme I'ex6aition des taches qui fait l'objet de la 

question suivante. 

A la question 23, nous avons précise qu'il s'agissait d'une rencontre 

avec l'universitaire responsable des stages en milieu professionnel. 

Aux questions 24 et 25, nous avons ajouté qu'il s'agissait de 

rencontres et non d'une rencontre. 

# 

Finalement, à la question 26, nous avons précisé que le journal de 

bord constitue un compte rendu chronologique. 

2.2.3 Votre opinion sur k formation pratique par le stage 

Nous avons modifié le titre de la section afin que le questionnaire 

final porte sur le stage et non pas sur les stages. 

Nous avons jugé que la question 28 n'était pas assez précise. Elle 

a été reformulée et la nomenclature des réponses possibles a été complètement 

revue. II nous est maintenant possible de savoir si la formation pratique par le 

stage devrait s'effectuer en un, en deux ou plusieurs stages et de recueillir de 

l'information relative au caractère obligatoire ou optionnel du stage. 



A la question 30, nous avons remplacé l'expression milieu 

professionnel par celle de milieu de travail, cette dernière nous semblant à la fois 

plus prkcise et mieux appropri6e. 

Nous avons oriente les questions 31, 32 et 33 vers la formation 

pratique par le stage. Cette approche nous semblant plus appropriée aux fins de 

notre recherche et aussi plus précise. De plus, aux questions 32 et 33, nous 

avons remplacé le terme fonctions par celui de tâches dans la nomenclature des 

réponses. 

2.2.4 Vos caract~ristiques s o c i ~ o g r a p h i q u e s  

Nous avons modifié, tel que mentionné précédemment, la 

nomenclature des taches professionnelles de façon à la rendre compatible avec la 

terminologie du Lexique final et avec celle utilisée à la question 18. 

2.3 Administration du questionnaire 

2.3.1 Population visée 

Selon Lessard-Monga: 'L'ensemble des individus qu'on considère est 

appelé population" (1993, p. 9). Le Sondage auprés des archivistes du Québec 

(appendice Vla) s'adressait à une population constituée de tous les archivistes 

ayant complété leurs études universitaires de premier ou de deuxième cycle 

(Certificat ou Maitrise) en archivistique dans la province de Québec, qui occupent 

un emploi dans le domaine des archives et qui sont membres d'au moins une des 

trois associations professionnelles oeuvrant en territoire québécois (AAQ: 585 

membres, ACA: 28 membres et ARMA Montréal: 125 membres). 



2.3.2 Contexte de i'adminisfration 

Le Sondage a été effectue entre les mois de décembre 1994 et de 

février 1995. Le questionnaire ainsi que le Lexique l'accompagnant ont été 

adresses a tous les membres des trois associations professionnelles oeuvrant en 

territoire qukbécois (AAQ et ACA B la fin du mois de décembre 1994 et ARMA 

Montreal au debut du mois de janvier 1995). L ' A M  et PARMA Montreal ont joint 

le questionnaire et le Lexique à un envoi regulier de documentation auprès de 

leurs membres. Dans le cas de I'ACA, nous avons effectue l'envoi après nous 

être procuré les noms ainsi que les adresses des membres résidant au Québec. 

De plus, dans le cas de I'AAQ et de I'ACA, une lettre redigee par 

leun présidents respectifs accompagnait l'envoi. Elle incitait les membres a 

répondre au questionnaire (voir les appendices Vlc et Vld). Dans le cas de 

I'ARMA Montréal, un communique intégré au bulletin de liaison destiné a ses 

membres leur présentait les buts de la recherche et les incitait à compléter le 

questionnaire (voir appendice Vle). 

Au mois de février 1995, nous avons effectue un rappel à la 

population ciblée par l'entremise d'un communiqué diffuse dans les bulletins de 

liaison des associations comptant le plus de membres au Québec, soit I'AAQ et 

I'ARMA Montréal (voir les appendices Vlf et Vlg). Nous avons fixé la date de 

clôture pour la réception des questionnaires à la fin du mois de mars 1995. 

2.3.3 Taux de réponse 

Selon Van der Maren: d l  n'est pas rare qu'un sondage postal 

n'aboutisse pas B plus de 10% de réponses, (1995, p. 332). Nous avions 

toutefois prévu un taux de réponse de l'ordre de 20%. Ce taux nous semblait 

réaliste. Nous nous attendions, par conséquent, à recevoir 147 questionnaires 

(20% des 738 questionnaires expédiés). Dans les faits, nous avons effectivement 



reçu 133 questionnaires repr4sentant un taux de r6ponse de 18%. Nous 

appuyant sur Lessard-Monga (1993, p. 12). nous avons juge que le taux de 

r6ponse obtenu &ait suffisant et approprie pour mener notre recherche à terne. 

Nous avons ensuite v W i 6  chaque questionnaire de façon A identifier 

toute anomalie, par exemple: réponse(s) manquante(s) ou incomplete(s). Cette 

opération nous a permis de déceler que, sur les 133 questionnaires reçus, 1 13 

comportaient des réponses à toutes les questions. Par ailleurs, 5 questionnaires 

nous ont été retournes sans aucune reponse alors que 15 autres présentaient des 

r6ponses manquantes B savoir: 1 questionnaire comportait une absence de 

réponse aux questions 1 a 33; 1 questionnaire comportait une absence de 

réponse aux questions 12 et 13; 7 questionnaires comportaient une absence de 

r6ponse aux questions 12 a 27; 1 questionnaire comportait une absence de 

réponse aux questions 12 à 28; 5 questionnaires comportaient une absence de 

réponse aux questions 12 à 33. Nous avons rejeté les 5 questionnaires sans 

aucune réponse. Nous avons accepte les autres questionnaires et les avons 

numérotés séquentiellement de 1 à 128 ce qui rend impossible toute identification 

des répondants ainsi que leur appartenance a une association professionnelle en 

particulier. Nous obtenons, par conséquent, pour notre enquête, un taux de 

réponse définitif de 17,354. 

2.3.5 Plan d'analyse et traitement des donn6es 

Nous avions initialement choisi d'analyser et de traiter les données 

contenues sur les questionnaires a l'aide du logiciel SPSS. Toutefois, aide par 

une personne ressource affectée au Laboratoire d'informatique de la Faculte des 

sciences de l'éducation de i'Univenit6 de MontrBal, nous avons plut& deCid6 

d'utiliser le logiciel Stat Wew, ce dernier etant plus facile d'utilisation et surtout 

plus convivial que IeSPSS. 



Des champs d'information correspondant exactement à ceux du 

questionnaire ont et6 créés. Les données ont ensuite 6t6 saisies sur un micro- 

ordinateur du Laboratoire d'informatique de la Faculté des sciences de I't5ducation 

de l'Université de Montréal. Nous étions présent lors de la saisie des données. 

Nous lisions les réponses consignées sur chacun des questionnaires retenus 

alon qu'une personne ressource du Laboratoire d'informatique en effectuait 

systématiquement la saisie. En concertation avec la personne ressource, nous 

avons périodiquement vérifié et contrevérifie la concordance des donnees saisies 

avec celles apparaissant sur les questionnaires. Toute anomalie a été 

systématiquement corrigée. 

Nous avons également conçu un protocole de tous les croisements 

possibles entre les divers champs d'information apparaissant au questionnaire. 

Précisons cependant qu'il ne nous apparaissait pas obligatoire, à priori, d'utiliser 

tous les croisements prévus pour obtenir des réponses suffisamment précises 

permettant de répondre aux questions de notre recherche. Le protocole se 

présente comme suit: 

(SÉQUENCE D'ACTION) 

3-Certificat et maîtrise 

4questions 1 à 10 

(ACTION À EFFECTUER) 

croisement avec questions 1 à 44 
(répartition statistique) 

croisement avec questions 1 à 44 
(répartition statistique) 

croisement avec questions 1 à 44 
(répartition statistique) 

sommation de chaque activité de formation 
pratique en rapport avec les questions 
(répartition statistique) 



Gquestions 1.5 à 1 1.5 

7question 12 

8question 13 

Squestion 14 

1 Oquestion 7 5 

l 1 question 16 

1 Zquestion 1 7 

13question 18 

1 4question 1 9 

15question 20 

1 Gquestion 21 

17question 22 

1 &question 32 

1 9question 33 

20question 34 

21 question 35 

22question 36 

23question 37 

24question 38 

25question 39 

cmisement de chaque activit6 de formation 
pratique avec celles de la question 1 1 

croisement avec questions 12 à 33 

croisement avec question 28 

croisement avec question 31 

croisement avec questions 1 5, 17,18,19, 20, 29 

cmisement avec question 29 

croisement avec question 40 

croisement avec questions 32,33, 37 43 

croisement avec questions 32,33,38.44 

croisement avec questions 37, 38 

croisement avec questions 32, 33, 37. 38, 43,44 

croisement avec question 16 

croisement avec questions 35, 16 

croisement avec questions 33.42 

croisement avec questions 32, 42 

croisement avec questions 1 à 44 

croisement avec questions 1 à 44 

croisement avec questions 1 à 44 

croisement avec questions 1 a 44 

croisement avec questions 1 à 44 

croisement avec questions 1 à 44 



Nous avons ensuite traite les donnees saisies l'aide du logiciel Stat 

View afin d'obtenir les moyennes, les rbpartitions statistiques ainsi que les 

croisements necessaires permettant de répondre aux questions de notre 

recherche. 

Finalement, à partir du logiciel Excel, nous avons conçu des tableaux 

et des figures. 

CONCLUSION 

Dans le pr6sent chapitre, nous avons indique comment nous avons 

conçu puis validé le Lexique ainsi que le questionnaire de Sondage auprès des 

archivistes du Québec. Une fois cette étape réalisée, nous avons acheminé le 

questionnaire a la population visée. Nous avons obtenu un taux de réponse 

définitif de 17,3%, taux que nous avons jugé suffisant et approprié pour mener 

notre recherche à terne. Finalement, nous avons détermin8 un plan d'analyse et 

de traitement des données recueillies. 

Dans le chapitre suivant, nous présenterons les résultats obtenus à 

partir des données recueillies dans le cadre du Sondage auprés des archivisfes 

du Québec. 



CHAPITRE 3 

ANALYSE DES RESULTATS DE L'ENQUÊTE 



INTRODUCTION 

Rappelons que nous avons adresse le questionnaire intitule 

Sondage auprés des archivistes du Qu&ec (appendice Vla) a tous les archivistes 

ayant complété leurs études universitaires de premier ou de deuxième cycle 

(Certificat ou Maîtrise) en archivistique dans la province de Québec qui occupent 

un emploi dans le domaine des archives et qui sont membres d'au moins une des 

trois associations professionnelles oeuvrant en territoire québécois. Un total de 

738 questionnaires ont été expédies à raison de 585 aux membres de I'AAQ, de 

28 aux membres de I'ACA et de 125 aux membres d'ARMA Montréal. 

Nous décrirons en premier les caractéristiques socio- 

démographiques des repondants. Nous considérons en effet qu'il est préférable 

de connaître leur profil avant d'aborder les autres éléments contenus dans le 

questionnaire. Nous traiterons ensuite les réponses portant sur les activités de 

formation pratique. Nous poursuivrons avec l'évaluation du stage que chaque 

répondant a effectué dans le cadre de sa formation universitaire. Nous 

terminerons, enfin, avec l'opinion des repondants sur la formation pratique par le 

stage. 

Précisons, dès a présent, qu'une forte proportion de repondants 

(81'6%) ont fourni des réponses $ I'enqugte en tenant compte d'etudes au 

Certificat en archivistique alors que 18,4% l'ont fait en tenant compte d'etudes à la 

Maîtrise en archivistique. Nous optons toutefois presque toujours pour une 



présentation globale des resultats (Certificat et Maîtrise), celle-ci nous fournissant 

la plupart du temps les repenses aux questions de notre recherche. 

Les réponses obtenues aux questions 34 à 44 du questionnaire nous 

permettent de décrire les caractéristiques socio-démographiques des répondants. 

Nous présentons les réponses selon l'ordre séquentiel des questions de cette 

section du questionnaire. 

1 .  Âge (question 34) 

Les répondants qui ont complété leurs études en archivistique et qui 

occupent présentement un emploi dans cette sphère de l'activité humaine sont 

très majoritairement (96,1%) âgés de 26 ans et plus. En effet, les répondants 

âgés de 25 ans et moins représentent uniquement 3,9% de la population. Par 

ailleurs, la sommation des catégories d'âge allant de 26 à 35 ans (42.6%) et de 36 

à 45 ans (36,2%) indique que les répondants s'y regroupent majoritairement 

(78.8%). Les catégories d'âge allant de 46 à 55 ans ainsi que de 56 ans et plus 

représentent respectivement 10.2% et 7,1% de la population. 

1.2 Sexe (question 35) 

Les répondants sont majoritairement de sexe féminin (67,6%) alors 
que les personnes de sexe masculin correspondent à 32,4%. 

1.3 Formation acadhmique lors de l'admission (question 36) 

Pour ce qui est de la formation académique des répondants lors de 

leur admission aux études en archivistique, 7,8% d'entre eux déclarent être sans 

études collégiales mais posséder une expérience pertinente de travail (réponse 1) 



alors que 29,6% détiennent un diplôme d'études collégiales (réponses 2 et 3) à 

raison de 14.8% sans technique de la documentation (réponse 2) et de 14'8% 

avec technique de la documentation (rbponse 3). Les réponses 1 P 3 proviennent, 

à l'exception d'une seule, d'gtudiants admis au Certificat. Nous nous en sommes 

assuré en procédant aux croisements requis. 

La majorité des répondants (62,6%) détenaient un diplôme 

universitaire (réponses 4, 5, 6 et 7). Ainsi, 49,2% des répondants avaient un 

baccalauréat (réponses 4 et 5) B raison de 42'2% sans Certificat en archivistique 

(réponse 4) et de 7% avec Certificat en archivistique. Par ailleurs, 12,6% des 

repondants possédaient une Maitrise alors que O,$% d'entre eux détenait un 

Doctorat. 

Dans le cas des étudiants admis à la Maîtrise, ceux-ci étaient 

détenteur d'un Baccalauréat (78,4%) ou d'une Maîtrise (1 3%). Un répondant 

(4'3%) était détenteur d'un Doctorat alors qu'un autre (4,3%) ne possédait pas de 

diplôme d'études collégiales mais avait de I'experience de travail. 

1.4 Expdrience de taches administratives (question 37) 

En matière d'expérience de tâches administratives en archivistique 
au moment de leur admission aux études en archivistique (Certificat ou Maîtrise). 
la majorité des repondants (73.4%) n'en possedaient pas. Cependant 26,6% 
d'entre eux en avaient d6j6 une. Ces derniers ont pu I'acquerir dans le cadre de 
leur travail s'ils occupaient un emploi au moment de leur admission au Certificat 
ou à la Maîtrise ou de stages déjà effectués au D.E.C. en technique de la 
documentation dans le cas du Certificat ou au Certificat dans le cas de la Maîtrise. 



1.5 Expdrience de tâches professionnelles (question 38) 

En ce qui a trait à l'expérience de taches professionnelles en 

archivistique au moment de leur admission aux études en archivistique (Certificat 

et Maîtrise), la majorité des repondants (64,6%) n'en possedaient pas alors que 

35,d0h en avaient d6jà une. Les explications mentionnées à la question 

prdcédente et ayant trait à l'acquisition de l'expérience de tâches administratives 

s'appliquent également à l'acquisition de l'expérience de tâches professionnelles. 

Retenons toutefois, qu'au moment de leur admission, une proportion 

légèrement plus grande de répondants avait une expérience de tâches 

professionnelles plutôt que de tâches administratives. 

1.6 Obtention du diplbme en archivistique (question 39) 

Un peu plus de la moitié des répondants (53,1%) ont obtenu un 

diplôme en archivistique de l'université de Montréal. Les autres étaient inscrits à 

l'Université Laval (25%), à l'Université du Québec à Montréal (21,1%) ou à 

l'Université du Québec a Hull (0,8°h). Nous n'avons pas relevb de répondants 

pour l'université du Québec à Chicoutimi ni dans la catégorie autres universités. 



1.7 Organisme employeur actuel (question 40) 

Tableau I 

Type d'organisme où les répondants travaillent 

- archives nationales, ministhre, soci&& d'état, etc. 

- centre hospitalier, CLSC, clinique, etc. 

- foyer, centre d'accueil. etc. 

- commission scolaire, cégep, collège, université 

- municipalit6, municipalitb régionale de comt6, 
cornmunaut6 urbaine, soci6te paramunicipale, etc. 

- organisme du secteur bancaire etlou des assurances 

- association, féd&ation, syndicat 

- société historique, musée, etc. 

- corporation professionnelle 

- cabinet d'un professionnel ou d'un groupe 
de professionnels 

- cornmunaut6 religieuse 

- entreprise de production, de distribution, de vente, 
etc. de biens eüou de services 

- autre 

Selon le TABLEAU 1, les organismes relies au secteur de l'éducation 

regroupent le plus grand nombre de praticiens (25,6Oh). 11 sont cependant suivis 

de près par les organismes du domaine municipal (20%). Viennent ensuite les 

organismes du type archives nationales, ministhre, société d'état, etc. (9,6%) ainsi 

que les organismes du type communauté religieuse qui représentent également 

9,6% des répondants. Ces organismes sont suivis par ceux du type sociét6 

historique, musée, etc. (6.4%), puis par ceux du type centre hospitalier, CLSC, 



clinique, etc. avec 5,6%, de cabinet d'un professionnel ou d'un groupe de 

professionnels (4,8%), d'association, f6d6rationI syndicat (2,4%), d'organisme du 

secteur bancaire etlou des assurances (1'6%)' d'entreprise de production, de 

distribution, de vente, etc. (1,6% egalement) et de corporation professionnelle 

(0,8%). Soulignons que nous n'avons pas relevé de répondants pour la catégorie 

foyer, centre d'accueil, etc. 

Enfin, 12% des r6pondants declarent travailler dans une catégorie 

d'organisme autre que celles prévues au questionnaire (réponse 13). Cette 

proportion nous semble élevée. Comme nous ne nous attendions pas a obtenir un 

tel résultat, nous avons décide de mieux cerner cette question. Au mois d'octobre 

1995, nous avons consulté le secrétaire de l'Association des archivistes du 

Québec et responsable de formation pratique au Certificat en archivistique au 

Département d'histoire de l'université Laval ainsi que la coordonnatrice des 

stages en archivistique de I'EBSI de I'U de M. Nous arrivons à la conclusion que 

la nomenclature des organismes proposée aux répondants aurait pu être 

davantage précisée. Par exemple, à la catégorie 7, nous aurions pu ajouter: 

coopérative; a la catégorie 8, nous aurions pu associer: galerie, centre 

d'interprétation, etc.; à la catégorie 11, nous aurions pu adjoindre à communauté 

religieuse: paroisse, archevêché, centre diocésain, conférence religieuse, etc. 

Nous croyons egalement que des répondants ont pu hésiter à sélectionner une 

catégorie d'organisme plutôt qu'une autre. Ils auraient alors préféré cocher la 

case autre. II peut s'agir, en l'occurrence, de travailleurs autonomes, de 

bénévoles ou de consultants qui cttravaillent~ dans plusieurs types d'organismes. 

Enfin, il est également possible que certains répondants travaillent non pas dans 

un organisme (personne morale), mais chez ou pour un individu (personne 

physique). 



1.8 Taille de l'unit6 actuelle de travail (question 41) 

Un peu plus de la moitib des rbpondants (54%) oeuvrent dans une 

unit4 de travail comportant de 1 B 5 employ6s. Les autres répondants travaillent 

respectivement dans des unites comportant plus de 21 employés (1 9%)' de 6 à 10 

employ6s (1 3,5%) ou de 1 1 a 20 ernploy6s (1 3,5%). 

1.9 Statut au sein de l'unit6 de travail (question 42) 

Les répondants y occupent majoritairement un poste de cadre ou de 

professionnel (65'9%) a raison de 43,7% & titre de professionnel et de 22'2% 3 

titre de cadre. Pr6cisons que 27,8% des répondants occupent un poste de 

technicien et 6,3% un type de poste autre que ceux d6ja mentionnes. Dans ce 

dernier cas, nous croyons qu'il peut s'agir de postes de commis, d'aide technique 

ou de secrétaire. 

Par croisements, nous avons réussi à obtenir une reparîition des 

diplbmes du Certificat ou de la Maîtrise en fonction du poste qu'ils occupent 

présentement. Les diplômes de la Maitrise occupent un poste de professionnel 

(60,9%), de cadre (17,4%), de technicien (17,4%) ou un autre poste (4'3%). Les 

diplômés du Certificat détiennent un poste de professionnel (41%), de cadre 

(22,8%), de technicien (29,556) ou un autre poste (6,7%). 

1. O Taches administratives effectuées (question 43) 

Depuis l'obtention de leur diplôme en archivistique, la majorité des 

répondants ont eu à effectuer des tâches administratives dans le cadre de leur 

travail. Ainsi, 73,4% des répondants ont rempli des tâches liées à l'administration 

générale. Suivent ensuite, par ordre d'importance, l'administration des ressources 

matérielles (67,2%), l'administration des ressources humaines (61 ,?%), 



l'administration des ressources financihres (43%) et l'administration du marketing 

(39,8%). 

Par croisements, nous avons réussi obtenir une répartition des 

répondants qui n'ont effectué aucune tâche administrative (1 3,3%) depuis 

l'obtention de leur diplôme, qui en ont pratique une seule (13,3%), qui en ont 

effectue deux (14,8%), qui en ont exercé trois (18,8%), qui en ont effedué quatre 

(16,4Oh) et, finalement, qui les ont toutes pratiquees (23,4%). Soulignons 

Bgalement que les repondants ayant exercé deux tâches administratives et plus 

depuis l'obtention de leur diplôme représentent 73,4% de la population étudiée, 

trois tâches administratives et plus 58,6%, quatre tâches administratives et plus 

39,8%. 

1.1 1 Taches professionnelles effectuees (question 44) 

Depuis I'obtention de leur dipldme en archivistique, la quasi totalité 

des repondants (93%) ont réalisé des tâches liées à la classification de 

documents (y compris le classement physique ). La grande majorité d'entre eux 

ont appliqué des règles de conservation (88,3%) comportant l'un ou l'autre des 

aspects de tri, de seledion, etc. de documents institutionnels actifs, semi-actifs ou 

à conservation permanente, ont vu à la communication de documents (82,8%), 

decrit et indexé de l'information (80,5Oh), ont pris des mesures visant la 

conservation et la protection de documents (79,7%) et ont élaboré etlou modifie 

des règles de conservation de documents institutionnels (78,1%). La majorité 

d'entre eux ont également participé à la création de documents (71,1%) ainsi qu'à 

l'acquisition de documents institutionnels (64,1%). Cependant, une minorité 

(45,3%) ont appliqué des critères de sélection et de tri de documents privés, ont 

élaboré et/ou modifié des critères de sélection et de tri de documents privés 

(43.0%), ont procédé à l'acquisition de documents privés (31,3%) ou ont participé 

à la spécification de la valeur marchande de documents prives (10,9%). 



Par croisements, nous avons procéde B une répartition des taches 

professionnelles effectuées par les répondants depuis l'obtention de leur diplorne. 

Soulignons qu'un seul répondant (0,8%) n'a assume aucune tâche professionnelle 

et que, parmi tous les autres, personne (0%) n'a effectue qu'une seule tache 

professionnelle. En fait, les repondants ont plutôt exerce des taches 

professionnelles variées. Ainsi, 24,2% des repondants ont effectue entre deux et 

cinq taches professionnelles alors que la majorit6 d'entre eux (75%) ont pratiqué 

sept tâches professionnelles et plus. 

Les archivistes assument donc une série de tâches diversifiées dans 

le cadre de leur travail. Ces tâches apparaissent surtout centrées sur le 

traitement des archives institutionnelles (du moins dans le cas de celles identifiees 

comme tel, soit les réponses 2, 3 et 7), ce qui nous semble tout à fait nomal. Ces 

taches visent également, mais dans une moindre mesure, le traitement des 

documents privés (du moins dans le cas de celles identifiées comme telles, soit 

les réponses 4, 5. 6 et 8), ce qui nous semble également normal. En effet, 

nombreux sont les organismes qui n'acquièrent pas de documents privés. Dans le 

cas des organismes qui procèdent à l'acquisition de documents privés, priorité 

peut être accord& au traitement des documents institutionnels d'abord puis a u  

documents prives ensuite. Ce fait explique en bonne partie pourquoi une plus 

forte proportion des archivistes effectuent surtout des tâches liées au traitement 

des documents institutionnels. Enfin, dans le cas de certains services d'archives, 

il peut y avoir suffisamment de documents institutionnels et privés pour justifier 

une spécialisation des tâches, certains archivistes ne traitant que les documents 

institutionnels et d'autres que les documents prives. 



ACTMTÉS DE FORMATION PRATIQUE 

Les r6ponses obtenues aux onze premieres questions de I'enquete 

permettent de déterminer l'importance relative de chacune des cinq adivites de 

formation pratique utilisbes dans le cadre de la formation professionnelle en 

archivistique. Rappelons qu'il s'agit respectivement de l'analyse de procédure ou 

de système, de l'étude de cas, du travail en laboratoire, de la visite en milieu 

professionnel et du stage. Rappelons également que les répondants avaient le 

choix entre les six cellules de réponses suivantes: O (ne s'applique pas), 1 (tr& 

peu importante). 2 (un peu importante), 3 (moyennement importante), 4 (assez 

importante) et 5 (ires importante). 

Nous présentons les réponses selon l'ordre sequentiel des questions 

apparaissant à cette section du questionnaire. Pour chaque question, nous 

produisons également une figure indiquant le pourcentage des réponses 

obtenues. Nous effectuons ensuite l'analyse des réponses à partir des résultats 

obtenus à la cellule de r6ponse nurnbro 5 (tr8s importante) puis à partir de la 

sommation des résultats des cellules 4 (assez importante) et 5 (très importante). 



2.1 Actnntds de fomation pratique versus acquisition des 
connaissances thdoriques (question 1) 

Figure 1 

Activit&s de fonnation pratique venus 
acquisition des connaissances thBoriques 

À la cellule 5 (très importante) de la figure 1, parmi les cinq activités 

de fomation pratique énumérées, le stage arrive en première position en matière 

d'acquisition des connaissances théoriques (27,4%). 11 est suivi de l'analyse de 

procédure ou de système (20,2%), de l'étude de cas (15,1%), de la visite en milieu 

professionnel (1 1,2%) et du travail en laboratoire (6.5%). Ces activités de 

fonnation pratique contribuent également à l'acquisition des connaissances 

théoriques même si leur importance est moindre que celle se rapportant au stage. 



Par ailleurs, la sommation des resultats obtenus en ce qui a trait aux 

cellules 4 (assez importante) et 5 (trés importante) se présente comme suit: 

stage 

analyse de procédure ou de systeme 

étude de cas 

visite en milieu professionnel 

travail en laboratoire 

Le stage se classe encore en première position mais soulignons ici 

que les activités de formation pratique que sont l'analyse de procédure ou de 

système ainsi que l'étude de cas ressortent de manihre presque aussi importante 

que le stage. Cette constatation n'a pas pour effet de nous surprendre outre 

mesure. Elle nous invite plutôt à réflechir sur ia possibilité de mettre en place une 

stratégie d'enseignement et d'apprentissage de la profession d'archiviste tenant 

compte de ce fait. 

Ces résultats nous autorisent à deduire que l'acquisition des 

connaissances theoriques s'effectue non seulement a partir des cours 

généralement classifies dans la partie dite théorique des programmes 

d'archivistique mais aussi à partir des activités de formation pratique pouvant 

prendre place dans ceux-ci. Nous comprenons également que le stage, qui se 

classe en première position parmi les activités de formation pratique, permet aux 

étudiants d'aller plus loin dans le processus d'acquisition des wnnaissances 

théoriques, voire de le renforcer. Finalement, rappelons que les activités 

d'analyse de proœdure ou de système ainsi que d'étude de cas contribuent 

également, de façon presque aussi importante que le stage, à l'acquisition des 

connaissances théoriques. II faut, à notre avis, tenir compte de cette réalité. 



2.2 Activitds de formation pratique versw acquisition des 
connaissances pratiques (question 2) 

Figure 2 

Activités de fomation pratique versus acquisition 

des connaissances pratiques 

À la cellule 5 (très importante) de la figure 2. le stage se classe 

nettement en première position (54.5%) par rapport aux autres activités de 

fomation pratique en matière d'acquisition des connaissances pratiques. II est 

suivi de la visite en milieu professionnel (1 8%), du travail en laboratoire (1 3,7%), 

de l'étude de cas 12.3%) et de l'analyse de procédure ou de système (1 1.4%). 

Ces activités de fomation pratique contribuent aussi à l'acquisition des 

connaissances pratiques même si leur importance est moindre que celle se 

rapportant au stage. 



La sommation des résultats obtenus a w  cellules 4 (assez 

importante) et 5 (très importante) se lit comme suit: 

stage 

analyse de procédure ou de système 

visite en milieu professionnel 

étude de cas 

travail en laboratoire 

Le stage se classe encore nettement en première position par 

rapport aux autres activités de formation pratique pouvant être utilisées en matière 

d'acquisition des connaissances pratiques. Ces résultats nous autorisent à 

affirmer que le stage constitue l'activité de fomation pratique la plus importante 

dans l'acquisition des connaissances pratiques. Cependant, les autres activités 

de fomation pratique y jouent également un rôle. Soulignons toutefois que leur 

importance apparaît moindre que celle du stage. 



2.3 Activités de formation pratique versus intégration de la thdorie a 
la pratique (question 3) 

Figure 3 

Activités de formation pratique versus 

intdgration de la théorie à la pratique 

À la cellule 5 (très importante) de la figure 3, le stage amive 

nettement en première position (49.6%) en ce qui a trait à l'intégration de la 

théorie à la pratique. II est suivi de la visite en milieu professionnel (18.4%). de 

l'étude de cas (25,4%), de l'analyse de procédure ou de système (13.1 W )  et du 

travail en laboratoire (1 1.6%). Ces activités de formation pratique contribuent 

aussi à l'intégration de la théorie à la pratique marne si leur importance est 

moindre que celle se rapportant au stage. 



La sommation des résultats obtenus aux cellules 4 (assez 

importante) et 5 (tr& importante) se lit comme suit: 

stage 

visite en milieu professionnel 

étude de cas 

analyse de procédure ou de système 

travail en laboratoire 

Le stage se classe encore nettement en première position parmi les 

autres activités de formation pratique en matière d'intégration de la théorie à la 

pratique. Ces résultats nous autorisent a affirmer que le stage constitue l'activité 

de formation pratique jouant le rôle le pius important dans le processus 

d'intégration de la théorie a la pratique, processus qui nous apparaît fondamental 

dans l'apprentissage de la profession d'archiviste. Rappelons cependant que les 

autres activités de formation pratique, dont plus précisément la visite en milieu 

professionnel et l'étude de cas, jouent également un rôle même si leur importance 

est moindre que celle du stage. 



2.4 Activit6s de formation pratique versus acquisition des habiletés 
pour réaliser des tâches administratives en milieu de travail 
(question 4) 

Figure 4 

Activites de formation pratique versus acquisition des habiletés 

pour réaliser des taches administratives en milieu de travail 

NSP TPI UPI Ml(3) Al (4) TI (5) 

(0) (1) (2) 

A la cellule 5 (très importante) de la figure 4, le stage se classe 

premier (25,8%) en matière d'acquisition des habiletés requises pour réaliser des 

tâches administratives en milieu de travail. II est suivi de l'analyse de procédure 

ou de système (10,7%), de la visite en milieu professionnel (10,5%), du travail en 

laboratoire (6,5%) et de l'étude de cas (6,4%). 



La sommation des résultats obtenus aux cellules 4 (assez 

importante) et 5 (tres importante) se présente comme suit: 

stage 

analyse de procédure ou de syst6me 

&de de cas 

visite en milieu professionnel 

travail en laboratoire 

Le stage se classe encore en première position parmi les autres 

activités de formation pratique. Méme si l'importance relative du stage ne s'y 

dégage pas de façon particulièrement significative, il est possible d'en déduire 

que le stage constitue à tout le moins une activité jouant un rôle plus important 

que les autres activités de formation pratique dans le processus d'acquisition des 

habiletés requises pour réaliser des taches administratives en milieu de travail. 

Nous ne sommes pas étonné de constater le rôle mitigé du stage en cette matière. 

Rappelons que tres peu de répondants ont eu l'occasion de pratiquer des tâches 

administratives dans le cadre de leur stage (cf. question 17). Si la situation se 

présentait de manière différente, c'est-à-dire que le stage puisse permettre la 

réalisation de taches administratives, nous croyons que son importance aurait 

vraisemblablement été plus significative. Enfin. rappelons qu'il faut également 

prendre en considération le fait que les autres activités de formation pratique, dont 

plus précisément l'analyse de procédure ou de système ainsi que l'étude de cas, 

contribuent aussi à l'acquisition des habiletés requises pour réaliser des tâches 

administratives en milieu de travail, même si leur importance est moindre que celle 

du stage. 



2.5 Advites de formation pratique versus acquisition des habiletés 
pour r6aliser des tâches professionnelles en milieu de bavail 
(question 5) 

Figure 5 

Activités de fornation pratique versus acquisition des habiletés 

pour realiser des taches professionnelles en milieu de travail 

À la cellule 5 (très importante) de la figure 5, le stage se classe en 

première position (41 %) en ce qui a trait à l'acquisition des habiletés requises 

pour réaliser des tâches professionnelles en milieu de travail. II est suivi de 

l'étude de cas (14,8%), du travail en laboratoire (14,6%), de l'analyse de 

procédure ou de système (13.3%) et de la visite en milieu professionnel (1 1,5%). 



La sommation des résultats obtenus aux cellules 4 (assez 

importante) et 5 (très importante) se lit comme suit: 

stage 

analyse de procédure ou de système 

étude de cas 

visite en milieu professionnel 

travail en laboratoire 

Le stage se classe encore nettement en première position en matière 

d'acquisition des habiletés requises pour réaliser des tâches professionnelles en 

milieu de travail. Si le stage joue un rôle plus discret en matière d'acquisition des 

habiletés nécessaires pour effectuer des tâches administratives en milieu de 

travail, il appert qu'il contribue beaucoup plus nettement à l'acquisition des 

habiletés requises pour réaliser des tâches professionnelles. 

À l'aide de ces résultats, nous pouvons affirmer que le stage 

constitue l'activité de formation pratique jouant le rôle le plus important dans le 

processus d'acquisition des habiletés requises pour réaliser des tâches 

professionnelles sans oublier, toutefois, que les autres activités de formation 

pratique comme l'analyse de procédure ou de système et l'étude de cas y 

contribuent aussi même si leur importance apparaît moindre. 



2.6 Activités de formation pratique versus inteet pour la profession 
(question 6 )  

Figure 6 

Activités de formation pratique venus  interet pour la profession 

À la cellule 5 (très importante) de la figure 6, le stage arrive en 

première position (45,1%) en matière de développement d'un intérêt pour la 

profession d'archiviste. II est suivi de la visite en milieu professionnel (25,8%), de 

l'analyse de procédure ou de système (21,5%), de l'étude de cas (1 5,6%) et du 

travail en laboratoire (1 3,1%). 



La sommation des résultats obtenus aux cellules 4 (assez 

importante) el 5 (très importante) se présente comme suit: 

stage 67,2% 

visite en milieu professionnel 58'9% 

analyse de procédure ou de systbme 52,l % 

étude de cas 50,8% 

travail en laboratoire 32'8% 

Ces résultats nous permettent d'affirmer que le stage constitue 

l'activité de formation pratique jouant le rôle le plus important dans le processus 

de développement d'un intérêt pour la profession d'archiviste. 

Soulignons toutefois que le stage est suivi de relativement près par 

la visite en milieu professionnel qui se retrouve en deuxième position et par 

l'analyse de procédure ou de système qui, quant elle. se retrouve en troisième 

position. Nous sommes amené à croire que ces activités contribuent également 

au développement d'un intérêt pour la profession même si leur importance relative 

est moindre. 



2.7 Activitk de formation pratique vensus orientation vers la 
cami&re (question 7 )  

Figura 7 

Activites de formation pratique versus orientation vers la caniere 

A la celiuie 5 (très importante) de la figure 7, le stage arrive en 

première position (40.7%) en matière d'orientation vers la carrière d'archiviste. I I  

est suivi de la visite en milieu professionnel (22,8Oh), de l'analyse de procédure ou 

de système (17.2%), du travail en laboratoire (12,3%) et de l'étude de cas. 



La sommation des résultats obtenus aux cellules 4 (assez 

importante) et 5 (très importante) se lit comme suit: 

stage 61 ,O% 

visite en milieu professionnel 48,8% 

analyse de proœdure ou de système 35,2% 

étude de cas 34, ZOh 

travail en laboratoire 25,5% 

Le stage se classe encore nettement en première position en matière 

d'orientation vers la carrière d'archiviste. Ces résultats nous autorisent a déduire 

que le stage constitue l'activité de formation pratique jouant le rôle le plus 

important dans le processus d'orientation vers la carriére d'archiviste. Toutefois, 

nous sommes amené à croire que d'autres activités de formation pratique dont 

plus spécifiquement la visite en milieu professionnel et l'analyse de procédure et 

de systeme contribuent aussi au processus d'orientation vers la carrière 

d'archiviste même si leur importance relative est moindre que celle du stage. 



2.8 Activités de formation pratique versus autonomie 
professionnelle (question 8)  

Figure 8 

Activites de formation pratique versus autonomie professionnelle 

A la cellule 5 (très importante) de la figure 8, le stage se classe en 

première position (41 %) en matière de développement de l'autonomie en tant que 

professionnel. II est suivi de l'analyse de procédure ou de système (18%), de 

l'étude de cas (1 6,9%), de la visite en milieu professionnel (1 5,6%) et du travail 

en laboratoire (1 3,8%). 



La sommation des résultats des cellules 4 (assez importante) et 5 

(trés importante) se pr6sente comme suit: 

stage 68,0% 

analyse de procédure ou de système 43,4% 

étude de cas 41 ,gOh 

visite en milieu professionnel 37,f0h 

travail en laboratoire 31,7% 

Le stage occupe encore nettement la première position dans le 

processus de développement de l'autonomie en tant que professionnel. De ces 

résultats, nous concluons que le stage constitue l'activité de formation pratique 

jouant le rôle le plus important dans le processus de développement de 

l'autonomie en tant que professionnel. Cependant, les autres activités de 

formation pratique, dont plus précisément l'analyse de procédure ou de système 

et l'étude de cas, y jouent également un rôle même si leur importance relative est 

moindre. 



Activités de formation pratique versus regard critique de la 
profession (question 9) 

Figure 9 

Activites de formation pratique versus regard critique de la profession 

A la ceilule 5 (très importante) de la figure 9, le stage se classe en 

première position (40.3%) en matière de développement du regard critique de la 

profession. II est suivi de la visite en milieu professionnel (1 9,4%), de l'analyse de 

procédure ou de système (16,5%), de l'étude de cas (13%) et du travail en 

laboratoire (9.8%). 



La sommation des résultats obtenus aux 

importante) et 5 ( t r b  importante) se pr6sente comme suit: 

stage 

visite en milieu professionnel 

analyse de procédure ou de système 

étude de cas 

travail en laboratoire 

cellules 4 (assez 

Le stage arrive encore nettement en première place à titre d'élément 

contribuant au processus de développement du regard critique de la profession. 

Ces résultats nous autorisent à affirmer que le stage constitue l'activité de 

formation pratique jouant le rôle le plus important dans le processus de 

développement du regard critique de la profession. Cependant, les autres 

activités de formation pratique, dont plus précisément la visite en milieu 

professionnel et l'analyse de procédure ou de système, y jouent également un rôle 

même si leur importance relative est moindre. 



2.10 Activités de formation pratique versus savoir stratégique (savoir 
pour l'action) (question î O )  

Figure 10 

Activites de formation pratique versus savoir strategique 

(savoir pour l'action) 

À la cellule 5 (très importante) de la figure 10, le stage arrive en 

première position (3340) en ce qui a trait au développement du savoir stratégique 

ou savoir pour t'action. II est suivi de l'analyse de procédure ou de système 

(22,3%), de l'étude de cas (1 8,7%), de la visite en milieu professionnel (1 3,9%) et 

du travail en laboratoire (1 2,3%). 



La sommation des résultats des cellules 4 (assez importante) et 5 

(trés importante) se lit comme suit: 

stage 61,8% 

analyse de procédure ou de système 49,6% 

étude de cas 47,2% 

visite en milieu professionnel 36,9% 

travail en laboratoire 33,G0h 

Encore là, le stage arrive nettement en première position en matière 

de développement du savoir stratégique ou savoir pour l'action. Rappelons que, 

lors du processus de validation du questionnaire, quelques juges avaient exprimé 

des réserves quant a cette question. Ils se demandaient si les répondants en 

comprendraient le sens. Nous avons toutefois décide de maintenir la question 

sous sa forme initiale. L'analyse des réponses fournies n'indique pas de variation 

significative entre cette question et les autres. Par conséquent, nous croyons 

possible d'en déduire, en tenant compte de notre décision, que le stage constitue 

l'activité de formation pratique jouant le rôle le plus important dans le processus 

de développement du savoir stratégique ou savoir pour l'action. 

Soulignons toutefois que les autres activités de formation pratique, 

dont plus précisément l'analyse de procédure ou de système et l'étude de cas, y 

jouent également un rôle même si leur importance relative est moindre que celle 

du stage. 



21 1 Ordre d'importance des activités de formation pratique 
(question 11) 

A la question 11, l'on remarquera que. contrairement aux autres 

questions apparaissant à la présente sedion. la cellule 1 possède la valeur la plus 

importante et la cellule 5 la valeur la moins importante. Les répondants ayant 

attribue un valeur formatfice pouvant varier de 1 à 5 a chacune des cinq activités 

de formation pratique, il nous est ainsi possible de les classifier selon l'ordre de 

leur importance respective. 

Figure 11 

Ordre d'importance des activités de formation pratique 

A la cellule 1 (valeur formatrice la plus importante) de la figure 1 1, le 

stage arrive en première position (553%). Toutefois, l'analyse de procédure ou 

de système (31'9%). qui se classe en deuxième position, possède également une 

valeur formatrice dont l'importance se démarque de celles de l'étude de cas en 



troisième position (9.5%), du travail en laboratoire (4,4%) en quatrième position et 

de la visite en milieu professionnel (2.6%) en cinquième position. 

La sommation des rbsultats obtenus aux cellules 1 (valeur formatrice 

la plus importante) et 2 (valeur formatrice un peu moins grande que la précédente) 

place encore le stage nettement en première position : 

stage 

analyse de procédure ou de système 

étude de cas 

travail en laboratoire 

visite en milieu professionnel 

En fonction des résultats obtenus, il nous est possible d'afirmer que 

le stage constitue l'activité de formation pratique possédant la plus grande valeur 

formatrice. Les autres activités de formation pratique, dont plus particulièrement 

l'analyse de système et de procedure ainsi que l'étude de cas, mais à un degré 

moindre, possèdent également une valeur formatrice non négligeable. Suivent 

ensuite: le travail en laboratoire et, finalement, la visite en milieu professionnel. 

DESCRIPTION DU STAGE 

Les réponses obtenues aux questions 12 à 27 du questionnaire nous 

aident à décrire le stage tel qu'il fut complété par les rkpondants. Nous 

présentons les réponses selon l'ordre séquentiel des questions apparaissant à 

cette section du questionnaire. 



3.1 Formule (question 12) 

Par cette question, nous voulions savoir qu'elle avait été !a formule 

du stage. 

La majorite des repondants (69,9%) indiquent que le stage a Bté 

complété dans le cadre d'un cours portant le titre de stage. Cependant, un 

pourcentage de 30,1% des répondants mentionnent que le stage était plutôt 

intégré à un ou des cours théoriques. 

3.2 Moment du programme (question 13) 

Par cette question, nous voulions connaître a quel moment du 

programme le stage avait été effectué. 

La majorité des répondants (69.9%) notent que le stage a été 

effectué à la fin du programme. Cependant, 25,7% d'entre eux ont complété le 

stage après avoir suivi la moitié des cours, mais avant la fin du programme. Par 

contre, 2,7% des répondants l'ont effectué avant d'avoir suivi la moitié des cours 

du programme et 1'8% dans le cadre de plusieurs cours tout au long du 

programme. 

3.3 Heures allouées (question 14) 

Par cette question, nous voulions connaître le nombre d'heures 

allouées au stage. 

Beaucoup de répondants (46,4%) ont effectue un stage d'une durée 

de 120 à 144 heures. Suivent le stage d'une durée de 145 à 239 heures (25%), le 

stage d'une duree de moins de 120 heures (17,9%), le stage d'une duree de 240 à 

400 heures (5,4%) et le stage d'une durée de plus de 400 heures (5,4%). 



3.4 Durbe du stage versus préparation la profession (question 15) 

Par cette question, nous voulions savoir si la période de temps 

consacré au stage était suffisante pour préparer les répondants à la profession. 

Les répondants se partagent en deux groupes presque égaux. La 

majorité (50.5%) considèrent insuffisante la durée du stage pour les pr6parer à la 

profession alors qu'un nombre presque aussi important de répondants (49,5%) 

l'estiment suffisante. 

Dans le but de mieux comprendre. nous avons procédé au 

croisement des questions 14 et 15. 11 apparaît que la totalité (100%) des 

répondants qui a effectué un stage d'une durée de pius de 400 heures considère 

cette période suffisante. Ceux qui ont effectué un stage d'one durée variant entre 

240 et 400 heures sont partagés moitié-moitié entre suffisant et insuffisant. Ceux 

qui en ont fait un d'une durée de 145 à 239 heures considèrent a 63% qu'elle est 

suffisante. Ceux qui en ont effectué un d'une durée de 120 à 144 heures pensent 

à 67,3% qu'elle est insuffisante. Finalement, les répondants qui ont fait un stage 

d'une durée de moins de 120 heures croient à 52,6% qu'elle est insuffi~sante. 

3.5 Milieu(x) de travail (question 16) 

Par cette question nous voulions obtenir de l'information sur les 

milieux de travail ainsi que sur la taille de l'unité d'accueil (service, département, 

division, etc.) où les répondants ont effectué leur stage. 



Tableau II 

Type d'organisme ou les répondants ont effectue leur stage 

- archives nationales, ministère, société d'état, etc. 

- centre hospitalier. CLSC, clinique, etc. 

- foyer, centre d'accueil, etc. 

- commission scolaire, cégep, collège, universit6: 

- municipalité, municipalité régionale de comté, 

communauté urbaine, société paramunicipale, etc. 

- organisme du secteur bancaire eîiou des assurances 

- association, fédération, syndicat 

- société historique, musée, etc. 

- corporation professionnel le 

- cabinet d'un professionnel ou d'un groupe 

de professionnels 

- communauté religieuse 

- entreprise de production, de distribution, de vente, 

etc. de biens etiou de services 

- autre 

Selon les informations contenues au TABLEAU II, les organismes de 

type archives nationales. ministère, socidté d'état, etc. se classent premier (30%) 

suivis de près par les organismes du secteur de l'éducation (24,5%). Viennent 



ensuite. par ordre d'importance, les organismes du domaine municipal (1 1,8%) 

puis les communautés religieuses (9.1 %). Soulignons l'absence de répondants 

pour la catégorie foyer, centre d'accueil, etc. et pour la catégorie cabinet d'un 

professionnel ou d'un groupe de professionnels. Enfin, la catégorie autre, 

contrairement au r6sultat de 12% apparaissant B la question 40 , ne regroupe que 

5.5% des rkpondants. Nous croyons que les explications avancées à la question 

40 s'appliquent egalement à cette question. 

Mentionnons la présence de distonions entre les milieux ou les 

stages ont été effectués et les milieux réels de travail (question 40). A titre 

d'exemple, soulignons que 30% des repondants ont effectue un stage dans la 

catégorie regroupant les organismes gouvernementaux alors que seulement 9.6% 

d'entre eux y occupent actuellement un emploi; à l'inverse, 11, 8% des 

répondants ont complété leur stage dans la cat6gorie comprenant des organismes 

du domaine municipal alors que 20% d'entre eux y occupent présentement un 

emploi. On peut ainsi être amené à se demander si certaines catégories 

d'organismes sont suffkarnment représentées dans les banques de milieux de 

stages des universités et si les stagiaires sont informes ou tiennent compte des 

possibilités d'emploi futur au moment où ils choisissent un milieu de stage. 

Soulignons enfin que les chances d'occuper un emploi dans le secteur dit public 

ou parapublic (réponses aux catégories 1, 2, 4 et 5) semblent meilleures que dans 

celui du secteur dit privé. Ainsi, les chances apparaissent meilleures dans la 

catégorie regroupant les commissions scolaires, cégeps, collèges et universités, 

puis dans la catégorie regroupant les municipalités, les municipalités régionales 

de comté, les wmmunaut6s urbaines, les soci6tés paramunicipales, etc. et, enfin, 

dans la catégorie regroupant les archives nationales, les ministères, les sociétés 

d'état, etc. 



À l'aide des croisements requis, nous avons établi que la totalité 

(100%)des répondants avaient effectué le stage dans un seul milieu de travail. 

Mentionnons que deux répondants ont indiqué, I'un, trois milieux, l'autre, 4 milieux 

de travail. Ayant toutefois précisé sur leur questionnaire, I'un, que les milieux 

identifiées correspondaient au cumul des stages effectués au D.E.C. et au 

Certificat, l'autre, que les milieux identifiés visaient également son expérience 

professionnelle acquise, nous avons décidé de ne pas en tenir compte. 

Les répondants ont effectué leur stage à raison de 43,596 dans une 

unité comptant de 1 a 5 employés, de 25% dans une unité comptant plus de 21 

employés, de 17,6% dans une unité comptant de 6 B 10 employés et de 13.9% 

dans une unité comptant entre 11 et 20 employés. Mentionnons l'existence d'une 

légère distorsion entre la taille des unités d'accueil des milieux ou les stages ont 

été effectués et celle des milieux réels de travail (question 41). En effet, un peu 

plus de la moitié des répondants (54%) oeuvre dans une unité de travail 

comportant de 1 a 5 employés. Les autres répondants travaillent respectivement 

dans des unités comportant plus de 21 employés (19%), 6 à 10 employés (13,5%) 

et 11 à 20 employés (13,5%). 

3.6 Taches administratives (question 17) 

Par cette question, nous voulions connaître l'importance du temps 

alloué à l'exécution de tâches administratives lors du stage. 

Très peu de stagiaires ont pu réaliser des tâches administratives 

dans le domaine des archives durant leur stage. La sommation des réponses de 

type ne s'applique pas, nulle et peu importante est très significative à cet égard. 

La répartition se présente comme suit: 



- administration gen6rale 84.0% 

- administration des ressources matérielles 86,g0h 

- administration du marketing 91,4% 

- administration des ressources humaines 95,2% 

- administration des ressources financières 99,0% 

Par ailleurs, la sommation des répondants ayant indique y avoir 

accordé une partie importante ou trhs importante ne dépasse pas les 16% dans le 

cas de I'administration gén6rale. Cette proportion diminue a 13'1% dans le cas de 

I'administration des ressources matérielles, à 8,6% dans le cas de I'administration 

du marketing, à 4,8% dans le cas des ressources humaines et à 1% pour 

I'administration des ressources financières. 

Rappelons que, depuis l'obtention de leur diplbme en archivistique, 

la majorité des répondants ont eu à effectuer des tâches administratives dans le 

cadre de leur travail (question 43). Ainsi, la majorité des répondants (73,4%) ont 

réalisé des tâches liées à I'administration générale. Suivent ensuite, par ordre 

d'importance, l'administration des ressources matérielles (67,2%), I'administration 

des ressources humaines (61,7%), l'administration des ressources financières 

(43%) et I'administration du marketing (39,8%). Rappelons également que, depuis 

I'obtention de leur diplôme, 23,4% des répondants ont pratiqué toutes les tâches 

administratives, 73'4% ont exercé deux tâches administratives et plus, 58.6% trois 

tâches administratives et plus, et 39,8% quatre tâches administratives et plus. 

3.7 Taches professionnelles (question 18) 

Cette question, devait nous aider à Bvaluer l'importance du temps 

alloué a I'ex6cuüon de taches professionnelles lors du stage. 



Les répondants ont nettement accorde plus de temps & la réalisation 

de tâches professionnelles par rapport à celui dedie à l'exécution de tâches 

administratives. Cependant, l'analyse de la sommation des rdponses de type 

importante et très importante est significative de l'existence d'un manque de 

diversité même en matière de réalisation de tâches professionnelles. 

Deux catégories de tâches sont nettement plus pratiquées que les 

autres. II s'agit respectivement de la classification puis de la description et de 

I'indexation de documents. Ainsi, les stagiaires s'occupent de la classification de 

documents, y compris de leur classement et ce, de façon importante ou très 

importante dans une proportion de 69,6% de leur temps. Viennent ensuite la 

description et I'indexation de documents pratiquées de manière importante ou très 

importante dans une proportion de 54% de leur temps. 

Quant aux autres catégories de taches, elles sont nettement moins 

effectuées que les précédentes. Nous les présentons par ordre de décroissance 

du temps affecté de façon importante ou très importante: 

- application de règles de conservation 

- communication de documents 

- élaboration eüou modification de 
règles de conservation 

- préservation de documents 

-application de critères de sélection 
et de tri de documents privés 

- acquisition de documents institutionnels 

- élaboration etlou modification de critères 
de sélection ou de tri de documents prives 

- acquisition de documents privés 

- création de documents 

- évaluation de la valeur marchande 



Rappelons que, depuis l'obtention de leur diplôme en archivistique, 

la majorité des répondants ont eu à réaliser des tâches professionnelles beaucoup 

plus diversifiées dans le cadre de leur travail (question 44). Ainsi, la quasi totalité 

des répondants (93%) ont effectue des tâches liées à la classification de 

documents (y compris le classement physique). La grande majorité d'entre eux 

ont appliqué des règles de conservation (88,3%) comportant l'un ou l'autre des 

aspects de tri, de sélection, etc. de documents institutionnels actifs, semi-actifs ou 

à conservation permanente, ont vu à la communication de documents (82,8%), ont 

décrit et indexé de l'information (80,5%), ont pris des mesures visant la 

conservation et la protection de documents (79,7%) et ont élaboré etlou modifié 

des règles de conservation de documents institutionnels (78'1%). La majorité 

d'entre eux ont également participé à la création de documents (71,1%) ainsi qu'à 

l'acquisition de documents institutionnels (64,1%). Rappelons également 

qu'aucun (0%) des répondants n'a effectué qu'une seule tâche professionnelle. 

Ils ont plutôt exercé des tâches professionnelles variées. Ainsi, 24,2% des 

répondants ont effectué entre deux et cinq tâches professionnelles alors que la 

majorité d'entre eux (75%) ont pratiqué sept tâches professionnelles et plus. 

3.8 Observation des taches (question 19) 

Par cette question, nous voulions évaluer l'importance du temps 

alloué à l'observation des tâches lors du stage. 

La moitié des répondants (50%) n'ont pas (12.7%) ou ont peu 

(37,3%) affecté de temps à l'observation des taches dans le cadre de leur stage. 

Toutefois, 35.5% d'entre eux y ont accordé du temps de manière, soit importante 

(27,3%), soit très importante (8,2%). Soulignons que 14,5% des répondants ont 

répondu que cette question ne s'appliquait pas. 



L'analyse de ces renseignements nous amène a nous demander si 

l'aspect observation des tâches ainsi que la réflexion qui doit l'accompagner ne 

sont pas laissés pour compte et ce, au bénéfice de l'exécution des tâches (cf. 

question 20). Mentionnons toutefois qu'il est possible d'observer et de réfléchir 

dans le cadre de I'exécution de tâches. 

3.9 Ex4cution des taches (question 20) 

Par cette question, nous voulions connaître l'importance du temps 

alloué B I'exécution des tâches lors du stage. 

Les repondants ont accordé (83.8%) de leur temps à l'exécution de 

tâches et ce, de façon très importante (60.4%) ou importante (23,4%). Seulement 

12,6% d'entre eux n'y ont pas ou presque pus accorde de temps. Mentionnons 

que 3,6% considèrent que cette question ne s'applique pas. 

3.1 0 Encadrement professionnel (question 21 ) 

Par cette question, nous voulions connaître l'opinion des répondants 

sur la qualité de I'encadrement professionnel fourni par le(s) milieu(x) de stage. 

La grande majorité des répondants (79,6%) évaluent la qualité de 

l'encadrement professionnel fourni par le milieu de stage comme assez bonne à 

excellente. La proportion est de 23% dans le cas d'assez bonne, de 29,2% dans 

le cas de très bonne et de 27,4% dans le cas d'excellente. Soulignons que 9,7% 

des repondants estiment que cette question ne s'applique pas alors que 10,6% 

considèrent médiocre la qualit6 de l'encadrement professionnel. 



3 1  1 Concordance entre thdorie et pratique (question 22) 

Par cette question, nous voulions recueillir l'opinion des répondants 

sur la concordance entre la theorie enseignée et la pratique effectuée lors du 

stage. 

La très grande majorité des répondants (90,2%) considèrent que la 

concordance entre la theorie enseignée et la pratique se situe entre assez bonne 

et excellente. La proportion est de 38,9% dans le cas d'assez bonne, de 36.3% 

dans le cas de tres bonne et de 15% dans le cas d'excellente. Soulignons que 

seulement 2,7% des répondants estiment que cette question ne s'applique pas 

alors que 7% des répondants considèrent la concordance comme médiocre. 

3.12 Rencontre avec l'universitaire responsable des stage 
(question 23) 

Par cette question, nous voulions connaitre l'opinion des répondants 

sur la qualité de la rencontre avec I'universitaire responsable des stages en 

milieu. 

La grande majorité des répondants (77,4%) qualifient la rencontre 

avec l'universitaire responsable des stages en milieu d'assez bonne à excellente. 

La proportion est de 25.2% dans le cas d'assez bonne, de 342% dans le cas de 

tres bonne et de 18,0% dans le cas d'excellente. Soulignons que 9% des 

répondants croient que cette question ne s'applique pas et que 13,5% considèrent 

la qualité médiocre. 

3.13 Rencontres de groupe (question 24) 

Par cette question, nous voulions obtenir l'opinion des répondants 

sur la qualité des rencontres de groupe avant, durant et /ou après le stage. 



La moitié des répondants (50'9%) considerent que l'apport des 

rencontres de groupe avant, durant etlou aprhs le stage peut 6tre qualifie d'assez 

bon à excellent. La proportion est de 15.2% dans le cas d'assez bon. de 24'1% 

dans le cas de très bon et de 11.6% dans le cas d'excellent. Enfin, 31.2% des 

répondants considèrent que cette question ne s'applique pas et 17'9% qualifient 

l'apport de médiocre. Précisons que ce ne sont pas toutes les universités qui 

tiennent ce type de rencontre et que leur quantité varie d'une université à une 

autre. 

3.14 Rencontres avec le superviseur (question 25) 

Cette question a permis de recueillir le jugement des répondants sur 

la qualité des rencontres avec le superviseur de stage, c'est-à-dire avec le 

professionnel dans le milieu de stage. 

La majorité des repondants (73,256) qualifient les rencontres avec le 

superviseur, généralement un professionnel dans le milieu de stage, d'assez 

bonnes à excellentes. La proportion est de 20,5% dans le cas d'assez bonne, de 

30'4% dans le cas de très bonne et de 22'3% dans le cas d'excellente. Soulignons 

que 17% des répondants considèrent que cette question ne s'applique pas et que 

9'8% d'entre eux jugent les rencontres médiocres. 

3.15 Journal de bord (question 26) 

Par cette question, nous voulions connaitre l'opinion des répondants 

sur l'importance du journal de bord, c'est à dire un compte rendu chronologique 

effectué lors du stage. 

La majorité des répondants (65'2%) qualifient l'importance du journal 

de bord d'assez bonne à excellente. La proportion est de 22.3Oh dans le cas 



d'assez bonne. de 29,5% dans le cas de très bonne et de 13,4% dans le cas 

d'excellente. Soulignons que 23.2% des répondants considèrent que cette 

question ne s'applique pas et que 11.6% jugent médiocre l'importance du journal 
de bord. Précisons que certaines universités ne préconisent pas l'usage du 

journal de bord. 

3.1 6 Rapport de stage (question 27) 

Par cette question, nous voulions connaître l'importance accordée 

par les répondants au rapport de stage. 

La trés grande majorité des répondants (94,6%) qualifient 

l'importance du rapport de stage d'assez bonne à excellente. La proportion est de 

18,7% dans le cas d'assez bonne, de 42% daris le cas de très bonne et de 33,9% 

dans le cas d'excellente. Précisons que 3'6% des répondants considerent que 

cette question ne s'applique pas et que seulement 1,8% d'entre eux qualifient de 

médiocre l'importance du rapport de stage. 

4. OPINION SUR LA FORlVlATiON PRATIQUE PAR LE STAGE 

L'analyse des réponses obtenues aux questions 28 à 33 du Sondage 

permet de dresser un tableau de l'opinion des répondants sur la formation 

pratique par le stage. Nous présentons les réponses selon l'ordre séquentiel des 

questions apparaissant a cette section du questionnaire. 

4.1 Quantite et caractere obligatoire (question 28) 

Les répondants considèrent très majoritairement (85'9%) que la 

formation pratique devrait s'effectuer en deux ou plusieurs stages. Précisons que 

seulement 14.1% d'entre eux considerent qu'un seul stage suffirait. Les 



repondants sont cependant divisés sur la question du caractère obligatoire ou 

optionnel des stages. Ainsi, 42'1% des répondants estiment que deux ou 

plusieurs stages obligatoires sont requis alors que 38,8% pensent que deux ou 

plusieurs stages sont requis dont l'un serait obligatoire. Finalement 5% des 

répondants considerent que deux ou plusieurs stages sont requis mais qu'ils 

devraient atre optionnels. 

À la lumiere des renseignements obtenus, nous en déduisons qu'une 

augmentation de la quantité des stages est nettement souhaitée par les 

répondants. 

4.2 Durde iddale (question 29) 

La majorité des répondants (70'5%) considèrent que la durée idéale 

du stage devrait être supérieure à celle totalisant de 120 à 144 heures. En fait. 

28,7% situent la durée idéale du stage entre 145 et 239 heures et 32.8% entre 

240 et 400 heures alors que 9% considerent qu'elle devrait comporter plus de 400 

heures. La minorité des repondants (29,5%) pensent que la durée du stage 

devrait être égale ou inférieure à celle se situant entre 120 et 144 heures. En 

effet, 9% en situent la durée à moins de 120 heures et 20,5% considèrent que 120 

à 144 heures sont suffisantes. 

À la lumière des renseignements obtenus, nous en déduisons qu'une 

augmentation de la durée du stage est privilégiée par les répondants. 

4.3 Quantité de milieux de travail (question 30) 

Les repondants considèrent très majoritairement (88%) que le stage 

devrait idéalement s'effectuer dans au moins deux milieux de travail. Ceux qui 

croient que deux milieux de travail conviendraient le mieux totalisent 65%, ceux 



préconisant trois milieux W,6% et ceux préconisant plus de trois milieux 3'4%. 

Soulignons, enfin, que les rBpondants en faveur d'un seul milieu de travail 

représentent 12%. 

À la lumière des informations recueillies, nous comprenons qu'une 

augmentation de la quantité des milieux de travail dans lesquels le stage peut 

s'effectuer est nettement privilégiée par les repondants. 

4.4 Programme (question 31) 

Les repondants (41,7%) pensent que le stage devrait être suivi une 

fois que tous les cours du programme ont été complétés alors que 38'3% 

considèrent que le stage devrait être complété après avoir suivi la moitie des 

cours mais avant la fin du programme. Précisons que seulement 1,7% 

considerent que le stage devrait être suivi avant d'avoir complété la moitie des 

cours du programme et que 18,3% préconisent un stage s'effectuant dans le cadre 

de plusieurs cours du programme. Dans ce dernier cas, l'aspect diversité du 

stage ressort puisquJil serait alors possible de pratiquer diverses tâches. 

4.5 Tâches professionnelles et administratives (question 32) 

La grande majorité des répondants (81,9%) considèrent que le stage 

devrait idéalement permettre de pratiquer l'ensemble des tâches professionnelles. 

Ainsi, 47,4% d'entre eux croient que le stage devrait idéalement permettre de 

remplir quelques tâches administratives et l'ensemble des tâches professionnelles 

alors que 34.5% considèrent que l'ensemble des tâches professionnelles et 

administratives devrait être pratiqué. À la lumière des informations recueillies. 

nous comprenons que les repondants privilégient nettement une pratique 

diversifiée et globale des tâches professionnelles. Cependant, les repondants 

sont partagés en ce qui a trait aux tâches administratives. Certains répondants 



(47.4%) considèrent que la pratique de quelques tâches administratives serait 

suffisante alors que 34.5% d'entre eux souhaitent que l'ensemble de ces tâches 

soient effectivement pratiquées. 

4.6 TÂCHES ARCHMSTIQUES (question 33) 

Une majorité de répondants (73J %) considerent que la formation 

pratique par le stage devrait idéalement viser a former des professionnels 

capables d'intervenir dans toutes les tâches archivistiques. La minorité (26.8%) 

considèrent qu'elle devrait viser à former des professionnels capables d'intervenir 

dans une ou quelques tâches archivistiques. 

CONCLUSION 

Les informations recueillies à l'aide du questionnaire de Sondage 

aupr& des archivistes du Québec (APPENDICE VI a) nous ont permis de 

connaître les caractéristiques sociodémographiques des répondants. Nous 

avons aussi pu déterminer l'importance relative de chacune des cinq activités de 

formation pratique utilisées dans le cadre de la formation des archivistes dont 

celle du stage qui apparaît comme la plus importante. Nous avons également pu 

procéder à une description du stage tel qu'il a été complété par les répondants. 

Finalement, nous avons pu obtenir l'opinion des répondants sur ce que devrait 

être la formation pratique idéale par le stage. 

Au prochain chapitre, nous répondrons aux questions de la 
recherche. Pour ce faire, nous représenterons certaines données et les 
interpréterons de façon globale. Nous terminerons par des suggestions 
permettant de solutionner la problématique de notre recherche. 



CHAPITRE 4 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA RECHERCHE 



INTRODUCTION 

Nous avons situé la formation professionnelle des archivistes dans le 

cadre d'un lien théorie-pratique s'appliquant aux cours et évidemment au stage 

mais aussi aux exercices et aux laboratoires contenus dans les programmes de 

Certificat et de Maîtrise en archivistique. Nous joignons ce lien à un processus 

d'apprentissage permettant au futur professionnel de se situer en contexte réel, 

<sur le  terrain^ ou très près du réel ou encore, dans un contexte de problèmes 

réels a résoudre. A cet effet, nous privilégions l'apprentissage expérientiel qui 

comporte l'expérience concrète, l'observation réflexive, la wnceptualisation 

abstraite et l'expérimentation active (Bernard, Cyr, Fontaine, 1 981 ; Villeneuve, 

1987; Cyr, 1985). Nous privilégions également un processus de contrôle de 

l'apprentissage basé sur les objectifs spécifiques de chaque programme, une 

typologie des savoirs centrée sur le savoir stratégique ou savoir pour l'action (Van 

der Maren, 1995) ainsi que sur la conception et la mise en place d'une typologie 

des tâches visant les archivistes professionnels (AAQ, 1993; Université de 

Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Comité de 

gestion du Certificat en archivistique, 1991). 

Nous avons ensuite conçu un questionnaire de Sondage auprès des 

archivistes de la Province de Qu6bec (appendice Vla) que nous avons fait 

parvenir auprès de la population visée. Puis nous avons présenté une analyse 

des résultats du Sondage (voir le chapitre 3 Analyse des résultats de l'enquête). 



Nous répondons maintenant aux questions de la recherche. Pour ce faire, nous 

examinons globalement les rbsultats de Iaenqu&e tout en tenant compte du cadre 

théorique retenu. Nous terminons en prbsentant des suggestions qui apporteront 

une solution au probldme de notre recherche. 

1. RÉSULTATS GLOBAUX DE L'ENQUÊTE ET RÉPONSES AUX 
QUESTIONS DE LA RECHERCHE 

L'analyse globale des résultats de I'enquhte permet de répondre aux 

questions de la recherche. Rappelons que les questions sont les suivantes: 

- Quelle est l'importance du stage en matière de formation 

professionnelle initiale des archivistes au Québec pour la période étudiée? 

- Quelles activités de formation pratique permettent le mieux 

l'appropriation et l'intégration des connaissances, habiletés et attitudes 

nécessaires à l'exercice de la profession par rapport à la période étudiée? 

acquisition des connaissances théoriques et pratiques 

intégration de la théorie à la pratique 

regard critique de la profession 

maîtrise de l'acte professionnel (tâches administratives et taches 

professionnelles) 

savoir stratégique ou savoir pour l'action? 

l'appropriation 

nécessaires à 

Le stage, tel que pratique par les répondants, permettait4 

et l'intégration des connaissances, habiletés et attitudes 

l'exercice de la profession: 



- Quels sont, d'après les répondants, les éléments indispensables à 

l'élaboration d'un stage comme outil didactique dans la formation pratique initiale 

des archivistes au Québec permettant l'appropriation et I'intégration des 

connaissances, habiletes et attitudes nécessaires & l'exercice de la profession? 

1.1 Activites de formation pratique 

Aux dix premières questions du Sondage. l'activité stage se classe 

toujours en première position parmi les activités de formation pratique pouvant 

être utilisées dans le cadre de la formation professionnelle initiale des archivistes 

au Québec. 

L'importance du stage y ressort de façon significative en ce qui a trait 

à l'acquisition des connaissances pratiques, à I'intégration de la théorie a la 

pratique, au développement de l'autonomie en tant que professionnel et au 

développement de l'intérêt pour la profession. 

Elle ressort également de façon significative mais de manière un peu 

moins prononcée en ce qui a trait au développement du regard critique, au 

développement d'habiletés pour réaliser des tâches professionnelles, à 

l'orientation vers la carrière ainsi qu'au savoir stratégique ou savoir pour l'action. 

L'importance du stage y apparaît toutefois moins significative en 

matière d'acquisition de connaissances théoriques et d'acquisition d'habiletés 

permettant de réaliser des tâches administratives en milieu de travail. Pour le 

premier élément, il appert que le stage est à peine plus important que l'analyse de 

procédure ou de système ainsi que l'étude de cas. Pour le second élément 

toutefois, nous sommes amené à croire qu'il s'agit d'une particularité propre au 

stage en archivistique. Tel que pratique présentement, il eut été étonnant que les 

répondants lui accordent une importance significative. En effet, la très grande 



majorité d'entre eux n'ont pas accordé de temps ou encore très peu à l'exercice de 

tsches administratives dans le cadre de leur stage. 

À la omième question, il &ait demande aux répondants de classifier 

les activites de formation pratique selon leur valeur formatrice. Les répondants 

accordent encore la premidre position au stage en tant qu'activité pratique 

possédant la plus grande valeur formatrice. Les répondants confèrent de la sorte 

la position la plus importante au stage par rapport aux autres activités de 

fomation pratique pouvant être utilisées en matière de fomation professionnelle 

initiale des archivistes. 

Aux dix premières questions du Sondage, l'activité stage est suivie 

de près, d'abord par l'analyse de proœdure ou de système puis par la visite en 

milieu professionnel et l'étude de cas. Soulignons, finalement, que le travail en 

laboratoire constitue une activité dont l'importance semble beaucoup moindre que 

les précédentes. 

L'analyse de procédure ou de systeme y occupe sept fois la 

deuxième position (après le stage) en terme d'importance relative. II s'agit en 

l'occurrence de I'acquisition des connaissances théoriques, de I'acquisition des 

connaissances pratiques, de l'intégration de la théorie à la pratique, de 

l'acquisition des habiletés pour réaliser des tâches administratives en milieu de 

travail, de I'acquisition des habiletés pour réaliser des tâches professionnelles en 

milieu de travail, du développement de l'autonomie professionnelle ainsi que du 

développement du savoir stratégique ou savoir pour l'action. Soulignons 

également qu'à la onzième question, l'analyse de procédure ou de systeme 

occupe également la deuxième position du classement. 



Toujours aux dix premieres questions, - la visite en milieu 

professionnel arrive deux fois en deuxihe position B la suite du stage. II s'agit, 

dans ce cas, de I'intégration de la théorie à la pratique et du d6veloppement de 

l'intérêt pour la profession. Précisons toutefois, qu'A la onzième question, les 

répondants lui attribuent la cinquième et demidre position du classement. 

Encore aux dix premières questions, l'étude de cas se classe six fois 

en troisième position et quatre fois en quatrième position à la suite du stage. 

Toutefois, a la onzième question, elle apparaît à la troisième position du 

classement. 

Finalement, aux dix premières questions, le travail en laboratoire 

occupe toujours la cinquième position. Toutefois, à la onzibme question. il occupe 

la quatrième position du classement. 

À la lumière des renseignements recueillis et de notre analyse 

globale, nous arrivons a la conclusion que le stage constitue l'activité de formation 

pratique la plus importante en matière de formation professionnelle initiale des 

archivistes au Québec pour la période étudiée. Nous arrivons 'également à la 

conclusion que le stage permet le mieux, toujours pour la même période, 

l'appropriation et I'intégration des connaissances, habiletés et attitudes 

nécessaires à l'exercice de la profession d'archiviste. Cependant, les autres 

activités de formation pratique contribuent aussi à l'appropriation et à l'intégration 

de ces connaissances, habiletés et attitudes. Ainsi, l'analyse de procédure ou de 

système, l'étude de cas et la visite en milieu professionnel constituent des 

activités de formation très importantes. Enfin, le travail en laboratoire doit 

également être pris en considération. Nous croyons cependant que cette activité 

de formation pratique aurait obtenu une meilleure évaluation de la part des 



répondants si un plus grand nombre de ces derniers avaient pu l'utiliser dans le 

cadre de leur formation professionnelle initiale. 

1.2 Le stage 

Les résultats obtenus a certaines questions de l'enquête montrent 

que des éléments particulièrement importants se rapportant au stage ne semblent 

pas poser problème. Ainsi, les répondants évaluent: 

- la qualité de l'encadrement professionnel en milieu de travail (question 21) 

comme assez bonne à excellente (79,6%); 

- la concordance entre la théorie enseignée et la pratique en milieu de travail 

(question 22) comme assez bonne à excellente (90.2%); 

- la rencontre avec l'universitaire responsable des stages en milieu (question 23) 

comme assez bonne à excellente (77,4%) 

- les rencontres avec le superviseur professionnel dans le milieu de stage 

comme assez bonne à excellente (73,2%). 

- l'importance du rapport de stage (question 27) comme assez bonne à 

excellente (94,6%). 

Les résultats obtenus à d'autres questions indiquent, par ailleurs, 

qu'il peut exister des problèmes. Ainsi, a la question 24, les rencontres de groupe 

durant et/ou après le stage sont qualifiées d'assez bannes à excellentes par la 

moitié (50,9%) seulement des r6pondants. Pourtant 31,2% considèrent que cette 

question ne s'applique pas et 17,9% jugent son apport médiocre. Précisons que 



certaines universités ne tiennent pas de rencontres de groupe et que leur quantité 

peut varier d'une institution à une autre. 

II en va de même à la question 26 où les repondants qualifient 

l'importance du journal de bord d'assez bonne à excellente (65,2%); cependant 

23,2% considèrent que cette question ne s'applique pas et 11,6% la jugent 

médiocre. Soulignons que certaines universités ne préconisent pas l'usage du 

journal de bord et que son rôle aurait avantage a être mieux défini. 

Finalement, les réponses obtenues a des questions que nous 

considérons cruciales aux fins de notre recherche indiquent la présence de 

problèmes quant à la duree du stage, à la diversité des milieu de stages et à la 

diversité des tâches effectuées ou observées dans le cadre du stage. 

À la question 14, nous observons que la majorité des repondants 

(64.3Oh) a effectué un stage d'une duree totalisant moins de 144 heures a raison 

de 17,9% pour moins de 120 heures et de 46'4% pour une duree de 120 a 144 

heures. Toutefois, 25% des répondants en ont effectué un d'une durée de 145 à 

239 heures, 5.4% d'une duree de 240 à 400 heures et 5,4% d'une durée totalisant 

plus de 400 heures. A la question 15, nous constatons que les répondants 

considèrent à 50.5% que la durée du stage effectué -etait insuffisante pour les 

préparer à la profession alors qu'un nombre presque aussi important (49,5%) 

estiment qu'elle était suffisante. Rappelons toutefois que la totalité (100%) des 

repondants ayant effectue un stage de plus de 400 heures pensent que la durée 

est suffisante. Par contre, ceux qui ont effectué un stage d'une duree variant 

entre 240 et 400 heures sont partages moitié-moitié entre suffisant et insuffisant. 

Ceux qui en ont fait un d'une durée de 145 à 239 heures considèrent à 63% 

qu'elle est suffisante. Ceux qui en ont effectué un d'une durée de 120 à 144 

heures pensent à 67'3% qu'elle est insuffisante. Finalement, les répondants qui 



ont fait un stage d'une durée de moins de 120 heures croient B 52,6% qu'elle est 

insuffisante. Pourtant, la question 28, les rbpondants se déclarent à 85,9% en 

faveur de deux ou plusieurs stages. II en va de m&ne a la question 29 où la 

majorité des repondants (70,5%) considèrent que la durée ideale du stage devrait 

être superieure à celle totalisant de 120 à 140 heures. 

Dans le cadre de leur programme de Certificat ou de Maîtrise, la 

totalité (100%) des repondants ont complété un stage dans un seul milieu de 

travail (question 16). Pourtant, à la question 30, 88% des répondants déclarent 

que le stage devrait s'effectuer dans au moins deux milieux de travail à raison de 

65% dans deux milieux, de 19,6% dans trois milieux et de 3'4% dans plus de trois. 

Aux questions 37 et 38, la majorité des répondants indiquent que, 

lors de l'admission, ils ne possédaient pas d'expérience des tâches 

professionnelles en archivistique (64,6%) ni d'expérience des tâches 

administratives en archivistique (739%). Aux questions 17 et 18, nous apprenons 

que très peu de stagiaires ont effectue des tâches administratives. IIs snt 

nettement accordé plus de temps aux tâches professionnelles qui, par ailleurs, ne 

sont pas tres diversifiées. Deux catégories de tâches professionnelles sont 

nettement plus pratiquées que les autres. II s'agit de la classification incluant le 

classement ainsi que de la description et de l'indexation de documents. Or, B la 

question 32, 81,9% des répondants estiment que le stage devrait permettre de 

pratiquer l'ensemble des tâches professionnelles. Nous comprenons qu'ils 

privilégient alors tres nettement une pratique diversifiée et globale des tâches 

professionnelles. Ils nous apparaissent toutefois partagés quant aux tâches 

administratives. Ainsi. 47,4% d'entre eux trouvent suffisante la pratique de 

quelques tâches administratives alors que 345% proposent que l'ensemble des 

tâches administratives soit effectuée. Rappelons que, depuis l'obtention de leur 

diplôme en archivistique, la majorité des répondants ont eu à effectuer plusieurs 



tâches administratives dans le cadre de leur travail (question 43). Soulignons à 

cet effet que 23.4% des rdpondants les ont toutes pratiquées, que 73,4% en ont 

exercé deux et plus, que 58,6% en ont effectue trois et plus et que 39,8% en ont 

ex6cut6 quatre et plus. Cette situation nous semble tout à fait normale. 

Rappelons que les diplômes de la Maîtrise occupent un poste de professionnel 

(60,9%), de cadre (17,4%) ou de technicien (17,4%) et que les diplbmés du 

Certificat occupent un poste de professionnel (41%). de cadre (22,896) ou de 

technicien (29,5%). Rappelons que, depuis l'obtention de leur diplôme en 

archivistique, la majorité des répondants ont eu à effectuer des tâches 

professionnelles diversifiées dans le cadre de leur travail (question 44). 

Soulignons à cet égard que personne (0%) n'a effectue qu'une seule tâche 

professionnelle, que 24,2% des répondants ont effectue entre deux et cinq tâches 

professionnelles alors que la majorité d'entre eux (75%) a pratiqué sept tâches 

professionnelles et plus. Rappelons, finalement, qu'à la question 33, les 

répondants (73,1%) considèrent que la formation pratique par le stage devrait 

idéalement viser à former des professionnels capables d'intervenir dans toutes les 

tâches archivistiques. 

Nous arrivons à la conclusion que, d'après les répondants, les 

éléments indispensables à l'élaboration d'un stage comme outil didactique de 

formation professionnelle initiale convergent vers une durée et une diversité 

accrues: 

- 85,9% des répondants sont en faveur de deux ou plusieurs stages mais ne 

s'entendent pas sur son caractère obligatoire ou optionnel (question 28); 

- 70,5% des répondants considèrent que la durée idéale du stage devrait être 

supérieure à celle totalisant de 120 à 140 heures (question 29); 



- 88% des repondants dbclarent que le stage devrait s'effectuer dans au moins 

deux milieux de travail à raison de 65% dans deux milieux, de 19,6% dans trois 

milieux et de 3,4% dans plus de trois (question 30); 

- 81,9% des répondants estiment que le stage devrait permettre de pratiquer 

l'ensemble des tâches professionnelles. Ils sont toutefois partages quant à 

l'exécution des tâches administratives. Ainsi, 47.4% d'entre eux considèrent 

que la pratique de quelques tâches administratives est suffisante alors que 

34.5% proposent que l'ensemble des tâches administratives soit effectuée 

(question 32); 

- finalement, 73,1% des répondants considèrent que la formation pratique par le 

stage devrait idéalement viser a former des professionnels capables d'intervenir 

dans toutes les tâches archivistiques (question 33). 

Personnellement. nous arrivons à la conclusion que le stage. tel que 

pratique présentement, favorise plus l'acquisition de connaissances pratiques que 

théoriques c e  qui nous semble normal-, favorise l'intégration de la théorie à la 

pratique, contribue au développement d'un regard critique sur la profession. 

Toutefois, le stage ne contribue pas assez à atteindre l'autonomie professionnelle 

ainsi que la maîtrise de l'acte professionnel (tout 'au plus quelques tâches 

professionnelles et certainement pas les tâches administratives). Finalement, le 

stage ne contribue pas assez à dégager un savoir stratégique ou savoir pour 

l'action. De plus, nous arrivons également à la conclusion que le stage n'est pas 

suffisamment long et diversifié. Sous sa forme actuelle, le stage autorise 

l'appropriation et I'intégration de certaines connaissances, habiletés et attitudes 

nécessaires à l'exercice de la profession mais ne permet pas l'appropriation et 

l'intégration de toutes les connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à son 

exercice. 



Le cadre théorique retenu ainsi que l'analyse des réponses obtenues 

dans le cadre de notre enquête nous ont aidé à préciser les éléments 

indispensables à l'élaboration d'un stage comme outil didactique dans la formation 

pratique initiale des archivistes au Québec permettant l'appropriation et 

l'intégration des connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à I'exercice de 

la profession. 

Nous croyons qu'il faut d'abord déterminer une typologie précise et 

évolutive des connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à l'exercice de la 

profession. 

II faut ensuite déterminer la place du stage dans le processus 

stratégique de la fonation professionnelle. Le stage constitue en effet une 

activité de formation pratique tres importante dans le cadre de la fonation 

professionnelle des futurs archivistes. Le stage ne saurait cependant assurer, à 

lui seul, une formation permettant l'appropriation et l'intégration des 

connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à l'exercice de la profession. 

Dans le but d'obtenir de tels résultats, il nous apparaît nécessaire d'utiliser un 

ensemble d'activités de formation pratique prenant place dans le cadre d'une 

stratégie de formation professionnelle axée sur la réalité ou se situant tres près de 

la réalité. Cette stratégie mettrait l'accent sur le stage mais en complémentarité 

avec les autres activités de formation pratique. De plus, nous croyons qu'une telle 

stratégie pourrait s'insérer dans le cadre d'une démarche globale de formation 

professionnelle impliquant un lien théorie-pratique et une alternance théorie- 

pratique dans les cours, exercices, laboratoires de mise en pratique, visites et 

stages. 

II faut statuer sur la question du dosage et de la diversité. L'on 

comprendra que le dosage des aspects durée et diversité joue un r6le capital 



susceptible de faire la différence entre la réussite et l'échec de l'approche 

préconisée. Nous croyons qu'il faut insister d'avantage non seulement sur 

l'exécution de tâches (83,8% des répondants déclarent avoir accordé très 

majoritairement le temps disponible dans le cadre de leur stage à I'ex6cution de 

taches) mais sur la durée et la diversité des tâches elle-marnes ainsi que e t  cette 

question s'avère cruciale- sur les fonctions observation et réflexion dans l'action, 

ctsur le terrain, . II nous semble révélateur de constater que 50% des répondants 

n'a pas ou presque pas affecté de temps à l'observation des tâches dans le cadre 

du stage. II faut également privilégier les fonctions descriptive, évaiuative et 

heuristique. 

SUGGESTIONS 

II ne semble pas exister de réponse toute faite en éducation ni de 

modèle idéal en matière d'enseignement et d'apprentissage. Toutefois, en 

matière de formation professionnelle des archivistes, la présente recherche nous 

a amené à privilégier une démarche générale d'enseignement et d'apprentissage 

tenant compte d'un lien théoriquepratique et d'une alternance théorie-pratique 

dans les cours, exercices, laboratoires et stages. Cette démarche, agrégée au 

processus d'apprentissage expérientiel, a pour effet de favoriser l'acquisition de la 

maîtrise des tâches propres à I'archivistique ainsi que l'intégration des 

connaissances, habiletés et attitudes nécessaires a l'exercice de la profession. 

Soulignons que l'élaboration d'une typologie de ces connaissances, habiletés et 

attitudes contribuerait à rendre son enseignement et son apprentissage plus 

efficace puisque qu'elles auraient été précisées. Le processus d'apprentissage 

serait contrôle à l'aide des objectifs du programme ainsi que d'une typologie des 

savoirs (Van der Maren, 1 995). 



2.1 Formation initiale des archivistes 

En ce qui a trait plus spécifiquement B la formation initiale des futurs 

archivistes, nous proposons une alternance théoriepratique dans les cours et 

exercices. II serait ainsi possible de susciter une démarche déductive-inductive 

ou inductivedéductive, ce qui devrait rendre cette partie de leur apprentissage 

moins théorique tout en favorisant l'intégration de la théorie et de la pratique. 

A titre d'exemple, dans les cours qui peuvent être définis comme un: 

crEnsernble organisé d'adivités d'apprentissage défini par un 
programme d'études et comptant un nombre d'heures réparties sur 
l'année scolaire ou une partie de I'année et sanctionné pour les fins 
de la promotion ou de la certificationr (Legendre, 1988, p. 126). 

l'alternance théorie-pratique pourrait s'effectuer selon la séquence 

suivante: 

théorie = pratique retour sur la théorie 3 pratique 

pratique théorie a retour sur la pratique theorie. 

Une telle séquence permettrait d'obtenir une démarche déductive- 

inductive ou indudivedéductive facilitant l'aller-retour théorie pratique et 

favorisant l'intégration de l'apprentissage de tâches de type professionnel ou 

administratif. Les moyens utilisés incluent les exposés magistraux, les 

conférences et les démonstrations pour la partie théorique ainsi que les visites en 

milieu professionnel, les travaux pratiques, les laboratoires, l'analyse de 

procédure ou de système et les études de cas pour la partie pratique. La mise en 



oeuvre de ces moyens vise à faciliter le processus de transfert car, selon Tardif 

(1 992, p. 285): 

d a n s  la majotit4 de ses interventions, idéalement dans la totalite, 
I'enseignant doit insgrer l'acquisition des connaissances dans un 
contexte de problémes réels B résoudreu. 

De plus, I'enseignant voit a effectuer régulièrement les retours 

nécessaires sur la théorie et la pratique en suscitant et en guidant la réfiexion des 

étudiants selon le principe du «thinking back de Sch6n» (1987, p. 26). 

Ainsi, il nous semble qu'un cours portant sur la classification des 

archives apporterait beaucoup plus aux étudiants en terme d'apprentissage et 

d'intégration des apprentissages s'ils pouvaient effectuer un aller-retour théorie- 

pratique. Cet aller-retour théorie-pratique étant lui-même inscrit dans le cadre 

d'une démarche leur permettant de voir, de consulter et même d'utiliser des 

systemes de classification déjà en vigueur, de visiter des postes de classement en 

opération. de s'exercer à analyser, à concevoir ou à bonifier des systemes de 

classification puis de les appliquer concrètement pour ensuite réfléchir comme le 

mentionnent Schon (1987, p. 26) ainsi que Fortin et Gervais (1 993, pp. 3-4). 

Un tel cours pourrait très bien intégrer, hormis des activités de 

formation pratique telles que l'analyse de procédure ou de système et la visite en 

milieu professionnel, des études de cas ainsi que du travail en laboratoire 

permettant aux étudiants de s'exercer et de poursuivre leurs apprentissages en 

situations quasi réelles -la situation réelle étant ici le stage- par le biais de 

simulations ou de mises en situation. 

Selon Blondin (1994) qui s'est penché sur l'utilisation de la méthode 

des cas en matière de formation professionnelle: 



a[..] la méthode des cas est excdlente dans la fDrmation des futurs 
professionnels où il s'agit de combiner de maniére efficace 
l'acquisition de connaissances théotiques et le développement d'une 
expMence professionnelle utileu (p. 2). 

a[. .. L'] analyse de cas améne les étudiants à vouloir rechercher 
I'infùrmation nécessaire pour t6soudm la situation-pmbflème donnée 
et elle leur fait vMe, en m&ne temps. I'expérence de la décison 
ajustée. S'ils ont besoin, d'une part, de se &f iS~r  aux connaissances 
théoriques pour résoudre le cas, ils doivent' d'autre part, se mesurer 
à un probléme issu de la pratique professionnelle. comme s'ils y 
&aient, mais sans les inconvénients de leurs erreurs, puisqu'elles 
sont sans conséquences dans les faitSu [-il s'agjf alors d'une situation 
de mise en contexte comme ({dans la vraie vieu permettant le 
processus de transfert-] (p. 2). 

aDu point de vue de l'approche cognitive en psychologie de 
l'apprentissage, la mgthode de cas fournit au professionnel en 
formation /'occasion de se représenter mentalement des situations 
vécues dans la pratique. d'imaginer qu'il est lui-meme implique dans 
la situation dgctite et de préciser les décisions qu'il prendrait face B 
I'obligation d'agir. Ces représentations mentales acquises en cours 
d'apprentissage sont cruciales, car elles rendent le fidur 
professionnel apte affronter le réel avec la maitrise et l'assurance 
que seules des personnes exp6n'meétées possèdent après des 
années de pratique. C'est pour cela qu'il est dit que la méthode des 
cas a pour but de nfabnquer une exmence professionnelle 
aCCéI6réea (pp. 2-3). 

En ce qui a trait au travail en laboratoire, comme le souligne Fortin 

(1984, p. 25): 

«Le laboratoire s'inscrit, en général, dans le prolongement d'un 
wurs. II esf centré sur un aspect de la connaissance ou sur un 
moyen d'action 6 développer. En général, il tire son origine de 
connaissances et de théories dGj& élaboréesS On peut donc définir à 
l'avance, avec préasion ce qu'on y fera ou observera. Dans ce sens 
on peut parler d'une situation acontrôléea. 



Un tel laboratoire peut prendre place sur le terrain même de la 

pratique archivistique, adans la vraie vie,, suite à une entente avec un ou des 

services d'archives ou encore, se situer dans le milieu universitaire de fmation, 

dans la aquasi vraie vies. Ainsi, une école ou un departernent de formation 

professionnelle en archivistique peut très bien aménager un laboratoire doté 

d'équipements et de logiciels informatiques dédiés à la gestion des archives, de 

collections de documentation spécialisée en matière de gestion des archives 

ainsi que de fonds d'archives acquis ou prêtes. Les enseignants et étudiants 

disposent de la sorte du matériel concret nécessaire à la mise en pratique de la 

théorie et favorisant également l'aller-retour théorie-pratique. 

De manière à approfondir l'exemple portant sur la classification des 

documents d'archives, les étudiants pourraient, a l'aide de véritables fonds 

d'archives, de logiciels existant sur le marché et de systèmes de classification 

utilises dans des organismes, procéder à une analyse des besoins en matière de 

classification des documents, choisir, adapter, bonifier ou élaborer les systèmes 

requis. II serait même hautement souhaitable d'effectuer un lien avec la matière 

enseignée dans les autres cours du programme dans le but de maximiser le 

transfert des apprentissages. Par exemple, les fonds d'archives doivent être 

évalués avant d'être classés. La classification doit être établie avant le 

classement. II faut ensuite procéder à la description, à l'indexation, etc. II suffit, 

en fait, de diversifier les fonds, les collections, les logiciels et les équipements 

requis pour que le laboratoire puisse également servir à des simulations ou des 

mises en situation visant plusieurs tâches archivistiques dont celles liées à 

l'administration d'un service d'archives. 

Une telle approche de diversification des observations, des 

simulations et des réflexions effectuées par les étudiants dans le cadre des 

travaux en laboratoire dépasse alors le simple aspect de la connaissance ou du 



moyen d'action à développer pour jouer un rôle encore plus important dans leur 

formation en favorisant l'intégration de la théorie à la pratique ainsi que 

l'émergence d'une vision globale des différentes tâches archivistiques qu'elles 

soient d'ordre professionnel ou administratif. 

2.2 Stage 

En matière de stage, nous avons acquis la conviction que la 

formation professionnelle initiale des archivistes requiert une diversification des 

tâches tant professionnelles qu'administratives effectuées par les stagiaires, quitte 

à revoir les programmes et à les doser différemment. Nous considérons toutefois 

qu'une telle diversification des tâches peut être obtenue soit dans un seul milieu 

de travail, soit dans plusieurs. 

Idéalement, toutes les tâches professionnelles propres à 

I'archivistique ou à l'un de ses domaines de spécialisation (archives 

administratives ou archives de recherche) devraient être pratiquées dans le cadre 

du stage. Nous rejoignons en cela l'approche préconisée par la Society of 

American Archivists (1993, p. 7-8) qui établit que, pour le stage des archivistes à 

la Maîtrise: «[ ...] each archival function should be perfomed [...] by a practicum of 

signifiant length)). Nous tenons également compte des résultats obtenus dans le 

cadre du Sondage auprès des archivistes du Québec (appendice Vla). 

Idéalement, toujours, nous croyons que les tâches administratives 

spécifiques à la gestion d'un service d'archives (administration générale, 

ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles, marketing) 

devraient être pratiquées par les stagiaires a la Maîtrise ou au Certificat qui'visent 

à occuper un futur poste de cadre. Minimalement, nous pensons que ces tâches 

devraient au moins faire l'objet d'une observation. 



Nous proposons un stage qui comporte les aspects observation, 

analyse et réflexion men& en cornpl&nentarite avec une mise en application 

suffisamment diversifiée et longue pour permettre ultimement au futur 

professionnel de dégager soit une vision globale de toutes les tâches de la 

profession soit une vision complète du domaine de  spécialisation choisi (archives 

administratives ou archives de recherche), d'intégrer la théorie à la pratique, de 

maîtriser les savoirs (savoir, savoir-faire, savoir-être ) et de développer un savoir 

stratégique (Van der Maren, 1995, p.49), d'acquérir une identité professionnelle et 

des habiletés et attitudes nécessaires à l'exercice de la profession ou du domaine 

de spécialisation choisi incluant les dimensions administratives nécessaires à la 

gestion d'un service d'archives. II devrait également avoir acquis une démarche 

lui permettant de réfléchir et de continuer à apprendre sur lui-même et par lui- 

même tout au long de sa carrière. 

A l'instar de Fortin et Gervais (1 993, p. 3), nous croyons qu'un stage: 

«[. . .] contribue de façon importante au processus de socialisation [. . .] 
conduisant à l'acquisition d'une identité  professionnelle^. 

Le stagiaire participe à l'action afin d'être sensibilisé à la complexité 

de l'acte professionnel et de découvrir les diverses facettes de la profession ou de 

sa spécialisation. 

Le stagiaire procède également à une observation directe sur le 

terrain du milieu d'accueil, d'activités, de situations, de modes de fonctionnement, 

de processus, d'attitude et du vocabulaire, de façon à ce qu'il puisse: 

a[. ..] d6tetminer le sens de chaque 616ment dans l'ensemble. 
Quelles que soient les méthodes employées -celiesci adoptant leur 



cadre opératoire B Iwet de la connaissance- l'approche vise la 
réalifte globaleu (Postic et de Ketele. 1988, p. 7). 

Le stagiaire observe, analyse et reflechit dans le cadre d'une action 

concrète, diversifiée, graduée et encadr6e par un archiviste professionnel ainsi 

que par le responsable des stages. Ainsi, le stagiaire: 

me se forme pas seulement dans I'afl'ntement de situations mais 
dans une réflexion parallée et consécutive à son expérience. L'une 
enrichissant Vautre, acüon et réflexion s'interpellent et font en sorte 
que la forniafion dépasse Vapprentissage technique pour atteindre un 
calibre universitaire et v6ritablement  professionnel^ (Fortin et 
Gewais. 1 993, pp. 34, 

permettant le contrôle d'actes multiples et dynamiques dotés d'un potentiel 

d'évolution et de développement. 

La fonction descriptive où: a[ ... IJ] on observe pour décrire les 

ph6noménes ou une situation B (Postic et de Ketele, 1988, p. 48) devrait être 

privilégiée et l'information obtenue consignée dans un rapport de stage dont la 

rédaction serait facilitée par la tenue d'un journal quotidien (instrumentation). 

La fonction évaluative où I'on observe pour évaluer, ou I'on évalue 

pour décider et où I'on décide pour agir car. x[...] on observe surtout pour préparer 

sa propre action ou la réguler [siclw ainsi que la fonction heuristique, orientée vers 

l'émergence d'hypothèses pertinentes soumises à des activités de contrôle (Postic 

et de Ketele, 1988, pp. 4849 et 253) devraient être privilégiées- Le stagiaire 

devrait idéalement alterner action et observation (Pelpel, 1989, pp. 25-26; Fortin, 

1984, p. 35; Villeneuve, 1992, p. 191) tout au long des étapes de son stage et en 

instrumenter le processus à l'aide d'un journal de bord qui lui servira également à 

rédiger un rapport de stage. 



La supervision et l'évaluation s'effectuent par un archiviste 

professionnel ou cadre -cet élément nous apparaît crucial- et par le responsable 

des stages en fonction des objectifs du programme et à l'aide dune typologie des 

savoirs (Van der Maren, 1995, p. 49). 

Finalement, le stage pourraient se réaliser en fonction des cinq 

étapes proposées par Villeneuve (1992, pp. 212-213). On en trouvera une 

description détaillée en consultant l'appendice II Tableau-synthèse des étapes 

d'un stage supervisé. Nous en présentons, ici, les éléments qui nous 

apparaissent essentiels: 

I'entrafnement i) la tâche 

ou le stagiaire: 

«Découvre et se confronte B la réalité d'une nouvelle pratique. Prend 
conscience de ses attitudes et habiletés et des taches à efectuer. 
Vit une ins6cuM6 qui se manfiste par divers comportements. 
Exprime B travers ses attentes et ses objecfifs sa motn/ation et sa 
disponibilité. w 

où le superviseur: 

((Explore l'a t titude du supervis6 à l'égard de cette nouvelle 
expérience. Établit une relation de confiance et un climat propice à 
l'apprentissage. Exerce une grande influence sur le supetvis6 vu 
l'expérience de ce dernier. Accueille et favoflse I'expression de 
l'anxi6t6. MentMe ses besoins et ses attentes et i'aîde à formuler ses 
objectif$ d'apprentissage. lu 

le développement 

où le stagiaire: 



aDémontre un desir de pmgresser et tente des expériences. Prend 
conscience du décalage qui existe entre ce qu'il veut et ce qu'il peut 
faim. Se donne accès B un autre niveau de connaissances par son 
engagement dans ses activifbs. Apprend B idenMer ses sensations, 
ses émotions et ses intentions. u 

où le superviseur 

nstimule le s u p e ~ s 6  en l'exposant 9 des exp6nences et en 
l'encourageant à être conscient de leur déroulement. Observe /es 
réadions positives et négatives et I'osciIIation des comportements du 
stagiaire. Stimule la participation du supervisé à son évolution. 1) 

la conceptualisetion et l'analyse 

où le stagiaire: 

aExplore, mllige, discute les données recueillies et fait des 
inférences entre celles-ci- Précise la représentation qu'il se fait de 
l'expérience vécue. Modifie cette représentation, si nécessaire, pour 
amener i'expénence jusqu3 une prise de signification. 9 

où le superviseur 

rEnmurage le supervisé à poursuivre sa démarche afrn d'en 
dégager la signification. Évalue avec le supe~s6 I'6vofution du 
stage supervis&. Donne une rétroaction au sujet des progrés, des 
acquisitons, des forces et faiblesses, etc. u 

la signification et fa réaIisation 

ou le stagiaire: 

aEffectue un changement réel meme si l'apprentissage n'est pas 
complété. Fonctionne relativement seul. Met ses connaissances et 
son exp6nence au service de sa pratique. u 



où le superviseur 

r Offre une pnSsence discréte. Fawnse 'I'apprendre à apptendm" du 
supeMs6 en i'aidant à comprendre ce qu'il sait et comment il le sait. 
Valorise sa fapn de faire et d ' & ~ .  Renfotce sa maturité 
professionnelle. » 

ainsi que l'action expressive et la finalisation 

ou le stagiaire: 

4/aMe, fait l'inventaire afin d'articuler et de nommer I'ensemble de 
son expérience. Consolide et gén6ratise ses apprentissages à 
d'autres sphères de sa vie. Crée un lien d'appartenance et 
d'identification d sa professim. Planifie la fin du stage aup& des - 
b4néficaiires et du milieu de stage. u 

où le superviseur 

(CS 'assure du transfert des apprentissages. S'assure de la qualité 
des savoirs. Accorde soin et attention à cette fin de stage supervisé. 
Accorde une rétroaction afin que le supervisé connaisse sa valeur en 
tant que professionnel. r 

2.2.1 Du& du stage B la Maitrise 

Nous proposons un stage de douze crédits totalisant quatre cent 

quatre-vingts heures. Soulignons qu'une université attribue déjà douze crédits au 

stage effectué dans le cadre des études à la Maîtrise en archivistique. 



2-22 Dur& du stage au Certificat 

La question de la durée du stage nous apparaît beaucoup plus 

délicate au Certificat qu'à la Maîtrise. Au Certificat, la marge de manoeuvre est 

très limitée. Rappelons que les programmes de Certificat constituent des 

programmes courts de formation. Le stage compte actuellement pour trois crédits 

sur un total de trente. Or, il faudrait en quadrupler la durée pour atteindre les 

quatre cent quatre-vingts heures. Le stage occuperait alors 40% du programme. 

Est-ce réaliste et réalisable? Le stage risqueraît-il de prendre trop de temps et ce, 

au détriment des autres éléments du programme dont ceux théoriques? Par 

ailleurs, rappelons que le Certificat se situe: a[ ...] at the undergraduate rather 

than at the graduate Ieveh (Evans, 1988,p. 85). En fait, le Certificat seul ne 

penet pas à son détenteur d'être reconnu à titre de professionnel par un 

employeur. II lui faut cumuler d'autres éléments de programmes lui permettant 

d'obtenir un Baccalauréat. 

Nous proposons de revoir le programme de formation professionnelle 

initiale des archivistes au premier cycle universitaire. Nous pensons qu'un Majeur 

en archivistique, couplé à un Mineur dans une autre discipline telle que l'histoire, 

l'administration ou le droit permettrait d'atteindre un dosage réaliste et adéquat de 

la théorie et de la pratique incluant un stage suffisamment long et diversifié pour 

former des archivistes professionnels. 

Toutefois, dans l'éventualité où cette approche serait exclue, nous 

suggérons minimalement la mise en place d'un stage de six crédits totalisant deux 

cent quarante heures. Toutefois, il nous apparait alors crucial de <compenser& en 

accentuant l'utilisation de l'analyse de procédure ou de système, de l'étude de 

cas, de la visite en milieu et du travail en laboratoire. 



L'analyse globale des résultats de ['enquete ainsi que le cadre 

théorique qui a ete conçu permettent de &pondre aux questions de la recherche 

entreprise. Quant aux suggestions formulées, nous croyons qu'elles favoriseront 

la mise en place de solutions au problème soulevé dans le cadre de la présente 

recherche. 



CONCLUSION 



11. RETOUR SUR LES SOURCES 

1.1 Rencontres dans les universités 

L'information recueillie auprès des institutions universitaires 

québécoises offrant une formation en archivistique montre que les programmes 

comportent tous des Mments propres à assurer la formation théorique des futurs 

archivistes. A ces éléments s'en ajoutent d'autres visant leur formation pratique: 

analyse de procédure ou de système, étude de cas, travail en laboratoire, visite en 

milieu professionnel et stage. Les institutions universitaires visitées n'utilisent pas 

tous les éléments de formation pratique et, lorsqu'elles le font, varient leur 

dosage. Ainsi, l'analyse de procédure ou de système, l'étude de cas, la visite en 

milieu professionnel et le stage semblent être utilisés sur une base plus régulière 

que celle du travail en laboratoire. En fait, une seule institution dispose d'un 

laboratoire en archivistique. 

En ce qui a trait au stage, il permet surtout d'effectuer quelques 

tâches professionnelles spécifiques à I'archivistique. Le stagiaire peut en voir ou 

en observer quelques autres, mais de façon plus ou moins approfondie. 

généralement par l'intermédiaire de visites de secteurs connexes à celui dans 

lequel il effectue son stage et à la condition que le milieu d'accueil organise ce 

genre de visite. Les fonctions administratives, quant a elles, ne sont pratiquement 

pas couvertes dans le cadre du stage. 



1.2 Publications 

Notre recherche nous a permis de découvrir qu'il existe divers 

cuurants de pensée en matière de fomation pratique et théorique. Ainsi, certains 

auteurs situent la formation thborique et la formation pratique en deux mondes 

sépares. D'autres auteurs, au contraire, perçoivent des liens qui les unissent, les 

font s'enrichir mutuellement et dont on devrait tenir compte dans une démarche 

d'apprentissage. Enfin, un texte de Findeli et Poissan (1991) qui ont aborde la 

question du dosage de la théorie et de la pratique en matière d'apprentissage du 

design industriel a particulièrement retenu notre attention. Ces auteurs 

considèrent qu': «[ ...] il est possible et souhaitable de découvrir un dosage 

adéquat de leurs qualites respectives, (1 991, p. 8). 

Notre recherche nous a également permis de constater qu'il existe 

plusieurs définitions et perceptions du mot stage. Certains auteurs associent le 

stage à la formation pratique et les cours à la fomation théorique alors que 

d'autres auteurs perçoivent le stage comme une activité permettant de confronter 

théorie et pratique (Arès, 1989; Camus, 1989; Villeneuve, 1992) et d'apprendre 

une profession (Morier et les professeurs de la Section ergothérapie de l'École de 

réadaptation de la Faculté de médecine de l'université de Montréal, 1979; Fortin, 

1984; Arès, 1989; Pelpel, 1989; Villeneuve, 1992; Des Châtelets, 1993; Fortin et 

Gervais, 1993). C'est toutefois la définition de Villeneuve (1 992) que nous avons 

retenu dans le cadre de notre étude. 

Aussi avons-nous situe la formation professionnelle des archivistes 

dans le cadre d'un lien théorie-pratique s'appliquant aux cours et évidemment au 

stage mais aussi aux exercices et aux laboratoires contenus dans les programmes 

de Certificat et de Maitrise en archivistique. Nous avons joint ce lien à un 

processus d'apprentissage permettant au futur professionnel de se situer en 

contexte réel, ccsur le terrain)) ou très près du réel ou encore, dans un contexte de 



problèmes réels à résoudre. À cet effet, nous avons privilégie l'apprentissage 

experientiel qui comporte I1exp&ienœ wncrbte, l'observation rbflexive, la 

conceptualisation abstraite et I'exp6rimentation active (Bernard, Cyr, Fontaine. 

1981 ; Villeneuve, 1987; Cyr, 1985). Nous avons également pr6conisé un 

processus de contrôle de I'apprentissage bas6 sur les objectifs spécifiques de 

chaque programme, une typologie des savoirs centrée sur le savoir stratégique ou 

savoir pour l'action (Van der Maren, 1995) ainsi que sur la conception et la mise 

en place d'une typologie des tâches visant les archivistes professionnels (AAQ, 

1993; Université de Montréal, École de bibliothéwnomie et des sciences de 

l'information, Comité de gestion du Certificat en archivistique, 1991 ). 

RETOUR SUR CENQUETE 

L'analyse des résultats de l'enquête nous ont permis de répondre 

aux questions de la recherche. 

Nous concluons que: 

- le stage constitue l'activité de formation pratique la plus importante en matière 

de formation professionnelle des archivistes au Québec pour la période étudiée. 

- le stage permet le mieux, toujours pour la période étudiée, l'appropriation et 

l'intégration des connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à l'exercice de 

la profession d'archiviste. Cependant, les autres activités de formation pratique 

contribuent aussi à l'appropriation et à l'intégration de ces connaissances, 

habiletés et attitudes. 



- d'après les répondants, les éléments indispensables à l'élaboration d'un stage 

comme outil didactique de formation professionnelle initiale convergent vers une 

durée et une diversité accrues. 

- le stage, tel que pratiqué durant la période etudiee, notamment dans ses 

dimensions de durée et de diversité, autorise I'appropriation et I'intégration de 

certaines connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à I'exercice de la 

profession mais ne permet pas I'appropriation et l'intégration de toutes les 

connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à l'exercice de la profession. 

En effet, le stage n'est pas suffisamment long et diversifie pour le permettre. 

- le stage, sous sa forme actuelle, favorise plus l'acquisition de connaissances 

pratiques que théoriques ainsi que l'intégration de la théorie à la pratique. II 

contribue également au développement d'un regard critique sur la profession. 

Toutefois, il ne contribue pas assez à atteindre l'autonomie professionnelle ainsi 

que la maitrise de l'acte professionnel (tout au plus quelques tâches 

professionnelles et certainement pas les tâches administratives). Finalement. il ne 

contribue pas assez a dégager un savoir stratégique ou savoir pour l'action. 

Enfin, le cadre théorique retenu ainsi que l'analyse des réponses à 

l'enquête nous ont aidé à deteminer les éléments indispensables à l'élaboration 

d'un stage wmme outil didactique dans la formation pratique initiale des 

archivistes au Québec permettant I'appropriation et l'intégration des 

connaissances, habiletés et attitudes nécessaires a I'exercice de la profession. 

Nous croyons qu'il faut d'abord déterminer une typologie précise et 

évolutive des connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à l'exercice de la 

profession. 



II faut ensuite déterminer la place du stage dans le processus 

stratégique de la formation professionnelle. Le stage constitue en effet l'activité 

de formation pratique la plus importante dans le cadre de la formation 

professionnelle des futurs archivistes. Toutefois, le stage ne saurait assurer, à lui 

seul, une formation permettant l'appropriation et l'intégration des connaissances, 

habiletés et attitudes nécessaires à l'exercice de la profession. Dans le but 

d'obtenir de tels résultats, il apparaît plutôt souhaitable d'utiliser un ensemble 

d'activités de formation pratique prenant place dans le cadre d'une stratégie de 

formation professionnelle axée sur la réalité ou se situant très près de la réalité. 

Cette stratégie mettrait l'accent sur le stage mais en complémentarité avec les 

autres activités de formation pratique. De plus, une telle stratégie pourrait 

s'insérer dans le cadre d'une démarche globale de formation professionnelle 

impliquant un lien théorie-pratique et une alternance théorie-pratique dans les 

cours, exercices, laboratoires de mise en pratique, visites et stages. 

II faut statuer sur la question du dosage et de la diversité. L'on 

comprendra que le dosage des aspects de la durée et de la diversité joue un rôle 

capital susceptible de faire la différence entre la réussite et l'échec de l'approche 

préconisée. Nous croyons qu'il faut insister davantage non seulement sur 

l'exécution de tâches mais sur leur durée et leur diversité de même que -et cette 

question s'avère cruciale- sur les fonctions observation et réflexion dans l'action. 

((sur le terrain» . II faut également privilégier les fonctions descriptive, évaluative 

et heuristique. 



3. RETOUR SUR LES SUGGESTiONS 

3.1 Formation initiale des archivistes 

Nous proposons une alternance théorie-pratique dans les cours et 

exercices pratiques. II serait ainsi possible de susciter une demarche déductive- 

inductive ou inductivedéductive, ce qui devrait rendre cette partie de 

l'apprentissage de la profession moins théorique tout en favorisant l'intégration de 

la théorie à la pratique. 

3.2 Stage 

En matière de stage, nous croyons que la formation professionnelle 

des archivistes y gagnerait par l'augmentation et la diversification des stages ainsi 

que des taches professionnelles et administratives effectuées par les stagiaires. 

Idéalement, toutes les tâches professionnelles propres à I'archivistique ou à l'un 

de ses domaines de spécialisation (archives administratives ou archives de 

recherche) devraient être pratiquées dans le cadre du stage au Certificat ou à la 

Maîtrise. Idéalement, toujours, nous croyons que les tâches administratives 

spécifiques à la gestion d'un service d'archives (administration générale, 

ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles, marketing) 

devraient être pratiquées par les stagiaires à la Maîtrise ou au Certificat. 

Nous suggérons que le stage comporte les aspects observation, 

analyse et réflexion menés conjointement avec une mise en application 

suffisamment diversifiée et longue pour permettre au futur professionnel de 

dégager, soit une vision globale de toutes les taches de la profession, soit une 

vision complète du domaine de spécialisation choisi (archives administratives ou 

archives de recherche). Ultimement, le stage doit lui permettre d'intégrer la 

théorie à la pratique, de maîtriser les savoirs (savoir, savoir-faire, savoir-être), de 

développer un savoir stratégique (Van der Maren, 1995), d'acquérir une identité 



professionnelle ainsi que les habiletés et attitudes nécessaires à l'exercice de la 

profession ou au domaine de spécialisation choisi incluant les dimensions 

administratives nécessaires a la gestion d'un service d'archives. II devrait 

également avoir acquis une démarche lui permettant de réfléchir et de continuer à 

apprendre sur lui-même, son environnement et sa profession tout au long de sa 

carrière. Finalement, le stage pourrait s'effectuer en fonction des étapes 

proposées par Villeneuve (1 992, pp. 21 2-21 3). 

3.2.1 Stage à la Maîtrise 

Nous proposons un stage de Maîtrise de douze crédits totalisant 

quatre cent quatre-vingts heures. 

3.2.2 Stage au Certificat 

Nous proposons de revoir la formation professionnelle initiale des 

archivistes au premier cycle universitaire. Nous pensons qu'un Majeur en 

archivistique, couplé à un Mineur dans une autre discipline telle que 

l'administration, le droit ou l'histoire permettrait d'atteindre un dosage réaliste de la 

théorie et de la pratique incluant un stage suffisamment long et diversifié pour 

former des archivistes professionnels (douze crédits totalisant quatre cent quatre- 

vingts heures) 

Dans l'éventualité où cette proposition serait exclue, nous suggérons 

minimalement la mise en place d'un stage de six crédits totalisant deux cent 

quarante heures. Toutefois, il nous apparalt alors crucial de compenser, en 

accentuant l'utilisation de l'analyse de procédure ou de système, de l'étude de 

cas, de la visite en milieu et du travail en laboratoire, ces activités se situant dans 

un contexte quasi réel ou très près du réel. 



4. PISTES DE RECHERCHE 

En matière de recherches B effectuer, nous croyons que la question 

du dosage théorie-pratique dans les cours et exercices pourrait constituer un sujet 

de recherche porteur de nombreuses retombées tant pratiques que thboriques en 

matière d'enseignement et d'apprentissage de la profession d'archiviste. 

Ultimement, un rationnel permettant de déterminer le dosage requis pour former 

des archivistes professionnels pourrait être conçu. A cet effet, la comparaison 

systématique de la durée et de la diversité des éléments propres au stage en 

archivistique avec celles observables dans d'autres professions nous apparait 

constituer une piste intéressante. 

II serait crucial de dégager une typologie précise et évolutive des 

connaissances, habiletés et attitudes requises pour exercer la profession 

d'archiviste. L'atteinte des objectifs ayant trait à l'enseignement et à 

l'apprentissage de la profession en serait facilitée. Cette typologie pourrait être 

obtenue dans le cadre d'une recherche menée auprès des universités et du milieu 

professionnel. 

II serait aussi très important pour la reconnaissance professionnelle 

des archivistes d'entreprendre une étude permettant de déterminer avec précision 

les éléments indispensables à l'incorporation professionnelle telle que définie au 

sens légal. Le stage, par exemple, constitue l'un de ces éléments. 

II serait également très utile de préciser les besoins spécifiques en 

matière de perfectionnement des archivistes professionnels occupant déjà un 

emploi. 
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1 FROGRAMMES DE CERTIFICAT 

Nous avons rencontré Madame Florence Arès, coordonnatrice des stages 

en arehivistique à l'École de bibiiothéconomie et des sciences de l'information de 

I'UnivlersitC de Montréal (PauCllon LioneHiroulx, téléphone: (51 4) 343-2244) le 5 

octobre 1993 et le 6 février 1995. 

.Desuiption du programme 

II s'agit d'un Certificat de premier cyde en arehivistique rattaché à 

I'EBSI de I'U de M. Le Professeur C d  Couture en est le responsable depuis sa 

créaticm en 1983. 

Le Certificat: 

'[..-] s'aabesse à des persmnes dynamkpes, créaîiws, &imsireuses & 
participer au déwfoppement d'une profess-cm et qui riieulent mcûe un 
se& essentiel à des arganlsmes & tcwt genre" (Université de 
Montréal, Faartté des arts et des sciences, Ecde de biliothécariomie et 
des scierices de I'infomwtion, S. d. a, S. p.). 

Selon Madame Arès, le programme de Certificat: 

a[ ...] use les persmnes qui Wmt atteiirdre l'autmme et la 
cm@teil~=e &RS la gestion de I'infmatim ou contribuer au 
dé-ent des oonnai'oes de b &cipiMe arid,itÊtique-» 

Selon le Guide de I'étudant 1992-7 993, le Certificat vise également à: 

*[...] f#mer le perso~lnd pfessimnel appelé à o e u w  dans le damaine 
des &VIS (au semice de I'adnaMistration et au s e ~ * c e  de la 
& m e )  dans un amtexte dfutiI#atim des tectindq$es dre phte" 
(Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences, fale de 
bioliothécorromie et des sciences de l'information, [1992] a, p. 5). 

À la fin de ses études, tout étudÏant devrait: 



'[ ...] am? a- des amnaisances de base théon'qves et pratiques en 
archiitistique; s'&e kdiarisé a m  les principes et les méthales & 
I'ardiiMstique vus sous l'angle de I 'a~ in isûat im et de la redrerdre; 
s'6à-e préparé à assumer des riesponsabifités dans le akmaine des 
amhius; conserlIef les administrations sur la mon dre leurs 
a--; ccmcewk des systèmes manu& w infomiatkês de 
traitement dies documents acà't4, semi-actifs ou inactifs; superviser 
ar exécuter &s t d c f m  r e f a t h  P la création, a) I'acqu&timp à 
I'org;anisatim, au traitement, à k ctms~t im et à la dffirsion cks 
archives" (Université de Montréal, Faartte des arts et des sciences, 
k d e  de Wiothémomie et des scierices de l'infomwtiori, [1992] b, 
p. 45). 

.Ccmditiorrs d'admission 

Le candidat désirant être acfrriis au Certificat en a r c h i q u e  dut: 

'[ ...] ditenir le îX@hme d'études cdlég#aIes ou faire pme d'une 
fomratim scolaire équîitalente; ou awr atteint IPi$ge de 21 ans et 
posséder des cmnaksances et une expéknœ a-&; il doit doit 
égaiement pacsédar une umnaissance sutfisante de la hngue française 
écrite et parléea (Miversité & Montréal, F a a l t i  des arts et des 
sciences, École de bibiiattihomie et des saences de l'information, 
[1992] b, p. 46). 

Le programme, qui équivaut à un mineur, comporte dix cours de trois 

crédits. Le Certificat peut contribuer à l'obtention d'un Baccalauréat en y ajoutant 

un majeur ou deux mineurs dans une autre disciplne. Quatre cours sont 

obligatoires, quatre optionnels et deux cours, au choix. Ils peuvrent être suivis à 

plein temps ou à temps partiel et peuvent être complétés en une année académique: 

ARV 1007 lntrvduction à I'arehiM'stique (3 cr., préaiable 

pcwr ta6 les COURS) 

ARV 1002 Ressuumes tedrndagiagiques (3 cf.) 

ARV 1 O03 Calendlrier de consenmtim (3 m.) 

ARV 10û4 Stage (3 a., préalable: 12 crédits en 

archivistique) 



AUV 1006 

ARV 1007 

ARV 1008 

ARV 1009 

Auv 101 1 

ARV TOlZ 

ARV IO13 

ARV3010 

ARV 301 I 

(FT 1800 

Traitement ck documents 1 (3 u-) 

Tiiternent des documents 11 (3 cr.) 

Acquisiticm, évaluation et sélection (3 cr.) 

DWon et instruments de recherche (3 m.) 

Étude ch milieu (3 cr.) 

AnaEyse et repérage en ardriü3tique (3 cc) 

Méthodes de recfrerahe en arcfMsüque (3 cr.) 

htitutians et dawnents offici& (3 a) 

Consemition et restauration (3 CE) 

hitiation ii I'hfomratique (3 cc) 

L h  ou dewr cwts dro#i(s) panni les muts à option di Certificat 

ou un ou dwx awn &oisi(s) dans d ' a m  pr~gpanames de l'Université de Montréal 

(Université de Montréai, Facultb des arts et des sciences, E d e  de bibliothéconomie 

et des sciences de l'information, [1992] b, p. 47. 

Selon Mme Arès: 

a Le numbm d'étu&nts inscris au Certificat en archivistique est 
s W e .  La moyenne annu& dles immptiw se situe grès cire la 
centaine, mis la créatim ckr Certificat, 739 étudants cmt reçu un 
dplôJne. La d i t d e  Miale était surtout cunpasée de praticiens &J 
domaine des ar&ivies* Ceux-ci s7mcrivaiet1t ;i temps partiel au 
Certificat clans k but de se pe&kdcmnerer La pnimnanœ de la dentale 
a toutefois éudué p w t i  H e  se crrmpose présentement, 
dans une très large mesure, d'étuaFanl imcnts d pleh t e m .  Ceuxu* 
pmiennent P 49% th miYieu cdlégiial et à 44% du milieu univemitaire. 
ilans œ h i e r  cas, iis sont maCts au Certificat dans le ca&e de 
progranme de majeur-rnmeura 



.Fomiaüon pratique 

A I'lJ de M. il edste un laboratoire darchivktique et un hboratare 

d'infomwtique documentaire pemiettant aux étudiants d'y effectuer des travaux 

pratiques. ûes visites en dieu,  des études de cas, des travaux pratiques ainsi que 

des démonstrations sont prévus dans certains cours. 

Stage 

Approximaüvemest 650 étudianl ont complété le stage. 

Le stage est obligatoire pour t w s  les étuâiants. Ceux qui scmt en mesure 

de démontrer une expérience et valable comportant au minimum une année 

de -1 ainsi qu'une: '[...] &usité de h c t ï d  peuvent toutefois en &tre 

exemptés (üniveratb de Montréai, Faailté des arts a des sciences, Écde de 

bibliothécoriomie et des sciences & I'mfomtatim, [1992] a, p. 36). 

Le stage compte pour trois cré&s. Sa durée qui était & vingt jours a 

été portée à dngt-cinq jours en 1994. il s'effectue à un rythme minimal & deux 

jours semaine dans un miiieu préalablement choisi. il est toutefois fortement 

r e c m n d é  de maintenir un rythme de trois jours semaine. Le stage n'est pas 

rémunéré. 

Depuis le mois de septembre 1994, un dewdème stage optionnel et d'une 

durée de vingt-cinq jours peut également être réalisé. 

Le stage constitue une étape essentielle de la fumation professionnelle. 

IIestconsidérécomme: 

'1 ...1 un complément de fwmatitm essentid à l'étudiant qui se prépare a 
trawdler dans le milieu archMsitqve Tout en s'initiant 4 la réalité 
quotidienne, IT6tudant applrque les p i . . ,  méthîxk et p~océssus 
a-, et réfléd,it sur les &i%rentes zpplicatiuns- 

Le stage lui pevmet donc d'analyser et de synthétiser les &men& de la 
paticpe d'un d ieu  pour ensuite se situer professimndement. 
(UnMmité de Montréal, Faculté des rts et des sciences, Ecde de 
bibliothéconona'e et des sciences de l'information, [1992] a, p.36). 



Selon le pi.Ognmme de ler cyde, Certificat en arahivrstique : 

Les &#?etifs génthux & stage s m t  #dtaMr une v a m & n  entre 

la thMe  e t  la pratiquet d'étuder la structure dre l'organisme ooncemé 

et & participer aux activités & service al I est effèctuén (Université 

& Montréal, Faculté des arts et des sciences, École & bibliothéconomie 

et des sciences de l'information, [1992] b, p. 48). 

Selon le Guide de I'étu&ant 19924993 (Certificat en archivistique), les 

objectifs du stage visent à= 

' htégrer les connaissances théoriques à une expén'ence pratique. 
ConnaCbie un organisme, sa politique et sm pmgramme ~ M s t i q u e .  
Déwlopper des habiletés pnrfess~~mneks. DéWopper des qualités 
perstmndk Vwe cane expé-e de la pmfessrfessrmn, Se situer 
prcifes#onneUement. A m ?  un apqw des dfférenl milieux de travail 
et des pmgmmms ard,Mstiques" (Université de Montréal, Faculté 
des arts et des sciences, Ede  de bibîiathéccmunie et des saences de 
l'information, [f 9921 a, p. 36). 

Enfin, selm le Guide dres stages, le stage vise la réalisation d'objectifs 

généraux: 

' A t m  les mnaissances théoriques à une expérience pratique- 
Connaître une unité & travaü et être capable de la situer dans son 
-texte. D é d g ~ p e i r  des q ~ d i é s  pérsmneîîes et des habiiletés 
profesuonneHes, V m  une expén'enœ de travail en tant que 
bibliothécaire ou ardlMste profdonnef (Unimité de Montréal, 
Faailté des arts et des sciences, É d e  de Wiothécaiomie et des 
sciences de l'information, S. d. b, p. 5). 

Le stage doit aussi: 

'[...] favwisw la rédisatican dtobjectif4 spécifi9ues. Ceux-ci sont liés 
au prom cfiorSi (Mtrke en b&&othécanOmje et sciences de 
I'mfonwtim) au à la spécialisation (Maîtrise aviec spécialisatim en 
ardivfstique ou certificat en ardlMstiquer (Université de Montréal, 
Faartté des arts et des saences, Écde & bibliathéamomie et des 
sciences de l'information, s.d b, p. 5). 

Selon Madame Arès, l'étudiant peut dans le cadre de la réalisation de son 

stage: 



Le stage peut s'effectuer une fois que l'étudiant a réussi à cumuler douze 

créats en archivistique. Cependant, pour le stage en archiies-recherdre, le cours 

ARV 1009 doit &re termine pour te stage en archives-administration, le cours ARV 

1003 est indispensable. 

L'btudiant doit compkter un fœmulaire intitule Pré-inscription pour le 

staw sur lequel il s'identifie, décrit les études complétées à I'EBSI et celles 

antbrieures, énumére I'expérierice de traMil déjà awise, apporte certaines 

précisions quant au stage désiré (type de milieu, localité et aspect linguistique) et 

fait état & ses disponibilités (Université de Montréal, Faculté des arts et des 

saences, Écde de bibiiothéummie et des sciences de I'infamratian, S. d. c, S. p.). 

L'6tudiant rencontre ensuite le responsable & stage dans le milieu puis complète un 

formulaire intitule Projet de stage sur lequei il s'identifie, fournit des 

renseignements sur le milieu dans lequel il effectuera le stage (organisme, service, 

adresse et caordonnées du responsable du stagiaire), et décrit son projet de stage 

(tâches, objedfs d'apprentissage, étapes & réalisation, échéanaer, recherche et  

déplacements prévus). Le formulaire doit comporter les signatures du stagiaire, du 

mqmmabie du milieu & stage et du coordonnateur des stages de 1'EBSi (UniveWh 

de Montréal, Faculté des arts e t  des sciences, É d e  de bibliothémcmie et des 

sciences de I'infomwtion, S. d d, S. p.). 

L W 3  dispose d'une banque composée & 170 milieux de stages. Ule est 

gérée par le coordonnateur des stages. La banque est contituée à 50% d'organismes 

privés (syndicats, cammunautés religieuses et entrep.ise m e )  et à 50% 

d'organismes publics ou pampuMics (universités, commissions scolaires, 

organismes d'état, etc). II n'est pas obügatoire qu'un milieu possMe une unité 

doaimentaire structurée pour faire partie de la banque. 

L'encadreunent pedagaque et administratif est effectué par le 

coordonnateur des stages. Quatre rencontres sont prévues avec les stagiaires. Une 



rencontre individuelle est tenue durant le semestre précédant le stage afin d'en 

préaser la philosophie et la démarche, de connaître les points d'intérêts de chacun 

et & présenter les modalités de l'évaluation. Celles4 apparaissent depuis 1994 au 

document intitufé: É ~ a t i m  b stage qui est remk aux étudants (hiversité de 

Montréal, FacuJt4 des arts et des saences, École de biMioth4conornie et des saences 

de l'information, 1 994, S. p.). Une rencontre de grwpe est organisée awnt le stage 

afin de dspenser des i n f m t i o n s  généirales et & confimier le jumelage stagiaire- 

milieu. Une rencontre de groupe d'un nombre maximal de dix étudants est tenue à 

la mistage. Elle permet aux stagiaires d'effectuer un retour sur la théorie et de 

questionner les grands ptincipes de la disapline archivistique. Lors de cette 

rencontre, les étudiants reçoivlwit une note qui est prise en compte dans la note 

finale du stage. Une dernière rencontre de groupe, à raison d'un nombre maximal de 

dix étudiants s'effectue après le stage. Les 4tuâiants y mettent en commun les 

comptes rendus quotidiens et  échangent sur leur expérience respective. Lors & 

cette rencontre, les étudiants sont notés. La note accordée cmtribue à l'obtention 

de la note finale du stage. Les stagiaires procèdent également à une appréciation de 

la valeur formatrice des stages. À cet effet, ils mm@&tent un questrestronnaire intitulé 

Éduatim der stages canpatant &+ept énoncés pour lasquels ils indiquent leur 

appréciation à l'aide d'une échdle graduée de 1 à 4 (4-totalement d'accord, 3-plutôt 

d'accord, 2plutôt en désacmrd, 1-totalement en désaccord). Les énoncés se Iisent 

comme suit 

' 1- L'EBSI dfiise sutflsamvnent dnf;wmatim pour que le stage se 
clréroue & î à p  normale. 2- Le stage pevmet de fabe des 
apprentissages significatifk 3- Le stage pennet de dédopper des 
apprentissages significatifs. 4- Le stage donne ~ ' O C ~ O Y )  ci? 
dévdopper scm a u t a n ~ e .  4 Le stage permet d'évaluer son d?@ 
d'initiative. 6- Le stage pemret â'éwluer ses aptitudes à la 
colll~~wniwüm. 7- Le stage p m t  de dédopper ses capacités à bien 
s7ntégm à une équ@e- & Le stage pennet cfappliquer des notions 
théoriques. 9- Le stage p m e t  de réfléchir sur la ChMe acquise. 
10- Le stage pennet d'établir des Gens entre les connaissances 
ensei~nées dans les différents cours. I I -  Le stage permet de porter 
un regard aitique sur les thélaries appnses et les pratigues d'un 
milieu. 12- Le stage &ne l'occasiaur de déwlopper ses capadtés 
Ifanaijtse et de synthèse. 13- Le stage permet & tester ses aptitudes 
P /'exetrice de la pmfesn'm. 14- Le stage parniet de faim un dioix 
plus édaid de son aieintatiem dans la prof&m. 1 5  Le stage pennet 
de conpm& le hcümnement d'une unité aabnriristrative au d'un 
organisme. 76- L'enca&enn?nt en milieu de travaü a h w h b  
I'anehte des objectif% du stage. 17- Le stage p m t  & M e r  les 
lacunes de la f m t i m  par apport aux mgences & travail dans un 



mi&w dorinép (ünhmit~ de Montréai, E d e  de Mbliathéconamie et 
des sciences de I'infomwtion, 1990, S. p.). 

De plus, les stagiaires sont invit& à formuler des suggestions 

permettant d'améiiorer la formule du stage ainsi que le questionnaire d'évaluation. 

Enfin, le coodmnateur des stages rencontre chaque stagiaire dans son 

milieu de travail dans le but de faire le @nt et d'apporter les correctifs jugés 

nécessaires. 

La rédaction d'm rapport de stage et la tenue d'un compte rendu 

quotidien sont obligatoires et notés, Une du rapport doit dtre remise au 

responsable du milieu et au codonnateut ûes stages. Le compte rendu quotidiet~ est 

aansmis au cuxdonnateur des stages. 

L'encadrement pmfessjorind est assur6 par le responsable de stage du 

milieu. Selon Madame Arès, ii detherit: 

Ce stage peut également s'effectuer dans un milieu ne possédarit pas 

d'unité documentaire structurée. II s'agit d ors d'un stage d'intervention. Dans ce 

cas précis, le coordonnateur des stages devient resporrsable des gestes 

professionneb du stagiaire et, pour cette raison, le rencontre à tous les tmis jours. 

L'évaluation relèw à la fuis du respmsabk du dieu et du 

coordorinateur des stages, Le resporrsaMe & rnilii doit fournir une appréciation qui 

compte pour quararante pour cent de la nate. Cette évaluatian doit faire référence: 

.[..,] aux abjèdtk gériéraw & stage? 4 ses Ob-t3 Spéa'fiQues ( s e .  
k p M  ou la spéchbtion) au contenu du stage: -fonctbns à assumer 
-pm@t à réalise$' (Université de Montréal, Faculté des arts et des 
sciences, Écde de bibliothéctmde et des sciences de l'inifamiattion, 
S. d b, p. 7). 



Pour ce faire, le respollsabie du mih'eu complète un formulaire intitulé: 

~vafuatim du staghk par k re~poftsabfe en mieu de t m d .  Iî y note te stagiaire 

en fonction d'une échelle d'évaluation (A: excelent, 8: très ban, C: ban, 0: 

passable, E: méboae, F: ne s'applique pas) portant sur les pdnts sui~nts: 

'paffèck de bumes ~~)naissanœs théu i~ues  [;J applique ses 
collllaissances thiongues sîrrs âïfficuît& [; ] canprend les particularités 
& Meu [;] &mm= ck la cmbsité intdlectueüe [;J fit preuve 
d'errthuusiasme  pou^ le travail [; 1 exécute son trawii avec rmiutie [; 1 
rédise son traW awc automunie [;] proakrit un t r a d  & q d t é  [;] 
respecte k calendhier des actiIitk 1; 1 exp- dairement ses idées 
par éctft [;] exprime daimment ses idléos Oralement [;]oommunique 

r Z -tamcCesgens[;] hïtpr#ri i ie&dplOYnatleàI '~td & la 
dienttYe 1;] s'intégre facilunent au mil* ck travail" (Université de 
Montréal, Faartté des arts et des sciences, É d e  & kwiothéamomie et 
des sciences de I'infmatim, S. d. e, S. p.). 

Le coordarnateur des stages apporte une appriciatim comptant pour 

60% de fa note et qui s'appuie sur k rapport & stage (25%), sur le compte rench 

quotidien (25%) et sur les rencontres (1096). Quant à I'éwduation spécifique du 

rapport de stage, cellcci repose à ta fois '[ ...] sur & pertmenœ de b 

-entée= contexte et tâche &Béer (Uni-te de Montréal, Faculté des arts et 

des sciences, Écde de bibüdhéconomûe et des de I'infomratim, s d., b, 

p. 7 ) et, d o n  Mme Arès: a[...] tient surtout cunpte &? la réfli=xïm hite par 

I'étUaant: anabe & ta situation, conmenta et meommandatioyfs~o 

La rencontre avec le Rofesseur André Côté, responsable du Certificat en 

ardiistique à I'üQAC et avec Madame Chantale Francoeur, chargée de cwts au 

Cera'ficat en archiclue de la même institution, a eu lieu le 25 mars 1993 à 

I'UQAC (Pawllon Sagamie, téléphone: (41 8) 545-5390 puis à I'HÔtd-deuille de 

Jonquidre. 

B s'agit d'un Certificat en archivistique de premier cyde portant le 

numéro de progamme 4259 et rattaché au Département d'histoire de I'UQAC 



Le Certificat: 

"[ ...] mit ofhi une fwmation en gestion des doctaiants et dans k 
h a h e  & ~~ hstdcpeses La fwmatim sem axée sur 
I ' a ~ o n  de m œ p t s  et de notims en a ~ ~ ~ e ,  de m&ne que sur 
la r é a k a t h  de stages pratiques en miJieu régional" Les principaux 
wkts sont les suivants concepts sur I'ardlivisti~e; gestion de 
I'mfi#matim darrmentaiie; méthodes & traitement, de msenatim et 
de riephge des documants actifi? sen+actik et inactik; techniques 
mamant ICorganisatim et le fketicmncment d'un sentice & gt&m 
dles thxments et d'un s d œ  d'ard,iw?s histcniques; sensibjkatiun 
sror tedrnd@es nOuveaes" ( U n h i t é  du @&ec à Oiicartimi. 1993, 
p. 10 ). 

.Coiiditions d'admission 

La personne doit: 

Détenir un d p l h  d'études cdIégr'ales (DLC) ou l'équivalent ou 
passéder des umnalssances a-ees, une errpén'enœ jugée 
pertinente et être âgée d'au moins ungt-deux a& (Université du 
Québec à Chicoutimi, 1993, p. 10 ). 

. Cours 

Le programme comporte dix cours de trois crédits. Six murs sont 

obligatoires et quatre cou, optionnels. Ces demiers d a m t  &re suivis à raison de 

trois dans le Hoc MÉTHODOLOGIE et d'un dans le M o c  CULTURE. 0 n'y a pas 

d'équklence de cours et aucun méat n'est accordé pour l'expérience déjà acquise: 

* COURS 0BLIG;ATOIRES (#x de trois c M Ï )  

4ACH100 Traitement des documents adfi (3 cr.) 

4ACHIOI Tmitemt ddes dbcuments semi-actiî3 (3 cc) 

4ACH1 02 Ard,iuistique et ressuu- techdogiques (3 W.) 

4ACX200 Calendiw & coillse~titm (3 CR.) 

4HI .262 Ard,ivfStique 1: instruments de rechercfre (3 m.) 

4MS362 Amhivistique U= traitement &s dFocuments inactifs (3 a.) 



COURS OlTiûlUNELS: BLOC WLTURE (un de tmis crédFts) 

4MS736 Naissance de ItEurape= la société mebévale (3 a.) 

4HIS137 W o h  de la France modeme (XVkXMle siédes) (3 cr.) 

4MS139 Histch4klCBnada I=dles&wts&h&ieà 1840(3a.) 

4HIS 1 43 î h b  et Rome anciennes (3 a.) 

4HiS144 W o i p e  ch Canada il: & 1840 à nos ~ I S  (3 m.) 

4H15267 Ewupéens et AmérinLaens: Ce dioc des cultures (3 cf.)" 

(üniwdté du Québec à Cbiamtimi, 1 993, p. 1 1 ). 

.Profil de la dientèie 

Selon le Professeur C&é: 

u Le Certifiwt -te annudlament me trentaine d'étudants de 
promance mtrltids~naim: lettres, sciences émomiques, saences 
pdib'ques, etc. Rès de la moitié da étu6ants sont des aûukes &# 
sur le marcfié du tavail mais nm pas nécessar'riement chPm le &mine 
des arcfuws. Les premim dplhés, au nombre d'une qvinzaine, l'ont 
été au printemps 1992. Peu de 8k&acP a pu 6a.e obtenu des 
finissants car le certificat est encure trop riécent pour cptriEs aient eu le 
t m T p  & prwiake un mcul suffisana,. 

.Fmmticm pratique 

Le Rofesseur Côté indique qu': 

wll existe un embrpn de laboratoire haditant la réalisation des 
trawux patigues des étudants. H est ma i t i rement  amstitué 
d'ihstnm7ents de recfierdle utilsés &ans le dbrnar'ne des archives 



histosiques mis d sera bientôt enrichi & calencfieis de c o n s e ~ t i m  
et de @des dre dêss~*ficath des clbcuments. Les études de cas et les 
visites de dieu sont h k k s  à la &m5tion dres chargés clre COY~E. Par 
amtre, la plupart des caurs cattlportent une partre iniportante de 
fomration pratique effiectuée Covs de sta- . 

En fait 

Dqwk les dibuts [du programme en archivistique], des stages qui 
requt3mt parfais une centaine d'heures hacun, smt effectués par les 
étudants" (Université âu Québec à Chicoutimi, 1993, p. 3). 

A I'UQAC, il n'existe pas de cours spécifique intitulé stage, patant u, 

sigle et dûment meritionné au programme. Selon le Professeur Côte: MI est p~ssl'ble 

d'effectuer un stage non rémunéré dans huit des & cwrrs du c-ficat, œ gui n'a 

pas été sans s d e w  un certain n& dé prdémeso . 

De plus: 

lkte question, entre salevait des prorblèmes: c'était /'idée de 
fsu*re H i e r  des stages dans c h a m  dis huit cours d ' ~ ~ c p e .  
-me la f m e  était noudle, [...] on -gnait des probl&mes «sur 
le tenaim, a- un milieu qui risquait d'être réfiactaue. &ns ces 
ciondFtims là, &ait-oy~, le proganame ne polurait être offert, D'autres 
&aient: pœmpoi c h d e r  ahdument la nuuvwutd? Les pfagmmes 
& QMRX (Uniwsîté Laval)# et de Montréal (Lhrhmsité de MmtniaI, 
UQAM) ont fàït leur pmnte, awc des M e s  pé&g@ques dfHmntes 
et &s risquées que d e s  que nous préc#lisims. Certames 
personnes, quant à des, aaigraïent des c d t s  exhuhitants, reliés aux 
WaOdmenfS tk emeigrants et aux supports pédagogiques (auxiliaa!'ries 
d'enseignement, mat- cûwrs [etc] J'ai dhntmtré que les quatre 
cwm, offerts jusque-là, awc stages 4 s'agissait & 4HIS262, 
4MS362, 4ACîiîû0, 4ACH201- réussksaient à atteindre leurs 
chjèctifs, sans probldme partiwlier, J'ai s d & p é  que les autres COUS 

deuaknt m n d e  le même succès, pisquV sagissait & même 
enuimnnement, leque/, p&d/emt, se semibIkerait 9 /a nkeptian 
des stagædrGs de mirne qu'à la n6oe+sit& de ûww lkfomration. Au 
bout & cmpte, ddes sceptiques firnrnt m h b ,  parr utiliser une 
e x p m  connue, et k priogramme firt iniplantkW (Université di 
Quibec à Chicoutimi, 1 993, pp. 7-8). 

II n'existe pas de dispense de stage. te Professeur CûtB affirme que: 



ct Les 4Cuaants actudement sur le mrdré & aQlmi1 tmmmt tuuîe- 
la f#mule des stages assez longue et fastideuse, Afin d'assouplir cette 
namre, i7 est parnOk d'aMger cartains stages en prM7&$ant un 
travaril d'éJaboration d%~alnnents de mcherdlea 

la fomwle retenue pour les stages a pour effet, selon le Professeur 

Côté, de: 

M[ ...] conhter les étudants à la réa&& quotidenne et brutale de la 
théorie et de la pratigue. II existe une gran& cftférenœ entre la 
&lit& théon'que, parfaite ou idéae vue en cours et la réalité du m'lieu 
ai tan est pratiqvemient 3 hi' cn mati'dre d'&i#~~ Les étudants 
wulent wr et  traiter cks a r d r k s  puis se fiotfef au müieu, En ce 
sens, ils sement beaucoup aimer la f#mule actuelle qui allie thMe- 
pratique, m&ne si aucune enqu4te otfiaedle ne le amfi- 

Le Rofesseur Côté amsidère que: 

oc La formule présentement utifisée pour les stages vise à fonner des 
pn>fessionnek ctmplets, capaMes d'intégrGr les amnaissances & la 
Idçciplne amhMstiqueI dré l'applrquer et de l'adapter aux besam de 
l 'enmnement quitte a le cmwinm de l'ut1ûtt5 et & la rentabiliR6 de 
la pn>fess1'm, w, contrairement à d'autres professimnek, les 
&itfstes cbiuwt encore justifier leur exktence auprès des 
orgranbms* Les stages m t  petmettre de dhdopper des habiletés 
ahez les étudants tef I%&ptatim et I'htégation à un enmement ,  
fàwxfser h capaàté de réflédirI d'anaiyser une sulutim et de tmmm 
des sduüms, susciter I'acqui#tim & qualités telles que la 
pdyw/ence, la flexjHté et I'écwte dtr m7m ainsi que le 
-t &me pMoscp& & missimnah de la aûture. Cette 
dernière qualit4 doit petmettre aux sta9p;aiiries de v6hiuler, d'inciter et 
même & fdmter le mri%eu de stage à la c&nmsïon cultudle des 
documénts. Même si la fomnre actueNe semble sat2sf%im la mjkuité 
des étudiants, il faut ctmtti,uer de s%temger et accepter de la 
riemettrie pénodipmmt en quesüans 

Les cours comportent un vdet théorique induant des lectures ainsi qu'un 

examen de &ession après quoi un stage *que est complété. Le Professeur Côté 

insiste sur le fait que: a[ ...] !'étudant puisse dru& son &eu clle stagp mais nm 

pas I'exedce d'etfectuer le stage qui est OrbIIgatai- 

Aucun crédit n'est accordé par rapport au stage* Selon Ie Rofesseur 

Côte d a  &de &J stage peut totdber, en îhéuie, plsgv's) 640 heures- aague 

coiras m e ,  en effet, & 60 à 80 heures, parfoiE jusqu'a 1 0 0  heures de stage 



De pius, le Professeur Côté affirme que: 

L ' U n i é  constitue présentement une banque de rnikux de stage à 

i'aide des inbcationç fournies par les enseignants, les étudiants ainsi que le milieu 

luMme.  Elle privilégie une approche pmettant la diversité des miiieux ainsi que 

la diveisité des déments du programm~ & stage par luimême. Toutefois, a 
l'exception des Archives nationales du Québec à Chicoutimi ainsi que de quelques 

municipalités et m n i # m s  publics, peu de milieux possèdent une capacité réelle 

d'encadrement pmfessionnei. Cette lacune est camperrçée Far les enseignants du 

-ficat. Ultimement, le Professeur Côte: 

a[ ...) dés#e que le milieu intennknne encore plus qu'il ne le fait 
prisentement en acceptant un plus p d  nombre ale stagiaires, en les 
supenii#u,t et en patticipant à leur éMjuatha 

Certains stages diti d t Y i t ~ t i o n  ou de dévieloppement peuvent être 

effectués. Les étudiants doivent alors non seulement compléter un stage mais 

assumer une certajne arespmsabilité cuiturdlm auprés & l'organisme d'accueil. 

Le stagiaire doit alors démontrer l'importance de ta gestion des archives, 

conMincre et tenter & faire passer l'organisme à l'action. Les résultats ne sont 

pas toujours immédiats. 

Les stages reièwnt des chargés de cours. Ce sont eux cpci détesminent 

les dieux, qui effectuent l'encadrement et  qui apportent les corrections requises. 

Le Professeur -6 constate toutefois: aun C#tbün essuutflement des ensei~nants, . 
I cite l'exemple de Madame aiantale Francoew, enseign;uite au certificat qui dane 

les caurs 4ACH100, 4ACH101 et 4Aat200. C e k 4  semble s'orienter 



graduellement vers une formule de travaux se situant à mi-chemin entre 

les stages et  les cours théoriques. Lors de notre rencontre avec elle, Madame 

Francoeur a caifirmé son: a[ ...] essdufflement uis à vis h f m l e  der stages, 

M e  qui est tris exigeante* Le Professeur Côté qui tient: a[ ...] ai la formule 

actude théoriestage, tente d'obtenir des ressources humaines add'iticmnelles afin 

d'alléger la tache des enseignants, il sage plus partiaifièrement à la formule d'un 

mpomable des stages ou, encore, à celle d'un tandem de type maÎtre associé 

(professeur régulier) ou d'un chargé de cours assisté d'un diplômé du certificat qui 

s'occuperait de l'aspect stage. 

Un rapport de stage est &gé. H est rédigé à même le temps requis pour 

le stage à raison d'une durée approxhdw d'une trentaine d'heures. Une copie du 

rapport de stage est acheminée à l'organisme qui a accueilli le stagiaire. 

L'évaluation est entièrement effectuée par les enseignants et le nifieu 

d'accueil ne partiape pas au processus de natation. Le Professeur Côté songe 

tartefois à revoir cette approche afni de permettre la participation active du milieu. 

ta rencontre a eu lieu le 30 mars 1993 awc Monsieur Victorin Chabot, 

chargé de projet au Bureau du doyen des études de premier cycle de l'Université du 

Québec à Hufl (Pavillon Jos-Moritfenant, téléphone: (819) 595-3993). 

. Desaiptiori du programme 

II s'agit d'un Certificat de premier cyde en archMstique portant le 

numéro de programme 4259 rattaché aux aartslo. Le doyen des études de premier 

cyde de I'UQAH en est le responsable. 

Créé en 1992, le Certificat en archivistique qui est considéré comme me 

mineure peut être aimulé à d'autres certificats, ce qui permet à un étudiant 

d'obtenir un Baccalauréat en sciences sociales. Urr Baccalauréat en études 

canadiennes est également en voie d'éizhmticm. 



Le Certificat: 

"[ ...] s'adresse aux personnes désirouses d'acquérir une formation d la 
fiDis -e et -tique chvrs le dmwhe de b gesüm dre I'rirf4rmatim 
-nique des &xurnmts acMnktmtifk et &s doaments 
histd~es)" ( I k i i i C  du Québec à Hull, Bureau du doyen de premier 
cyde, S. d., S. p,). 

Les objectifs du Certificat visent à: 

' FamZafser l'étudiant avec les prrinapesI les nonnes et les d@es 
canmunément acceptées R t e m a t h a h m t  et natr'wrallement et @ 
régr'ssent la créatim, la réception, la dassification, l'evaluatitm, 
l'acquisition, la desarption, la &ffusion et la ctmsemation de 
1"armtim wganique ccmsis,&e aux cHHmnts stades de SUI aktence 

semi-actif et inactif). 

0éWapper chez l'étudiant des attitudes spécifiques à la pmfies#m: 
précisEour dans l'app&cation des poatiques et des d i r e c ü ~  ainsi que 
dans I'amcdtion des numes et des rv&#es, d'esprit fice aux 
besaills dïw&fiCs clles tnganismes et des in&-, &crétim dans le 
baiternent de /7nfomration, tact am d'étabfïr un amtact h a m i e u x  
awc les usagers, haMeté A ctnmwiqum, méatiwité, motivation, 
capacité de travar'iHer en iqurpe, autmomie, etc' (Université du Québec 
à HuB, Bureau du doyen de premier cyde, S. d., S. p.). 

. Conditions d'admission 

b personne qui désire être admise doit: 



Dix murs de tmis crédits doiwnt dtre suivis à raison de huit cours 

obligatoires. d'un choisi &m le bloc CûüRS A OPïïûN SP&lFIQUE et d'un dernier 

pou~nt également Ctre choisi dans le bloc CWRS A OPTKlN sPECIFIQUE ai dans une 

fiste de cours appropriés: 

COURS 08WfATOIRE (huit de aois M t s )  

Fondernenti & l'anf,iu&üque (3 CC) 

Législaticut et réglementatim dans les archives (3 a.) 

M a t h  et keptim & I & f a ~ m t i m  organique (3 a.) 

Traitement de I'infwmatim -nique (3 cf.) 

Desaiptim &s ardiNes (3 a.) 

Diffusion ds ardliws (3 CL) 

Conservatim des archives (3 cc) 

Stage en atchivbîique (candcbt non en exenrce) (3 cr.) 

au p j e t  en iyrhMsüque (canddàt en exeswce) (3 a.) 

couRS A OPTlON sPÉuFIQUE (un de trois &di&) 

DipIanatitpe canadenne et guébécoise (3 m.) 

Ardrhes, sdimcies dv l'infomwtion et pathüne 

culturel (3 cr.) 

DERNILR CWRS (un & addts p m - i e s  COURS A OP77ûN 

SPEQF~QUE OU parmi les suivants) 

- the achhr'stratif de I'étot (3 a-) 

hdut icm dé la te&ndo@c apports et iimites (3 a-.) 

hfomratique de gestion (3 cr.) 

Bureautique (3 cc) 

hha'pes de management (3 m.) 

Organkatims (3 a.) 

Recherdre socide 1 (3 cf..) 



*: =Le candFdbt qui n'a pas & fiomration préalable ou d'expéricnœ reconnue &US le 

domaine de 17nfwmatique est tenu, sur tuunmandatim & responsable du 

pugamme, d s'inscrire à I'un ch deux aws llliuqués d'un astétiqte" (Université 

du Québec à Hull, Bureau du doyen de p m k r  N e ,  S. 6, S. p.). 

Selm Monsieur Chabot: 

a Ule qmmtai;ne d8étrraCanl sunt actuellement ins#its. La mjofïte 
d'entre em, soit appmimüvement 7596, travaülent dans le dœnaine 
lires archives alors que les autres ne bam'uent pas. La quantité 
d'étudants sans expérience de traw'I a tendance à ~ ' a ~ t r e a  

.Fomiatiori pratique 

Monsieur Chabot précise qu': 

a E nWste pas de labuatoire faditant les t rama pratiques des 
étudmts Qudpes études & cas ont été amçues et utü'ïïées dans le 
cade des UMS mais la grande mj&é des tavaux pratiques d&nt 
être déwlc@S. Cette lacune est quelque par congrnée par la 
présence de cmférenciets ou de dr- dre owrs huit& possédant une 
cmnaissance pratique de la profession, I n'y a pas ericare de visites 
uganisées de dieu* 

Monsieur Chabot ajoute que: 

a Vu la créatim niente &J programme, man étudant n'a encoire 
#nnpli5té son stage. Le stage est Wigatorie pour les étrriaaants qui ne 
pratiqvent pas la professrfessrut. Ceux qû exeroent la profirssh depu# au 
m&s un an et qui passèdmt une expéjkmce diversifiée peuvent 
twtefols en être d&xns& une fois 18ana&se de leur dossier camplétée, 
1Ps peuvent dom réaliser un projet en ardljvistique de type essais 

Le projet en archivistique a pour ribjectifs de: 

Permettre B I'étudFant de défini. un prabldme, de I'anaEysw en 
rapport avec la théme amM&tiqte et de présenter dies sdutims 
concrètes. Lui permettre d 7 n t é p r  ses mnaissances théoriques à 
une exp&kmce pratique, de drédupper des habüètés ptwfes#onneües 
et des quaifités petsmndes" (Unbumité du Québec à Hull, Bureau du 
dayen des études de premier cyde, 1992 a, S. p.). 



Le amtenu du projet en archivistique pemiet à l'étudiant d'abcmh les 

trois éiéments suivants: 

~~tablissement d'me pr&ématique à patW crune situatim ch m m  
anriimnmt; andjtse de b questim en rapput avec la théorie 
ard)Mrique; proparia'on de s d u t h  p p e s  à darifier la question ar 
résouake k pddihe' (Université du Québec A Wll, Bureau du doyen 
des études de premier cyde, 1992 a, S. p.). 

Le stage totalise trois crédits et est d'une durée de 135 heures (4 

SEMAINES) B raison de 10 heures au nrinUnum par semaine. Le stage n'est pas 

rémunéré. Une trentaine d'heures peuvient &tm utilisées pour rédiger le rapport de 

stage qui est obligatoire, D doit &e réalisé en fin & programme alors que tas les 

cours obligatoires en archiMstique ont déjà été suivis. 

Les objectifs du stage visent à: 

Permettre à I'étuâhnt dkt- ses maissances théan'ques à une 
expérience ptatique au sein d'un qpnhme, de situer le senfice 
d'ardlks au sein clre cet osganisme, d'analyser les responsabités du 
senice et d'effectuer GHtwtes tâches â'omte ard,Mstique. Lui 
pennettm de ccmmdquer avec des praticiens, & déveiopper &s 
habiletés prohsitnnedles et &s qudités perstmndI& (Université du 
Wébec A Hull, Bureau ch dayen des études de premier cyde, 1992 b, 
S. p.). 

Le contenu du stage compte les quatre éléments suivants: 

'Connaissance de la nkzdm, des et de la structun? d'un 
organisme; situation du service d'a&ives au sein de I'organffme; 
andyse des r e s g o s l s ~ é s  & setvice; réalisath de dfférentes tâches 
en ardrnilrstiqie" (üniversite du Québec B HuII, Bureau du dayen des 
études de premier cyde, 1 992 b, S. p.). 

Monsieur Chabat indique que: 

« Le rdh ck stage duit au& été accepté, aprés analyse psr 
I 'Mwsite,  awnt qu'un étuc%ant y effectuer sm stage. 
L'Mwsité ne &pose pas présentement &me banque é îkbde  de 
miüeux de stages et p&de cas par cas. Les m&cm pement tustefois 
d é p a r e r u n e ï # l w m & ~ q u e k L t u d a n t s ~ t e g P l e m a n t  
proposar un d ieu en particufier. L8Uni\nersite pnpn\n1&ie les 



Anafement, M-eur mabot précise que: 

a L'errca4tement relatif au amtenu professionnel du sta- est ctmfih au 
chargé de prr,&t en ardritistitpe dors que l'encadrement teahnique 
m e t t a n t  le chüx et l'MsCnptim & I'&tudJant auprès d~ milieu de 
stage est assuné par un agient de stage relewnt & MoaWe éarcation. 
Le prociesus d'évaluatim ririplique h participation du milieu et ceUe & 
Ctrargé de prr>*b 

La rencontre s'est effectuée le 26 mars 1993 awc Mansieur Sylvain 

Senéciai, chargé de cou= au Certificat en gestion des documents administratifs et 

des archives (GDAA.) et msponsable des stages en gestion des doaanemts 

administratifs ou des archives à I ' U r t i i t é  du Québec à Montréal (Complexe 

k jardns,  Basilaire 2, téléphone: (51 4) 289-471 5). 

II s'agit d'un programme de Certificat en gestion des doaimerits 

administratifs et des archives (GD.AA). Créé en 1983 et récemment modifié, il 

est rattaché au Département d'histoire de I'UQAM. Le Professeur Marcel Caya en 

est responsaMe depuis l'automne 1994. 1 n'y a pas p-bilité & cumuler des 

certificats dans le but d'obtenir un baccalauréat. La forrn-ule majeur-mineur n'est 

pas privilégiée, 

Le Certificat a comme objectif génétal: 

'[ ...] de foumk aux étudiants les mnaissanœs de base théoriqves et 
les apprentissages pratiques nécesaks polrr les initier à /a gestion ciles 
iiud?iws dans le but & repaSrdrie aux b e s d  immédats et fin- d'me 
société, [...] Il vise aussi 4 ini- les dtudipnts à I'apprentksage d'une 
démarche qui cwrsiste i3 agir sur une situation paw réponde aux 
besarirsdes~teursdesdbaunantsd des t i n ~ & ~ ~ c m  et des 
ard,hs à des îhs bistaïques ou & r-8 ( h i m i t é  du Québec 
à Mantréal, Module d'histoire, 1 988, S. p.), 



Pour être admis, il faut 6tre titulaire d'un diplôme d'études cdlégiales 

(D.E.C) ou détenir une formation jugée équivalente ou posséder des connaissances 

appropriées, une e m e n œ  jugée pertinente et 4tre âgé d'au moins vingt-deux ans. 

II faut également posséder une connaissance jugée suffisante de la langue française. 

Dix cours de trois crédits doivent être suivis: 

COURS D'!iVïUODUCTION (trois de trois ctédts) 

ARVtOlO lntraductim à la gestion des documenl aMnistratik 

et des a r d l b s  (3 cr.) 

ARVI 020 Metf?oddogle de la mm des daxanents 

administratik et des archbc (3 W.) 

4WU6894 Doit des documents ahinistratik et des arcfrivles (3 cc) 

FONC77UNS DE GD-AA (quatre de t& dm) 

ARV1100 Ctéatim et réception des documents admnktmtit% 

et acquisition et versement des amhi\nes (3 cr.) 

ARVI 200 Identificatim, d-ficatiun et diassement aires documents 

admnistmtik et des arCnbts (3 cu,) 

ARV1300 Consematim et pmtecüm des documents acBninistratik 

et des archives ( ' a b l e :  NR6894) (3 a) 

ARVI 400 Desafptim, accessibiIite et utiTrsatitm des documents 

admni&mtik et des archives (3 W.) 

CDURS PRAnQUE AU U f û I X  (un de trosf crédSts) 

A W l  1 10 ActMt& praticpe en psüm &es documents 

adhrinistratitk (3 m.) 
Aihl1120 ActMtk pmtique en gwtion des a&Nes (3 W.) 



A m 1  130 Stage en gestion des dUcuments aMncstratiî3 

w des ardiives (3 m.) 

QOURS UBRE AU WON (un & trors crédFts) 

h n t s  & mon des entreprises (3 cc) 

Gestim des organbtioris (3 a.) 

77réon'es de I'orgenisatim (3 a.) 

Gestion infoumatisée ( 3  cc) 

A M 6  pratique eu, mm des docurnesrts 

achinistatifS (3 m.) 

Actitite pratique en mon dw ad?Nes (3 a=) 

Les tecfrniques de base en généalogie (3 a.) 

Paléographie 1 (3 m.) 

hitiaa'm à la méthode hktdgue (3 m.) 

L'histwien e t  les amhives (3 cr.) 

L'bfwmatique et  les &nits indM'duels et cdIectitS 

(3 m.) 
Adhw'nistratim pubfique: introckrctim (3 m.) 

Ou tout cours choisi awc l'accord du nspomdde db programme" (Université du 

Québec à Montréal, Module ~rhistoire, 1988, S. p.). 

Selon Monsieur Senécal: 

« Le progamme -te une m p m e  annueüe de 70 étuâbnts. 
Apmmatbwnent 540 étuhnts ont été diplbmés depuis sa création. 
La dientèie est compas&? de 3096 40% d'6Wants prr>mant dlr 
m a d é  & traw7- k ne possèdent pas me grande scdarisatim mais 
démontrent une matunté et une capcit& d'anaiyse leur pennettant de 
bian îbctimer en dkt & stage. Les aubes étu&mts prouennent 
sdt&Cegep,Brainmde 7096;12046,sdtcftrbaccalaWeatœt même& 
la maftrise, âl mrSm & 4096 à 5096. Ces demiers ne 
généralement pas d'expén'ence & travails 



.Formation pratique 

La mention exercices pratiques apparaît dans la description des cours 

ARV 11ûû (Création et réception des dauments administratifs et acquisition et 

traitemerit des archives) et ARV1300 (Gonservatian et protection des documents 

administratifs et des arctiives). L'étudiant doit également suivre l'un des deux 

cwrs pratiques apparaissant au Hoc COURS PRATtQUE AU CHOIX, soit AVMl I l  O 

(Activité pratique en gestion des documents administratifs), soit AVMlf20 

(Activité pratique en des archives). Ces cours ont pour objectif: '[...] 

d'amer  une dmensm technique à la bmaticm théaique accprise dans le 

programme" (Université du Québec à Montréal, M u l e  d'histoire, 1988, S. p.). 

L'étudiant peut choisir de suivre ces deux cwrs pratiques en en sélectimnant un 

dans le bloc W R S  PRATlQUE AU CHOD(, l'autre dans le bloc COURS UBRE AU WOK 

Monsieur Senécal indique que: 

u Le Certificat ne &pose pas d'un laboratoire facilitant /es exetcices 
pratiqores. Des M e s  de tniïieu et des exercices de mise en situation w 
des dtudes de cas sont toutefojs effectués dans quelques c w m s  

Le cours AVM1130 (Stage en gestion des documents administratifs ou 

des archives) comporte trois crédits. U est obligatoire et ne peut être remplacé ni 

suppléé par aucun autre cours (ou activité). Monsieur Senécal précise que: aTme 

petsame qui s'inscrit au Certificat, à temps plein ou mel, doit e&ctuer le 

stage30 Pour pouvoir s'inscrire au stage, l'étudiant doit: '[ ...] auut? mmplété et 

réussi les cou= ARV 1 O 10, ARV1020, ARV1100, ARV1200 et JZ/R689# 

(Unbersité du Québec à Montréal, Module d'histoire, S. d. a, S. p.). Sa durée est 

d'environ 140 heures (20 jours o m b l e s  ou 4 semaines) à raison d'une présence 

minimale de trois jours semaine dans un organisme d'accueil, II doit se dérouler 

durant la pen'ode déteminée par le chargé de cwrs. U n'est pas rémunéré. 

Le stage a pour objectif la: 

'1 ...] mise en pratique, en m'lieu & travail, des mnaiksances acquises 
à l%téneur ch programme de certificat. L'étudiant-e doit y vérifier sa 



tnafsise de la théorie et dw principes de la des doarments 
a ~ ~ t r a t i î k  et dres ardriw. Le stage vise aussi à vérifier la 

de 18&tudant-e ;i s k t h ~ r e r  à une équipe, à un d e u  et à des 
méthodes de trawil. 1 dbit enfin petmettre une réflexjm sur la 
pratique de la pmfessr'm: une uxnparar'soy1 entre la théorie et la 
pratique" (Université du Québec à Montréal, S. d. b, S. p.). 

SeIan Monsieur Senécal: 

N Le stap ne dait pas seulement viser la d e  en pratique de la théorie 
mai3 doit ausi vérifier la capacité que possède I'&tu&mt à fundonner 
dans un m r k  en i'uôügeant à jeter un regard critique sur les réalités 
de ce même milieu* 

Monsieur Senécal constate que les étudiants: 

a[ ...] manquent de sensr'biûté aux xt rahtes  pm~matiques rencçwrtrées 
cfans ur milieu. Ce -er wntact couluet a m  un m!ieu clionstitue 
s m t  un choc &fficile à absaber.» 

Le stagiaire doit: 

*[...] exwcer au moins t m s  activités variées et équilibrées panni les 
grandes fonctims de la gestim des documents ahinistratiik w dles 
archives* (Université du Québec, Module d'histoire, S. d. a, S. p.). 

Ces activités sont déterminées au début du stage par le superviseur, le 

cf.rargé & cours et l'étudiant. Les activités retenues sont nonnatement liées au 

proces#is de création de documents adminisbatifs ou d'acquisition d'archives, au 

processus & dassification et de dasement, à la conservation, à la description et 

au repérage ou, encore, à la diffusion et à fa arculatiori des ciocurnerits. 

L'hiversité dispose d'une banque de milieux de stage, Les organismes 

retenus doivent répondre aux trois critères suivants: 

' a) existence d'un service ou d'une unité aabninistrative mspmsabie de 
la gestim des documents ac)ninistrati& et/ou des &ks;  6) présence 
d'un-e pnrfess~~tmnel-e qui Mt supmser le stage; c) possibr%té pour 
I d a  sta#airie d v  réaliser au m i r s  trais activités Cafférentef 
(Univw#té du Québec, S. d. b, S. p.). 

L'étudiant a le ctioix de son milieu de stage mais: 



'[...] ne peut, sous auwn prétexte, Wre de demarche auprés #un 
éiilrentueil avganr'rjme d'accueil [...]' sans y avoir été autoris& par le 
&a@ & cours (UnoIV##f6 du Québec à Montréal, S. d. b, S. p.). 

Selon Monsieur Senécal: 

a h qvestiar, & ch& &un &eu par /'&tudant pase la quesbqUesbon de la 
-ce sttwr&e de I'btudant p .  Je d m  de bawil' Le milieu 
wut met?& la aème & nos étubants mais n'aime pas mcewir le 
petit lait. Lk, certain nmbm d'étutâants ont dds notes trés basses. Ik 
se présentent, malgré ce handcap, pouf efktuer leur stages 

Étant tenu de les placer, Monsieur SenCcal y réussit mais: 

a[...] p a r f i  au déàràrmt du Meu. Cn rBactrctron 9 cette rrIrlatim, &s 
mTreux mt e x p t e s s a t  demandé de ne @us leur enwyer de tek 
sta@rjes, d ' a m  leur amfient des tâches d'or& technique et 
cerfril'ns se sont même rett'rés & la banque dle m r l .  Les d k u x  & 
stage e x i e M ~ t  des stagianeS perflAnrants et &ctifj:. Le pe~sonnet 
&mathment & rnême que les ré#cnmes matMeNe étant 
m t d n t s ,  le mCIieu ne peut pas se p m e t a e  de jouer au pmfessew. 
&e sdutim B œ proiblème cmsisterait à augmenter les ctitères de 
séfecüm et d'ac$niHon au certificat> 

Morrsieur Senécal précise que: 

u Des projets spéciaux de stage petment égalemant ëtre retenus, une 
îk& appmds par le chargé de ci~urs. Ces projets p e m t  être 
qvalifi;és de stage dktenmtim. Ik &"nent soit dtr mi.Geu, sdt d'un 
étudant cjü possède déjà un contact a m  un &eu. Le cham de cuns 
sr- alus que k stagiaire possède &I;à une expén'eme de trataiî 
car il aura besoin d'analyser, & pmposer, de mvaincre et surtout, 
d ' a k  chetcher une cerfaine quantité die ressources nécessaires id la 
ka/iEatim dtr p j e t s  

t'encadrement péùagaque est assumé par le chargé & cours, en 

I'nmireriœ Monsieur Senécal. II rencontre les futurs stagiaires afin de leur 

expliquer tes rnodaiités du stage et de corinaitre leurs préférences. II leur fait 

c#npléter un document sur lequel il leur demande d'inscrire leurs préoccupations, 

leurs préférences et le genre de milieu dans lequel ifs aimeraient effectuer leur 

stage. AC#ès avoir an- les demandes, P communique le &oi~  des milieux 

retenus à un agent de stage relevant de la Famile des sciences humaines & I'UQAM 

wi entreprend alors le placement des étudiants. Monsieur Senécal ne visite pas 

systématiquement les stagiaires dans leur milieu de travail. I effectue toutefois me 



vérification par téiéphone auprès du milieu de stage et s'y rend uniquement si un 

problème se présente. 

L'encadrement administratif est effectué par l'agent de stage. Sa tache 

consiste à tenir 4 jour et à dévielopper la banque de milieux de stage, puis à 

effectuer les démarches acfministratives de placement des étudiants. 

L'encadrement professionnel est fourni par le wpdseur désigné par le 

dieu de stage. Le rapport de stage est obligatoire. Une part du temps requis pour 

effectuer le stage, approximativement une trentaine d'hwes, est réservée à sa 

rédaction. Le supemiseur du stage doit lire et contresigner le rapport de l'étudiant. 

La resparrsabilité de 1 '~ Iua t ion  du stage est partagée entre le 

s u p d s e u r  et le chargé de cours. Selon Monsieur Senécal: cL8éWuation & 

superviseur -te pour 409d & la notm Elle s'effectue à panir d'une @le 

d'évaluation corrspartant mze éiéments: 

'[ ...] mnaksances théotiques, aptitudes a passer de la théorie à la 
pratique, efiimate (qualité et wantite), inté& dans le travail 
(cmf&6 MteilIectueNe et esprit d'initia t h ) ,  cmsuence 
pmfessionnefle, méthode de travail petsmndle, adaptation à l'équipe et 
à ses métho&s & travail, dactim face a la uitique, qualité & la 
b g u e  pariée et m e ,  attitude à l'égard dsr usagas (s'il y a lieu) [et] 
appréa'atim #&al8 (üniversirt6 du Québec a Montréal, S. d. c, S. p.) . 

Ces déments sont é ~ î u é s  à l'aide d'une échelle comportant une gadation 

de 1 9 5 (1 insatishisant, 2  satisfaisant, 3 -bon, 4 -très bon, 5 -excellent). Le 

s u p d e w  peut ajouter des commentaires supplémentaires et préciser s'il 

engagerait le stagiaire si un q e  était libre dans l'organisation. Le supeMseur 

n'est pas digé de faire part de son éwluation au stagiaire e t  peut la faire parvenir 

directement au chargé de cours. 

L'kluation du chargé & cours compte pour 60% de la note. Elle se base 

essentiellement sur le rapport de stage. Quatre éIéments sont ptls en -dération: 

a Le cmtexte &M kqud s'effectue le stage (histufque, M m  et 
structure 0rganr'satiOnneUe de l'organisme d1accuer7); descn@tion du 
semce ou I'btudiant-e a trawIié (création, mandat, pemmnel, 
activités, inscription de ces actMtés dans ceüe de l'organisme); sur 2 



ar 3 pages f...). Les acaMtés aoawnpûes au cous & stage; rTan mtre 
les activités effectuées et celles & se&q dernardle des employés, 
cfffadtés rerrc0nbiee.s et réstnftats obtenus; sur 2 ou 3 pages [...]. Ute 
n2flexion, sous la f#me d'un essai sw I'errpétimce de tram7: fins 
entrie théaïe et pratique, évaluation kr f i  & stage en n?gîwd de 
/'exercice dre la p~ofessim; SUT 4 dj 6 pages [...]. NO= La qua@#& ck la 
rédaction frariçaise & rapport (uthographe et syntaxe) oomptea pour 
159s (urihmsit6 du Québec à Montd,  S. d, b, S. p.) ). 

Finalement, toujours selon Monsieur Senécal, les étudiants perçoivent le 

stage de: 

a[ ...) façm trés p~sia'we. k adovent le stage tant et si bien que tous y 
mettent beaucoup d'espoir. Pour k stage oansticue le point fOrt d~ 
CettiRcat car c'est par le stage qu'ik assimiht la psatiqve. Bls 
souhaitent une Mnufion & I'einsereinsergneInant thhique et une 
augnentaütm & /a chde & stage aiiin' que cks actnntés pratigues r h s  
les COWS. Me augmentatim & la des stages accentuerait la 
dwrsitt5 des él&ments qu'ils puvent mi. Les éttdants ctmsi&mmt 
qne le pouricéntage de I'évaluatim effectuée par le supûseur désigne 
par le d i w  et tpi compte actue8-t pour 4096 de la note demit 
êtm pEr# ale&* 

1.5  UNIVERS^ LAVAL 

Nous aMns rencontré Madame Hélène Bernier, responsable de f m t i o r i  

pratique au Certificat au ûéparternent d'histoire de f'Uniwmité Laval (Paflon 

Charles-DeKcminck, tdéphone (41 8) 656-31 79). te 18 mars 1993. 

.Description du programme 

II s'agit d'un Certificat en archivistique rattaché au m e m e n t  

d'histoire de I'Université Lavai. II est considéré comme aune mineure, et: '[...] 

qua&tém (Unimsité Lavat, Bureau de promotion des activités de la Faaiité des 

lettres, 1992, S. p.). Le programme petit etre suivi: '[...] de fkçm autmcme ou 

entrer dans la ccnripdtim d'un progranwie de baccalawéat avec majeure et muieune 

uu d'un baocalatrréat gGnéd' (Université Laval, 1992 a, p. 5). 11 peut être suiw en 

une w temps I a été aée en 1987. La Professeure Martine Cardin 

en est la respom&ie. 



Le programme vise à donner une fonnati~i professionnelle aux étudiants 

qui désifent aeu\ner dans le domaine de I'arehiuistique, notamment en ce qui a trait 

aux documents administratifs et historiques. Le programme vise les quatre 

objectifs généraux suivants: 

néparer à effectuer d'me ~ Ç U I  scientifique les tacfies diées à la 
mon des &ms et &s dbcuments a&ninistrat.f&. Fam1ia&er amc 
les prMagDes, nomres et usages awmunésnent acceptés en œ qui a trait 
si l'acquisition, au traitement, au repérage et a I'uüTrsation & la 
documentation histuique et adninistratiw. Développer les qualités 
mhérentes à l'éthigue de la pvksim, au trauar7 en équIQe et aux 
relaths harmonieuses avw: les usagers. Initier aux amanit2res de 
faim dans la manpulatim et le des tbments" (Université 
L a d ,  1992 a, p. 5). 

.Coriations d'admission 

Pour être admis, il faut détenir un diplôme d'études collégiales (0.E.C) 

ou un secondaire V et 4û-e âgé de 21 ans. 

Selon Mme Bernier: 

a QI n'existe pas &&ablement de pracessus dre sélection des candi:dats 
lm & I 'adWon. iI n'y a auam examen à l'entrée, exceptim faite & 
celui de français. Bi en résutte que des étudants scmt a h i s  alas qu'ils 
ne passèdmt pas le bagage, I'attitucfe, la capacité et les qudrtés 
nécessaites teîles que I'intkêt, le sens de I'initiatk, la débrouillardise 
et la ténacité, Certains ont d;e la dficulté à s'expnxpnmer et a stnrcturer 
leur pensée. D'autres cr~nmettent de nufnbrecrses fautes de fiançais. # 
s'ensuit me s é / ~ - c m  natude. Les plus W b k  ne passent pas a~ 
passent de justesse et se retnnntent dans un milieu où ils ne réussksent 
pas A se tmnm un etrqAu. La questïut de l'âge joue égralemant un d e .  
Les tous jeunes ne passèdmt pas d'expérience et sont gênés; le grrnrpe 
25/35 ans possède de l'expérience et de la matunté aius que /e gt-uupe 
des 60 ans puumit des études par intérêt persmneb 

Le p rogram comporte dix cours dé trois créclits qui dÜwmt être suivis 

à raiçon de quinze crédts dans le bloc OWRS OBLIGATOIRES, de douze d i  dans 

le bloc COURS A OPTiON et de trois uédits dans le Moc W R S  AU UiûiX (Université 

Laval, 1992 a, pp. 5-6). 



COURS O B ~ T O I R E S  (cinq ck àois ddts) 

GAP1 8375 brtllD4kIctrctron générale (3 cr.) 

G A P  1 83 76 hitiatim au travail scimti fique (3 a,) 

GAD7 8377 L e s  ressuurces techndogiques (3 cr.) 

GAD-1 8378 Légrslatim et organisatim dans un s m c e  (3 cc) 

@ID-1 8379 Stage en ardrhdstique (3 cr-) 

CWRS A O?TDN 

(qua- & trois mküts cfioiris dans l'une et/ou l'autre des spécialités) 

- Option documents adlninistntiik 

GAD. 18384 Traitement des documents a@ (3 W.) 

G A D  7 8385 Calenchier & collsenmtion et traitement des 

doarments semi-actifs (3 cr.) 

GAD-78387 hstitutims locales et mémde dU futur (3 cc) 

MNG 7 1 884 hxessus de management (3 a) 

GAD- 13380 Acquisiticm, éévaluatim, sélection et conservation (3 W.) 

GAD-78381 CYassemnt et instruments de redrercfre (3 m.) 

G A D  78382 ûitfusitm, référence et recherche (3 cc) 

Hl--1 8383 ffistoire de 18achin#tratim québécoise (3 m.) 

CXWRS AU CHOIX (un de tr& aé&s &&i à l'extérieur du programmer 

(Université L a d ,  1992, p. 6). 

.Profi1 de la cfientèle 

Madame Bernier précise qu': 

a Apprr,wWmtiwment 250 étu-ts ont suM le certificat depuis sa 
créatim. La djentèle m@he essentidement de la région de Québec. Au 
dekrt & pmgmme, e n M m  65% & la dientde occupait un empld. 
Cette ~ a t i m  a maintenant dlllinué ii 5096 alas que 25% des 



6tmSants p~dsèdant une expéiknce praticpe spécifique au danaiine des 
archives. Les étudanfs sans expétfence de ttawiJ prouennent 
essentieiBeynent akr d i e u  cd&ghIs 

. F m t i o n  pratique 

La formation en arctrivistique: 

"[...] allie t h M e  et pratique= les enseignements smt nowris 
&xpén'ences et de tmvgux réalisés en &eu de trawil [;] les cours 
sont assumés par des patiuens professionnels [;] un stage oib(iptorie 
QOnpIeite les ensai~nenmts" (Université Laval, Bureau de promation 
des activités de la Faculté des lettres, 1992, S. p.). 

LWnNersitb Laval ne &pose pas de laboratoire pour les travaux 

pratiques. Madame Bernier précise que: 

a Des travaux pratiques smt  réalisés dans le car&e des cwm 
éIabmtion &ne pditique â'aqisiücm, instruments de recfierdie, 
cade ck âàssiflcatim pour les &ciments a& et règles de 
consenation. Le courr Vsütutim locales et mémaire du 
WWpennet aux 4trwknts & rwiamtrar des gens &  lieu à diagle 
semaine. Des *es sont aganisées dans certains ( ' Q Q  
magasins de dawnents, etc.)» . 

Le stage compte pour trois médits. Madame Bemier précise que: 

a est aMi,tUlk.e, mais les 6tucRants possédant une eqWence & 
travail ampable 9 ce qui est exi* ou ayant dré@ réalisé un autre 
stage de bnatian en ardrhmtique pemmt présenter une dma& & 
reocinnvssanCe. [...] Si la &man& est acceptée, I'étudant ou 
l'étualante n'a pas à Wre le stage, ma& dûit, ccomme les stagïahs, 
p m h i t e u n m d ' u n e  dramedepages~~ 

Le stage dure 120 hewes à raison de 4 semaines de 30  heures w de 6 

semaines de 20 heures dans un milieu. De plus, quinze heures supplémentaires sont 

accordees pour ia rgdactim âu rapport de stage. La durée du stage corresporid me 

nome fixant le ratio par rapport B l'ensemble du programme. le stage n'est pas 

rémunéré. I peut être! s u i  une fois que Fétudiant a complété 24 des 30 uédrts du 

progtamme- 



Selcm Madame Bemier, le stage permet: 

a[ ...] la mise en applicatim de ce qui est enseigné au p v e  afin 
que l 'é tucht puisse r e w h  la t h M e  et la pratique. Le 
 dé^^ Crune visim globale daaive à l'ensemble de la chalne 
d o c u m t a k  est ppnrirl&ée. Eh ce sens, le stage mut fwmer des 
généralistes passédant des dramps de spécialisations 

Le stage: 

"[ ...] *e ultimement à rendLe les étudiants et étu&ntes aptes: à 
appliquer des notims théorigues aupkes dans le cadlre cks autres coun 
du progamme; à andyser une proMématique; à prclposer de façon 
iuticulée et adonnée des sduücms propres à édaier une questim ou 4 
réswdm certains aspects d'un problème; à évaluer /'importance et à 
situer leur démarche dans I ' e n s d e  des ononentations, objectitk et 
prw:essus opérationnek d'une orgianisation" (Université L a d ,  Faculté 
des lettres, Direction des études d'histoire, arts et civilisation, 
archivistique, 1 992, p. 29). 

Le stage comporte deux objectifs. Le premier doit: 

'[ ...] permettre au stagiaire de M'm une expérience de travail en 
& k a n t  un probt de niveau professionnel abris un aganisrne ayant des 
activités reliées à la -017 des ardriws ou des âocumenl historiques. 
#us spécifiquement, le stagiaire aura la possibiRté der 1- S'exemer à 
cdlllpmnbe la nature d'un prddème et à proposer das sdutiolls 
pratiques et W i e s  en tenant cmpte des possibiiités et des 
contraintes & I'organ~rne d'accueil. 2- S'inté~rer dans un milieu & 
travail dé# établi et s'adapter à son fmctionnement. 3- Acquétir ure 
cutnaissance d'un mXeu & travail où se réalisent des opératitms 
wdimwques. 4- S'exerr:er à bien saisir la nature d'un projet à 
réaliser, a évaluer la place et I'irriportance par rappart à l'ementble 
d'un mganisme. 5- S'exemer P camnuniquer wthalement et par écrit 
d'une manie  darie, concise et ng;cnrreuse" (Université -Laval, 1992 b, 
P- 1 1. 

Le deuxième objectif doit: 

aPermettre au sta@re & cmfioriter les amnar'ssances théoriques et 
méthoddaques açclukes dans les autres cours akr programme avec la 
pratique de l'arcfiivistïque en &eu de ttaw7. PCus spé&iquement, le 
stagiaire aun la ~ ' b ü i ï é  de: 1- Appliquer les noüons théanques 
prqms à la prokssicm. 2- Approfwra6r ses mnaissancies théon'ques 
et alimenter sa 6flexion par la constante cmhtat im awx la 
pratique. 3- ks dthodles et techniques scientifiques prapres 
8 la p r c r f ~ b n .  4- Mmi'ler et traiter les doarments anciens et 



ctmtemmns. 5 Quwonner et évaluer ses appwtissages" 
(Université b 1 ,  1992 b, p. 2). 

Seion Mme Bernier: 

a Le stage ùse, dans 9096 cks cas, I'exéanitm d'une seule advit& liée à 
I 8 a r d M ~  car il est pius satisfaisant pmt tout le mm& d'a- à 
réaliser un petit projet. L'org~lniSme d'accu& est toute- incité à 
cmsacnw une jwnée ou deux à la pdsentatim au stagiaire de 
Itms&e & ses activités. e t t e  f;wmule ofhe Itawwtage de ren&e 
smke à I'organSme et de penne- B /'&tudant la réalrkatim d'une 
activité cencrète~~ 

De plus, Madame Bernier considère que: ~L'analyse, la réflexion e t  la 

concepücm ou hs déwdqpment d'une sdWm 9 un proijlème particuIier C O I ) S f j f U e n t  

l'essentiel & stage* 

Les étudiants ont le choix de leur milieu de stage et de la nature de 

I'intenention qu'ils désirent réaliser poumu que le projet de stage soumis s'inscrive 

dans le prolongement de I'esseigiememt reçu. Madame Bernier indique que: 

a Le stage d'oibsemtion est prorait Cette fwmule est trq, l a d ?  
pour le supe~seur & stage- Des stages particuliers d i s  
d ' i n t ~ t i c m  sont prfws réacisés mas ik COllStituent I'exceptim qui 
confinne la nide* 

L ' U n i i é  di- d'une banque de milieux de stages regroupant 

environ 70 organismes. la sélection des milieux & stage s'effectue en fonction de 

six critères: 

a 1- L80rgani#ne hôte passéder une unité adnrs tmtb ayant pour 
mandat la mm des ardlhes et/ou des dbwments adhiinisbatif5 [...]. 

2- Cette unité a4knMisûath doit c#rrptar p- son pe~sonnel un w 
des piuféssimneb posséctant une formatkm et une expérience 
SuffiSantes pmr encahr  et éMhrer aPCbguatesnent le stag@b. 

5- Lh étudiant ne peut faire un stage dans s m  d i e u  & traw7. 



6- Les m ikm de stage peu\nnnt d t m  iocaBsés &ns n 7 . e  quele 
ré@m & ~~ (Universitb Laval, S. d., p.1). 

L'üniwdté ne signe pas d'entente fornielle avec les milieux de stage. 

Elle voit plutdt à établir un dirnat de cdlaboraüon et de participation. Selon Madame 

Bernier qui est responsaMe de ta banque e t  qui passe beaucoup de temps à entretenir 

et à conforter ce dimat: 

a Les organismes s'attendent toutetbis 9 retirer un m a i n  profit de cet 
Mange, œ qui n'est pas tw jm le cas. La quabté des stagiaires 
varie, ce qui d e  des pd~lèmes, &?tains stagiaires mt le caractère 
&ficile, d'autres ont des hmdcaps, etc La di& ckr stage est 
kgaiement rémise en quesüm. Des milieux &ent sanent que le stage 
n'est pas assez hg30 

Les milieux srnt essentiellement situés dans la région de Québec. Its 

proviennent majoritairemerit du h a m e  puMc et parapublic (ministères, sociétés 

d'états, conseils, commissions, institutions d'enseignement et municipalités). 

Welques musées, comnunatités religieuses et sociétés historiques se sorit 

récemment ajoutés au cœpus existant. La présence d'organismes privés oeuvrant 

dans le domaine des affaires est rare. Seule la Caisse populaire Desjardins accepte 

des stagiaires. 

L'mcadrement pédagogique est effectue par le responsable de formation 

pratique. Cest lui qui a ia charge d'organiser les stages, de voir à leur bon 

fonctionnemant et de aipenmer son démulement. A cet effet, les étudiants sont 

conviés à une rencontre d'information. Us complètent ensuite un formulaire intitulé: 

htentim de stage wr leque1 iis indiquent leurs préférences e t  leu= aspirations 

(Université Laval, Faculté des lettres, Département d'histoire, S. d. a, 3 p.). Le 

responsable de formation pratique recherche ensuite un milieu de stage pour chaque 

étudiant puis leur fait part du milieu retenu et du mandat qui leur sera cmfié. Le 

responsable de fmtiori pratique visite haque stagiaire dans son milieu & stage 

afin de vénfier si le processus se déroule bien et, le cas échéant, pour apporter les 

ajustements requis. Une rencontre commune et s y s t ~ t i q u e  de tous les stagiaires 

est tenue à la fin des stages afin de connaitre les réactions et  commentaires des 

stagiaires et de leur permettre d'échanger sur les expériences *es. Selon 

Madame Bernier: 



a U y en a qui vitent dFffiCaemcnt la mise en appIicatim de la théorie. 
La prab*qve leur &ne un choc. k ralérnent des différences et certains 
mmettent le miTm ou la théde en questions 

Madame Bemier considère ce type de réaction comme tout à faii nonnal: 

a La o~nîkmtaticin diéonepratime dans un milieu c h n k  se situe au coeur ch sbgeo . 
Toujours selon Madame Bernier: 

a La marné  des étu&ants tmuwe le stage ûup court. Certains 
bwrrirent qu'il ne permet pas toujiours de tenniner le travail entreprisris 
D'autres vioudtaient en augmenter ûi dwsité en réalisant &ux stages, 
/'km dans le domaine de la gestim des documents acBnin#tratitk, l'autre 
dans les dbaunens histmanques car ils considèrerit qu'k serajent alors 
plus puipdents. Lnfin, certains m&aient que le stage s'effectue en 
fiin & programme3 

L'encadrement professionnel est assumé par le superviseur de stage 

désigné par b Selon Madame Bernier: ale supndseur doit Otre un 

pmfessicmnei d'e@riencew Chaque stage doit mespondre a un projet spéafique 

identifié par le milieu sur un fmulaire mtitulé Définition Bu pm@t ckr stage 

(Umversité Laval, Facuité des lettres, Département d'histoire, S. d. b, 3 p.). 

Madame Bernier insiste sur anq critères pemttant la sélection des projets de 

stage: 

a Le profet doit faire appel i àés thhfes, ptinapes et méthudes 
enseignés au certificaf. le tmw1 doit se situer su niveau professionnel; 
le travail ne cbit pas être tedrnique et répétitif; le t r a d  doit poumk 
se réaber dans un d W  de 120 heures; le travail n'est pas rémunéréa 

Le supenkeur de stage tient une rencontre préliminaire au stage avec le 

stagiaire afin de s'assurer que œ dernier comprenne et accepte le mandat précis 

qu'il devra réaber. Le supetviseur de stage est responsable de l'accueil, de 

I'encadtement e t  d'une partie de I'évaluatioii du stagiaire. 

Le stagiaire doit rédiger un rapport de stage d'une dizaine de pages. Le 

n m  doit présenter l'ensemble de I'organimie d'accueil, situer le projet réalisé 

dans le contexte de l'organisme et contenir une réflexion sur la rencontre entre la 

t h M e  et la pratique, La tenue d'un journal de bord est amseiilée mais non pas 

obligatoire* 



L'Muation du stagiaire s'effectue cmjaintement par le superviseur de 

stage et par le responsable de fomiation pratique. te  superviseur de stage m e  

une: Fiche d ' ~ v a l u a ~  comptant pour 4096 de la note (Universite Laval, Facuité des 

lettres. ûépartement d'histoire, r d c, 3 p.) A raide â'u~ échdle graduée de A i E 

(A -Excellent; B -Très bon; C -80(i; O -Passable; E -hsuffsant), il évalue les 

CONNAISSANCES (connaissances générales de l'archidstique; connaissances 

spéafiques li4es au projet). Ies QuAUTÉS PROFESSfûNNEUES (capacité de 

cmceptiai/réfleKion sur une problématique; capacité d'identifier les problèmes, de 

les analyser et & tnww des sdutim; capacité d'expéfïmenter tes sdutions; 

capacité à Wluer le sens de son appart dans un pmcessus organisationnel; capacité 

à produire des rapports éaits ou oraux amfornies aux -es du genre; capacité de 

passer de la théorie à la pratique), I'ORGANISAllON W TRAVAIL (aptitude à 

travailler méthodiquement; capiaaté d'organiser efficacement son ttavaik aptitu& 

a proaiire des travaux précis; aptitude à produire des travaux dans une langue 

correctement éaite ou parlée) et les AlTïüDES ET COMPWTEMENTS (réaction 

face à la aitique; adaptation aux m&hodes lacaies de travail; assiduité et 

porictwlité). Le tout est &été par une appréaatim générale & la pxfammoe 

& stagiaire (Exceilente; Très bonne; Bonne; Passable; Insuffisante). La fiche est 

signée par le superviseur & stage et présentée 3 l'étudiant qui en prend 

connaissance et la contresigne (Universith L a d ,  Faculté des lettres, Département 

d'histoire, S. d c, 3 p.). 

Le reçponsable & la fomiation praücpre évalue le rapport de stage qui 

compte pour 6036 & la note (IO% pour la partie présentant l'organisme d'accueil; 

40% pour les activités réalides; 40% pour la réflexion thhrie/pratique et 10% 

pour la qualité du français). Le jarmal & bard ne f%it pas l'objet d'une évaluation. 



2 PROGRAMMES DE MAITRISE 

Les rencontres awc Madame Florence Arès, cordorinatrice des stages à 

I'EBSI de I'ü M. ont eu lieu le 2 novembre 1994 et le 6 féwier 1995 (Pawllon 

Lionel-Groulx, téléphone: (51 4) 343-2244). 

Le programme d'études de deuxl'ème cyde offert par I'EBSI de 

I'Uniiversité de Montréal amporte deux options: Mahise en bibliothéccmornie et 

scienoes de l'information ou Maitrise en bibliothécoriamie e t  sciences de 

I'informatim avec spécialisation en archivistique. Dans cette deuxième aptim, 

l'étudiant peut choisir entre deux orientations, soit recherche en archivistique, soit 

orientation professioiindle en archivistique. Implanté en 1983, le programme a été 

révisé en 1989. Le Professeur C a d  Couture en est le responsable. 

Le progamme incorpore des travaux dirigés et canporte un minimum de 

56 crédits dont 50 c r M b  de cours de deuxième cyde. tl peut être complété en 

deux ans à mism & 28 crédits par année. La première année comprend 28 médits 

de cours obligatoires pour tous et ce, indépendamment de l'option choisie par 

l'étudiant. Cette f#mule vise à assurer une formation de base et une coq~éhensiori 

des interrelations entre les sciences de Iwinfomwtion e t  les professions de 

I'infmation. La deuxième année où s'effectue la spécialisation en archiwstique 

comporte 12 crédits de cours, 12  crédits de travail dirigé et 4 crédits de stage. 

L'étudiant peut toutefois répartir la durée de sa formation sur une période plus 

longue pouw qu'elle ne dépasse pas quatre ans. 

Le programme & formation a pour but de fornier des spécialistes en 

sciences de I'infomiation qui: 

'1 ...] pounrrnt exercer un Eeadership dwrs leur professicm et leur milieu 
tant par leur oanrpétence gue par leur esprit d'innowtim et 
d'entrepmneuriat" (Université de Montréal, Faculté des arts et des 
dences, École de bibiiothéconde et des saences de I'infamatim, 
11 9921 b, p. 5). 



A cet effet, les etudants &mt avoir acquis: 

a[...) les covtlpétences, les attitudes et le sens des mqwmaMÏt5s en 
acmrû avec les idéaux de s-œ des professms de I7n fmt ion ,  & 
la bibfiothécmomie et de I ' h M q u e "  (Université de Montréal, 
Faailté des arts et bes saences, É d e  de b i b l i o t h h d e  et des 
sciences de i'infomaücm, [1992] b, p. 19). 

La spécialisation en archhhstique s'effectue au cours de la deuxième 

année de scolarité, Ule vise: 

' [...] à hmer &s amhivistes aptes à gérer des services d'archives ou 
des acthdtés ard,Wqves en appliquant les priircipes et les méthodes 
prqms 3 I ' a r d l ~ ~ q u e  dans on cuntexte & gestion de l'infwmatim. 
[...I L'aientatim m&erehe en ardrMsütpe vise B fomrer l'étudant à 
la redrenhe sur des actMt6s amhMstiques ou sur la des 
ardrives. [...] L'dantatim proksdonnelle en ardu'vtstique *e à 
fwmer I'étucfïnt à la mon & l'ensemble des activités ardr~stkpes 
et à la mm des services d ' a r d r W  (Université de Montréal, 
Faculté des arts et des sciences, É d e  de bibîiathécaiode et des 
sciences de l'infomiatitm, 11 9921 b, pp. 33-34 ). 

.Coriâitions d'admission 

L'étudiant doit être titulaire d'un diplôme de premier cyde ou d'un 

dpiOme jugé équivalent, avoir &tenu une myeme d'au moins 70% ou 8 pour le 

dplôme de premier cyde ou pour le dipfôme jugé équivalent, posséder une 

connaissance suffisante de la langue fiançaise et une connaissance de l'anglais écrit. 

La demande d'admission doit être aceanpagnée des réponses à un questionnaire 

élaboré par I'EBSi, d'un résumé d'un artide éait en langue anglaise ainsi que de 

lettres de recommandation d'anciens professeurs ou d'employeurs (Université de 

MorrtréâI, Facuité des arts et des suences, École de bibiiothécoriomie et des sciences 

de I'infumation, 119921 b, pp. 20121 ). 

BLT60 19 Sciences et profesuolls de I'rirfomratim (2 cr.) 

BLT6021 Fcmckmnts de lrardiMstique 1 (3 cr.) 



BLT6022 aientéles et mitfeux (3 cf.) 

MT6023 Fm& dbcumentaire (3 CE) 

BLT6024 Organisatim des documents et de l ' infmtion (3 CC) 

BLT6025 Anaiyse de I'Urfmatim (3 cr.) 

BLT6026 Cornmunicaticm & i'infoimwtim (3 W.) 

BLT6027 Tliéde de gestim des services et ûes ressourrces 

d'infornwtim (3 CE) 

BLT6028 a i tdc t i tm à l'infwmatique documentaire (3 cr.) 

MT6029 Techdaes de I'infamration (2 CR)' 

(Université de Montréal, Faculté des arts et des sciences, Écde de bibliathéconomie 

et des saences de I'infomwtim, 11 9921 c, p. 25). 

(ORIENTATION RECHERCHE EN ARCHMSnQUE) 

MT621 5 Méth- de &e&e en sciences de l'infmatiovr (3 m.) 
BLT6860 Stage (4 a.) 

MT6603 Organisation des archW à des fins administrathes (3 W.) 

BLT6604 ûfganisatim &s archives à des fins & riechde (3 cc) 

BLOC 2 (à optim, minimum de 3 cnWts) 

MT660 1 Fandrements cfe I 'hktiqucr 2 (3 m.) 

BLT6602 Chkation, éévaluaücm, acqkition des ardiives (3 a.) 

BLT6611 D i M o 1 1  en iVdlMstrstrque (3 CL) 

ARV3010 ht i tut ims et documents offiads (3 a.; wii le 

proganame p--- W e )  

ARV307 1 Consenation et restauration (3 cr.; m P  le 

m e  & premier cyde) 



îh cwn à cfraisir panni I'errseYnble des couts offierts en defius de la spéciaksatiun 

en fonctiar, des centres d'intérêt & I'étudant. 

BLOC 3 (12 Wigatoiies) 

BLT62 7 5 Actbittk de r e d l d e  en suencies cies I I ' in fmt iw (3 m.) 

BLT6860 Stage (4 cr.) 

BLOC f (Mgatoire, 15 cnkûts) 

MT6602 û.éation, évaluatim, acquisition des archives (3 cr.) 

BLT6603 Organisation des archiines à des fins administratives (3 a.) 

BLT6604 Organisation dres adrives à cks fins & recherche (3 m.) 

ARV307 I Conservation et restauration (3 W.; m? le 

programme de premier cyde) 

BLOC 2 (à opticm minimum 3 &di&) 

AR WU 1 O hstitutians et dbwments officiels (3 a=; voir le 

programme de priernier cycle) 

Lki CUUTS choisi parmi l'ensemble des cou15 offerts en dehors de la spécialisatim en 

fonction dw centres d%térêt & I'étudant. 



MT662 1 Recherdie en archiuistique (3 W.)" (Université de Montréal, 

Faculté des arts e t  des sciences, Écde & bibliothéconomie et des sciences de 

I'infonnaticm, [1992] c, pp. 34-36). 

Rofil de fa dientéle 

De l'hiver 1984 à I'hiwr 1994, I'EBSI a déceme 90 dipldmes 

comportant la mention spéaalzsation en amhivistique à des étudiants insaits à la 

Maîtrise. Les étudiants inscrits détiennent généralement un baccalauréat en art et 

sciences. L'EBSi compte actuellement 9 étudiants inscrits à la Maîtrise 

spéadisation en ard,ivfftique 

.Formation pratique 

L'EBSI dispose d'une bibliothèque spécialisée en sciences de l'information 

et en a r c h ~ ~ q u e -  Les étudiants peumit également se rendre au Centre de 

documentation du SeM'ce des archives de I'üniviersité de Montréal. Des laboratoires 

d~ifomwtique documentaire et d'archivistique sont mis à la disposition des étudants 

pour la réalisatiori: '[ ...] des travaux pratiques, ds exemnrces uu des laborataies 

prapres à chaque cou& (Uniwrsité de Montréal ,  Faculté des arts et des sciences, 

&de de ùiiiothéconomie et des saences de I"uifomation, 11 9921 b, p. 9). 

Appmxjrnathtment 80 étudiants ont effectué le stage. Le stage est 

obligatoire mais une exemption peut être accordée. Le stage qi canpte pour quatre 

créaits constitue: '[ ...] m e  etape essentlele de la famratim" (Université de 

Montréai, Facufté des arts et des sciences, Écde de bibüothécoriamie et des dences 

& l'information, S. d. b, p. 5 ). II s'effectue gériéralemerrt pendant le dernier 

trimestre de cours de la deuxième année du programme. II peut également être 

réalisé au mois de mai & manière coritinue. Sa durée est de 24 jours ou 160 heures 

à raison d'un minimum de 2 jours par semaine en milieu de stage, O n'est pas 

rémunéré. 



Les objectifs généraux du stage visent à: 

' h t k ~ r e r  les amnaissances tfréuiques d une expérience pratique. 
Cou,nbtre une unité dle bavail et &tm capable de la situer dans son 
Wtente. Déwlupper des quakés persmnelles et des habiletés 
pfessionndIes. V m  une expérience cJre travail en tant que 
bibliothWm au ardlivijte profesionne!" (Université de Montréal, 
Faculté des arts et des sciences, É d e  & biblidhécanomie et des 
sciences de 17nfomwti011, S. d. b, p. 5). 

Les objectifs spécifiques, quant à eux, dépendent du profil ou de la 

spécialisation diaisi. 

Le stage pennet à l'étudiant de: 

'[...] s'intégmr à un dieu albarnentaire et y reny~lir une fonction 
professiannde courante [;] travailler a la réaliïatitm d'un projet ponctuel 
[;] combiner les deux types d'activité [ai] s'intégrer à tout m'lieu qui a des 
besuns documentaires et lui fournir le ou les seMces pour lesquels il est 
f m d m  (Université de Montréal, Faadté des arts et des saences, ko ie  de 
bibîiottiéccmomie et des sciences de l'information, S. d. b, p. 6). 

L'EBSI d#pose d'une banque de 170 milieux & stages dam le domaine des 

archiues. me est gérée par le comdonnateur des stages. La banque est compas& à 

50% par des organismes privéç (syndicats, communautés religieuses et entreprise 

et a 50% par des organismes publics ou parapubiics (universités, 

commksions scdaires, organismes d'état, etc.). II n'est pas obligatoire qu'un milieu 

possède une unité doaimentaire structurée pour faire partie de la banque. 

L'encadrement du stagiaire s'effectue par l'intermédiaire d'un 

reqKinç;EMe de stage désigné par le milieu et par la coordonnatrice des stages de 

i'École. L'étudiant rencontre la coordonnatrice des stages pour choisir un projet et 

un milieu de stage. L'étudiant doit compléter un formulaire intitulé: Pré-inscription 

puur le stage sur lequel il s'identifie, déait les études complétées à I'EBSI et celles 

antérieures, énumère l'expérience de tramil déjà acquise, apporte certaines 

précisions quant au stage désiré (type de milieu, lacalité et aspect linguistique) et 

fait état de ses disponibilités (Université de Montréai, Faaitté des arts et  des 

saences, h i e  de bibliothécoriomie et  des saences de I'infomwtian, S. d. c, S. p.). 

L'étudiant mccmtre ensuite le responsable de stage dans te rnüieu puis çomplète un 



fumulaire intitulé: h j e t  & stage sur lequel il s'identifie, fournit des 

renseigiements sur le milieu dans lequel il effectuera le stage (organisme, service, 

adresse et coordonnées chi responsable du stagiaire), e t  déait son projet de stage 

(t%ches, objectifs d'apprentissage, étapes de réalisation, échéancier, recherche et  

déplacements prévus). Le formulaire doit comporter les signatures du stagiaire, du 

mspcmsable du milieu de stage et  de la Mwxdonnatrice des stages de I'EBSI 

(Université de Mcmtréal, Faculté des arts et des saences. k d e  de bibiiothéconunie 

e t  des sciences de I'infomiatiori, S. d. d, S. p.). 

Lhe rencontre de groupe est organisée amnt le stage afin de dispenser 

des informations générales et & confirmer le jumelage stagiaire-milieu. Une autre 

est tenue à la mistage. Eile permet aux stagiaires d'effectuer un retour sur la 

t h M e  et de questionner Ies grands principes de la discipline archivistique. Lors de 

cette rencontre, les étudiants sont notés. La note accordee contribue à l'obtention 

& la note finale du stage. Une demière rencontre de groupe s'effectue après le 

stage. Elle uise à mettre en commun les comptes rendus quotidiens et à échanger les 

expériences respectW. L m  de cette rencontre, les étudiants reçoivent une note 

qui contribue à l'obtention de la note finale du stage. Madame Arès leur fait 

égaiement compléter le familaire intitulé: haluation kr stage (la description de 

son contenu apparaît à la section visant le certificat en archivistique de IIUniwMté 

de Montréal). De plus, la coordonnatrice des stages rencontre le stagiaire dans le 

milieu de stage et apporte des conectiats si nécessaire. 

La rédaction d'un rapport de stage et d'un journal de bord sont 

obligatoires. Us conttibuent à l'obtention de la note finale. 

L'émluatim du stage s'effectue sur l'ensemble de la prestation du 

stagiaire. L'évaluation du responsable de stage en milieu de travail fait référence 

aux aptitudes manifestées par l'étudiant, aux objectifs généraux e t  spécifiques du 

stage ainsi qu'à soci contenu, soit les fonctions assumées ou le projet réalisé, Elle 

compte pour 40% de la note. A cet effet, le responsable complète le formulaire 

intitulé: htduatim ch staayke par le respanrabie en milieu de t m d !  A l'aide 

d'une échelle graduée de A à E (A -excellent, 6 -bon, C -passaMe, E +&ec et NIA= 

-ne s'applique pas), il note les points suivants: 



-maaise les mnaissances génhles en b i M o f h ~ m e  et sciences 
dre l7nfWmation, ardr~stique (outil's, méthodes, techniques, 
opéntiolls) 

-détecte les particularités & m i .  et mprend  la culture 
organisatimnelle 

-app(ique sans c6fflcuite les mnaGssances l i b  aux actiM'tés dre stage 

4 h u m t r e  une capacitb de réflexion sur une ~ é m a t i ~ e  (habiieté à 
évaluer une situa- et à pmde la bonne décïdm) 

-est capMe d'argumenter pour soutenir ses upinions 

-planifie son travail et organise son temps avec efficacité 

-valide sa méthode de travail 

Le sbgiaim fait preuve= 

-d'initiative (créa tivit e, débrouilIanSse, leadetship) 

-drautmcmie (fiabilité, respoillsabilité, capacité de prencke des 
décisions) 

-de mtiuatian (curiosité mtedlectueüe, enthousiasme, désir 
Gapprench et de se perfectionner) 

-de maturité (cmtrûte de su, (i5smementr ténacité, appBcatim au 
travail) 

-d'une capacité d'adaptation au mrlieu (ffexibiüté, pmctuahté, 
acceptation des critiques) 

dune  capacité de ccmmmi~tim (daté d ' w o n  osale et écrite, 
capadté & travailler avec #autres, attitude &  endc ce)^ (Université 
de Montréal, Faculté des arts et des saences, Écde de bibliottiéconomie 
et des scierices de I'infmathn, S. d. f, S. p.). 



L'éMluatim de Paspect pédagogique du stage est effectuée par la 

coordainatrice des stages et représente 60% de la note finale. Le journal compte 

pour 2596, le rapport de stage pour 25% et les rencontres pour 10%. L'évaluation: 

'[ ...] est basée sur la perttnence de la desdptim présentée; contexte 
et M e  W s k  me fient compte & b réflexhm faite par I'étuaFant: 
a n e e  de la situatim, crwnmentaires, ~ a n d a t i o l l s *  (Université 
da Montréal, Facuîté des arts et cles scienas, k d e  de bibliothécaiamé 
et des sciences de I'infomwtion, S. d. b, p. 7). 

Selon Mme Arès: «L'aspect réflexion est pa~alièrement important. E 

jiwe un N e  détetdnant las de l'attribution de la note- 

2.2 UNIVERSTTÉ LAVAL 

La rencontre avec la Rofesseure et resportsaMe des stages de Maitrise, 

Martine Cardin, a eu lieu le 24 mars 1993 (Pawlfon Charles DeKoninck, téléphone: 

(41 8) 65û-2425). 

If s'agit d'une Maitrise ès arts en histoire, option archivistique, créée en 

1988, rattachée au Département d'histoire de l'Université LamI. La Professeure 

Cardin précise que le programme sera éwlué en 1 997. D'une durée n o m l e  & 

quatre trimestres complets, le ptogramme peut être suivi à temps partiel en un 

maximum de douze trimestres (quatres ans). 

La Professeure (=arcJin précise que le programme: 

a[ ...] dse à fcnmer des pmfessimnels sénim dans le domaine de la 
des ardlhs et des &airnents adm'nisDatif5 dans le but de 

concemi, planifier et suivre I'exécutitm d'un prajet thématique au & 
d'un serviœw 



Plus spéafiquement, les objectifs visent à: 

'[ ...] assurer le d6wIoppement de l'ardlbistique an tant que dwmps 
d'études; fomrer des pn>fessionnek capables de mcewt et de mener 
à terme des pjkts spéQalisés en ardrivlstique et aussi âe gérer des 
sendces d'ardrivies" (Université L a d ,  1992  a, p. 1 5  ). 

.Conditions d'admission 

Pour être admis: 

'Le caridcbt duit passéder un badauréat spéeidïïé dans n7mpœte 
q u a  &crpIine aid qu'un certjficat en archiaique ou un 
baccalauré;rt coJnposé #une mineun? en ardlitl'stique et d'une majeure 
dans une autre dicipline. U, mnunUm de 2 ans d'expénerice pertinente 
peut éqcrivalaui au catifieat en archivistique" (Université Laval, 1 992 

Un total de 48 médits doit être accumulé à raison de six médits dam le 

Mac COURS OBUGATOIRES, de vingtquatre crédits dans le bloc COURS A OPIMN, de 

six crédits dans le bloc COURS AUX WIX et de douze crédits dans le bloc STAGE OU 

ESSAI: 

Bla: COURS OBUG;410IRES (6 aédits) 

SIO-6451 9 Gestion & l7nfixmation dans l'entreprise (3 cr.) 
MNû-645 1 3 htroductrm au management et à la GRH (4 cr.) 

. 6 crédt'ts choisis &ns Ie volet Sciences et techno~o~ies de I'infomntion 

ADU61203 Lectures din'gées (3 cr,) 
ab64363 T h M e  & I'infarmatim et architlstique (6 a-.) 
S/û-16361 Analyse et mception des systèmes cFinformation 

mganrSatimnds (3 cc) 

, 6 #éai;ts chcisis dans le volet Administration et ïégislation 

MT44367 Mt, ardriüstique et Ge privée (6 a.) 
Wb64 148 Approche llld~lagwmt en ardihksüqpre (6 cr.) 
G A M 4  182 Hstoire i&titutimndle et opérationnelle (6 cc) 



. 12 aiéants drntit àms le Wet Fonctions archivistiques 

BIoc COURS AU CHOIX (6 d t s )  

L'- est obliitàre paur une p f u f e s s i m n ~  ou un prufêssicmnel en exetcice (2 
ans &-ence). Par cmût?, le stage (GAO64348 Stage en arcfri\Rstique, 112 cr.) 
est d&ptch p u r  me cancMate ou un canddat qui a pw d8expé&nce & métier,, si 
ce n8est stm stage de @er cycle" (Université Laval, Facukb des lettres 11 9921, 
pp. li-16-Il-19). 

.Profil de ta dientèîe 

La professeure Cardin mentionne qu': 

aune ~rramtaine d'étuchts se sont r'nscrits au programme depuis ses 
CHUS lesque& furent lents U y a a c t u d m t  une trentaine 
d'étuckWIts inscritst La @upart d"es étudiants, approlrrinatiwment 90% 
proviennent & marché dtr & r a d  et poumuhnt leurs études à te- 
partiid. Beaucoup d'entre eux oemmnt dsns le dieu des archivest 
Cette situatim tend à changer car un plus grand n u d m  de ch 
certificat en archatique p o u t s u ~ t  leurs études à la maîtrise. 
Seulement cUlq w six étudants à b mbhrise mt été dpI&rnb à ce 
jours 

.Formation pratique 

A !'Université taval, il n'existe pas de laboratoire permettant aux 

étudiants d'y effectuer des trawux pratiques. Les traMux donnés dans 

certains cours de deuxième cyde sont toutefois pr&paratoires au stage, 

La Professeure Cardin précise que: 



a Seulement decrx ou ttzk étu6ants mt terminé leur stage de 
La présence #un stage cmfime qul  ne s'agit pas d'lm programme de 
mîtrise à rabaisa 

Le Corrritb d'admission et  de supervision du programme de matrise en 

histare, option arch~stique considère que: 

Le stage est une activité de fcnmatim et non une activité de tramII. 
II a pour but &? permettre le dédoppement 617ai117et& 
proikssioy1nelles par la transposition & connaissances théoriques dans 
un milieu d'application donnéw (Université Laval, [Faculte des lettres, 
2e e t  3e cycles, Départemerit d'histoire, Comité d'admission e t  & 
supemisim & programme de maîtrise en histoire, option 
archivistique, 1991, S. p.). 

Le stage compte pour douze crédits. Sa durée est d'un trimestre (quatre 

mois ou seize semaines à raison de 34 heuredsemaine pour un total de cinq-cen- 

quarante heures), II comporte dnq-cents heutes en milieu de travail et  quarante 

heures consacrées à la rédaction d'un rapport de stage. La professeure Cardin 

souligne: a[ ...] l'htérêt des milieux de stage 3 remmir des sta@aires pour une 

&&e de quatre mois* ale précise qu'elle: «[ ...] a reçu & nadmuses demandes 

& kur part dans le but de receviovr des stagiairesa Le stage qui n'est pas 

rémunéré est obligatoire pour l'étudiant: '1 ...] qui a peu d'expérience & métier, si 

ce n'est son stage di? pmer cycle" (Uniwxsïté Laval, 1992 a, p. 17 ). Par contre 

l'essai est obligatoire pour un professionnel en exercice comptant un minimum de 

deux ans d'expérience, L'essai compte également pour douze médits tout comme le 

stage Université taval, 1992 a, p. 17). 

A la fin de un stage, l'étudiant: 

"[...] demit êtm capaMe de gmcewih  lan ni fier et sy~erviser l a  
réalisatiun de pmjets thématiques ou de gestitm ifun smce d'archives 
et /w de des documents aaihrinistratik. 

A as objecük généraux dament  der &je&& spécifiques à chaque 
étudant, tanant compte de ses mnaiksances, ck ses aptitudres et dre 
ses orientations de cammére aimi que de la nature dles tPches à 
actm@r en cam & stage. 

Ces ob$?&fS sont îbmdés par I'étudmt et app& par le Comité 
d'admissim et de supmision a w t  le début cb stagem (Université 
Laval, Faailté des lares ,  1 990, p. 1 ). 



ia Professeure Cardin précise que le programme de wtrise vise à 

fonner des professionnels et que : 

a Le stage kur p~nnet de trampcaser cmcrètement le bagage hhBoriqve 
dé# accpJis. Contrainment au stage de pnmrier cyde qui utie surtout 
a drapeauter une f#matim W q v e ,  &s tmwm pratiques et des 
vfsites par une interrnentMn de M e  en aPpIicatim, le stage & 
deu~*èrne cyde Iise I'&senaüm et la réflexim sur des fmcticm 
ard,n(#tiques ann# qve le &Woppemeylt dle sdUauacms pratiques* Les 
stagaims &hmt identifier les tenants et aboua'ss8nts tfm prcrbléme 
et y apporter une sdutim pratique, Ikr profiessitmnel duit en effet 
passedrer rare capacité & lugement et un sam? faire qu'il peut 
tmsnspaser et ctmtextualjser dlans un organisme. De pi&, le 
prpfessiannd dbit ê a ~  an mesure d'effectuer une lecture &tique et de 
saisit une pd5nmtique tuut en ayant des références théoriques et 
scientiikpe!~ que des pn'ncijw~ et certaines habiîètt5s.m 

Le stage peut 4tre entrepris dès que l'étudiant a accumulé vingtquatre 

UMRS de cwrs. II est namalement réalisé en dehors du milieu de travail de 

l'étudiant, exceptionneliemerit dans son milieu (Université hval, [Faaitté des 

lettres, 2e et 3e cydes, Département d'histoire, Comité d'admission et de 

wpenrision du programme de maîtrise en histoire, option ardiivistique, 1 991 , S. 

p.). La procédure suivre est ta suivante: l'étudiant &oMi et étabiit les contacts 

avec le milieu, après approbation par le Comité d'admission et de supervision; 

l'étudiant s'entend avec I'cxganisme retenu corrune dieu de stage sur la nature du 

projet 3 réaliser, l'échéancier de travail et les objectifs spécifiques wsés; 

l'étudiant soumet ensuite le résuttat & I'emtente au Corriité d'admission et de 

La Professeure Cardn diqxlse d'une banque de milieux de stage situés 

priicipplement dans h région de Québec Ui étudiant peut&pendant effectuer son 

stage dans un milieu ne faimnt pas partie de la banque. Il devra toutefois obtenir la 

pemiission du Cornit& badmffsion et de supmkiai qui étudie chaque cas en focidion 

des exigences d'encadrement et d96valuatim. 

Les stages peuvent s'effectuer dans un milieu po&dant ou ne poffédant 

pas une organisation ard i ' ique  structurée. La professeure Cardin explique que: 



gwwmementau~ des uniwdtés, des grandes muniupalïrtés et & 
quelques entreprises m e s .  Ces dieux p e w n t  intégw le stagiaire 
à leur peirsonnel et l'initier à &s twes mEées à la mon #un 
senke ou lui amfier la r-Ré d'un projet de d é w I ~ e n t .  
Làans k s e a d  cas, il s'agit principaIement d'irrstitutims ch d e t é  et 
d'ensei~nmnt, de petites entreprises, d'organismes d but non lucratif 
w de munic@dités. Dans ces organismes, k stagiaire se vernit 
confier /a respmsabiiit6 de concemt /'orggnisaticm d'une partie oiu ck 
I'ensemble de & gestion &amentaire w des ardriws selon l ' e n ~ u t e  
de /'organisme ou son degé de st~cturat im ardlivktiques 

Deux personnes assument I'mcadrement des stagiaires. Un professeur 

spécialiste de la discipline et un superviseur designé, soit par le milieu de stage, soit 

par I'üniwmité, ik srnt tous deux nammés par le Cunite d'admission et de 

#ipeMsion. Dans certains cas, des personnes supplémentaires peuvent être 

nommées par le Comité. La Pmfesseure Cardin précise que les tâches confiées à ces 

personnes coiisfftent à: 

a[ ...] amsder I'étucüant dans s m  choix de d i e u  de stage, dans 
I'ébboration & SUI projet et de ses obmifj petscmneb, assuter /e 
amtact awc lkwyaniisme d'accueil, rende &te au stadaire en wufs 
de stage et éva/uer son rapport finala 

Le rapport de stage est obligatoire et quarante heures sont réservées à 

son élabaation la fin du stage. La professetire Car* recommande de plus aux 

stagiaires la tenue d'un jairnaf de bord même si une tdle pratique n'est pas 

offiaellement reconnue. 

Le rapport doit être approuvé par le Comité d'admission et de 

sup-on avant d'être présenté au miieu d'accueil. Ce dernier produit également 

un rapport même s'il ne participe pas comme tel au processus d'évaluation qui 

s'effectue par l'intermédiaire du Comité d'admission et de supervision selon la 

philosophie d'un mémoire de maîtrise (Université Laval, Faculté des lettres, 2e et 

3e cydes, Département d'histoire, 1990, S. p.). 



APPENDICE Il 

TABLEAU-SYNTHÈBE DES 
ETAPES D'UN STAGE SUPERVISÉ 

(Villeneuve, 1992, pp. 212-21 3). 





APPENDICE III 

LES CINQ SAVOIRS 

(Van der Maren, 1995, p. 49). 



Les savoirs et la redierctie pour I'éducation 

Tabieau 2.1 : Les cinq savoirs. 

Le savoir pour l'éducation devrait êm d'ordre si attgique : il doit 
cornponer un savoir appliquC dont il serait candide de se passer en éduca- 
tion en cette fin de XXe siècle. Mais ce savoir appliqué doit être pragmati- 
que dans la mesure où il doit tenir compte des contraintes imposées par la 
situation. de man& pouvoir préparer des actions efficaces et il Cvaluer 
les actions réalisées dans des conditions d'urgence, Il doit aussi comporter 
une praxis parce qu'il ne peut ndgiiger la part efficace de la tradition (I'Cdu- 
cation des enfants avant le XXe siikle n'ayant pas été un €ch= total) et 
parce qu'il doit donner aux enseignants des repères immédiats leur per- 
mettant de réagir aux aléas et aux urgences de la situation. Le savoir pour 
l'éducation se situe donc à l'imbrication de la conceptualisation du réper- 
toire de signaux des acteurs avec I'actuaiisation du savoir applique dans 
une situation éducative concrète qui doit fonctionner. 

4 Un programme de recherche pour l'éducation : 
construire un savoir stratégique 

En conséquence de ceci. l'objectif de la recherche pour l'éducation 
est fixé : construire un savoir stratégique pour I'éducation. Pour y miver. 
il faut d'abord contourner les difficultés de l'élaboration de la praxis, puis 
construire un modele des contraintes de la situation éducative suffisam- 
ment explicite pour qu'un savoir applique puisse en tenir compte. 

4.1 Les defs de I'k#i?boratiot? d'une pmis 

Il faut d'abord Claborer la praxis des pratiques contemporaines d'édu- 
cation puisqu'il s'agit d'un des deux ingrtdients <i la base d'un savoir stra- 



APPENDICE IV 

FONCTIONS ARCHIVISTIQUES 

(Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de 
l'information, Comité de gestion du Certificat, 1991, pp. 5-1 4) 



L'ensemble des fonctions archivistiques regroupe 119 tçches, s o i t  
47 taches administratives e t  72 taches profersionnellas qui ont 
6th rdparties dans les cat6gories suivantes : 

Administration g6nCrale 

Gestion des ressources f i n a n c i k e s  

Gestion des ressources humaines 

Gestion des ressources matérielles 

Marketing 

F O N C T r O N S S S I O N N E L L E S  RELIEES AUX ARCHIVES 

Acquisition 

Eva 1 uat i on 

Traitement 

Conservation matérielle 

Diffusion 



ONCTIONS A D M I N I S T W I V E S  =IRES AU SERVICE c 
UX ARCHIVES - -  

e c. ler c. coll. 

1. Daterminer la place du Service d'archives 
dans l'organigramme de l'institution 

2. Elaborer le mandat dvun service d'archives 
et en assurer l'application et le suivi 

3 .  tlaborer une politique d'organisation des 
archives selon l'Çvolution de l'organisa- 
tion et du milieu 

4. Assurer l'application et le suivi de la 
politique d'organisation des archives 

5 .  tlaborer les nomes et prosadures 

6. Assurer l'application et le su iv i  d e s  
normes et procédures 

7. Elaborer un programme de traitement des 
archives 

8. Assurer l'application et le suivi du pro- 
gramme de traitement des archives 

9. b6terminer les prioritçs de traitement 
des archives et Ctablir une stratCgie 
d'implantation des Climents du programme 

10. Choisir les moyens nicessaites & 1a mise 
en application du programme de traitement 

* des archives 

11. bvaluer le fonctionnement et le rendement 
du Service 

1 2 .  P lani f ier  l'analyse des besoins 



13. Effectuer l'analyse des besoins, exploiter 
les donnbes recueillies e t  tediger le rap- 
port 

1 4 .  Choisir les moyens nécessaires i 1 'applica- 
tion des lois qui rCgissent directement OU 
indirectement l'organisation des archives 

15. Planifier la constitution des donnCes sta- 
tistiques nicessaires i 1 'administration du 
Service 

16. T e n i r  & jour les statistiques 

1 7 .  Analyser l e s  données statistiques 

18. Exploiter les donnhs statistiques 

19. R4diger le rapport annuel 

2 6 .  Conseiller l'administration dans le choix 
des ressources technologiques 

21. Choisir les systémes informatiques pour l e  
traitement des archives 

22. Saisir et exploiter l e s  donnies iafonnati- 
ques 

23. Choisir les dlCments du programme de trai- 
tement des archives qui doivent etre infor- 
tis6s 

24. dtablir des prioritks parmi les Cléments 
du programme qui doivent €tre i n f o m a t i s C s  

Gestion des ressources financières 

25. PrCparer les  budgets e t  les justifier 

26. Contreler les budgets 

27. Assurer le contrôle quotidien des dCpenses 



Gestion des ressources humaines 

28. Planifier les besoins en ressources 
humaines du Service 

29. Appliquer les politiques et les directi- 
ves de gestion des ressources humaines 
de 1' organisme (conventions col lectives, 
etc.) 

3 0 .  Blaborer et tenir h jour les descriptions 
de tâches 

31. Participer au recrutement et i l a  s61ec- 
tion du personnel du Service 

32. Évaluer les ressources humaines 

33. Superviser le travail des professionnels 

34. Superviser le travail des techniciens 

35. Superviser le travail du personnel de 
soutien 

36. Planifier un programme de formation et 
de perfectionnement du personnel 

37. Former le personnel du Service 

Fes  t ion *' des ressources matériel les 

38. Planifier et justifier I e s  besoins en 
espace (locaux administratifs, d'entrepo- 
sage, de consultation, etc.-) 

39. Pr6parer un plan d'utilisation des espaces 
administratifs, d'entreposage, de consul- 
tation, etc. 

O .  tvaluer les besoins en Cquipement de ran- 
gemen t 

41. Assurer le bon fonctionnement et l'entre- 
tien des appareils nçcessaires & 1. con- 
sultation des archives 



Élaborer un programme de marketing 
du Service des archives 

Etudier la clientèle, les groupes- 
cibles, les courants de recherche, e t c .  

Appliquer Ie programe de marketing 

Promouvoir l'utilisation des archives 

Maintenir des relations avec les admi- 
nistrateurs, les utilisateurs e t  les 
donateurs 

Maintenir des relations avec les milieux 
professionnels 
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12. Ptaparer et tenir & jour les dossiers 
d'acquisition 

13 .  RÇdiper la procidure de transfert des 
archives 

I I .  Obtenir l'autorisation pour le transfert 
des archives 

15 . Contr6ler le transfert des archives 

16. Effectuer les dCmarches auprCs des admi- 
nistrateurs pour le transfert des archives 

1 7 .  Superviser l a  mise en boPte des documents 
semi-actif s 

18. Consulter les personnes concern6es par la 
crCation des règles de conservation (admi- 
nistrateurs, juristes, ~Crificateurs, 
chercheurs) 

1 9 .  Concevoir les r&gles de conservation et 
en assurer l a  rbvision 

20. RCdiger les procCdures d'utilisation du 
calendrier de conservation 

21.   aire approuver les  r&gles de conservation 

22.  Assurer l'application et le suivi de l'ap- 
plication du calendrier de conservation 

23.  ~ t a b i i r  les c r i t i r e s  d'ivaluation pour les 
fonds d'archives non institutionnelles 

24. Evaluer ou faire Cvaluer les fonds d'archi- 
ves non institutionnelles (plans monataire 

- et historique) 

25. etablir les cràtàres de tri pour les archi- 
ves non institutionnel~es 

26. Appliquer les ctitCres de tri pour les ar- 
chives non institutionnel les 



Traitement 

RCaliser l'inventaire des documents en 
fonction de l'analyse des besoins 

Concevoir le cadre ghéral de classifi- 
cation de l'institution 

Concevoir les cadres spCcifiques de 
classification (documents institution- 
nels et non institutionnels) 

Appliquer les cadres de classification 
(g6aCral et spécifiques) 

Tenir jour les cadres de classification 

RCdiger la procCdure dtutilisation des 
cadres de classification 

Concevoir les systèmes de cotation (cote, 
adresse de conservation) 

Appliquer les syst&mes de cotation et en 
assurer le suivi 

P r h c i s e r  la politique génerale relative- 
ment & la description des documents 

Décrire les documents en appliquant les 
normes de description 

R6al iser les outils archivistiques pro- 
pres au traitement analytique et descrip- 
tif 

PrCciser la politique gCnCrale relative- 
ment h I'analyse de l'information 

Assurer l'application et le suivi des 
syst&mes d'analyse de l'information 

40. PrCciser la politique gCnCrah relative- 
ment au rap6rage de l'information 

41.  'Assurer l'application et le suivi des 
s ystsmes de repCrage de 1 ' information 



42. Identifier les documents essentiels 

43. Identifier les documents confidentiels 

Conservation matCrielle 

Prkiser la politique gCnCrale relative- 
ment & la conservation matbrielle des 
documents 

PrCciser la politique gCnCrale relative- 
ment B la restauration des documents 

PrCciser un programme de prCvention appli- 
cable la conservation materielle des do- 
cuments 

Appliquer le programme de prbvention 

Assurer le suivi du programme de prCvention 

Assurer la cansenratim prhrcntive et curative 

Maintenir les contacts avec les centres de 
restauration extérieurs 

Effectuer lr61imination des documents 

Pr.6ciser la politique générale relative- 
ment au plan de protection des documents 
essentiels 

Appliquer le plan de protection des docu- 
ments essentiels et en assurer le s u i v i  

Planifier le plan d'urgence pour la pro- 
tection des documents 

Appliquer le plan d'urgence et en assurer 
le suivi 

Mettre en place des mesures de protection 
pour la sécuritC des documents lors de 
leur transfert et de leur reproduction 

Mettre en place des mesures de protection 
pour l a  sCcuritC de l'information lors de 
son transfert d'un support un autre 

239 

pIVmU DE FORMATION 

e c. ler c .  c o l l .  



58. Reproduire les informations pour fins 
de sCcuritC &/ou de corrrervation 

59. S'assurer de l'authenticit6 de certains 
documents 

60.  PrCciser la politique gCnCrale relative- 
ment & la diffusion des archives 

61. Planifier la diffusion des outils archi- 
vistiques 

62. Préparer la publication des outils archi- 
vis t iques  

63 .  Diffuser les outils archivistiques 

64. Concevoir les syst&mes de circulation 
et de prgt des documents 

6 5 .  Assurer 1 'application et le s u i v i  des 
spst&mes de circulat ion et de prêt des 
documents 

66. Appliquer les règles sur la corrununica- 
bilitC et la confidentialitC 

6 7 .  Planifier la rgalisation d'une exposi- 
tion 

68. Réaliser des expositions 

69. Planifier un programme de formation et 
d'information pour les utilisateurs 

70. Appliquer le programe de formation et 
d'information pour les utilisateurs 

71. - Former les utilisateurs aux syst&mes de 
traitement des archives 

72. RCpondre aux demandes de l'utilisateur 



APPENDICE V 

VALIDATION DU SONDAGE AUPRÈS 
DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC 



Appendice V-a 

Questionnaire de sondage auprés des archivistes du Quebec 

(avril 1994) 



Sondage auprès des archwstes du Québec 

Je suis i prCparer une thèse de doctorat t ïa Faculri d o  sdtncts de 
I'dduution de I'UnfvedtC de Montréal. Ma t h b t  pont sur Ir fornation pratique 
hidale des archivistes de h Ptovfnct de QuCbec et plus panIcuffèrement sur 
ffa&iti supt.  

Je soIlicite vottt coliabontion en vous demandant de blen voulolr 
cornpMtrr ~t qutstionnrin Sondage auprès des archivistes du Québec et  de 
me Ie faire parvenir dans tes melllttln d4lair en udlisant I'envcloppe affranchie d- 
jointe. Ce quuclonnalre s'adresse aux archivistes qul ont compI4c4 leurs Ltudts en 
ucfihristiqut dans ia Ptovfnce de Qu4bec cc qut occupent prdstnttrnent un emploi 
dans te domaint des archives* 

Au mut dCbut du questloanairc vous devtr tndlquer SI vous r€ponder 
i dtre d'ancftn itudiant au ctnlffcat en archhristique ou d'ancien drudiant i la 
mattrise en archtvistlque. Si vous avez fait ies deux programmes II vous faut choisIr 
un seul des deux programmes et ilndiqutr. 

Je jolns un Iexlque au sondage. Vous pouvez vous y r&firer, si 
n€cuaire, Ionque vous r4pondrez ru questionnaire. 

Sachet que votn panlcfpation r C v h  uès importante pour la réalisation 
d t  mon projec. Je vous rtrnerdt de votre pr(cieuse rolhboration. 

Jean-Yves Rousseau, atchfviste 

Questionnafrt anonyme 



@ Jean-Yvei Rousseau 1994 



Vous rCpondez en tenant compte de vos (tudes en archMstlque 

VOTRE F O R M O N  PRATIQUE 

Ctnq activités de fonnatton prrtfque sont reconnues en uchhrtnique. II s'agit de I'inaIyse de procCdure 
ou de ryrthnt, de I'4tude de cas, du Ml en Irbontoire, de la viskt an milieu professionnel et du 
stage (voit k s  dCfinitioru ru Iotlque, d nécessafrt). 

ne sgrpp!lque très peu un peu moyennement assez 
pIr tmporunte imporuntt hnponuite hnporuntc 
O 1 2 3 4 

(encerdu Ir r4ponu) 
1 - Dans i'rcquisftlon de vos connaissances pratiques? 
analyse de procédure ou de système 
Crude de cas 
uavaii en iaboratofre 
vist~e en mfneu professionnel 
Mn 
2- Dans I'rcquisftion de vos coniulsmnces rhéorfques? 
analyse de procedure ou de synéme 
Carde de cu 
uavaii en laboratoke 
Wrt en miIleu professionnel 
Mge 
3- Dam llntigmdon de la thCode t (1 pndque? 
analyse de procidure ou de système 
daide de as 
travail en Iibontofre 
visftt en n l t u  grofCsSIonnet 
=Oc 
4- Duu hcquis~tion des laabilet& nqrniscr pour réaiber d u  dcfits 
dmiûires @K votre mihu de mvdn 
anaiys de pmcCdure ou de @me 
Crude de as 
uavaii en trbontolrc 
Mu en mllftu proftssionnel 
=Or 



5- Duu I'a~uiskfon des hblletis requises pour réalbtt des tâches 
dtff6nntts 611s votre milieu de tnvafl? 
anaiyst de procédure ou de @me 0 1 2 3 4 5  
Ctudt de ur 0 1 2 3 4 5  
travail en hbontoirc 0 1 2 3 4 5  
visite en mfntu profcsifonnet 0 1 2 3 4 5  
W e  0 1 2 3 4 5  
6- D m  Ie d(vc1oppemtnt de votre hc€rëc pour la p r o f d o n  d'archMste? 
anafyse de procedure au de systime 0 1 2 3 4 5  
Cnide de us 0 1 2 3 4 5  
uavaii en hboratoire O 1 2 3 4 5  
viska en mifeu professionnel 01 2 3 4 5  
WV O 1 2 3 4 5  
7- D a  vove odenuclon v tn  la urriire dfardiMne? 
analyse de pmCdure ou de lynkrne 0 1 2 3 4 5  
Cwde de as 0 1 2 3 4 5  
travail en laboratoire 0 1 2 3 4 5  
visite en milieu professionnel O 1 2 3 4 5  
nage 0 1 2 3 4 5  
8. Dans le développement de votre autonomle en unt que profeulonnel? 
analyse de procedure ou de système 0 1 2 3 4 5  
Caide de cas 0 1 2 3 4 5  
travail en Lbontolre 0 1 2 3 4 5  
visite en milieu professionnel 0 1 2 3 4 5  
stage 0 1 2 3 4 5  
9- Dans Ie d4vdoppemcnt de votre regard aldqut de Ir ptofurfon d8archMne? 
analyse de procédure ou de ryztérne 0 1 2 3 4 5  
&udt de c a  0 1 2 3 4 5  
cravall en laboratoire 0 1 2 3 4 5  
visite en mIlieu professionnel 0 1 2 3 4 5  
=Pc 0 1 2 3 4 5  
1 0  Dam le développement de votre d r  mrr6gfque ou ~ o l r  pour I'rrdon? 
anaiyse de procédure ou de synéme 0 1 2 3 4 5  
4ude de cas 0 1 2 3 4 5  
uavafl en hbontoire 0 1 2 3 4 5  
visite en milieu professionnel 0 1 2 3 4 5  
mge 0 1 2 3 4 5  
I 1- Phcu par ordre d'imponuicr d i rame d u  dnq actMtis de fornation pratique 
selon fa valeur fomutc t  que vous tuf ~ b u e z .  

I r vlieur îa plus imponune et S i  Ir vaftur la moins impomte 

1 [. 1 analyse de procCdun w de système 
2 1 ] 4wde de us 
3 1 f mvail en laboniorre 
4 [ ] Wte en mllleu professionnel 
s r  l=ge 



VOïRE STAGE 

w$(rfode de fornadon pntfquc qui s'indre bnr on prognmma d ~ t u d u  et se dalise dam un 
mfifeu de mrtl préalablement aiotsi." (Villeneuve, 1992, p. 1 8 1 ) 

1 
2 
3 

14- Cam 
1 
2 
3 
4 
5 

I f -  & di 
1 

Ife r iti ia formule de votre stage ? 
1 1 un coun avec slgle et eréditr 
; 1 un stage IntCgrC 8 un ou plusfeun coun 
kt moment du programme wu-vous ~~€ votre nrge ? 

J avant d8rvolr SUM la motdé d u  coun du programme 
] après ivofr suivi la moitld des coun, nuk avant la fin du programme 
] a la fln du programme 

pien &hicurer firent r1fouks votre stage ? 
J moins de 120 heures 

120 i 144 heurts 
] 145 i 239 heures 
1 240 i 400 heures 
] plus de $00 heures 

rée de votre sage ai-eIfe 4th 
j sumante? 2 [ 1 insuffisante? 

Quelle e n  17rn~ortlnct du temm alToul. Ion de votre sune, 
nt s'apptiquc p u  nulle peu imporunte i m p o ~ t e  très fmporuntt 

O t 2 3 4 
f 4- aux rfdits admlnlnntfvu subantes (voir les définitions ru lexique, d nkessaire)? 

1 rdminlruation générale 0 1 2 3 4  
2 adminisuadon des ressources finanderes 0 1 2 3 4  
3 admfnhadon d a  ressources humalries 0 1 2 3 4  
4 adminimadon der ressources mat4rfelles 0 1 2 3 4  
5 adminimadon du markedng 0 1 2 3 4  

17- aux dches professionneifes sutvrmes (voir Its diffnlttons au lexique, sr nbctdre)?  
1 aCation de documcno (formulak, correspondanceJ eu.) 0 1 2 3 4  
2 ivduadon de documents: ilabondon erlau modfficadon de règles 
de COfIScrvtdon de documents Mmdonneis &ou d'un calendrier 
de conservation de docurneno lnsdardonnels 0 1 2 3 4  
3 dvrluadon de documents: appnudon de rCgla de conservadon (tri, 
dlecdon, tu. de documents lnnlntdonnels acdb, strn~icdfs ou i 
cori~trviidon permancntc) 0 1 2 3 4  

4 haiuatfon dt doarmenrr: &bondon ctlou modification de ait&& de 
itltcdon et de ui de documenzs 0 1 2 3 4  

5 bduadon de document% appnadon de dtCnr de séiectfon et de tri de 
doaimeno prtvb 0 1 2 3 4  
6 M u d o n  de documents: rpCdRudon de h vaItur marchande de 

documents prfvtr - 0 1 2 3 4  
7 acqubldon dt doeumeno: ua&m (dépôt ou mement) de documena 
indtudonntis 0 1 2 3 4  

8 acquisidon de dommenti= don, Nt, dCpbr, vente ou Cchangt de 
documents prfvb (contrat, t ~ )  0 1 2 3 4  



9 dzsiflcation de documents (y comprfs le durement physique te cas khéant) O 1 2 3 4 
10 description cc Indexadon de Ilnfomdon corulgnçt sur des 

documents ( y  compris l'analyse documcnuh de procès-verbaux, de 
conuatr, eu. ahsf que Ie conodle tenninologïquc d8autorfté et 
k thésaunis Ie cas CchCant) 0 1 2 3 4  

1 1 conservadon et procccdon de documents (y compris de documenu esend&) O 1 2 3 4 
12 communkadon de documents (y comprfs h dlffwton, la eférence, le rappel) O 1 2 3 4 

Quelle e n  I'ïm~orunce dçr temps rltouC. lors de votre ruste, 
ne s'apptique p u  nulle peu fmporuntt hporunte très fmponuitt 

O 1 2 3 4 
1 8- a l'obse~don des Uches? 0 1 2 3 4  
f 9- A 18exécurlon des tCiches? 0 1 2 3 4  

20- ~ ~ m i l r t u o o f e s s t o n n e l ~ s )  oa vous avez etlcnui votre sune et  indiquez 
ja taille de son unit4 d'acmetl htdce .  d6~ancment, division, etc.) 

1 i 5 employis 6 f O etnployés I I  i 20 employés plus de 21 employLs 
1 2 3 4 

(ml lieux proftuionneIs) 1 1 (mitle) 
1 [ J archives nationales, rnfnisth?, socMt4 d'tut, eu.  1 2 3 4  
2 [ ] centre hospitatier, dsc, dlnique, eu. 1 2 3 4  
3 [ foyer, centre d'accueil, , eu. 1 2 3 4  
4 ] commission scolaire, cégep, collége, université 1 2 3 4  
5 [ ] munidpalid, munidpallté re@onaIe de comtC, communauté urbaine, 

société paramunicfpale, tu. 1 2 3 4  
6 1 organisme du recteur bancaire edou des assurances 1 2 3 4  
7 1 ] assocfarion, fCdératfon, syndicat 1 2 3 4  
8 [ 1 soci4t4 historique, musée, eu. 1 2 3 4  
9 [ ] corporadon professionnelle 1 2 3 4  
10 [ ] &[net d'un profaionne1 ou d'un groupe de professlonneb 1 2 3 4  
1 1 f J communauté religieuse 1 2 3 4  
12 [ J entreprise de producdon, de disuibudon, de vente, eu. de biens 

eVou de services 1 2 3 4  
If J autre 1 2 3 4  

Inencadnmtnt professionnel focmi par le(s) mMeu(x) de stage? 
ia concotduicc antre la théorte erucTgn4e et Ii pratique? 
Ir ~ y w t  avec te nrpo-ble du -pu en milita prolutfonnei? 
Ir renoom de groupe avant, dmuit d o u  après le stage? 
Ir rencontre avec Ie r u p h u t  du mge (Le. te professionrie1 dans 
k m n l a  dt mm)? 
J'hporunce du jouwl de bord? 
Ilmportrnce du rapport de mgc? 



o.-- &- 
" ah, a?: 
3 ,z 



4O. T' d'orgadsmt 05 vou tnvdlIez présentement 
1 1 archives nationales, ministère, &tt d'dut, tu. 
2 f ] cenue haspiulltr, dsc, citnfque, eu. 
3 f foytr, cenue d'accuei!, e tc  
4 f commfûSon scolafre, cdgcp, cofi&ge, univeah4 
5 1 ] munidpiJité, rnunidpalld régfonafe de cornd, comrnunaut~ urbaine, &414 paramunidpale, eu. 
6 f ] organisme du secteur banufrt c h u  des assurances 
7 1 ] association, fCdCradorr, syndicat 
8 1 JociCte hktorlque, musCe, etc. 
9 f J cwpondon pro~lomelfe 
10 [ 1 cabinet d'un pmfcnfonnel ou dtun groupe de profcnlonnelr 
1 1 [ 1 cammunautC nïîgierue 
12 j 1 enmeprise de producdon, de dimfbution, de vente, e tc  de biens ctrou de services 
13 []autre 

41- tanle de 18untt€ o f  vous t m I l l e z  prhntement 
1 1 1 1 3 S employés 
2 [J 6 10 employés 
3 1 J 1 I a 20 employés 
4 [ ] plus de 2 1 trnployés 

42- Votn satut au seIn de cette unit4 
1 f 1 cadre 
2 [ ] professionnel 
3 [ technlclen 
4 ] auue 

43- Void une f int de t4cfies admfntnnrtves ayant mit ru domaine des archives. Cochez toutes ce~ies 
que vous avez tffeccuCts, en tout ou en panle, ocpub I'obttndon de votre diplôme en 
atchfvMque. 

1 [ J admlntsrratfon ghnérale 
2 [ 1 admlnisuaa'on des ressources financtéra 
3 [ ] adminkadon des ressources humaines 
4 [ ] adminisuadon des ressources rnat&ieila 
5 1 j admfnlmtdon du rnarkedng 

44- Void une Iint de tScher proftrtlonntllts ayant ualt ru d o d n e  des archhres. Cochez toutes celles 
que vous avez effeccuks, en tout ou en parde, depuls I*obttnrfon de votre diplôme en archMtciqut. 

1 [ J creation de documents (brmulalres, correspondance, etc-) 
2 1 J Çvafuadon de documeno: ilaboradon ct/ou rndficadon de regfa de corilervadon de dommenu 

MardonneIs euou d'un uIendritr de C O ~ U ~ M ~ O ~  de documents ImitutJonneis 
3 f ] 4valuadon de dornimeno: appliudon de règfes de coruervadon (tri, sClecdon, eu. de documents 

insdardonntk adf i ,  seml-acdfi ou A cortsenradon permanente) 
4 1 ] Cvihadon de documeno: Wondon et/ou modlfiudm de alteres de s4lecrion et de tri de 

documents privés 
5 1 1 tvaluatfon de documrnp: appiiadm de aMrs de sCItcdon t t  de tri de documents prives 
6 j 1 CMluadon de documenu: rpédflutlon de Ir vafeur marchande de documents privés 
7 1 1 acquisition de doeumeno: transfert (dCpbt ou versement) de documents indmdonnels 
8 [ 1 acqutddon de dwmicno: don, prêt, d&& vente ou Miange de documents privés (conrnt, eue) 
9 1 ciasMurlm de documents (y compris le b e r n e n t  physlque le us échéant) 
10 .[ 1 desdpdon et induidon de l'infamnlon consignk nir des documents (y compris I'anabe 

documentaire de procb-verbaux, de conrno, etc, ainsi que le contrMe teminologique d'autofire 
I t  thésaunir Se us CchCant) - 

1 1 [ ] commfadon et protecdon dt documcnu (y compris de documents csscndeis) 
12 [ ] communludon de documents (y compris la diffusion, !a r4ftrtnce ou k rappel) 
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-4: processus constirnt de normes, de mCthoda et de procédures permetunt de recevoir d a  mfv~ 
~tudonneilcs, par dOpbt ou versement et des mes prfvéts par don, pdt,  dCW vente ou icfiange. 

inimrdon des ressources finrndhs: prCpandon, suM tt conuôfe du budget, des subvendons, s; 
appilcadcm de nonnes ~ ~ ~ n p u b l ~ j  eu. 

ion des mmourcts humriines: recrutement, doodon, évaluttlon, e t c  

: pIanifiudon et conu6fe d a  lmux, des ~ u l ~ r n e n o  et des ~ynlmes 
de prottcdm, de dimon,  de reproducdon, ctc 

bgbrintnntfon du marketInn : Crude de dientéles; concepdon de produb ou de services; plan de marketing; tu. 

anafyse pCnCr;rle de besoins; concepdon, suM et Cvtiuadon du mandat, de la planification 
nnt4gique, des objedfi, de ia soucarre, de ia pdidque et du programme de gesdon des archFves8 de dlrecdves, 
nomes, rnCthodes et procedures, de mtisdques, etc.; appii udon et suM de mspoSidonr Hgisladves et ttglernenulres; 
etc  

de ~roc€dure ou de rvnhq: actMtf visant i faire acquérir ou perfCC6mnerI par enuaTnemen(, des 
aptitudes t IJCtude minutieuse d'une procédure ou d'un @me dans le but de comprendre, dtamCIiorer ou d'en 
concevoir un nouveau. 

: p r o c m  constitué de normes, de m4tfider et de procCdures pcnneuant d'exprfmer Ie 
contenu d'un document ou d'une s M e  de documents mus forme d'ornait, de &me ou de nprésenradon Indexée. 

m: 'L'ensemble des Infomadons, que& que solent leur date, leur nature ou leur suppon, organlquement 
reunfes par une personne physique ou morale, pubIique ou prtvée, pour lu besolw memes de son &ence et 
l'exerdce de ses foncdons, consenrées d'abord pour leur valeur primaln, c'est-a-& adrnlnlsrrrdve, légale, financi4re 
ou probatoire, conservées ensufte pour leur valeur secondaire, c'cs~-Mre de rtmoignige w, plu sfmpIernenr, 
d'tnfomdon gén&ra!e." (Rousresu, ].-Y. 1 99 1, p. 2). 

c)iMsdoue: discipline qui rtcome les principes et les tectinlques rCgissant b dadon, I'&aJuadon, 14cquMdon, 
la chifiudon, la descrtption et f'inbexadon, b C O J W M ~ O ~  et k proteaion dm! que k commrinlcadon des archives. 

C.lcndirtrdc: l m m e n t  de gesdon pcrmemnt de regrouper, de dimirer, d'appliquer et de c o n d e r  
(wM, modification et mise i [our) les règles de RI et de séiecdon *nt ia conservadon de documeno. 

Q.lwmcm-e: opCradon rnatLrieOe conskant P ranger les fonds, les &des, b urlcia et les documenrr selon 
b r d r e  de ciadfiadon Ctabli. 

liffadan: emernMe de convtndonr, de nomes, de m4thodcr n de procédures munrir&es en N m e  
gumc~ant  d'effecuier le rtgroupemenr InnrcDeaeI des fonds, des Mes, des arddes, et des documents par foncdon, 
pu &et ou p?r tout auue ûfthre retenu i la sufte d'une analyse de conwnu. 

C o n ~ M c f o n  et ~ l o t e a i o ~ :  processus consdru4 de nonnes, de mCthodes, de procédures et de dlr@do~ 
pcrrntmnt la m h  en phce, k suM et le nuInden de condidm ma<Ciklkr propres a assurer ia conren.auw, et !a 
p r d m  phydque des documeno ajnd que de llnfomdon qui y est consIgnCt. 



Qesat~tfon et Indexation: procesu condm6 de nonnes' de m4thoda et de pfddures  au coun duquel la 
uncrtrfnfques physiques des documents d'archfves sont présentées et Ieur contcnu mrlniC 18aide de descripteun 
ou de mw-db faisant partit d'un vocabulaire îîbn ou conobI4 (desdption). Les dcsalptcun ou rnoadb sont 
e d t e  pwpb sous forme d'index gCndn1 ou d'fndex rpkfnqua (Indexadon). 

. pifhsion: processus permeaanr de faire connaTm les sources documcn~lres ainsi que les acdvî& et stmicu offem 
en communlqtiant de l'information auprès des dIvcnes dftntèîes udllrauices d'archives. 

p o m c n u  cs~ntiels: dmment9 permeaant La rondnuite ou le teobkemcnt du opéndons, des droftr et der 
MIgadons durant au aprb une période de crise et dont ia disparidon aunlt des consCqutnces graves et héparables. 

&UOC de QI: acdvid visant $P i re  acqu4rfr ou perfccdonner, par enollnement, des apdrudes A analyser et A 
so~utionner un cas i panir de la desalpdon drunt druadon r4eHe ou vn[rcrnblble aCant problhe. 

Fvduatfon: (a) processus conrdtué de normes, de méthodes et de pmcÇduns pemettlnt de dCtermlner ou de 
modifier dcs critères de ai ex de sélection &nt h conservadon de documents dtarchhru (Insdtudannels ou prive) 
4 pirdr de leur valeur prfmake et de leur valeur suondalre, 3 tes appliquer et i en =mer le nrM ec le mainden. 
(b) Spédficadon de la valeur marchande de documeno. 

Fonnatlon ~nttaue: "Lfensemb~e des cours de rnCrhodologie de Ilntervendon, lu laboratoires de pradque et Ies 
sages contenu dans un programme de formadon visant I'acqufsidon des connabnces, des habileta et d a  atrftudes 
nécessilrts A l'exercice d'une profesdon". (VUlenewt, 1992, p. 180). 

bdexatlon: voir: pescrl~tlon et indexation 

P d s e ~ t i o n :  voir: Conservation et  roted don 

Protection: voir: C o n s c ~ t i o n  et ~rotedoq 

met de documents: processus connftué de méthodes et de proddures au cours duquel des documents 
(généralement nmi-actffs) sont retournb, soir pour eue conniltbr, mlt pour Cue r4acdv&, par h pesonne physique 
ou morale qui les a a&&. 

~&f€mnct: p r ~ ~  conrdutt de rn&hodes et de procédures permetfant de guider lu diena udIkateurs d'archives 
vers les sources dlnformarions approprî4es i leurs btsoins pu& de Ies leur communfquer. 

$sage: .?&iode de formation pndque qd s ' b L n  datu un programme dJÇoides et qui r réalise dans un maieu de 
@avaiI prblabftrnent choisi. C'es une ospérience &'apprendsage rupcrvfsC *nt I'acqulsidon des connaissance% 
habiietb et atdaides nécesaires i I'orudct d'une profession". (VWeneuve, 1 992, pp. 1 8 1-1 8 2). 

-mus: iangage documenuin cbdd, g4nMement spédaItrC, cohCrent et UmtL âe mots, basé sur une 
maundon hIénrchisée f*nt r&fCrence i un ou i plusieurs damalnu de la connrlrunce, 

iMtC vinnt i filn icqutrlr ou compMttr des connabances 4 pnfr de 
I'obstrvadon directe d'un mllicu grofessimnei 4 un moment donné. 

of--YW Rousseau 1994 Date : Signature : 
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LISTE D'ENVOI ( NOMENCIATüRE PAR CATEGORIES D'ORGANISMES) 

Catégorie 1- ARCHIVES NATIONALES: 
2 organismes du secteur public, 2 personnes 

Archives nationales 
du Canada 
jean-Pierre Wallot 
Archiviste national 
395, rue Wellington 
Ottawa 
Ontario 
KIA ON3 

Archives nationales du 
Québec 
Robert Gmn 
Conservateur 
12 10, av. du Séminaire 
Sain te-Foy 
Qu* 
G1V 4Nl 

Catégorie 2- ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES: 
3 organismes du secteur privé, 3 personnes 

Association des archivistes 
du mebec 
Victorin Chabot 
Président 
Université du Qpébec à Huii 
-ce Jos.-Montferrand 
170, rue de l'Hôtel-de-ville 
Hull 
Qpébec 
J8X 3x7 

Association 
canadienne des archivistes 
Antonio khasseur 
Présdent 
Archives nationales du Canada 
395, rue Wellington 
Ottawa 
Ontario 
KlA ON3 



American Records Managers 
and Administrators 
Canadian Chapter (Region Vm) 

Vrncellt EmtnelI 
Résident (Montréai Chapter) 
C.P. 15 13 Place Bonaventure 
Montreal 
mebec 
HSA 1H6 

1788 me d'Argenson 
Sain te- Julie 
Qw= 
J3E 1E3 

Catégorie 3- Cam 
1 organisme du secteur public, I personne 

Cégep de Jonquière 
Archives 
Nicole Sauvé 
2505, Saint-Hubert 
jonquière 
Québec 
G7X7w2 

Catégorie 4- CENTRE HOSPITALIER: 
1 organisme du secteur public, 1 personne 

C e n ~ e  Hospitalier 
Sainte-Marie 
Archives 
Carmen Bouchard 
1991, b0u.L du Carmel 
Trois-Rivières 
Qpébec 
G8Z 3R9 

-ta.: (418) 547-2191 
poste 279 

-fax: (428) 547-9031 

8007 Châteauvert 
Trois-Rivières 
Qpébec 
G8Y 6V6 



Catégorie 5- COMMISSION SCOIAIRE: 
1 organisme du secteur public, 1 personne 

Commission scolaire 
catholique de Sherbrooke 
Secrétariat général 
Frédérick Bmchu 
2955, bouL Universite 
Sherbrooke 
mebec 
J1K 2Y3 

Catégorie 6- COMMUNAUTÉ RELïGWSE 
1 organisme du secteur privé, 1 personne 

Séminaire Saint- Joseph 
Service des archives 
Suzanne Girard 
858, rue laviolette 
Trois-Rivières 
B i é k  
G9A SS3 

Catégorie 7- CORPORATION PROFESSIONNELLE: 
1 organisme du secteur privé, 1 personne 

Ordre des infirmi6res et 
infirmiers du Qrébec 
Danielle Mesne-Saint-Hilaire 
Service des archives 
4200, bouL René-Levesque ouest 
Montréal 
Blébec 
mz IV 

Catégorie 8- SW D'ÉTAT= 
1 organisme du secteur public, 1 personne 

Hydro-Qx&ec 
Service des archives 
Michelle Dobec 
Complexe Desjardins 
Basilaire 2 
Montréal 
Qlébec 
HSB 1W 

-ta: 935-2501, poste 306 
-fax: 935-1799 



Catégorie 9- ENTREPRISE P- 
2 organismes du secteur privé, 2 personnes 

AIcan 
S e ~ c e s  immobiliers 
Denise Larouche 
Manoir du Saguenay 
1655, rue Powell 
CP. 1070 
Jonquiere 
Qlébec 
G7S 4 K 6  

Fédération des Caisses 
populaires Desjardins 
Archives 
Darkise Grégo* 
95 des Commandeurs 
Lévis 
Qpébec 
G6V 6 

Catégorie 10- 
1 organisme du secteur public, 1 personne 

Ministère des ressources naturelles 
Division de la documentation 
Marc Beaudoin 
5700,4e avenue ouest 
local B-200 
Charlesbourg 
Qpébec 
G1R 4x7 

380 rue Dolbeau 
Qlébec 
Qsiébec 
GIS 2R3 

Catégorie 1 1- M U N I C I P ~  
1 organisme du secteur public, 1 personne 

Ville de Qiébec 
Division des archives 
Giaette N d  
Bibliothèque muniapale 
350, rue Saint-Joseph est 
aébec 
Qvebec 
G l K  3B2 



Categorie 12 A- UNRrERSm (ARCHlVES): 
1 organisme du secteur public, 1 personne 

Universite du Qpébec 
à Monméai 
Service des archives 
GervaisSavard 
C.P. 8888, succursale "A" 
Montréal 
H3C 3P8 

Catégorie 12 B UNIVERSm (FORMATION): 
4 organismes du secteu public, 5 personnes 

Universite de Montréal 
kole de bibiiothéconomie 
et des sciences de l'information 
C.P. 6 1 2 8, Succursale "A" 
Montréal 
Qpébec 
H3C 357 

-Fiorence Arès 
Cordonnatrice des stages 
(certificat et maîtrise en 
archivistique) 

Université du Qyébec 
à Chicoutimi 
Module d'histoire -ta: (418) 545-5390 
AndréCôté OU 545-501 1 
Responsable du certificat en archivistique 
555, boulevard de l'université - fax: (418) 545-5012 
Chicout* 
Qrie- 
G7H 2Bl 

Sylvain Senécal 
responsable du stage en gestion des 
documents administratifs et des archives 
de l'université du Qpébec à Montréal 
HydroQp&ec 
Centre d'archives 
Complexe Desjardins 
Basilaire 2 
CP. 10 000 
Montrkal 
Qiébec 
H5B 1H7 



Université Laval 
Département d'histoire 
Pavillon Charles-DeKoninck 
Blébec 
QW= 
G1K 7P4 

- Héiène Bernier 
Responsable de la formation 
pratique 
(archivistique) 

-MartineCardin 
Responsable du stage 
(maîtrise en archivistique) 

jean-Yves Rousseau 

Avril 1994 
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Montréal, le U mai 1994 

Madame, Monsieur, 

Monsieur Jean-Yves Rousseau, archiviste, prCpare sous ma direction une 
thèse de doctorat qui tentera de déaire h formotion p d q u e  initiale des archivistes de h 
province de QuCbec en partant des rgponses P un questionnaire que j9cstime de très grande 
quaIit6 au point de vue recherche. De plus, aimerait connaître l'opinion des répondants 
sur la formation pratique par les mges. 

Monsieur Rousseau en est P l'étape de ha validation de wn questionnaire. 
Valadation au point de vue perlinenee de chaque question et vadation ou point de vue 
W i l i f k  des questions. Vous comprenez I'mipoIetance de votre participation & cette Ctape de 
In recherche. Vos r4powr et vos ~ggesüons ne pourront qu'améliorer son questionnaire 
et, Piasi, profiter & la formation initiale en arcàivisüque d au d6veioppement de la 
profession d'archiviste. 

Sachez pue j9apprécie grandement votre participation P In validation de cet 
iastrument de recherche et, au nom du departement de Didactique de la Faculte des 
sciences de l'éducation, je  vous remercie de votre collaboration. 
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Montreal, le 16 mai 1994 

objet: validation du Sondage aoprbs des archivistes 
da Québec et du L e x f  que 1 'accompagnant 

Cher(e) collègue, 

Je m i s  B pt4parer une th&e de doctorat à la Faculté 

des sciences de l'éducation de 1 'Wvereité de Montréal. Ma thèae porte 

sur la formation pratique initiale des archivistes de la Province de Québec 

et plua particulièrement 8ur l'activité stage. 

Une partie importante de la cueillette des données 

nécesseire b l'blaboration de la thèse s'effectuera par l'entremise d'un 

questionnaire intitulé: Sondage auprès des archivistes du Quabec. 

D a n 8  le but de permettre une caupséhension unifonne de la terminologie 

utilisée, le questionnaire sera accompagné d'un Lexique. 

Ces deux documenta seront à la fin du mois 

d'Août prochain, aux mearbres des trois associations professionnelles 

oeuvrant au Québec, soit: L'AAQ, 1'ACA et 1'BRMA. Toutefois, avant de 

procéder à leur envoi, il est essentiel de Lee faire valider auprès de 

praticiens agisaant à titre de juges. Par la présente, je sollicite votre 

participation au processus de validation entrepris- 

Je voua prie de lire chaque question du document 

intitul6: Sonâage auprbs des archivi i tes  du Qu6bec afin d'en 

apprécier le degré de Pertinençe: "Degr6 de lien significatif entre les 

résultats obtenus et les besoin8 à satiefslre ou entre  les objectifs 



poursuivis et les besoins à aatiefuire" (Legendre, 1988, p-454) ainsi que 

de l i i fb i l i t6:  "degré de facilite de canpréhension du contenu, dQ la 

faqon dont il est expriméa (De tandsheere, 1992, p.376). Indiquez votre 

appréciation î3ur le document ht i tu ï6 :  Validation du questionnaire 

sondage aupras des archiristeri; du Qu6bec. Une échelle d ' appréciation 

a et& prévue ii cet effet. Vous pouvez bgalement ajouter tout ccmnentaire 

que voua croyez utile. Datez et signez le document. 

Quant au document intitulg: terique, je vous prie d'en 

prendre également connaissance et d'y indiquer toute modification ou 

eaumentaire que vous croyez u t i l e -  Vous pouvez kgalement consigner votre 

appréciation sur un autre document si voue le désirez. L'abeence de 

modification ou de camentaire sera interprétée came un accord relat i f  aux 

definitions qui y apparaissent. Datez et signez le document- 

Je vous prie de me retouner la Validation do 

questioanafre de 6ondage aupr&s des archivistes du -bec ain~i 

que le Lexique (qu'il soit annoté ou non) dana les meilleurs délais en 

u t i l h a n t  l'enveloppe afrranchie ci-jointe. Les informations foumies 

seront traitée8 de façon a respecter votre anonymat- 

Je voua remercie de votre précieuse collaboration et je 

vous prie de croire l'expression de mes aentirnents les meilleurs. 

-Yves Rousaeau 

chiviete 

PJ: Lattre de M. Marcel Baisvert, directeur de thbme 

Sandage auprh des archivistes do Québec 

Lexique 

Validation du qtrsstio~naire de sondage auprbs des 
archivi stes du Quabec 
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Questionnaire de sondage auprès des archivistes du Quebec 

(novembre 1994) 



Sondage auprès des archivistes du Québec 

Je suis à préparer une thèse de doctorat à la Faculté des sciences de 
l'éducation de l'Université de Montréal. Ma recherche pone sur h formation 
pratique initiale des archivistes de II Province de Québec et plus paniculièrement sur 
I'accivité stage. 

Je sollicite votre colIaboncion en vous demandant de bien vouloir 
compIéter Ie questionnaire Sondage auprès des archivistes du Québec et de 
me le faire parvenir dans les meilleurs délais en utilisant I'enveIoppe affranchie ci- 
jointe. Ce questionnaire s'adresse aux archivistes qui ont complété leurs études en 
archivistique dans la Province de Québec et qui occupent présentement un emploi 
dans ie domaine des archives. 

Au tout début du questionnaire, je vous demande d'indiquer si vous 
répondez i titre d'ancien étudiant au certificat en archivistiaue ou d'ancien étudiant 
à la maîtrise en archlvistiaue. Si vous ives fait les deux programmes, il vous faut 
choisir un seul des deux programmes et  l'indiquer. 

l e  joins un leu'que au sondage. Vous pouvez vous y référer, si 
nécessaire, lorsque vous répondrez au questionnaire. 

Sachez que votre panicipation s'avère tris importante pour la réalisation 
de mon projet. Je vous remercie de votre précieuse collaboration. 

/ /Y?b ]an- ves Rousseau, 
V archiviste 

Questionnaire anonyme 

Novembre 1994 
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Vous répondez en tenant compte de vos études en ardihristique 

I [ 1 au certificat ou 2 [ 1 i la maitrise 

VOTRE FORMATION PRATIQUE 

En archivistique, il peut y m i r  cinq r a ~ r b  de formation pmtique: analyse de procédure ou de 
m i m e ,  étude de as, travail en tbontoin, visite en milieu professionnel et sage 
Jvoir Ies définitions au Iexiqtce, d néctsafre). 

Quelle a été I'im~onance de chacune de ces a a ~ t é s ?  knccrdez votre r4~0m.e) 

ne s8appIique très peu un peu moyennement assez 
P u  imporunte importante irnpomnte importante 
O 1 2 3 4 

1- Dans l'acquisition de vos connaismnccs théoriques? 
anaiyse de procidure ou de système 
étude de cas 
travaii en laboratoire 
visite en milieu profeutSonnel 
stage 
2- Dans t'acquisition de vos canruiwincu pratiques? 
analyse de proddure ou de systéme 
étude de cas 
uavail en laboratoire 
visite en milieu professionnel 
nage 
3- Durs l'intégration de h thiorie i votre pratique? 
anaiyse de procédure ou de système 
éarde de cas 
uavail en laboratoire 
visite en milieu professionnel 
stage 
4- Dans f'acquisition des lubnetés requises pour réaiiser des tâdies 
a d m i ~ t ' r v e s  dans votre m i k u  de t d l ?  
anaiyse de procedure ou de système 
étude de cas 
travail en faboratoire 
visite en milieu profesrionnef 
nage 

très 
imporunteg 

f 



5- Duiis l'acquisition des habilct& requises pour réaliser des t5chcr 
profdonneI!es dans votre milieu de m a i l ?  

l analyse de procédure ou de syséme 0 1 2 3 4 5  
1 

l 
étude de cas 0 1 2 3 4 5  

I travail en labomoire 0 1 2 3 9 5  
visite en milieu professionnel 0 1 2 3 4 5  

0 1 2 3 4 5  
6- Dans le diveIoppemtnt de votn intérét pour fa p r o f d o n  d'archiviste? 
analyse de prochdure ou de systbe 0 1 2 3 4 5  
étude de cas 0 1 2 3 4 5  
uavaiI en laboratoire 0 1 2 3 4 5  
visite en milieu professionnel 0 1 2 3 4 5  
stage 

- 0 1 2 3 4 5  
7- Dans votn orientation vers !a amière d ' a t & ~ ~ e ?  
analyse de procédure ou de systême 0 1 2 3 4 5  
éaide de cas O 1 2 3 4 5  
uavaii en laboratoire 0 1 2 3 4 5  
visite en milieu professionnel 0 1 2 3 4 5  
stage 0 1 2 3 4 5  
8- Dans le développement de votre autonomie en ont  que professionnel? 
analyse de prc~edure ou de système 0 1 2 3 4 5  
étude de cas 0 1 2 3 4 5  
uavail en iaboratoire 0 1 2 3 4 5  
visite en milieu professionnel 0 3 2 3 4 5  
stage 0 1 2 3 4 5  
9- üans le développement de votre regard critique (évaluation personnelle) de h profession? 
analyse de procédure ou de systéme 0 1 2 3 4 5  
étude de cas 0 1 2 3 4 5  
travail en laboratoire 0 1 2 3 4 5  
visire en milieu professionnel 0 1 2 3 4 5  
stage 0 1 2 3 4 5  
10- Dans Ie déveIoppement de votre savoir stratégique (savoir pour l'action)? 
anatyse de procédure ou de système 0 1 2 3 4 5  
énide de cas 0 1 2 3 4 5  
travail en laboratoire 0 1 2 3 4 5  
visite en milieu professionne1 0 1 2 3 4 5  
stage 0 1 2 3 4 5  
1 1- P b c u  par ordre dlmpomnce chacune des cinq activités de fomution pratique 
selont Meur formavlct que vous Iui anribuez. 

valeur la pius imporrrntt et 5 s Ir valeur la moins impanante 

] anafyse de procédure ou de système 
] éutde de cas 
] mvaii en laboratoire 
J visite en mineu profaionne1 
1 stage 





Quelle a &té 17rn~orcance du temm ilJou6, Jon de votre staac, 
ne s'applique pas nulle peu importante fmpomnte très importante 

O f 2 3 4 
1 7- aux ticher administntfvcs suivintes (voir les définirions au lexique, si nécessaire)? 

1 admininration ghérale 0 1 2 3 4  
2 admjn&tracion des ressources financières 0 1 2 3 4  
3 administration des ressources humaines 0 1 2 3 4  
4 adminisuadon des ressources mat4rielIes 0 1 2 3 4  
5 adminisuacion du rnarketfng 0 1 2 3 4  

18- aux aches professionnelles luivintes (voir Ies définitions au lexique, si  nécessaire)? 
1 création de documents (formulaires, correspondance, eu.) O 1 2 3 4  
2 evaluation de dmmentr: Claboration edou modification de r4gles 
de conservadon de dacumenu instinio'onneis euou d'un calendrier 
de conservation de documents institutionnels 0 1 2 3 4  

3 évaluation de documents: application de r&gies de conservation (ai, 
s4lection, etc. de documents insututionnek actif$ semi-acdlj ou a 
conservation permanente) 0 1 2 3 4  

4 évaluation de documents: élaboration edou modification de de 
sélection et de tri de documents prives 0 1 2 3 4  

5 évaIuauon de documenu: application de critères de sélection et de ui de 
documents privés: 0 1 2 3 4  

6 4vafuation de documents: spéa'fication de la valeur marchande de 
docurnentr privés 0 1 2 3 4  

7 acquisition de documents: transfert (dep6t ou versement) de documents 
indtudonnek 0 1 2 3 4  

8 acquin'Uon de documents: don, prêt, dep@ vente ou échange de 
documents privés (contrat, etc.) 0 1 2 3 4  

9 cfasrification de documents (y compris le dauement, le cas échéant) 0 1 2 3 4  
10 descripu'on et indexation de I'informaoon consignée sur des 

documents (y compris I'anafyse dmrnentaire de pracés-verbaux, de 
contrats, etc, ainsi que le contrôle teminologique d'autorité et 
le thésaunis le cas échéant) 0 1 2 3 4  

1 I prbervation de documents (y compris de documents essendek) 0 1 2 3 4  
12 communication de documents (y compris la diffusion, la référence, le rappel) O 1 2 3  4  

1 9- à I'obsenntion des tâches? 0 1 2 3 4  
201 i I'exicution d a  tâches? 0 1 2 3 4  

À la fin de v o m  stage, comment qua1ifieriez-vous 
ne s'applique pu médiocre assez bon(ne) très bon(ne) exccllent(e) 

O 1 2 3 4 

2 1- I'enadmment professionnel fourni par I t(s) mifieu(x) de stage? 0 1 2 3 4  
22- 11 concor&nct encre fa théorie enseignée et  la pratique? 0 1 2 3 4  

0 1 2 3 4  23- Ir rencontre avec I'univcrriuire responsable des mges en mifieu? 
24- lu rencontres de groupe avant, durant etlou après Ie mge? - 0 1 2 3 4  
25- lu rencontres avec je nipcmkur du sage (Le. le professionnel dans 

le milieu de stage)? 0 1 2 3 4  
26- I'imporunct du jounul de bord (compte rendu drronologiquc)? 0 1 2 3 4  
27- l'importance du rapport de mge? 0 1 2 3 4  



VOTRE OPlNlON SUR &A FORMATlON PRAIIQUE PAR LE STAGE 
28- La fonnation pntique demit s'effectuer 

t [ ] en un seul stage obligatoire 
2 [ ] en un seul stage optionnel 
3 [ 1 en deux ou plusieurs stages obligatoires 
4 [ ] en deux ou plusieurs nages opdonneis 
5 1: en deux ou plusieurs mges dont l'un est obligatoire 

29- La durée idéale du suge d e m i t  Qcre de 
1 [ 1 moins de 120 heures 2 [ ] 120 i 144 heures 
3 [ ] 145 A 239 heures 4 [ ] 240 i 900 heures 
5 [ ] plu de 400 heures 

301 Li formation pratique par Ie stage devrait Idéalement s'tffcstuer dans 
1 [ ] un seul milieu de travail 
2 [ ] deux milieux de iravail 
3 [ 1 trois milieux de travail 
4 [ plus de mis milieux de travail 

3 1 - la fomation pntique par le srige d e m i t  idéalement s'effeauer 
i [ ] avant d'avoir suivi la moitié des cours du programme 
2 ( ] après avoir suivi la moitié des cours mais avant la fin du programme 
3 ] aprés avoir complété tous les cours du programme 
4 [ ] dans le cadre de plusieurs des coun du programme 

32- Le stage d e m i t  idéafement permettre de pratiquer 
I [ ] l'ensemble des dches professionnelIes 
2 [ ] l'ensemble des rdches administratives 
3 [ ] l'ensemble des dches professionnelles et adminimauves 
4 [ ] quelques tâches profesjionneIles 
5 [ ] quelques dches proferiionnelles et I'ensembIe des dches adminisuarives 
6 [ ] quelques tdches adminhdves 
7 [ ] quelques tâches adminimatives et I'ensernbie des tâches professionnelles 

33- La fomation pntique par le suge devrait idéaIement viser i former: 
1 [ j des profern'onnels capables d'intervenir dans toutes les tdches arch'MiFu'qua 
2 [ ] des professionnels capables d'intervenir dans une ou quelques tâches archivistiques 

vos CARACTERIST~QUES SOCIO-D~MOGRAPHIQUES 

34-Âge 1 []25rnsetmolns 2[ ]26h35ans  3 [ ]36 t45ans  4 [ ] 4 6 i 5 5 a n r  5[ ]56ansetp lus  
35- Sexe 1 [ ] fém. 2 [ ] masc. 
36- Quelle était v o n  formation audimique Ion de votre admission aux études en arch~nique? 

1 [ ] sans études collégiales mais avec expkrience pertinente de uavaii 
2 [ 1 d.e.c. sans technique de la documentadon 
3 [ 1 d.e.c. en tedinique de la documentation 
4 [ baccafaur6at sans certificat en archivinique 
5 [ ] baccalauréat avec cenificar en archivim'que 
6 [ ] maiPise 
7 [ ] doctorat 

37- Possédiez-vous une expérience de tâches admlnirrntives en arch~nique  Ion de v o m  admission? 
? [ ] oui 2 f ] non 

38- Possédiez-vous une expérience de ridies professjonneIJe~ en arcnivistique Ion de votre admission? 
1 [ ] oui 2 [ ] non 

39- Votre diplôme en arc)Uvinique a été obtenu i - 
1 [ ] l'Université de Monuëal 
2 [ t'Univenité du Québec i Chicoutimi 
3 [ ] l'Université du Québec A Hull 
4 [ ] l'université du Québec à Montréal 
5 [ ] I'Univenité Laval 
6 [ 1 autre univenité 
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Lexique 
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LEXIQUE 

Acouidlion: procesus codtu6 de n o m e ,  de m4thodo et de'proddum penneüant de -voir d a  archivu 
~nnituüonsdies (par d€pôt ou rurement) c( d a  irdu'ves pdv& @sr don, prit, dLp& vente ou e n g e ) .  

Administration des ressources humaines: m t c m e n t ,  dotation, supervision, fvaluation, etc 

Administration des ~ s o u m s  mat&ieks: planikatfon et contr6je des locaux, des 6quipcmentr et des w m a  de 
prbcrvation, de diffusion, dc reproduction, aîc. 

Administration du  markctinp : (tude de dfent&S; conctp~on de proàuilr ou de sênkts; plan de marketing; t(c 

Administration nénhrale: analyse gWra1e de besoins; conception, suivi et ivaluation du mandat, de la planification 
str&giquc, des objectif& de lii ztructun, de la politique et du programme dc gcstion des rrthivcs, de direaivu, 
normes, iiiClhodes et prdduns, de stPtWqucs, t e  application et su i4  de dfsposilions ldgishtives e; 
réglementaires; etc. 

Analvsc de procédure ou de svstème: activftd Vircrnl faire acquénr ou perfectionner, par entraînement, des 
aptitudes P IViude minutieuse d'une proddure ou d'un syseme dans le but de comprendre, d'améliorer ou d'en 
concevoir un nouveau. 

Analvse documentafre: processus constitud de nonnes, de rnlthodes el de pracédutcs pcrmcttlnt d'exprimer le 
contenu intormationncl d'un ou de ptwitun documents sous forme d'ertrait, de rhum€ ou de représentation 
indexée. 

Archives: "t'enstmbte des informations, qu& quc soient leur date, leur naturc ou leur support, organiquement 
riunies par une personne physique ou morale, publiqur ou priv€e, pour IS besoins mêmes de son existence et 
I'excrcicc de  ses fondions, conservCes d'abord pour leur vafcur primaire, c'est-Min administrative, Zgale, 
financilre ou probatoire, conservh w u i t e  pour leur valeur secondaire, c'tsf4dirc de ttmoignage ou, plus 
simplement, d'idormation générale." (Rous~c~u,  J.-Y. 1991, p. 2). 

Archivisiiaut: discipline qui recouvre Ies thCories t t  les pratiques dgissant la création, I'bvaluation, Pacquisition, 
la chCachCafication, h description et l'fndexation, ta prbcrvation ainsi que h communication de I'information 
organiipc 

Calendrier de conservation: instrument de gestion permettant de rcgroupcr, dc diffuser, d'apptiquer et de contr8tct 
(suivi, modification et mise O jour) Ics règles dc comcrvation des informations organiques consignCcs sur les 
documcnk 

Clairement: opdration matérielle consistant P ranger les fonds, les &ries, les articles et les documents selon l'ordre 
de dassificîlion établi. 

Clawifiation: ensemble de conventions, de normes, de méthodes et de procédures stnicturées en syitLme permettant 
d tc~ectucr  Lc regroupement intellectuel des fonds, des &ries, des aficlcs, et des documents par fonction, par sujct 
ou par tout autre critère retenu Q fa suite d'une analyse de contenu. 

Communication: processus constitu6 de normcs, dc rn4thodcs et de p d u r c s  visant ta transmission, soit 
d'informations relatives aux documents dTar&ivcsT soit d'inionnations consignées sur des documents d'archives ct 
incluant b diffrin'on, la r€ferencc ct lc nppcL 

Consenktian: voir J%kervotion 
1 

~orhrôlc d'autorité: pro- consfituf dc normcs, de m4thodcs et de procéciuns permettant Ic contrôk (mise en 
placc, modification et mise & jour) dc b & d o n  cl dc i'uniformiso(ion du vocabulriire utilid pour dkrirc ct 
indexer Ics documcnb d'archives. - 
Crbtion; proccssur constitud dc nomes, de m6thode.s et de procédures permettant I1ivaluation, la rationalisation 
et Ic conîrdle (mise cn place, modification et suin') dc l'information organique a u  que le choix du support sur 
lcquci clle est consigaét ci favorisnnt sa cornmunicoiion auprh  des da teurs  et dcs utilisateurs. 

(verso) 



Gestion des documents: voir Archlvistbue 

Indexation: voir DtscntSCnption et indexation 

Préservation: processus constitug de normes, de mCthodes, de procédures ci de 
phce, It suivi et le maintien de conditions matérielles propres P assurer la 
documents ainsi que de l'information qui y est consignk 

dispositions permettant la mise en 
comervation tt  la protection des 

Protection: voir: Préservation 

R a ~ p t l  dc documents: p r m  constitut de mithodes el de proddures au cours duquel des documents 
(g&nér~lcmcnt %mi-aciifs) sont rctourn&, soit pour Etrr consultçs, soit pour être réactivés, par Ia personne phpique 
ou morale qui les a ai& 

Référence: processus corrsritu6 dc mdthodcs et de proc4dures pcmtttanl de guider Ics dicnts utiiisateurs d'archives 
vers les sources d'informations appropriées P leun bcsoins puis de les lcur communiquer. 

RWc de conscrva~ion: norme ddîermlnant la vakur primaire et la valeur secondaire des CnCormations co~ignées 
sur tcs documents et Ciablissant leur cheminement ainsi que leur tmitcrnent depuis leur création ct leur utiIis?tion 
jusqu9ll Iwr  disposition finale, soit par clmination. soit transfert dans un se&c. d9ar&ives s o u  forme de dépôt 
ou de versement. Voir aussi Évaluation. 

Staec: :Pdriodc de formation pntiquc qui s'insère dom un programme d'études et  qui se réalise dans un milieu 
de mavail préahblemeni choizi, C ' M  une exfiriencc d'apprcntissagc supenisé visant I*acquisition des 
connaissances, habiletés et attitudes nfcessaims i l'exercice d'une profem'on". (Viller~euve, 1992, pp. 181-182). 

Thésaurus: Iongage document~ire choisi, g€nCmIcment spCànIis6, cohérent et limitC de mots, bas6 sur une 
structuration hiérarchisée faisant référenu P un ou Q plusieurs domaines de la connaissmce. 

Travail en laboratoire: acîjvité r & W  dam un local pourvu de matCrkt @&lM et visont 8 faire acquérir ou 
perfectionner, par cn~nemtni ,  dcs aptitudes et dcr habiletés P exkuter une Ucht en fondion d'un produit P 

Visite en milieu ~rofessionncl: activltg visant I Mrc acquérir OU complitcr d e  C O ~ M ~ ~ C C ~  & pattir de 
190bsct7-arion directe d'un milicu profdonncl  b un moment don& 
8 Jcan-Yves Rousseau 1994 
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ASSOCIATION DES ARCHIVISTES 4 ou QUEBEC 

CASE POSTALE 423 
SILLERY, 
QUEBEC GIT 2R8 Tel.: (418) 652-2357 

Sillery, 15 novembre 1994 

OBJET: Sondage auprès des archivistes du Ou6bec 

Hadame/Mons i eur , 

J'aimerais, par la présente, inviter tous nos membres, qui ont 
complété leurs i tudes  en archivistique au Québec et qui occupent 
actuellement un emploi dans le domaine des archives, à prendre 
quelques minutes de leur temps afin de répondre au questionnaire 
Sondage auprès des archivis tes  du Québec. Ce sondage est réalisé 
par notre collègue, Monsieur Jean-Yves Rousseau, directeur du 
Service des archives de l'université de Montréal. 

Monsieur Rousseau, qui prépare une thèse de doctorat en didactique 
(volet formation en archivistique) à la FacultC des sciences de 
l'éducation de l'université de Montréal, porte ses recherches sur 
la formation pratique initiale des archivistes du Québec et plus 
particulièrement sur l'activité stage. Afin de mener à bien son 
projet, il a besoin que vous répondiez à son questionnaire. 
Consid6rant le s6rieux de cette recherche et 1 'engagement de W. 
Rousseau au sein de notre communauté archivistique, je crois que ce 
projet mgrite votre entière collaboration. Je vous remercie à 
l'avance poux le temps que vous y consacrerez. 

Recevez, Madame/Monsieur, 1 'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le Président, - 
Michel Prévost 



Appendice V I 4  

Leffm de transmission du président de I'ACA 

(7 novembre 1994) 



aca 
Association of Canadian Archivias 

Ottawa, 7 novembre 1994 Ottawa, November 7, 1994 

Madame / Monsieur Dear Madam / Dear Sir: 

C'est avec beaucoup d'inter& que j'ai pris It is with gnat intenst that 1 read of the 
connaissance de la recherche doctorale doctoral dissertation project undertaken by 
entreprise par Monsieur Jean-Yves Rous- Mr. Jean-Yves Rousseau. 
seau* 

À titre de président de l'Association of As President of the Association of Canadian 
CModm ArcMM'sts, je ne puis que sous- Arcfiivists, I am pleased to give ail my 
clire à cette initiative puisque la formation suppoxt to this initiative since academic 
académique en arcbistique ainsi que la training and continuhg education on the job 
formation continue en milieu de travail is cerrainly one of the highest pnorities for 
figurent parmi les plus grandes priorites de both the Quebec and the Canadian archival 
la cornmunaut6 archivistique quWoise a communities. 
canadienne, 

Je vous encourage donc & prendre le temps 
nécessaire pour répondre au présent sondage 
consacré 2 l'importance du stage dans la 
formation universitaire en archivistique. Les 
dsultats de W e  recherche auront, j'en suis 
persuade, une influence sur l'orientation 
friture des diffdrentes formations actuelle- 
ment of fertes. 

Thenfore, 1 encourage you to devote the 
tirne required to wrnplete the enclosed sur- 
vey concerning the importance of the practi- 
cum as part of the academic training of an 
archivist. 1 am sure that the results of this 
research will have an impact on the future 
orientation of CU- educational program- 
mes. 

Je vous prie d'agréer, Madame / Monsieur, Sincerely , 
l'expression de mes salutations cordiales. 

Lc pdsident 1 The President 

ACA-10ele01. - 

To proYide profissional leadenhip a d  zo npresenr the ne& of the orchiua 1 proffiion 
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Communiqué d'ARMA Mont&\ dans ARMA JNFO 

(1995, 1 [sic: 221 ( l ) ,  5) 



O Vol 1 no 1, janvier-fhvrier 1995 

SONDAGE AUPRÈS 
DES ARCHIVISTES 

DU QUÉBEC 

Vous trouverez, joint & l'ARMA 
Info un sondage auprès des 
archivistes du Québec. 

Comme il est expliqué sur la 
première page de ce sondage, il a 
étC prépare par Jean-Yves 
Rousseau dans le cadre de sa thèse 
de doctorat à la Faculté des 
sciences de l'éducation de 
l'université de Monaéal et il porte 
sur la formation pratique initiale 
des archivistes du Québec et plus 
particulièrement sur l'activité de 0 su,.. 

Monsieur Rousseau sollicite votre 
coilaboration et vous demande 
de bien vouloir complCter le 
questionmire et de le lui faire 
parvenir dans les plus brefs délais 
en utilisant l'enveloppe affranchie 
jointe au questionnaire. 

Mentionnons en terminant que le 
questionnaire s'adresse aux 
archivistes qui ont compltté lem 
Ctudes en archivistique au Québec 
et qui occupent actuellement un 
emploi dans je domaine des 
archives. 

L'ALUANCE 

DE 

LINGENIERIE 
ET DES 

S E M C E S  

SIMPLE 
PUISSANT 

A X C O M  
LOGlClEL 
DE 
GESTION 
DOCUMENTAIRE 

H Sous environnement Windows 
depuis 1992 

1 Lien avec l'image 

Idéal pour la gestion des documents 
administratifs et bibliographiques 

Parametrage faale de la base 
de données 

AUTRES PRODUiTS Eï SERVICES 

- Conseil en organisation 
documentaire 

- Centre de numérisation 

- Logiciel d'archivage 
et de mise à jour de plans 

- Logiciel de gestion de fonds 
d'archives 

ARMA IN- 
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Rappel dans la Chronique de I'AAQ 

(1995, XXiV (8), 9) 



du Comité de formation 
e t  da perfectionnement 

Toutes les w o n s  ont inscrit à leur akndricr 
1994-1995 une ou des activités de formation sur kt 
Wes pour la desaipaon &s documents 
cbisa Cemina se sont déjà données, d'autres se 
donnemnt pmc6ainemenr U nous hit plaisir dc 
constater i'impiication & plus en plus gMde de 
chacun dans I'&n de nomakation des prao 
aqua dc description. R nous füt égaiement pLirir 
& voir que l a  forrmtciin(txiœs) sont les 
pant(e)s du Srninaire sur les noma de desaip 
aon des documents d'archives destiné i des for- 
mateurs, tenu i MontSai du 5 au 11 novcmbrr 
demiCr; 

Dans le butd'appupr h activités de formation 
sur lu RDDA. le 6 m i t i  de hrmation et de per- 
fccti~llntmalt trnict des ~ t i 0 n S  dc @cip 
tion i mufa kr penonnes qui suivent kr urüm 
o f f a  pu la régions de i'MQ et par k (la) for- 
matcur(tricc) vsurznt la bnmtion sur les RDDA 
L &mité de fomntion et de pufcctionnc 

ment a déjà communiqué avec les formateun 
(trices) dont Ies d i a s  ont été dormis d c d r e  
mmr Il c o m m i m i ~ ~ t ] ~  mur peu 10K les foma? 
tcurs(ûïcu) da a&n qui x donnemnt pm 
cbimemcnt Il a donc & première nécessité que 
k (h~iti soit Uiformi & acîhitts & f o d o n  
qui se tiennent sur l a  RDDAet du nom du (de h) 
hrmakur (aice) qui domm k fornuDon. Nous 
2drcssonS un lppl un dirrctcun(trim) der 
r i e n s  pour qu'l (da) nous tiainat Bifowr 
de k m  activités puriaetivcnirsurksRDDA 

Pour toute inai,rrmti011 à ce sujet. vous i*r 
invités à rcjoiidrc la rcsponsabie du Comi1i & 
formation et & p e r f i n n e i r u n ~  Lynda Chbot, 

6 

B R E  

TU& S O N D A G E  AUPRPS D E S  AR-  
C H I V I S T E S  D U  O U t B E C  VOUS A  É T ~  
E X P ~ D I ~  V I A  L8ASÇ0CIAT101J  D E S  
A R C H I V I S T E S  D U  O U t B E C .  C E  O U E S -  
T I O H N A I R E  S'ADRESSE AUX A R C H f -  
VISTES O U I  O N T  e o M P L t T t  L E U R S  
E T U D E S  E N  A R C H I V I S T I O U E  DANS LA 
P R O V I N C E  D E  O U g B E C  ET OU1 OCCU- 
P E N T  P R E S E N T E M E N T  U N  E M P L O I  
(OU'IL S O I T  D E  N A T U R E  P E R M A -  
XENTE, T E M P O R A I R E  OU CONTRAC-  
TUELLE] D A N S  LE D O M A I N E  D E S  
ARCHIVES. 
VOTRE P A R T I C I P A T I O N  s ' A V ~ R E  TH& 
I M P O R T A N T E .  L E S  I N F U R M A T I O N S  
O U E  V O U S  A U R E Z  L'AMABILITE D E  
M E  F A I R E  P A R V E N I R  S E R V I R O N T ,  
U N E  F O I S  C O M P I L E E S  E T  ANALY- 
SEES, A P R E P A R E R  U N E  THESE DE 
DUCTOEIAT PORTANT S U R  LA FORMA-  
T I O N  P R A T I O U E  I N I T I A L E  DES AR-  
C H I V I S T E S  DE LA P R O V I N C E  D E  
OUBBEC ET P L U S  P A R T I C U L I B R E -  
MENT S U R  L'ACTIVITE STAGE.  

JE R E M E R C I E  D E  LEUR P R ~ C I E U S E  
COLLABORATION C E L L E S  ET C E U X  
OUI ONT DBJA FAIT PARVENIR LEUR 
~ U E S T I ~ N H A I R E  c n M P L t r t  E T  SOL- 
L I C I T E  A NOUVEAU LA P A R T I C I P A -  
TION DE CELLES ET CEUX O U I  wonr 
PAS E N C O R E  EU LE TEMPS D'Y 
RIPONDRE. 
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Rappel d'ARMA Montréal dans ARMA /NF0 

(1995,22 (2), 2) 



101 22 no 2 mars 1995 

ARMA MONTRÉAL: 

La plus ancienne section du Canada 

ARMA est une association à but non 
lucratif fondtc en 1955 aux h f s - ~ n i s *  
D'envergure internationale, elle est 
présente dans une diraine de pays, où 
elle compte plus de 135 sections 
dgionales ou locales qui regroupent 
plus de 10 500 membres. 

Au Canada, 13 sections. dont la plus 
ancienne est celle de Monutal, fondk 
en 1968. o f f ~ n t  des services à plus de 
I4ûû profcssio~els et professionnel les. 

Cette stnicnih dynamique de sections 
permet à ARMA d'€th à l'&cou te de ses 
membres sans perdre pour autarit son 
pouvoir d'exercer une influence à des 
Nvcawt national et international- 

Au cours du mois de fdvricr dernier. un 
q u t s t i o n ~ r e  mtitd€: Sondage m p d s  des 
d v i s t c r d u ~ v w t a é ! é u p M i € v i a  
l'ARMA IWO. Ce quesinirmm s'.drruc uu 
r r c h i v U t c s q u i o o t ~ W f t u n ~ r n  
dnrciqoefd.nt1.ptwinccdcQuébecuqui 
o c ~ u p a u ~ r m u n p E o i ( q u ' i l r o i t d t  
nr tprrpmimcotc.~ou-)  
~ l e d i m n ' n t Q ~ y c ~ ,  

Une section peut compter de 20 à 300 
membres. Quelle que soit leur 
importance numtriqut. les sections 
poursuivent toutes un même but 
d'assistance mutuelle vers I'exctllenu 
en matitre de gestion des documents et 
de l'information administrative. Par des 
activités adaptees au besoin de ses 
membres, chaque section tend vers cet 
objectif commun à celui d'ARMA. 

ARMA A AINSI POUR BUT DE: 

- promouvoir et ameliorer la 
gestion des documents et de 
I'iriforrnation administrative par 
I'€tude, la formation et la 
recherche en la matière; 

- dkvelopper et promouvoir 
l'excellence & la cornpétcna 
proftssionneUe dans Ie domaine 
de la gestion des documents et 
&l'information admbitrarive; 

- am6liorer les connaissances 
professionnelks a techniques 
de ses membres en leur donnant 
I'opprrunid de partager leurs 

- urpérienccs respectives. 

Au haut de twtes k s  pages du dernier 
ARMA INFO, vous auriez dû ire voi 22 no 
r pimt que vol 1 no 1. NOUS nous en 

excusons. 

ARMA IN- 
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