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MOT DE LA RÉDACTION

Chers collègues et lecteurs,

Il nous fait plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de la revue 
Archives, qui fait la part belle aux enjeux relatifs à la gestion des 
documents et aux archives historiques dans les domaines de la science 
et de la médecine.

François Cartier, documentaliste-archiviste au Service des archives 
et de la gestion documentaire de l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS), nous présente quelques leçons tirées du projet de 
traitement du fonds Armand-Frappier mené par les archivistes de l’INRS. 
Le fonds de cet illustre scientifique québécois n’était que partiellement 
traité et les ressources régulières du service ne permettaient pas de le 
compléter. Couronnée de succès, cette démarche entreprise afin de 
trouver des ressources supplémentaires permettant de compléter le 
traitement de ce fonds phare montre de quelle façon les archivistes en 
milieu institutionnel peuvent bonifier leur mandat en développant des 
stratégies pour concilier la mise en valeur du patrimoine historique et 
la gestion des archives courantes.

Dany Ouellet, archiviste au Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous présente pour sa part 
l’expérience d’établissement du système de gestion des documents au sein 
de cette institution au moment de sa création, en 2015, lors de la fusion 
de différentes institutions spécialisées en santé et en services sociaux de 
la région. Ce bilan démontre les défis importants de l’implantation d’une 
gestion des documents efficace en contexte de réaménagement structurel 
majeur au sein d’un organisme et fournit de bonnes pistes pour relever 
ces défis avec succès.

Un dossier dirigé par Élaine Sirois, directrice des Archives Deschâtelets-
NDC (Oblats de Marie-Immaculée) complète ce numéro. On y présente 
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trois des mémoires les plus marquants relatifs aux archives déposés dans 
le cadre de la consultation publique sur le renouvellement de la politique 
culturelle du Québec en 2016. Le mémoire de l’Association des archivistes 
du Québec, le mémoire conjoint du Comité des archives du Conseil 
du patrimoine religieux du Québec, du Regroupement des archivistes 
religieux du Québec et de la Table de concertation des archives religieuses 
de la région de Montréal, ainsi que le mémoire de l’Église catholique 
de Québec ont tous pour point commun de développer une vision riche du 
patrimoine documentaire comme partie intégrante et pilier de la culture. 
Ces textes de qualité méritent d’être diffusés au sein de la communauté 
des archivistes afin d’enrichir leur réflexion sur la place des archives dans 
notre société. En terminant, soulignons également le retour de la section 
Bibliographie annuelle pour l’année 2017, à la demande de plusieurs 
membres de l’AAQ. Le responsable de la section, David Rajotte, nous 
présentera sa méthode.

Nous espérons que ce numéro saura vous plaire et vous intéresser. 
Nous remercions en terminant les auteurs et bénévoles du Comité 
de la revue Archives pour leur précieuse collaboration dans le cadre de 
la préparation de ce numéro.

Dominique Foisy-GeoFFroy

Rédacteur en chef de la revue Archives
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BILAN D’EXPÉRIENCE

Le traitement et la diffusion 
du fonds Armand-Frappier 
(ou comment être opportuniste 
en huit leçons)

FRANÇOIS CARTIER
Archiviste, Institut national de la recherche scientifique

En avril 2014, je me joins à l’équipe du Service des archives et de la 
gestion documentaire de l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS). J’y arrive avec un bagage d’archiviste ayant surtout œuvré dans 
des musées d’histoire. De vieux manuscrits, des daguerréotypes, j’en 
ai vu jusqu’à plus soif. L’INRS est une université de recherche fondée 
en 1969 qui fait partie du réseau de l’Université du Québec. Elle est 
constituée de quatre centres de recherche au Québec, chacun ayant ses 
propres domaines de recherche : un à Varennes (Énergie, Matériaux et 
Télécommunications), un à Montréal (Urbanisation, Culture et Société), 
un à Québec (Eau, Terre et Environnement) et un à Laval (Microbiologie, 
ex-Institut Armand-Frappier1). Me voilà donc dans un organisme 
public relativement jeune, avec une gouvernance et une culture 
à apprivoiser et où je dois rafraîchir mes notions de gestion documentaire. 
Sortir de sa zone de confort, même dans la quarantaine, ça peut être 
intimidant ! Je dois toutefois avouer que je ressentais un certain plaisir 
à me reconnecter à mon premier amour, la science, même si j’avoue 
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ne comprendre qu’à moitié la nature des recherches menées par les 
scientifiques de l’INRS.

Peut-être est-ce pourquoi, parallèlement à mon apprentissage de 
nouveau gestionnaire de documents en milieu universitaire, j’ai décidé 
de donner un peu d’attention aux histoires scientifiques cachées dans les 
archives historiques qui se trouvaient maintenant sous ma responsabilité. 
Pour diverses raisons, notamment la petitesse de l’équipe en place (deux 
archivistes et une technicienne en documentation), la majorité des efforts 
de notre service sont consacrés à gérer les documents issus des différentes 
unités de l’INRS. En effet, les besoins opérationnels gardent notre 
équipe occupée à temps plein. En conséquence, les archives historiques 
demeurent un peu laissées à elles-mêmes. Un seul groupe de documents, 
les archives personnelles du Dr Armand Frappier, avait déjà fait l’objet 
d’un premier traitement en 1988. Ces documents ne demandaient qu’à 
s’ouvrir davantage aux chercheurs.

1. UN PROJET DE TRAITEMENT PREND FORME

C’est donc sur ce fonds que j’ai décidé de me concentrer. L’histoire de 
ces documents est assez particulière et commence bien avant la fondation 
de l’INRS. Armand Frappier (1904-1991) est devenu l’un des scientifiques 
les plus célèbres au Canada dans la seconde moitié du XXe siècle. Il a jeté 
les bases de la microbiologie moderne au Québec et a été responsable 
de grandes campagnes de vaccination, notamment contre la tuberculose, 
une maladie qui faisait des ravages dans la population2.

Ses archives couvrent donc sa vie personnelle, mais surtout sa carrière 
de scientifique et de directeur de l’institut qui en viendra à prendre son 
nom. C’est d’ailleurs en 1999 que l’Institut Armand-Frappier3 est intégré 
à l’INRS. Voilà donc pourquoi nous avons aujourd’hui les archives du 
célèbre scientifique.

En 1988, le fonds a fait l’objet d’un traitement par l’équipe des 
archives de l’Institut Armand-Frappier. L’archiviste alors en place, Maryse 
Odesse, a bénéficié d’un luxe que de nombreux archivistes n’ont pas : 
la présence et les conseils du créateur des archives. En effet, le Dr Frappier, 
même à son âge avancé (il avait alors 84 ans), avait lui-même supervisé 
le traitement de ses archives. Ceci coïncidait d’ailleurs avec son propre 
projet, qui consistait à rédiger ses mémoires4.
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Figure 1 : Armand Frappier dans son bureau, dans les années 1970. 
Fonds de l’Institut Armand-Frappier. Photographe : André Levac.

Un inventaire détaillé de ses archives est issu de ce projet et a contribué 
à donner un premier aperçu du contenu du fonds. Ces archives serviront 
entre autres à la production d’un documentaire biographique sur le 
Dr Frappier réalisé en 1995 par Nicole Gravel5. Par contre, même avec un 
inventaire détaillé à la clé, le fonds demeure sous-exploité. Il faut noter 
que même si l’instrument de recherche était remarquablement détaillé, 
une absence d’indexation rendait son utilisation laborieuse. Sa publication 
survient aussi avant l’introduction des Règles pour la description des 
documents d’archives (RDDA) (en 1990), ce qui le rend non conforme au 
format de description encore en vigueur de nos jours. Toutefois, au-delà 
de l’importance de son créateur et de son accessibilité limitée, le nouveau 
traitement de ce fonds a été rendu nécessaire par la présence d’une 
vingtaine de boîtes de documents supplémentaires qui n’avaient jamais 
été intégrées au fonds. Il s’agissait de documents que le Dr Frappier avait 
encore en sa possession lors de son décès et qui avaient tout bonnement 
été rangés sur des tablettes d’un de nos dépôts.
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2. MISER SUR LES PROGRAMMES DE SOUTIEN

Mon projet était donc relativement simple : intégrer ces documents au 
fonds existant et traiter de nouveau ce dernier au grand complet. Comme 
le personnel du Service des archives et de la gestion documentaire (SAGD) 
était déjà fort occupé, une ressource additionnelle était requise pour 
débuter ce projet. Peu après mon arrivée à l’INRS, j’avais déjà commencé 
à accueillir des stagiaires au sein de notre équipe. Toutefois, traiter un tel 
fonds demandait une intervention plus soutenue que vingt jours ouvrables. 

J’ai donc fait appel au programme de Soutien au traitement des archives 
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Je connaissais 
bien ce programme pour y avoir fait appel plusieurs fois dans le passé. 
Je me disais qu’avec un fonds issu d’un personnage comme Armand 
Frappier, mes chances seraient bonnes. 

• Leçon numéro un : bien vendre notre projet. Il ne suffit pas d’y croire ; 
il faut que les autres y croient aussi.

La réponse de BAnQ a été positive. J’ai donc été en mesure 
d’embaucher une personne contractuelle en mai 2015 pour commencer 
à traiter le fonds. Même si son mandat n’était que de deux courts mois, 
c’était déjà assez pour abattre pas mal de besogne. Le travail principal 
a consisté à prendre connaissance du contenu des « nouvelles » boîtes 
du fonds et de mettre sur pied un plan de classification dans lequel se 
fonderaient les « deux fonds » Armand-Frappier. Comme il arrive souvent, 
les principaux défis ont été le volume des documents et le peu de temps 
pour tout traiter. En conséquence, une fois les deux fonds intégrés, nous 
nous retrouvions devant un fonds d’une taille surprenante de près de 
20 mètres linéaires. À la place d’un plan de classification principalement 
basé sur les types de documents, nous avions maintenant un plan façonné 
selon les activités personnelles et professionnelles d’Armand Frappier. 
Avec l’aide de stagiaires accueillis au cours de l’été 2015, le plan de 
classification a pu être raffiné et le classement physique des documents 
fut complété. Les descriptions des niveaux supérieurs (fonds et séries) 
ont aussi été rédigées. 

• Leçon numéro deux : c’est toujours plus long que prévu. On a beau 
ajouter des heures supplémentaires au projet pour couvrir les 
contingences, le temps finira toujours par manquer.
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Figure 2 : Le fonds Armand-Frappier en voie d’être traité. 
Photographe : François Cartier.

3. CHOISIR DES OUTILS TECHNOLOGIQUES 
ADAPTÉS À SES MOYENS ET SES BESOINS

À mon arrivée à l’INRS, aucune base de données n’est utilisée pour 
gérer les documents historiques. Nous étions donc devant un choix : 
soit laisser nos notices dans un logiciel comme Word, soit procéder 
à l’acquisition d’un système informatique permettant d’y insérer nos 
notices. Comme nous étions alors en plein magasinage pour un logiciel 
de gestion intégrée des documents, il était hors de question d’utiliser 
nos ressources financières déjà limitées pour acheter une application 
qui servirait à décrire et à indexer nos archives historiques. Ce travail, 
je l’espérais, pourrait être fait grâce à notre futur logiciel de GID6.

J’ai donc opté pour le logiciel AtoM un outil développé sous l’égide du 
Conseil international des archives (ICA) en collaboration avec plusieurs 
partenaires partout dans le monde, comme Bibliothèque et Archives 



12 | 2018 | VOLUME 47, NO 2F.
 C

A
RT

IE
R

Canada7. Bien que le logiciel ait été développé sur mesure pour les 
normes de description développées par l’ICA (ISAD-G, ISAAR-CPF, ISDF 
et ISDIAH8), une interface a été créée afin d’y consigner des notices 
conformes aux RDDA. De plus, AtoM est créé dès son origine comme 
un logiciel libre afin de pouvoir être adopté sans frais par les institutions 
d’archives. Plusieurs organismes l’ont déjà adopté, dont les Archives 
de la Ville de Montréal et le portail Archives Canada. AtoM servirait 
donc dans l’immédiat comme base de données pour les archives 
historiques de l’INRS. Vu que les infrastructures informatiques étaient 
disponibles, nous avons installé le programme sur nos propres serveurs9. 
Une décision sera prise éventuellement quant à la poursuite – ou non – 
de son utilisation. 

4. ÊTRE STRATÉGIQUE DANS LA FAÇON 
DE METTRE EN VALEUR SON PROJET

J’avais donc un fonds classé, étiqueté, mis en boîte et hébergé dans 
un système dédié, mais partiellement décrit. Heureusement, je savais 
déjà comment poursuivre mon projet. Un projet de traitement ou de 
diffusion (ou les deux) ne doit pas être mené « dans le vide », sans être 
relié à autre chose. Pour tirer profit des efforts investis dans de tels projets, 
il est toujours souhaitable de rattacher son projet à un autre élément. 
C’est un peu comme attacher son wagon à une locomotive en marche : 
on amène son propre bagage à un convoi déjà en mouvement. 

Dans mon cas, c’était doublement facile. Premièrement, le Dr Frappier 
est décédé en 1991. Donc, en 2015, nous étions à la veille de célébrer 
le 25e anniversaire de son décès. Ensuite, en regardant dans les sources 
de financement disponibles, j’ai vu que Patrimoine canadien offrait 
des subventions dans le cadre de programmes visant à commémorer 
les guerres mondiales10. Or, le Dr Frappier et ses collaborateurs, à partir 
de 1943, ont contribué à l’effort de guerre du Canada en fournissant 
des produits biologiques pour l’armée canadienne (notamment du sang 
desséché pour soigner les blessés).
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Figure 3 : Don de sang desséché par l’équipe du Dr Frappier en 1944 pour le bénéfice 
des citoyens français éprouvés par la guerre. Fonds de l’Institut Armand-Frappier.

Un projet d’exposition virtuelle a donc été soumis afin de souligner 
la contribution du Dr Frappier et de son équipe à l’effort de guerre 
du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme il s’agissait 
de la prolongation du travail effectué grâce à la subvention de BAnQ, 
je n’ai pas hésité à inclure BAnQ (par le biais de sa subvention) comme un 
« partenaire » dans notre projet de mise en valeur des archives d’Armand 
Frappier. Le programme de financement de Patrimoine canadien favorisait 
en effet la création de partenariats. Le financement obtenu de BAnQ 
a donc été intégré dans le budget de notre projet comme un apport d’un 
collaborateur externe. Mon simple projet de traitement commençait donc 
à se déployer comme une initiative de plus grande envergure. De plus, 
je prévoyais utiliser certaines pièces du Musée Armand-Frappier dans 
l’exposition virtuelle que nous allions mettre en ligne11. J’ai donc approché 
le musée et sa directrice afin d’obtenir un soutien additionnel. Une fois 
cet appui obtenu, j’avais un très bon dossier à présenter à Patrimoine 
canadien. Avec tous ces atouts en main, il n’est pas surprenant que nous 
ayons obtenu le financement demandé.
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• Leçon numéro trois : il faut savoir bien profiter des avantages qui 
sont mis à notre disposition. 

Grâce à ce financement, à un peu d’aide de stagiaires et à la parti-
cipation du personnel de mon équipe (moi inclus), nous avons pu terminer 
le traitement du fonds Armand-Frappier, notamment par une classification 
et une description plus fines des niveaux inférieurs du fonds. Une partie 
des sommes a aussi servi à monter une station de numérisation en vue 
de la mise en ligne de documents dans l’exposition virtuelle. L’avantage, 
ici, est qu’un numériseur et un ordinateur neufs sont venus s’ajouter 
à notre équipement permanent.

Les sommes accordées m’ont aussi permis de partir à la chasse 
pour trouver quelqu’un pour faire les recherches dans les documents, 
en sélectionner en vue de la numérisation et écrire des textes pour donner 
du contenu à l’exposition virtuelle. Il me fallait donc trouver cette perle 
rare, qui avait à la fois des qualités en analyse, en recherche, en rédaction 
et qui savait comment bien numériser des documents. De plus, comme la 
subvention provenait du gouvernement fédéral, je devais mettre en ligne des 
contenus en français et en anglais. Je pouvais faire une première traduction 
des textes moi-même, mais je ne suis pas un traducteur professionnel.

Fort heureusement, j’ai trouvé cette perle rare. Une jeune diplômée du 
certificat en archivistique de l’École de bibliothéconomie et des sciences 
de l’information à qui j’avais déjà enseigné, et qui avait aussi fait des 
études en histoire et en anglais. 

• Leçon numéro quatre : choisissez bien vos collaborateurs, car 
lorsque vous choisissez les mauvaises personnes, vous serez souvent 
déçus ; mais si vous choisissez bien et que vous tablez sur leurs 
forces, vous en serez grandement récompensés.

À partir du début de 2016, environ quatre mois ont donc été consacrés à 
la recherche, à la numérisation, à la rédaction, à la révision et à la traduction. 
C’était là la réelle période intense du projet, où les textes sont écrits, lus 
et relus, corrigés, raccourcis et retravaillés. Ce fut aussi à cette étape que 
nous avons eu la difficile tâche de choisir les documents à numériser. 
Bien entendu, nous avions une grande quantité de photographies à notre 
disposition, mais nous disposions aussi d’une quantité importante de 
documents textuels à fort potentiel informatif et évocateur. C’est ici qu’il 
a fallu apprendre à bien choisir et à se montrer parcimonieux : mieux vaut 
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choisir quelques excellents documents qui collent bien à nos textes qu’une 
marée de documents dans laquelle se dilue le propos. J’ai appris avec le 
temps qu’un des meilleurs critères est de choisir des images montrant des 
gens. Des édifices, c’est bien beau, mais les personnages sont généralement 
beaucoup plus évocateurs. De plus, les textes qui font parler les gens sont 
les meilleurs, d’où le choix de la correspondance.

Figure 4 : Exemple d’un document qui a été utilisé dans le cadre 
de notre exposition virtuelle. Fonds Armand-Frappier.

C’est surtout à ce moment qu’un plan de travail est testé : les délais 
accordés à chaque étape étaient-ils réalistes ? Les impondérables, bien 
anticipés ? Finalement, seuls quelques textes ont « débordé » au-delà 
de notre plan initial et ont dû être complétés après le départ de notre 
ressource contractuelle. Pas si mal, en fin de compte.

Il restait alors à mettre en place les deux derniers morceaux de notre 
casse-tête : l’intégration de nos contenus sur le Web, de même que les 
activités de promotion, afin de faire connaître notre produit.
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Nous avions initialement prévu diffuser notre exposition virtuelle sur le 
site Web du Musée Armand-Frappier. En effet, le musée y présente déjà 
plusieurs artéfacts en lien avec la carrière du Dr Frappier. Toutefois, les 
responsables du musée m’ont informé en cours de projet qu’ils avaient 
décidé d’effectuer une refonte majeure de leur site Web. Notre exposition 
virtuelle, dans ce contexte, ne pourrait trouver sa place en ligne avant 
l’échéance du projet (et avant les délais fixés par Patrimoine canadien 
pour notre propre projet). 

• Leçon numéro cinq : lors d’un projet mené en partenariat, s’assurer 
de bien s’entendre sur les priorités de chacun.

et

• Leçon numéro six : toujours avoir un « plan B ».

Fort heureusement, nous avions ce plan de rechange : notre propre site 
Web et mes très compétents collègues du Service des communications de 
l’INRS. Deux personnes de cette équipe étaient donc prêtes à faire une 
dernière relecture des textes et à mettre images et textes en ligne dans une 
interface sobre qui s’harmonisait bien avec le look du site Web de l’INRS. 

Figure 5 : Sobre mais efficace : la page d’accueil de notre exposition virtuelle.
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Le produit final, bien que mettant l’accent sur la contribution de 
l’équipe du Dr Frappier à l’effort de guerre du Canada, servait aussi 
à illustrer les débuts de sa carrière, de son Institut et du rôle qu’il a joué 
dans la modernisation de la microbiologie au Québec. En conclusion, 
nous rendions bien honneur à ce grand scientifique, un quart de siècle 
après son décès.

5. RENTABILISER SES EFFORTS ET EXPLOITER LE RÉSULTAT 
DE SON TRAVAIL DE DIFFÉRENTES FAÇONS

En complément, une activité pédagogique est venue s’ajouter à 
l’exposition. Après tout, il s’agissait d’une exposition virtuelle présentée 
sur le site d’une université. De plus, pourquoi ne pas exploiter des 
contenus qui ont exigé beaucoup de travail de notre part ? 

• Leçon numéro sept : rentabilisez vos efforts et exploitez le résultat 
de votre travail de différentes façons.

Sans nécessairement le mentionner explicitement, j’avais choisi 
d’exploiter la filière de l’épistémologie, ou l’étude critique de la science. 
En effet, étant donné que l’institut du Dr Frappier connut un essor réel 
pendant (et à cause de) la guerre, il devenait logique de susciter chez les 
élèves un questionnement relatif au rôle des sciences en temps de guerre, 
des guerres dans l’évolution de la science et des sociétés, de même qu’à 
la présence de la science dans la société en général.

À l’aide des textes de l’exposition virtuelle, de même que de deux 
textes d’historiens traitant de la question du progrès scientifique, l’idée 
était d’animer des discussions à partir de questions bien ciblées, comme 
« La fin justifie-t-elle les moyens ? », ou « La guerre doit-elle être vue 
comme un mal nécessaire qui favorise l’avancement des sciences et 
technologies ? », ou encore « Une société devrait-elle tolérer que la science 
soit exploitée en temps de guerre ? Si oui, quelles balises éthiques ou 
morales devrait-on privilégier ? ».

Encore ici, l’important est un arrimage approprié : celui des thèmes 
de notre activité pédagogique au programme officiel du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). À cause du sujet, 
les élèves du second cycle du secondaire (3e, 4e et 5e secondaires) sont 
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devenus notre clientèle cible, notamment dans le domaine d’apprentissage 
de l’univers social et des compétences de communication et d’exercice 
de son jugement. 

• Leçon numéro huit : les jeunes sont prêts à apprendre. Vous disposez 
de matériel plein de potentiel. Allez les chercher avec vos histoires.

Toujours dans le but de faire fructifier le résultat de nos efforts, la 
dernière ligne droite du projet a justement eu pour objet de raconter 
l’histoire que nous avions mise en valeur. En plus de la promotion sur les 
réseaux sociaux et sur le site Web institutionnel de l’INRS, la méthode 
choisie a été de présenter deux conférences : une au Musée Armand-
Frappier, l’autre à la Société d’histoire et de généalogie de Salaberry12 
(Salaberry-de-Valleyfield étant le lieu de naissance du Dr Frappier). Le 
partenariat avec le Musée Armand-Frappier a même permis quelques 
surprises, comme la présentation du violon original sur lequel a joué le 
Dr Frappier, qui était excellent musicien.

Figure 6 : Bandeau promotionnel pour l’exposition virtuelle sur le site Web de l’INRS.
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Figure 7 : L’auteur pendant une des conférences sur le Dr Frappier et son œuvre. 
Source : Musée Armand-Frappier.

Plus de 110 personnes ont ainsi été rejointes dans le cadre de ces 
conférences. De plus, le taux de fréquentation de notre exposition virtuelle 
donne déjà de bons résultats. 

En résumé, avec moins de 28 000 $, il a été possible de traiter un 
fonds de près de 20 mètres linéaires, de mettre en ligne une exposition 
simple mais très bien présentée, d’acheter du matériel informatique, 
de proposer aux élèves du second cycle du secondaire une activité 
de réflexion sur l’histoire des sciences, de présenter deux conférences et 
d’écrire le présent article. Les défis ont été nombreux, comme le nombre 
des documents à traiter. Cependant, en parachevant le projet grâce au 
soutien de ressources internes, comme nos collègues des communications, 
mais aussi avec l’aide de stagiaires toujours prêts à appliquer leurs 
connaissances, nous avons su démontrer qu’avec un peu de créativité, 
il est toujours possible d’arriver à nos fins, peu importe les embûches 
rencontrées en chemin !

L’exposition virtuelle est disponible ici : http://www.iaf.inrs.ca/exposition/
fr/armand-frappier

François Cartier

http://www.iaf.inrs.ca/exposition/fr/armand-frappier
http://www.iaf.inrs.ca/exposition/fr/armand-frappier
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NOTES

 1. Pour plus d’informations sur l’INRS, voir : http://www.inrs.ca/universite/inrs-bref. 

 2. Un bon aperçu de la carrière du Dr Frappier se trouve ici : http://www.iaf.inrs.ca/iaf/
centre/75-oeuvre-armand-frappier.

 3. L’institut est fondé en 1938 sous le nom de l’Institut de microbiologie et d’hygiène 
de l’Université de Montréal. Il est un des premiers à occuper des locaux dans les 
nouveaux bâtiments sur la montagne de l’Université de Montréal.

 4. Ses mémoires sont achevés quelques jours à peine avant son décès, le 17 décembre 
1991. Voir FRAPPIER, A. (1992). Un rêve, une lutte : autobiographie. Sillery, Québec : 
Presses de l’Université du Québec.

 5. Le film, intitulé Armand Frappier, est disponible gratuitement sur le site de l’ONF 
(www.onf.ca).

 6. Logiciel que nous avons trouvé depuis et que nous utiliserons éventuellement pour 
nos archives historiques.

 7. Voir https://www.accesstomemory.org/fr/. 

 8. Voir http://www.ica.org/en/public-resources/standards. 

 9. Artefactual Systems, qui a développé le logiciel AtoM, offre aussi la possibilité 
d’héberger le logiciel, et nos données, sur ses propres serveurs.

10. Il s’agissait du Fonds communautaire de commémoration des guerres mondiales.

11. Voir http://www.musee-afrappier.qc.ca. 

12. Pour ajouter à sa signification, cette conférence a été donnée dans la bibliothèque 
du Cégep de Valleyfield, nommée « Bibliothèque Armand-Frappier ». 

http://www.inrs.ca/universite/inrs-bref
http://www.iaf.inrs.ca/iaf/centre/75-oeuvre-armand-frappier
http://www.iaf.inrs.ca/iaf/centre/75-oeuvre-armand-frappier
http://www.onf.ca
https://www.accesstomemory.org/fr/
http://www.ica.org/en/public-resources/standards
http://www.musee-afrappier.qc.ca
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Les débuts de la prise en 
charge de la gestion des 
documents administratifs au 
Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

DANY OUELLET
Archiviste-gestionnaire des documents, CIUSSS-SLSJ. 
Consultant, Consuldoc enr., entreprise de services conseils et de 
support en gestion documentaire.
Chargé de cours, Université du Québec à Chicoutimi, certificat en 
gestion des documents et des archives. 

INTRODUCTION

La Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé 
et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
(aussi appelée Loi 10) est entrée officiellement en vigueur le 1er avril 2015. 
Cette loi est à l’origine de la création des centres intégrés de la santé et des 
services sociaux du Québec (CISSS) et des centres intégrés universitaires 
de la santé et des services sociaux du Québec (CIUSSS), dont le Centre 
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intégré universitaire de la santé et des services sociaux du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean (CIUSSS-SLSJ).

Le CIUSSS-SLSJ est né de la fusion de neuf établissements eux-mêmes 
composés de plusieurs installations, dont les centres hospitaliers, les 
centres locaux de services communautaires, les centres hospitaliers de 
soins de longue durée et les différents points de services.1 Cette nouvelle 
entité regroupe près de 10 000 employés répartis dans 60 installations 
et dispose d’un budget d’opération de plus de 786 millions de dollars. 

Ce réseau territorial de santé offre à 49 municipalités réparties sur 
98 710 km² des services de santé physique, de santé mentale, de santé 
publique, des services généraux, du soutien à l’autonomie des personnes 
âgées, aux jeunes en difficulté, ainsi que dans les domaines de la 
déficience physique, de la déficience intellectuelle/trouble du spectre de 
l’autisme et de la dépendance.2

Outre ce changement majeur dans la structure organisationnelle du 
réseau régional de la santé et des services sociaux, la loi rappelle aux 
instances concernées du CIUSSS-SLSJ leurs obligations légales en matière 
de prise en charge des documents hérités des neuf établissements 
fusionnés. Ainsi, l’article 202 stipule que :

Les dossiers et les documents d’un établissement fusionné et 
d’une agence de la santé et des services sociaux deviennent, 
sans autre formalité, les dossiers et documents du centre 
intégré de santé et de services sociaux qui leur succède.

De plus, les dossiers des usagers d’un établissement 
regroupé sont réputés être aussi les dossiers des usagers du 
centre intégré dont le conseil d’administration administre 
l’établissement regroupé. (Loi 10, 2015, p. 49)

Conséquemment, le CIUSSS-SLSJ devient responsable, non seulement 
de ses propres documents administratifs et cliniques qu’il produit et reçoit 
depuis sa création, mais aussi de la conservation et de l’accessibilité 
des documents hérités de tous les établissements fusionnés, incluant 
les documents en formats papier et numérique actifs, semi-actifs et les 
divers fonds d’archives historiques. Par ailleurs, nous retrouvons parmi 
les documents historiques différents supports : vidéocassettes, cassettes 
sonores, diapositives, plaques commémoratives, sceaux, etc.
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L’objectif du présent article est, d’une part, de présenter les premières 
initiatives entreprises dans un établissement de santé en vue d’implanter 
un système de gestion intégrée des documents administratifs (SGID), soit 
le CIUSSS-SLSJ. Dans le cadre de cet article, nous définissons le SGID 
comme étant l’ensemble des outils et des opérations qui permet de gérer 
tous les documents administratifs produits et reçus par un établissement 
à l’aide d’un unique logiciel spécialisé.

D’autre part, nous espérons que cette expérience inspirera une 
démarche concrète de gestion des documents administratifs pour les 
autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la 
province qui n’ont pas encore entrepris une telle initiative.3 Finalement, 
il serait souhaitable qu’une véritable et fructueuse collaboration s’installe 
peu à peu entre les responsables de la gestion documentaire des différents 
établissements du réseau de la santé. 

1. LES PREMIERS PAS

Les changements structurels majeurs issus de la loi précitée interpellaient 
directement les personnes responsables de la gestion des documents 
administratifs au sein d’un établissement fusionné. Qu’allait-il se passer 
en cette matière ? Les calendriers de conservation des établissements 
fusionnés s’appliqueraient-ils toujours ? Qui serait responsable du 
traitement des fonds d’archives historiques hérités par chaque 
établissement fusionné ? Comment arrimerait-on les outils de gestion 
des documents administratifs de chacun ? Quelle serait la position de la 
« gestion documentaire » vis-à-vis de la gestion des archives médicales 
sur l’échiquier de la gestion de l’information documentaire dans le futur 
CIUSSS-SLSJ ? Qui ? Quoi ? Comment ? Où ?… Bref, le 1er avril 2015… 
beaucoup de questions en suspens et de matière à réflexion. 

1.1. Une initiative personnelle à l’échelle provinciale

En septembre 2014, à la suite du dépôt du projet de loi 10, la fusion 
était imminente. Nous avons alors pris l’initiative de livrer nos réflexions 
sur la problématique de la gestion des documents administratifs dans 
le réseau de la santé à plusieurs acteurs concernés par notre champ 
d’activité professionnelle4.
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En nous inspirant d’un article de Bouchard, Gendron et Ducasse, paru 
dans la revue Archives en 1992, qui traçait un état de situation de la 
gestion des documents administratifs dans les établissements de santé 
et de services sociaux de l’époque au Québec, et en nous basant sur 
une enquête personnelle réalisée dans les centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) du Québec en 2006, nous concluions notre rapport de 
novembre 2014, intitulé La réforme de notre système de santé et la 
gestion de l’information documentaire, de la façon suivante :

Serait déconnecté qui oserait prétendre que la gestion 
des documents et l’application rigoureuse des articles de 
lois susmentionnées sont des priorités à l’intérieur du plan 
d’action de l’actuelle réforme de notre réseau de santé. 
Cependant, outre les archives médicales, il y a une masse 
de documents administratifs dans nos établissements de 
santé et des lois qui encadrent leur création, leur utilisation 
et leur disposition. Nous ne pouvons l’ignorer.

Ne serait-ce pas le moment idéal pour certaines organisations 
phares en gestion de l’information documentaire au 
Québec d’agir, de faire valoir la nécessité légale et les 
avantages pratiques de voir à la bonne gestion de la masse 
documentaire administrative que l’on retrouve dans les 
établissements de santé et le futur CISSS ? (Ouellet, 2014)

On ne peut, actuellement, mesurer avec certitude les résultats de cette 
démarche individuelle ni faire un lien avec les écrits du Comité national 
des archives de la santé et des services sociaux (CNASSS5). Toutefois, 
nous sentions la nécessité de poursuivre notre effort de sensibilisation.

1.2. Des actions professionnelles au niveau régional

Lorsque la fusion fut officialisée, nous avons déposé en mai 2015, 
auprès de nos nouveaux supérieurs, un document intitulé La prise en 
charge de la gestion documentaire au Centre intégré universitaire de 
santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean : une 
nécessité. Dès le mois d’octobre 2015, nous avons rencontré ces derniers 
afin de discuter de ce document. Nous leurs avons rappelé, entre autres 
choses, les avantages pratiques et les obligations légales relatives à la 
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gestion des documents administratifs pour le CIUSSS-SLSJ, à l’instar des 
autres organisations du secteur public.

Ainsi, le CIUSSS-SLSJ doit adopter une politique de gestion de ses 
documents actifs et semi-actifs (article 6 de la Loi sur les archives). 
Il doit aussi assumer la gestion de ses documents historiques, incluant 
ceux des établissements fusionnés (articles 15, 17 et 18 de la Loi sur les 
archives). À cet effet, une directive de BAnQ de mai 2015 précise qu’avec 
la fusion, les fonds d’archives des établissements fusionnés sont fermés. 
Les calendriers de conservation de ces établissements ne s’appliquent que 
pour les documents inactifs avant le 1er avril 2015. Le CIUSSS-SLSJ doit donc 
établir, faire approuver, tenir à jour et appliquer un nouveau calendrier de 
conservation pour les documents actifs produits à partir du 1er avril 2015 
et pour les documents toujours semi-actifs produits par les établissements 
fusionnés au 1er avril 2015 (articles 7 et 8 de la Loi sur les archives).

Par ailleurs, notre établissement doit faciliter l’accès à ses documents, 
entre autres par la création d’un plan de classification (articles 9 et 16 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels). Finalement, le CIUSSS-SLSJ 
est dans l’obligation de concevoir et de maintenir à jour un inventaire 
des fichiers de renseignements personnels qu’il détient (article 76 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels).

L’objectif de cette démarche à l’interne visait à rappeler la nécessité 
pour le CIUSSS-SLSJ de voir à la conception, à l’implantation physique 
et au suivi d’un SGID digne de ce nom, c’est-à-dire fonctionnel à 
court et moyen termes, et durable à long terme. Sur ce, il fallait donc 
insister, d’une part, sur l’importance d’inscrire la gestion des documents 
administratifs dans l’organigramme de l’établissement et, d’autre part, 
sur la nécessité de nommer un gestionnaire responsable de la gestion des 
documents administratifs et de former un comité qui prendra en charge 
la gestion documentaire. 

Cette démarche s’est avérée fructueuse puisque, au mois d’octobre 
2015, la « Gestion documentaire » était inscrite dans l’organigramme 
du CIUSSS-SLSJ et rattachée à la « Direction des ressources humaines, 
communications et affaires juridiques ». De plus, la « Chef de services – 
Affaires juridiques » devenait officiellement responsable de ce dossier et 
du futur comité de gestion des documents administratifs. 
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1.3. Le Comité national des archives de la santé et des 
services sociaux (CNASSS)

Parallèlement à nos actions, en janvier 2015, le CNASSS a distribué 
dans le réseau de la santé le document intitulé Les documents inactifs 
du réseau de la santé et des services sociaux dans le contexte de la loi 
10 : principes directeurs6. 

Ce document avait pour but de sensibiliser les responsables des 
établissements de santé et de services sociaux à leurs obligations 
légales envers leurs documents et leurs archives dans le contexte 
de la restructuration des services. On y précise la manière de gérer les 
documents actifs, semi-actifs et inactifs des établissements fusionnés, et 
rappelle l’obligation, pour le CIUSSS, d’élaborer et de faire approuver 
son propre calendrier de conservation. 

Cette initiative a eu un écho au CIUSSS-SLSJ. En effet, en mai 2015, 
les autorités concernées de notre établissement ont reçu un communiqué 
de BAnQ résumant les principaux points soulevés dans le document 
susmentionné. Selon nous, cette démarche du CNASSS est importante 
dans la mesure où elle a vraisemblablement amené chez nos directeurs 
une plus grande sensibilisation à la nécessaire prise en charge de la gestion 
des documents administratifs dans notre établissement. 

2. L’ÉQUIPE DE GESTION DOCUMENTAIRE

Avant la création du CIUSSS-SLSJ, quatre personnes avaient des 
responsabilités en gestion des documents administratifs dans leur 
établissement : une technicienne en documentation (Agence de la santé 
et des services sociaux) ; un archiviste (Centre jeunesse) ; une spécialiste en 
procédés administratifs (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 
et en troubles envahissants du développement) ; un spécialiste en procédés 
administratifs (CSSS Domaine-du-Roy).

Jusqu’alors, nous n’avions pas de comité régional ni même de 
rencontres informelles entre nous. Chacun travaillait, en quelque sorte, 
isolément dans son établissement. Toutefois, avec la venue du nouvel 
établissement, ces ressources ont été identifiées afin de former le comité 
responsable de la gestion des documents administratifs. La première 
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rencontre formelle de l’ « Équipe de gestion documentaire » a eu lieu le 
18 novembre 2015. Nous y avons principalement défini notre mandat 
et établi un premier plan d’action.

À ce jour, nos rencontres sont régulières et nos échanges sont facilités 
par la création d’un espace réseau électronique réservé à l’équipe. Par 
ailleurs, il est important de mentionner que chaque membre de l’équipe 
conserve toujours ses responsabilités rattachées à son établissement 
fusionné, en sus de sa participation à l’intérieur de l’équipe, période de 
transition oblige. Finalement, de façon à faciliter notre travail sur le terrain 
à l’intérieur de notre vaste territoire régional, chacun devient répondant 
pour un certain nombre d’installations. 

2.1. Le mandat

À l’instar de tout groupe de travail ayant la responsabilité de la gestion 
des documents administratifs dans son organisation, le mandat de notre 
équipe de gestion documentaire est de nous doter d’une gouvernance 
documentaire efficiente, entre autres de planifier, d’implanter, 
d’administrer et d’évaluer un SGID en tenant compte de la capacité et 
des moyens de l’établissement.

2.2. Le premier Plan d’action (2015)

Notre équipe a préparé un plan d’action qui se voulait général au 
départ. Celui-ci a trois objectifs :

1. Démontrer aux gestionnaires la nécessité de mettre en place un 
SGID pour répondre aux obligations légales et aux besoins admi-
nistratifs de repérage, d’accès et de conservation de l’information ; 

2. Présenter le mandat de l’équipe de gestion documentaire ;

3. Proposer un schéma d’action sous forme d’une structure de 
gestion de projet avec des objectifs, des moyens, des outils et des 
échéanciers.

Ce plan d’action a été présenté au comité de la haute direction du 
CIUSSS-SLSJ7 en décembre 2015. 
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2.3. Le second Plan d’action (2016)

Notre équipe a été assez tôt confrontée à la réalité. De fait, les 
démarches amorcées afin de concevoir les outils de gestion des documents 
administratifs (plan de classification, calendrier de conservation, logiciel 
de gestion intégrée des documents) ont été ralenties pour laisser place 
à d’autres priorités. Une grande partie de nos efforts ont, entre autres, 
porté sur la prise en charge de la masse documentaire (les documents 
semi-actifs et les archives historiques) laissée pour compte et résultant 
des nombreux déménagements de personnel et des restructurations. 
Ce contexte a forcé l’équipe de gestion documentaire à préciser son 
premier plan d’action. 

Le second plan d’action d’octobre 2016 vise donc le court terme, soit 
la période d’octobre 2016 à avril 2017. Il s’oriente sur trois axes :

1. Faire connaître le rôle de l’équipe de gestion documentaire à 
 l’ensemble du CIUSSS-SLSJ ;

2. Rechercher les espaces physiques requis pour y regrouper et inven-
torier sommairement les documents inactifs retrouvés dans chacun 
des neuf établissements fusionnés ; 

3. Poursuivre la production des outils de gestion des documents ad-
ministratifs.

2.4. Les premières réalisations (2015-2016)

À l’intérieur du plan d’action de décembre 2015, notre équipe 
propose un projet de gestion des documents administratifs portant 
sur cinq livrables, soit « Le portrait documentaire de l’établissement » 
(livrable 1), « La conception des outils de gestion des documents 
administratifs » (livrable 2), « L’implantation physique du SGID » (livrable 
3), « L’administration du SGID » (livrable 4) et « L’évaluation du SGID » 
(livrable 5). 

2.4.1. Livrable 1 : Le portrait documentaire de l’établissement

L’objectif premier de cet exercice était de produire un portrait aussi 
fidèle et complet que possible de la gestion des documents administratifs 
dans l’ensemble des établissements fusionnés. Entre autres, il s’avérait fort 
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intéressant d’évaluer la masse documentaire active et inactive présente 
dans l’ensemble de ces établissements depuis leur création. Dans certains 
cas, cela remonte à près d’un siècle. Afin de réaliser ce premier mandat, 
notre équipe a d’abord conçu un guide de prise d’inventaire.8 

En nous appuyant sur ce guide, nous avons ensuite effectué une série 
de visites et de contacts téléphoniques auprès de différents secteurs 
d’activités de chaque établissement fusionné. Cette démarche s’est 
échelonnée du 30 décembre 2015 au 14 juin 2016. Elle a fait l’objet 
d’un rapport intitulé  État de situation de la gestion des documents 
administratifs des neuf établissements fusionnés. Ce document a été 
déposé au comité de la haute direction du CIUSSS-SLSJ en octobre 2016. 

Ce portrait fait état de plusieurs éléments fort intéressants. Ainsi :

A. Évaluation sommaire de l’usage des outils de gestion des docu-
ments administratifs

• 7 établissements sur 9 (78  %) n’avaient aucune politique de 
gestion des documents administratifs à jour. 

• 6 établissements sur 9 (61  %) n’avaient pas de plan de 
classification organisationnel à jour ou n’en n’avaient tout 
simplement pas. 

• 1 seul établissement sur 9 (11 %) possédait un calendrier de 
conservation à jour. 

• 7 établissements sur 9 (78 %) possédaient un des cinq logiciels 
de gestion intégrée des documents (ci-après : GID) utilisés dans 
la région9. Toutefois, pour 1 seul (14 %), la base de données 
du logiciel était à jour et utilisée par la majorité de ses grandes 
directions. Pour les 6 autres (86  %), le logiciel n’était utilisé 
qu’occasionnellement et un système secondaire basé sur des 
listes produites par un logiciel de bureautique était opérationnel.

• 2 établissements sur 9 (22 %) possédaient un guide de gestion 
des documents administratifs. 

• 6 établissements sur 9 (67 %) n’avaient pas de liste de documents 
essentiels disponible ni de mesures de protection sur ce plan.
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• 9 établissements sur 9 (100  %) se disaient sensibilisés à la 
confidentialité et la protection des renseignements personnels. 
Cependant, nulle part on ne pouvait identifier systématiquement 
l’ensemble de ces documents. De plus, un seul établissement 
(11  %) avait élaboré un projet d’inventaire des fichiers de 
renseignements personnels, tel qu’exigé par la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

• Aucun établissement (0 %) ne possédait un plan de classification 
organisationnel pour les documents numériques (arborescence 
uniforme) ni de règles de nommage des répertoires et fichiers 
numériques. Chaque producteur/utilisateur avait son propre 
classement sur son poste de travail ou partagé en réseau. 

B. Évaluation sommaire de la masse documentaire

Les résultats suivants présentent la volumétrie documentaire 
connue et inventoriée dans les différents établissements 
fusionnés. Compte tenu de certains secteurs d’activités qui 
n’ont pas été rencontrés, ils sont donc partiels et constituent, 
à notre avis, un minimum. 

État de conservation Quantité de documents 
en mètres linéaires 

Documents actifs 1 400 mètres ou 1,4 kilomètre

Documents semi-actifs 1 700 mètres ou 1,7 kilomètre

Documents inactifs 1 300 mètres ou 1,3 kilomètre

TOTAL : 4 400 mètres ou 4,4 kilomètres

Tableau 1 : Masse documentaire des 9 établissements fusionnés10

C. Conclusion et recommandations

Ces résultats montrent une gestion documentaire très 
fragmentaire et hétérogène d’un établissement à un autre. 
Certes, certains outils de gestion des documents administratifs 
étaient mis en place, mais peu d’entre eux étaient utilisés 
à l’échelle de l’organisation à l’intérieur d’une approche 
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systémique de la gestion des documents administratifs et dans 
le cadre d’un véritable programme de gestion des documents 
administratifs. Bref, nous sommes loin d’un système de gestion 
des documents administratifs digne de ce nom.

Devant ces constats, l’équipe de gestion documentaire 
a établi trois niveaux de priorités d’actions. Les priorités  1 
consistent à faire connaître la gestion intégrée des documents 
à l’ensemble de l’organisation, puis à faire reconnaître le rôle-
clé des agentes administratives (secrétaires, techniciennes, etc.) 
dans la gestion quotidienne du futur SGID. Les priorités 2 sont, 
d’abord, de prévoir des espaces, des conditions d’entreposage 
et du matériel adéquats afin d’accueillir la masse de documents 
inactifs hérités des établissements fusionnés. Ensuite, il s’agit 
d’effectuer un inventaire, au moins sommaire, de l’importante 
quantité de documents identifiée. Enfin, les priorités 3 visent, 
d’une part, à poursuivre la conception du plan de classification 
et du calendrier de conservation et, d’autre part, à poursuivre 
les démarches en vue d’acquérir un logiciel de GID qui 
supportera l’implantation de notre SGID. (CIUSSS, Équipe de 
gestion documentaire, 2016) 

2.4.2. Livrable 2 : La conception des outils de gestion des documents 
administratifs

La création du CIUSSS-SLSJ obligeait notre équipe à concevoir de 
nouveaux outils de gestion des documents administratifs. Dans la mesure 
du possible, nous désirions nous inspirer des outils déjà utilisés par les 
établissements fusionnés. 

2.4.2.1. La politique de gestion des documents administratifs

En plus d’être une obligation légale de par la Loi sur les archives, cet 
outil reflète la volonté de l’organisation de prendre en charge la gestion 
des documents administratifs et en définit les responsabilités. De fait, nous 
sommes d’avis que l’adoption de notre Politique relative à la gestion des 
documents administratifs, datant de juin 2016, constitue la pierre d’assise 
du futur SGID. De plus, elle représente un levier important soutenant 
nos démarches en vue de réaliser les objectifs définis à l’intérieur de nos 
plans d’action.
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Ainsi, les objectifs de cette politique sont d’abord de favoriser la prise 
en charge efficace de l’ensemble des documents administratifs par la 
conception, l’implantation, le suivi et l’évaluation d’un système de gestion 
des documents administratifs uniforme, fonctionnel et durable. Ensuite, 
ils visent à soutenir l’utilisation d’outils appropriés pour optimiser la 
gestion des documents administratifs. Finalement, ils permettent à notre 
établissement de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer 
le contrôle, l’intégrité, la sauvegarde, l’accès et la confidentialité des 
documents administratifs tout au long de leur cycle de vie.

Cette politique concerne les documents administratifs, quels qu’en 
soient la nature, le support sur lequel ils sont fixés, leur état de 
conservation et leur localisation11. 

Finalement, des responsabilités sont définies pour le comité de la haute 
direction, pour la Direction des ressources humaines, pour le service des 
Communications et affaires juridiques, pour la Direction des ressources 
informationnelles (service informatique), pour l’ensemble des autres 
directions, pour le personnel de soutien administratif, pour les utilisateurs 
du système de gestion des documents administratifs et, bien sûr, pour 
l’équipe de gestion documentaire.

Afin de remplir adéquatement son mandat, notre équipe doit 
donc s’assurer de la bonne gouvernance du système de gestion des 
documents administratifs12, prendre en charge la création, la mise à 
jour et l’application des outils de gestion des documents administratifs, 
supporter les directions et le personnel de soutien administratif concernés 
dans la gestion efficace des documents actifs sous leur gouverne et voir 
à la bonne gestion des documents semi-actifs et des archives historiques. 

2.4.2.2. Le plan de classification et le calendrier de conservation

Notre équipe a décidé dès le départ de concevoir parallèlement ces 
deux outils de gestion des documents administratifs. Pour ce faire, nous 
nous sommes inspirés du guide fourni par le CNASSSS, soit le Recueil 
des règles de conservation des documents des établissements de santé 
et de services sociaux du Québec.

Nos travaux ont débuté en mai 2015 et se poursuivent toujours. La 
partie concernant les séries de gestion a été complétée en novembre 2016. 
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Il est prévu que la saisie s’effectue via le système transactionnel de BAnQ, 
GALA13. Nous complèterons le plan de classification et le calendrier 
de conservation au fur et à mesure que le CNASSS rendra disponible 
les règles relatives aux autres séries documentaires de mission. 

2.4.2.3. Le choix d’un logiciel de gestion intégrée des documents

Le logiciel de gestion intégrée des documents est l’élément fédérateur 
d’un SGID, en ce sens qu’il intègre le plan de classification, le calendrier 
de conservation et constitue l’outil principal de repérage pour l’ensemble 
des documents administratifs en formats papier et numérique. 

L’état de situation, déposé en octobre 2016, a montré que cinq logiciels 
différents étaient et sont toujours utilisés à différents degrés par certains 
établissements fusionnés. Il est donc prioritaire de procéder à l’acquisition 
d’une seule application qui sera disponible pour l’ensemble des directions 
de notre établissement. Avec la fusion, les fonds d’archives des anciens 
établissements doivent être fermés. Afin d’assurer l’intégrité du fonds du 
CIUSSS-SLSJ, cela nous oblige à migrer les informations contenues dans 
les banques de données de ces logiciels.

Dès mars 2015, nous avons entamé nos réflexions et nos discussions sur 
le dossier. Cependant, en avril, nous étions informés de l’existence d’un 
moratoire sur tout projet d’achat de logiciel. Ce moratoire concerne-t-il le 
renouvellement des licences ? Le choix d’un logiciel parmi les logiciels de 
GID déjà en place dans notre établissement est-il soumis au moratoire ? 
Malgré l’incertitude qui planait, nous avons préparé, en collaboration 
avec le service informatique et en nous s’inspirant de grilles d’évaluation 
glanées ici et là parmi nos collègues archivistes du réseau, un plan de 
démarrage de projet pour l’acquisition d’un logiciel de GID en juillet 2015. 
Toutefois, un changement de porteur de dossier sur le plan informatique 
et les nombreux autres projets informatiques en cours ont fait en sorte 
qu’en décembre 2016 le dossier tardait toujours à débloquer. Nous avons 
néanmoins eu l’autorisation de renouveler pour une période limitée les 
licences des logiciels déjà installés dans les établissements fusionnés14. 
En janvier 2017, l’équipe de gestion documentaire a réactivé le dossier 
en consacrant ses efforts à l’analyse détaillée de quelques solutions 
logicielles existantes. Notre objectif est de choisir une application au 
cours de la présente année. 
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2.5. Les autres problématiques

Au moment d’écrire cet article, le CIUSSS-SLSJ a seulement quelques 
mois d’existence. Tel que mentionné précédemment, au cours de cette 
période de démarrage, notre équipe de gestion documentaire a dû 
réorienter ses interventions en fonction de la réalité du terrain. Ainsi, 
outre nos actions précédentes devant conduire à l’implantation d’un 
SGID, certaines problématiques nous ont particulièrement interpellés.

2.5.1. Le déplacement de personnel

La période de transition actuelle provoque un important remaniement 
organisationnel. Celui-ci entraîne de nombreux changements de poste et 
de déménagements internes de direction et d’individus d’une installation 
physique à une autre. Cette situation nous permet de constater, en 
premier lieu, que certaines personnes apportent avec elles des dossiers 
actifs en format papier et laissent sur place une quantité non négligeable 
de dossiers inactifs (semi-actifs et archives historiques). En second lieu, 
nous avons remarqué que quelques employés décident d’épurer eux-
mêmes leurs dossiers papier avant de quitter leur poste. Dans l’ensemble, 
il appert finalement que peu d’employés semblent préoccupés par le 
traitement de leurs documents en format numérique. 

De décembre 2015 à décembre 2016, notre équipe de gestion 
documentaire a donc été dans l’obligation d’intervenir à plusieurs reprises 
afin de conserver un certain contrôle de la masse documentaire devenue 
« orpheline ». Ainsi, nous avons d’abord pris l’initiative de distribuer deux 
notes de service. La première (décembre 2015) était adressée à tous les 
employés et leur indiquait la marche à suivre générale en ce qui concerne 
la gestion de leurs documents actifs et inactifs en formats papier et 
numérique. La seconde (janvier 2016) fut distribuée aux gestionnaires 
et leur proposait un mécanisme de soutien à leurs équipes lors de 
la préparation de dossiers, à classer ou à déménager, de façon à assurer 
la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations. 

Dans la foulée de l’envoi de ces directives, nous avons préparé une 
procédure de transfert des dossiers inactifs pour faciliter l’application de 
ces notes : épuration, inventaire sommaire, emboîtage, déménagement 
et entreposage. En parallèle, nous avons soutenu à plusieurs occasions 
des employés qui désiraient faire du ménage dans leurs dossiers inactifs. 
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Pour ce faire, en collaboration avec BAnQ, nous avons préalablement 
récupéré les calendriers de conservation des établissements fusionnés. 
Cela nous a permis de répondre à certaines questions précises en regard 
des règles de conservation légalement applicables et de nous conformer 
aux directives de BAnQ en la matière. 

Ensuite, nous devrons nous occuper prioritairement de la quantité 
importante de documents inactifs laissés sur place, et ce, dans de brefs 
délais. En effet, à plusieurs endroits, on procède au réaménagement 
physique de locaux qui doivent être réoccupés par le personnel. Il devient, 
en quelque sorte, urgent d’inventorier le contenu des boîtes et de trouver 
rapidement des locaux pour les accueillir. Il y a un risque bien présent 
que bon nombre de dossiers deviennent introuvables s’ils sont déplacés 
à l’insu de l’équipe de gestion documentaire. 

Notre travail n’est pas facilité par le contexte actuel où, il faut l’avouer, 
la gestion des dossiers inactifs ne semble pas prioritaire pour certains 
gestionnaires. Beaucoup de questions surgissent : les locaux pour ranger 
les dossiers inactifs sont-ils disponibles et adéquatement aménagés ? 
Quelle direction assume les coûts associés au déménagement et au 
matériel ? Quels seront les espaces alloués aux archives dites médicales 
vis-à-vis des archives administratives ? Malgré ces interrogations, l’équipe 
de gestion documentaire ne perd pas de vue ses objectifs en regard de 
la gestion des espaces nécessaires à une gestion efficace des documents 
actifs, semi-actifs et inactifs. Notre insistance à obtenir des réponses 
a donné des résultats puisque les derniers développements de décembre 
2016 laissent entrevoir la possibilité de mettre sur pied un dépôt d’archives 
historiques permanent dans le secteur Saguenay et un autre dans le 
secteur Lac-Saint-Jean. L’avenir nous dira si cela se concrétisera. 

2.5.2. La prise en charge des documents en format numérique

Bien que l’essentiel de nos actions aient porté jusqu’à présent sur la 
prise en charge des documents en format papier, nous étions néanmoins 
conscients, dès le départ, de l’importance de tenir compte des documents 
numériques. Ainsi, en avril 2016, un projet de stratégie de prise en 
charge des documents numériques actifs a résulté de nos premières 
discussions. Ce projet pourrait vraisemblablement avancer puisqu’une 
de nos prochaines actions en 2017 consistera à rencontrer les agentes 
administratives des directions afin de connaître, entre autres, leurs besoins 
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particuliers en ce qui concerne les documents actifs en format numérique. 
On ne peut ignorer l’importance de l’adhésion de cette catégorie de 
professionnels, producteurs/créateurs de documents papier et numérique, 
dans le succès d’un SGID. Dans la même veine, nous avons commencé 
au même moment une démarche en vue de préserver les sites Web et 
préparé, en juin 2016, un projet de sauvegarde des archives historiques 
numériques des établissements fusionnés. Finalement, en novembre 
2016, quelques vidéos ayant une valeur historique sur support VHS 
furent transférées sur disques compacts (CD). Ces quelques réalisations 
constitueront certes des acquis sur le plan de la prise en charge concrète 
des documents numériques le moment venu. 

3. BILAN À CE JOUR : FACTEURS POSITIFS ET ÉCUEILS

Pouvons-nous cibler avec certitude un élément déclencheur de la 
prise en charge de la gestion des documents administratifs au sein du 
CIUSSS-SLSJ ? Notre initiative personnelle ? Les écrits du CNASSS ? Chose 
certaine, en opérant un certain recul, il appert que certains facteurs 
ont contribué à initier cette prise en charge. Notons, entre autres, 
l’inscription de l’activité « gestion documentaire » dans l’organigramme ; 
la nomination d’un gestionnaire à titre de responsable de cette activité et 
de l’équipe de gestion documentaire ; la participation de ce gestionnaire 
dans la recherche de solutions auprès de la direction et de ses collègues 
gestionnaires15 ; la mise sur pied d’une véritable équipe de gestion 
documentaire ; la motivation et le professionnalisme de chaque membre 
de cette équipe ; le respect des opinions de chaque membre de cette 
équipe, malgré certaines discussions un tantinet houleuses mais combien 
productives ; la nécessaire collaboration avec le service informatique et 
celui des archives médicales.

Bien sûr, tout n’est pas rose ! Pensons aux difficultés rencontrées 
pour dénicher, auprès des gestionnaires concernés, des locaux pouvant 
recevoir les documents semi-actifs et inactifs (archives historiques), à 
ce combat toujours d’actualité dans le réseau de la santé afin de faire 
reconnaître notre profession et notre champ d’activité professionnelle 
comme distinct de celui des archives médicales16, etc. En ce qui regarde 
le rythme de déploiement du SGID, les actions de l’équipe de gestion 
documentaire à ce jour peuvent sembler de prime abord tâtonnantes. 
Cependant, malgré la réalité inhérente à la période actuelle de transition, 
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les éléments de base pour l’implantation d’un véritable SGID se mettent 
graduellement en place.

Somme toute, les défis sont importants et la route pourrait s’avérer 
relativement longue et parsemée d’embûches avant que le CIUSSS-SLSJ 
ne puisse compter sur un SGID organisationnel et totalement fonctionnel. 
Toutefois, l’avenir s’annonce prometteur et dépendra en grande partie des 
ressources humaines, financières et matérielles disponibles. Dans cet ordre 
d’idées, il est à espérer que l’importance de la gestion des documents 
administratifs et celle du rôle de l’équipe de gestion documentaire soient 
non seulement maintenues, mais renforcées. En contrepartie, les autorités 
du CIUSSS-SLSJ peuvent compter sur une équipe de gestion documentaire 
dont les membres sont passionnés par leur métier et motivés par le défi 
qui se présente à eux.

Dany ouellet

NOTES
 1. Ces établissements sont : l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–

Lac-Saint-Jean ; le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean ; le Centre de santé 
et de services sociaux Cléophas-Claveau ; le Centre de santé et de services sociaux 
de Chicoutimi ; le Centre de santé et de services sociaux de Jonquière ; le Centre de 
santé et de services sociaux de Lac-Saint-Jean-Est ; le Centre de santé et de services 
sociaux Domaine-du-Roy ; le Centre de santé et de services sociaux Maria-Chapdelaine ; 
le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

 2. Site Web consulté le 7 décembre 2016 : h ttp: //santesaglac.com/ciusss (lien non 
fonctionnel).

 3. Les opinions émises dans cet article n’engagent que l’auteur. 

 4. Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), l’Association québécoise des 
établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), l’Association des archivistes 
du Québec (AAQ), l’Association sur l’accès et la protection de l’information (AAPI), 
l’Association des gestionnaires de l’information de la santé du Québec (AGISQ) et 
aux établissements universitaires offrant des formations en gestion des documents 
administratifs.

 5. Le CNASSS est né en 2015 suite à l’abolition de l’AQESSS (Association québécoise 
des établissements de santé et de services sociaux) qui était chargé auparavant 
d’élaborer le recueil des règles de conservation du réseau de la santé. Ce comité, sous 
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la supervision de la Direction générale des Archives nationales de BAnQ, assume donc 
maintenant le leadership dans ce dossier. Afin d’assurer une meilleure représentativité 
et une meilleure connaissance des réalités de ce milieu, le comité peut compter sur 
une étroite collaboration de ce dernier. De fait, chaque secteur de la santé et des 
services sociaux est représenté au sein du comité. Outre les activités reliées au recueil, 
le comité a aussi pour mission d’élaborer des procédures pour rappeler aux organismes 
de ce secteur public leurs responsabilités par rapport à la Loi sur les archives. Notons 
enfin que le CNASSS n’est pas un organisme légalement constitué, mais demeure 
cependant un comité permanent.

 6. Ce document a été mis à jour en juin 2015 suite à l’adoption de la loi. 

 7. Le comité de la haute direction du CIUSSS-SLSJ est l’équivalent d’un comité exécutif.

 8. Le contenu de ce guide est constitué d’une série de questions portant sur l’évaluation 
sommaire de l’usage des outils de gestion des documents administratifs (la politique 
de gestion des documents administratifs, le plan de classification, le calendrier de 
conservation, les outils électroniques de repérage, le guide de gestion des documents 
administratifs, la protection des documents essentiels, les documents confidentiels, 
le mode de destruction des documents confidentiels et la gestion des documents 
numériques), suivi d’une évaluation sommaire de la masse documentaire et de 
commentaires des employés concernés. Le tout est complété par les observations 
in situ par l’équipe de gestion documentaire et de quelques recommandations.

 9. Constellio, Documentik, Gestion virtuelle, Logiplus et SyGED. 

10. Notre évaluation de la masse documentaire ne portait que sur les documents 
administratifs et excluait les documents à caractère clinique communément 
appelés « archives médicales ». Notre équipe de gestion documentaire a décidé 
de distinguer ces deux secteurs d’activités en gestion de l’information parce 
que leurs assises légales sont différentes, leurs règles de fonctionnement et les 
outils utilisés sont particuliers à chacun. De fait, les archives médicales prennent 
en charge spécifiquement les dossiers de santé et autres documents relatifs aux 
services de santé, sociaux et communautaires dispensés aux usagers du réseau 
québécois de santé et de services sociaux. Certes, la gestion des documents 
administratifs et la gestion des archives médicales sont bien présentes dans nos 
établissements de santé, mais ce sont deux systèmes tout à fait différents. D’ailleurs, 
historiquement, la gestion des archives médicales est sous la responsabilité 
d’un service structuré et reconnu dans l’établissement. Ce dernier a un mandat 
clairement défini et il peut compter sur des ressources humaines, matérielles et 
financières qui lui sont propres. Pour la gestion des documents administratifs 
cependant, c’est en général malheureusement fort différent. Il n’existe que peu 
ou pas de service de gestion documentaire à proprement parler. 

11. Le système de gestion des documents de référence et des documents audiovisuels 
relatifs à la bibliothéconomie, le système de gestion des archives médicales et les 
documents personnels à un employé ne sont pas directement concernés par la 
présente politique.
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12. À cette fin, l’équipe de gestion documentaire participe, entre autres, à toute activité 
relative à l’introduction d’une nouvelle technologie d’information dont l’objet est le 
traitement de données et de documents soumis au cadre légal en la matière.

13. GALA (Gestion de l’application de la Loi sur les archives), lancé officiellement en 
février 2014, rend transactionnel le processus de création, de soumission, d’analyse 
et d’approbation des calendriers de conservation entre les organismes publics 
et BAnQ. 

14. En novembre 2016, le Secrétariat du Conseil du trésor du gouvernement du Québec 
faisait parvenir, à l’ensemble des dirigeants sectoriels de l’information du réseau 
de la santé et des services sociaux, une lettre indiquant que les organismes publics 
pourraient considérer et favoriser la sélection d’un logiciel libre pour la gestion 
intégrée des documents. Un produit a ainsi été sélectionné dans le cadre de la mesure 
19 de la Stratégie gouvernementale en TI : Rénover l’État par les technologies de 
l’information. Au cours des prochains mois, nous devrions donc être en mesure de 
savoir si cette orientation doit être considérée comme une recommandation, une 
« forte » recommandation ou une obligation.

15. À notre avis, encore plus que ne l’est l’inscription de l’activité « gestion documentaire » 
dans l’organigramme, faire comprendre et accepter la nécessité et les avantages 
d’implanter un SGID auprès des décideurs et des gestionnaires représente un défi 
important pour l’équipe de gestion documentaire.

16. Force est de constater (voir en bibliographie l’enquête de 2006) que la culture 
organisationnelle des établissements de santé au Québec en matière de gestion de 
l’information documentaire est très fortement associée à la gestion du dossier de santé 
(archives médicales). La gestion des documents administratifs est malheureusement 
souvent laissée pour compte.
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Introduction aux mémoires sur le 
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Directrice, Archives Deschâtelets-NDC

La politique culturelle du Québec a 25 ans. C’est beaucoup ! La 
société a évolué sur le plan culturel, que ce soit en matière de pratiques 
ou de diversité, sans parler de la mondialisation, des changements 
démographiques et du développement des technologies (Ministère de 
la Culture et des Communications du Québec, 2017c). C’est pourquoi le 
gouvernement du Québec a ressenti le besoin d’actualiser sa politique. 
Pour ce faire, plusieurs stratégies et consultations publiques ont eu 
lieu, dont celle du dépôt de mémoires rédigés par des organismes et 
institutions du milieu culturel. Plusieurs associations et organisations 
du domaine des archives ont saisi cette occasion de démontrer la place 
prépondérante qu’occupent les archives dans la vie culturelle québécoise. 

La revue Archives a choisi de vous présenter trois de ces mémoires. 
Pourquoi ? Certainement pour leur offrir une meilleure diffusion au 
sein même d’une clientèle gagnée d’avance, mais surtout pour vous 
présenter une mise à jour de la situation des archives au Québec et, 
pourquoi pas, vous proposer des arguments quant au rôle culturel joué 
par celles-ci.

DOSSIER 
SPÉCIAL



44 | 2018 | VOLUME 47, NO 2E.
 S

IR
O

IS

Les mémoires que vous lirez dans ce numéro ont été déposés au 
ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) pendant 
l’été 2016. En tout, 430 mémoires ont été déposés provenant de divers 
milieux culturels, de municipalités, d’associations et de citoyens qui ont 
à cœur la culture québécoise. Le milieu des archives s’est mobilisé de 
plusieurs façons. L’Associations des archivistes du Québec a déposé son 
mémoire, réclamant ainsi une place de choix pour les archives dans la 
nouvelle politique culturelle, un rôle reconnu pour les archivistes dans la 
préservation du patrimoine ainsi qu’une refonte de la Loi sur les archives 
(Association des archivistes du Québec, 2016). 

Le domaine des archives religieuses a aussi réagi. Les trois associations 
reliées à ce domaine se sont regroupées pour présenter un mémoire 
commun. Il s’agit du comité des archives du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec (CPRQ), le Regroupement des archivistes religieux du 
Québec (RAR) et la Table de concertation des archives religieuses de la 
région de Montréal (TCARM). Leur mémoire, intitulé Forces vives oubliées 
de la culture québécoise, réitère la richesse des archives religieuses et 
présente un état de la situation dans un contexte de décroissance et de 
vieillissement des membres des communautés religieuses. 

Le troisième mémoire, celui de l’Église catholique de Québec, propose 
une réflexion sur l’importance du patrimoine religieux. L’Église de Québec 
souhaite entre autres que le MCC intègre explicitement le patrimoine 
religieux dans sa politique culturelle. Le patrimoine archivistique religieux est 
présenté comme un témoin du patrimoine immobilier dont il documente 
les bâtiments, les œuvres d’art et les objets de culte. Les archives 
rappellent aussi les rites et pratiques religieuses tout en véhiculant le 
message évangélique (Église catholique de Québec, 2016, p. 3). Parmi ses 
nombreuses recommandations, l’Église de Québec propose notamment de 
poursuivre la compilation et la mise à jour des inventaires du patrimoine 
religieux ainsi que la réalisation d’un état des lieux de ce patrimoine (2016, 
p. 7). Ce projet pourrait facilement être réalisé par le CPRQ, pour lequel 
l’Église de Québec recommande d’ailleurs un élargissement de son mandat 
et de son financement afin qu’il puisse prendre en charge des aspects 
actuellement non couverts par son programme, dont la conservation et la 
diffusion du patrimoine archivistique (2016, p. 9).

Suite au dépôt des mémoires et à de nombreuses consultations 
publiques à travers la province, le MCC propose une ébauche de 
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sa nouvelle politique dans le document Partout, la culture, Politique 
québécoise de la culture, disponible en ligne (2017b). Des consultations 
publiques sur cette version ont été tenues les 5 et 6 septembre 2017, 
lors d’un forum national, afin de permettre aux différentes associations 
du milieu culturel de réagir aux nouvelles orientations (MCC, 2017a). 
Plusieurs associations étaient présentes lors de ces deux journées : les 
bibliothécaires, les libraires, les historiens, les muséologues… mais pas les 
archivistes ! Étonnamment, les archives ne semblent pas être associées à la 
culture et les archivistes ont encore beaucoup de travail à faire, même au 
niveau gouvernemental, pour se faire valoir en tant qu’acteurs culturels. 

Dans son projet de nouvelle politique, un document d’une cinquantaine 
de pages, le MCC n’évoque qu’à une seule reprise le mot « archives » dans 
un encart à propos du caractère irremplaçable du patrimoine culturel : 

Que l’on parle de paysages, d’immeubles, de patrimoine 
immatériel, de sites archéologiques, de personnages 
et d’événements historiques ou encore de collections 
conservées dans les institutions muséales et les centres 
d’archives, le patrimoine culturel témoigne de l’histoire et 
de l’évolution de la société. (2017b, p. 27) 

Quant au mot « archiviste », il n’apparaît également qu’une seule fois, 
à la page précédente : 

La connaissance, la protection, la valorisation et la transmission 
du patrimoine culturel sont des responsabilités collectives 
portées par de multiples intervenants (municipalités, 
propriétaires d’immeubles, bénévoles, porteurs de tradition, 
muséologues, archivistes, archéologues, médiateurs, 
travailleurs des métiers traditionnels du bâtiment, etc.). 
Tous investissent temps, énergie et argent au bénéfice de 
l’ensemble de la société québécoise. (2017b, p. 26)

Dans ce projet de politique, le MCC s’engage à soutenir les acteurs 
culturels dans leur travail. Ce principe est louable, restera à voir s’il 
s’accompagnera de mesures concrètes. Reconnaissant que l’État 
québécois est lui-même propriétaire de nombreux documents, il s’engage 
à les traiter de manière exemplaire pour les transmettre aux générations 
futures (2017b, p. 26). Cet engagement est rassurant, quoiqu’il n’apporte 
rien de bien nouveau.
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Ce peu de visibilité des archives dans la nouvelle politique s’explique-
t-il, en partie, par la composition du comité scientifique chargé de sa 
rédaction ? Composé de treize membres, il regroupe surtout des gens 
provenant des milieux de l’architecture et de l’urbanisme. Il n’y a pas 
d’historiens, encore moins d’archivistes. Comment peut-on rédiger une 
politique culturelle sans le concours d’un historien ?

Bien que les archives n’occupent pas une grande place dans ce mémoire, 
elles y sont tout de même mentionnées. Cependant, encore et toujours, 
un grand travail de reconnaissance reste à accomplir. Les archives sont 
souvent au début de la chaîne patrimoniale, préservant des documents 
sous une variété de supports qui témoignent des origines, des pratiques 
et des manifestations culturelles d’hier et d’aujourd’hui. Elles sont, par 
exemple, souvent requises pour des travaux de restauration et de mise 
en valeur patrimoniales. Les tient-on pour acquises ? Elles ont toujours 
été là et le seront toujours ? Elles vivent dans l’ombre, au même titre que 
leurs archivistes. Il est temps de sortir de nos centres d’archives et de nous 
manifester. C’est ce qu’ont tenté de faire les archivistes qui ont rédigé les 
mémoires soumis à votre regard dans ce numéro. Continuons d’en parler et 
de faire valoir la place importante des archives dans la culture québécoise.

elaine sirois
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MÉMOIRE

Renouvellement de la politique 
culturelle du Québec

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC

Créée en 1967, l’Association des archivistes du Québec (AAQ) regroupe 
plus de 650 gestionnaires de documents et d’archivistes professionnels, 
majoritairement du Québec, qui œuvrent au sein d’organismes publics 
et privés. Ses membres assurent une saine gestion des documents et des 
archives ainsi que l’intégrité, l’intelligibilité, l’authenticité et la pérennité 
des informations qu’ils détiennent, participant ainsi au maintien et au 
développement de la démocratie, à la transparence des organismes et 
au respect des droits des personnes tout en garantissant la constitution 
d’une mémoire nationale. 

L’AAQ travaille en étroite collaboration avec Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) et participe activement aux activités du 
Conseil canadien des archives (CCA) et du Conseil international des 
archives (ICA). Elle s’insère donc dans l’infrastructure archivistique 
nationale et internationale, et participe aux actions que celle-ci met 
en œuvre. 

L’AAQ compte à son crédit plusieurs interventions publiques. Ses 
membres se sont toujours sentis concernés par les mesures prises par le 
législateur en matière de gestion des archives, d’accès à l’information, 
de protection des renseignements personnels ainsi que de préservation 
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et d’accessibilité de notre patrimoine culturel, y compris celui de nature 
numérique. Ainsi, l’AAQ a présenté plusieurs mémoires depuis sa 
fondation. Ses interventions auprès des gouvernements sur des dossiers 
majeurs démontrent son dynamisme et son expertise en archivistique. 
Et c’est toujours dans un but de collaboration que nous présentons le 
présent mémoire. 

1. SOMMAIRE

L’AAQ accueille favorablement les démarches entreprises par le 
ministère de la Culture et des Communications en vue du renouvellement 
de la politique culturelle datant de 1992. Il nous semble très important 
de moderniser l’État, ses lois, ses règlements et ses politiques, en tenant 
compte des réalités actuelles. 

Nous croyons que les huit grands principes qui orientent la production 
de la prochaine politique culturelle du Québec sont tout à fait pertinents 
dans leur ensemble et peuvent servir d’assises à cette dernière. Ils 
évoquent nos racines francophones, notre identité et nos relations avec 
les autres peuples d’ici et d’ailleurs. Ils rappellent l’importance de la culture 
dans notre société et évoquent la participation de tous les citoyens, cette 
contribution étant par ailleurs primordiale, dans l’affirmation de nos 
caractères politique et artistique. 

L’AAQ est particulièrement interpellée par les principes énoncés par 
le ministre qui soulignent le caractère essentiel de la culture ainsi que 
la participation, la contribution et l’accès de tous à celle-ci par le Web, 
évidemment, mais aussi par une présence régionale et locale. Pour 
assurer la longévité de ces principes, l’engagement de l’État doit être 
non seulement soutenu, mais également augmenté. 

Nos recommandations en bref :

1. Assurer une place prépondérante aux archives dans la nouvelle 
politique culturelle, en tant que vecteur essentiel de nos 
connaissances culturelles, artistiques, historiques et patrimoniales. 

2. Assurer aux archivistes une place significative en tant qu’acteur 
dans la préservation du patrimoine culturel québécois. 
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3. Effectuer une refonte complète de la Loi sur les archives (RLRQ, 
chapitre A-21.1) pour assurer la constitution, la préservation et la 
mise en valeur du patrimoine documentaire québécois. 

4. Revoir la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-21.1) pour s’adapter 
aux pratiques actuelles et favoriser la transition numérique des 
documents à valeur pérenne tout en en garantissant l’authenticité, 
l’intégrité et la fiabilité. 

5. Insérer dans la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-21.1) une 
référence directe à la présence régionale et aux activités de diffusion 
de BAnQ. 

6. Revoir le titre de la loi pour qu’il soit changé par « Loi sur la gestion 
des archives », titre plus dynamique et correspondant mieux aux 
pratiques. 

7. S’engager à offrir un financement public favorisant la pérennité 
et le rayonnement des services d’archives locaux en améliorant 
leur capacité de préserver, de rendre accessible et de promouvoir 
le patrimoine documentaire. 

2. CARACTÈRE ESSENTIEL DE LA CULTURE 

Les enjeux culturels du Québec d’aujourd’hui sont fragiles à l’heure 
de la mondialisation des contenus culturels et des échanges virtuels, qui 
ne nécessitent plus les endroits d’échanges traditionnels. La culture n’est 
plus le vase clos des théâtres, des musées, des salles de concert ou de 
spectacles, des bibliothèques ou des centres d’archives. 

Elle devient plutôt la réalité d’une quantité de nouveaux modèles 
de création, individuels ou collectifs et d’œuvres numériques qui sont 
souvent diffusées à l’échelle mondiale. Ajoutons à cela la transmission 
des savoirs et des connaissances en temps réel par le biais du Web. 
Le monde vit depuis quelque temps une véritable et rapide révolution 
qui élimine toutes les frontières du temps et de l’espace. Le Québec 
doit nécessairement être proactif et présent s’il veut être entendu, 
écouté, lu, visionné, consulté partout dans la francophonie ou dans 
le monde.
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L’AAQ estime cependant que les domaines des archives et du 
patrimoine documentaire sont les grands oubliés du cahier de consultation 
présenté par le Ministère. Il s’agit pour nous d’un recul important sur 
la reconnaissance des archives comme patrimoine culturel du Québec. 

Les archives sont la source de toutes publications scientifiques et 
d’œuvres artistiques à saveur historique qui s’appuient sur des documents 
authentiques. Pensons au Moulin à images de Robert Lepage et à plusieurs 
autres œuvres théâtrales qui s’appuient sur les documents d’archives, 
notamment Sauvageau, Sauvageau, la pièce du Théâtre Blanc qui repose 
essentiellement sur les manuscrits du créateur ; aux expositions virtuelles 
ou dans les musées ; ainsi qu’à plusieurs émissions de télévision grand 
public comme Les enfants de la télé diffusée à Radio-Canada depuis 
plusieurs années. 

La culture doit être considérée comme un élément fondamental du 
développement des sociétés, au même titre que les dimensions sociale, 
économique et environnementale. Cela suppose que les archives, comme 
élément du patrimoine, soient prises en compte dans toutes les stratégies 
de développement. 

Les archives éclairent la culture en préservant les documents sous 
toutes ses formes : photographies, manuscrits, enregistrements sonores 
ou vidéos, cartes et plans et, dès à présent, documents numériques. Tous 
doivent avoir accès à la vie culturelle et pour ce faire, un accès large et 
démocratique doit s’appliquer aux archives qui constituent une partie 
essentielle de notre patrimoine. 

Mentionnons que le registre Mémoire du monde de l’UNESCO a classé 
les archives du Séminaire de Québec comme trésor mondial. D’autres 
fonds d’archives au Canada ont eu la même reconnaissance internationale. 
Les archives ont le pouvoir de préciser, valider, développer et améliorer 
nos connaissances sur des livres, des artéfacts, des tableaux, des films et 
des créateurs. Elles sont elles-mêmes des documents de culture. 

Comme professionnel, l’archiviste joue un rôle incontournable dans 
la société pour assurer l’organisation, la protection, la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine documentaire québécois. Ces professionnels 
jouent un rôle-conseil important auprès de leur organisation, spécialement 
dans le développement de solutions et d’outils, dans l’application des lois 
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et règlements et dans le développement et la mise en place de politiques, 
directives et procédures. 

Ils sont également des médiateurs culturels et voient à la mise en place 
de moyens d’accompagnement, de création et d’intervention destinés 
aux citoyens et aux publics du milieu artistique et culturel. Les archivistes 
sont un point de contact direct et personnalisé entre publics, artistes et 
intervenants pour la création, la production et la diffusion de la culture, 
sous toutes ses formes. 

Recommandation 1 : 

Conformément au principe A selon lequel « la culture est porteuse 
de sens, d’identité et de valeurs » (Ministère de la Culture et des 
Communications, 2016, p. 8) il nous paraît clair que les archives sont 
un moteur de développement culturel inestimable et qu’elles sont 
présentes dans toutes nos régions. Ainsi, la politique culturelle doit 
assurer une place prépondérante aux archives en tant que vecteur 
essentiel de nos connaissances culturelles, artistiques, historiques 
et patrimoniales. 

Recommandation 2 : 

Attendu que la conservation de ces archives est de plus en plus confiée 
à des professionnels, la politique culturelle doit assurer une place 
significative aux archivistes en tant qu’acteurs dans la préservation du 
patrimoine culturel québécois dont font partie intégrante les archives. 
Il en va du respect du principe A qui veut que « la culture participe 
également au développement […] de la vie en société » (Ministère 
de la Culture et des Communications, 2016, p. 8).

3. ACCÈS, PARTICIPATION ET CONTRIBUTION 

L’accès, la participation et la contribution de tous à la culture sont 
des principes de base qui peuvent être menacés dans un monde où 
le numérique a pris une place prépondérante. Chaque citoyen peut 
maintenant s’improviser créateur et diffuser sa création en temps réel, 
avec des coûts de production minimes, partout et pour tous. Il en va de 
même pour les organisations.
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En tant qu’archivistes, nous voyons cette situation comme précaire ; 
la société québécoise doit s’assurer que la culture reste pérenne et 
accessible au bénéfice des générations actuelles et futures. La meilleure 
façon d’assurer que les documents de toute nature qui ont une valeur 
pérenne seront préservés et arriveront dans les dépôts d’archives est 
de réformer et rendre plus forte la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre 
A-21.1). 

La Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-21.1) et ses règlements – qui 
doivent également être revus dans cette perspective – devra faire une juste 
place à la gestion des documents actifs et semi-actifs en reconnaissant 
que la majorité des actions découlant de la loi sont réalisées dans ce 
domaine par les ministères et organismes assujettis (plus de 150 ministères 
et organismes du secteur public centralisé et 2  570 organismes du 
secteur public décentralisé). Il s’agit donc de l’adoption d’une approche 
systémique de la gestion des documents en s’appuyant sur les critères 
d’authenticité, de fiabilité, d’intégrité et d’exploitabilité. Bref, les décisions 
principales en archivistique contemporaine se doivent d’être prises en 
amont du cycle de vie des archives. 

Les archives sont essentielles pour que la mémoire des organisations 
soit documentée et rendue accessible aux générations actuelles et futures. 
L’accès à l’information, et donc au patrimoine, se révèle parfois difficile 
pour les citoyens qui souhaitent consulter les documents publics. La Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) est devenue, au 
fil de la jurisprudence, une loi contre l’accès. Sans une bonne gestion 
documentaire et sans une loi sur les archives revue dans un esprit de 
bonne gouvernance et d’imputabilité, l’accès aux documents n’est 
absolument pas garanti. 

Recommandation 3 : 

Attendu que les organisations publiques sont assujetties à la Loi sur 
les archives (RLRQ, chapitre A-21.1) et que celle-ci devrait donner aux 
gestionnaires de documents et archivistes des organismes assujettis 
les outils et leviers nécessaires qui leur permettront de constituer 
le patrimoine de demain, nous préconisons une refonte complète 
de cette Loi sur les archives, qui a été adoptée en 1983. 
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Recommandation 4 : 

Attendu que les archives de demain seront presque essentiellement 
numériques, la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-21.1) doit être 
revue pour s’adapter aux pratiques actuelles et favoriser la transition 
numérique des documents à valeur pérenne tout en en garantissant 
l’authenticité, l’intégrité et la fiabilité. 

Recommandation 5 : 

Attendu que BAnQ a pour mission d’offrir un accès démocratique 
au patrimoine documentaire, à la culture et au savoir, contribuant 
ainsi à l’épanouissement des citoyens, la Loi sur les archives (RLRQ, 
chapitre A-21.1) devrait faire une référence directe à la présence 
régionale et aux activités de diffusion de BAnQ. 

Recommandation 6 : 

En ce sens nous recommandons également que le titre de la Loi soit 
changé pour « Loi sur la gestion des archives », titre plus dynamique 
et correspondant mieux aux pratiques.

4. ENGAGEMENT DE L’ÉTAT ET AFFIRMATION DU 
CARACTÈRE FRANCOPHONE DU QUÉBEC 

L’engagement de l’État dans la culture demeure un atout majeur dans 
la survie de notre identité francophone en Amérique, dans la promotion 
de nos acquis et dans la diffusion de nos œuvres. Il faut que cette identité 
soit assurée grâce à une culture forte et diffusée partout sur le territoire, 
dans la francophonie et même ailleurs. 

L’état doit également amplifier son rôle de gardien du patrimoine 
religieux en particulier en ce qui a trait à leurs documents d’archives. 
Les communautés religieuses possèdent des fonds d’archives dont la 
richesse n’est plus à démontrer, mais il leur faut de l’aide pour les mettre 
en valeur, les identifier, les décrire, les numériser, etc. Les missions 
du Ministère et de BAnQ sont toujours pertinentes, mais leurs moyens 
doivent être augmentés, tant sur le plan du financement que sur celui 
du législatif. 
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Recommandation 7 : 

L’État doit s’engager à offrir un financement favorisant la pérennité 
et le rayonnement des services d’archives locaux en améliorant 
leur capacité de préserver, de rendre accessible et de promouvoir 
le patrimoine documentaire. Ces contributions donneront aux 
communautés locales des occasions d’évoluer, de demeurer viables 
et d’agir de façon stratégique. Elles accroîtront la capacité des 
institutions locales de préserver le patrimoine documentaire du 
Québec de façon plus durable. Un tel programme de financement 
pourrait couvrir la formation des professionnels, la mise en place de 
projets de diffusion ou encore de numérisation de notre patrimoine 
documentaire. 

CONCLUSION 

En guise de conclusion à ce mémoire, l’Association des archivistes du 
Québec ne saurait trop insister sur l’urgence et le caractère essentiel d’une 
révision en profondeur de la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-21.1) 
qui est un des piliers fondamentaux de la nouvelle politique culturelle 
dont veut se doter le Québec. Car ne l’oublions pas, les archives sont à la 
culture ce que la fondation est à l’édifice. Aussi solide soit la fondation, 
aussi pérenne sera l’édifice.

assoCiation Des arChivistes Du québeC
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PRÉSENTATION DES ORGANISMES SIGNATAIRES

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), Comité 
des archives

C’est en 2006 que le comité des archives voit le jour au sein du Conseil 
du patrimoine religieux du Québec (CPRQ). Fondé en 1995, le CPRQ est 
un organisme à but non lucratif qui œuvre à l’échelle du Québec avec 
pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine religieux québécois. Le comité des archives témoigne 
du souci du CPRQ d’inclure le patrimoine archivistique dans son champ 
d’intervention. Ce comité est composé d’archivistes de communautés 
religieuses féminines, masculines, d’archivistes diocésains (dont le diocèse 
anglican) de deux historiens et de collaborateurs ponctuels. Il a pour but 
d’encourager les représentants de différentes traditions religieuses et leurs 
communautés religieuses à assurer la pérennité de leurs archives, afin d’en 
garantir la valeur de témoignage pour les générations à venir. Le comité 
vise entre autres à : 1. Promouvoir les archives religieuses en sensibilisant 
la population et les décideurs à l’importance de ce patrimoine ; 2. Soutenir 
toute initiative émanant du milieu des archivistes religieux qui concourent 
à remplir sa mission ; 3. Favoriser les échanges entre les différents 
intervenants du patrimoine. De 2012 à 2016, le comité des archives a 
tenu quatre Journées des archives religieuses rassemblant un total de près 
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de 500 intervenants(es) afin d’aborder des sujets touchant la pérennité 
des archives religieuses et leur mise en valeur. En 2016, anticipant les 
besoins qui vont toucher les détenteurs d’archives, le comité a rédigé un 
guide de déménagement de dépôt d’archives.

Le Regroupement des archivistes religieux du Québec (RAR)

Créé en 1978 et incorporé en 1991, le Regroupement des archivistes 
religieux est une association au service des archivistes qui œuvrent dans 
les congrégations religieuses, les chancelleries diocésaines, les fabriques 
de paroisses, les instituts séculiers, les ordres et les sociétés religieuses. 
Elle offre à ces professionnels de la mémoire, désireux de s’entraider, 
un soutien dans l’accomplissement de leur tâche et un lieu de formation 
et d’échange sur tout sujet relatif à la préservation, la diffusion et l’avenir 
des archives ecclésiastiques dont ils sont les responsables.

La Table de concertation des archives religieuses de la région 
de Montréal (TCARM)

Fondée en janvier 2014, la Table de concertation des archives religieuses 
de la région de Montréal est une initiative du Regroupement des archivistes 
religieux (RAR) et de congrégations religieuses. Elle regroupe une vingtaine 
de communautés membres, actives ou ayant été actives à Montréal. Dans 
le contexte actuel où la majorité des communautés religieuses subissent 
une décroissance du nombre de leurs membres et doivent se départir de 
plusieurs de leurs biens, la TCARM a pour objectif principal de mettre sur 
pied un Centre du patrimoine religieux à Montréal, qui aura pour objet 
la préservation et la diffusion des archives, des publications, des biens 
mobiliers et des œuvres d’art témoignant de l’histoire et de l’importance 
du fait religieux pour l’histoire du Québec. Ce Centre vise à offrir des 
solutions pérennes afin d’assurer l’avenir de cet héritage et sa mise en 
valeur. Il aura aussi pour mission d’être un pôle touristique, historique, 
éducatif et culturel. Le comité exécutif travaille actuellement à doter la 
TCARM d’un statut juridique, à trouver du financement et un lieu pour 
accueillir ce futur Centre. En parallèle, il s’active aussi à mettre en place 
des activités de réseautage et de sensibilisation afin de mettre en valeur 
le projet et à en faciliter la mise en place.
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PRÉLUDE

Depuis la publication du mémoire sur l’avenir des archives religieuses, il 
s’est écoulé plus d’une année et le projet de la Table de concertation des 
archives religieuses de Montréal (TCARM) a pris son envol. Déjà, le sigle 
TCARM est délaissé pour s’adapter à sa nouvelle réalité, plus concrète, celle 
du Centre d’archives et de patrimoine religieux de Montréal (CAPREM). 
Les deux termes se réfèrent à la même entité, à la seule exception que le 
CAPREM reflète un certain degré de maturité atteint par le projet.

Dès 2016, le CAPREM a suscité l’intérêt de la Ville de Montréal. Depuis, 
un comité bilatéral formé des membres du comité exécutif du CAPREM, de 
représentants de la Ville de Montréal, d’un représentant de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec (BAnQ) et du ministère de la Culture 
et des Communications (MCC) du gouvernement du Québec a été mis 
en place. En 2017, l’achat du couvent des Religieuses hospitalières de 
Saint-Joseph par la Ville de Montréal ouvre une opportunité au CAPREM 
de faire partie du projet. Nommé Cité des Hospitalières, la thématique 
développée pour le site sera celle du « vivre ensemble ». Cette proposition 
a été accueillie avec enthousiasme par les communautés religieuses et 
les organismes membres du CAPREM.

Récemment, le CAPREM a engagé son premier directeur en la personne 
de Monsieur Simon Bissonnette. Ce dernier cumule plus de quinze années 
d’expérience en direction au sein de moyennes et grandes organisations. 
Il est par ailleurs l’artisan de la restauration et l’ouverture au public de 
la maison Félix-Leclerc à Vaudreuil. Son premier mandat au CAPREM 
sera de doter l’organisme d’une existence juridique. Un premier pas 
vers l’existence officielle de l’organisme pour sa pérennité et celle du 
patrimoine religieux à sauvegarder et à transmettre.

Pour d’autres informations sur le CAPREM, veuillez contacter Monsieur 
Simon Bissonnette au (514) 397-9415 ou par courriel : sbissonnette@
tcarm.org

INTRODUCTION

Le présent mémoire est le fruit des efforts d’archivistes et d’historiens 
professionnels qui, au-delà de leurs activités quotidiennes dans leurs 

mailto:sbissonnette@tcarm.org
mailto:sbissonnette@tcarm.org
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institutions respectives, s’impliquent bénévolement au sein de leur milieu 
associatif et trouvent du temps pour promouvoir la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine archivistique.

1. LA RICHESSE DES ARCHIVES RELIGIEUSES

Le milieu des archives religieuses, représenté par les associations 
œuvrant pour leur sauvegarde et leur diffusion, est particulièrement 
interpellé par le renouvellement de la politique culturelle du gouvernement 
du Québec. Chroniquement sous-financées, souvent en danger ou déjà 
perdues, les archives religieuses revendiquent la reconnaissance de leur 
rôle comme pilier de la culture québécoise.

Il est impossible de soustraire le fait religieux de l’histoire québécoise. 
Des découvreurs et colons, essentiellement des chrétiens catholiques, sont 
venus en Nouvelle-France, pour s’y établir. Très tôt, des communautés 
religieuses françaises se sont implantées dans la colonie. Les Récollets, 
Jésuites, Sulpiciens, Ursulines, Hospitalières de Saint-Joseph et les 
Augustines, animés par une mission d’évangélisation, ont bâti des écoles 
et des hôpitaux1.  Certains ordres religieux ont leur origine en terre 
canadienne, comme les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame et 
les Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises). La forte influence 
de l’Église catholique en Nouvelle-France s’explique également par l’édit 
de Fontainebleau, que proclama Louis XIV en 1685, qui interdisait aux 
non-catholiques de s’établir dans la colonie. En dépit de la Conquête 
britannique, la religion catholique s’est maintenue, puis a continué à 
croître en notre province. C’est pourquoi les archives religieuses du 
Québec sont surtout catholiques, bien qu’elles s’enrichissent depuis la 
conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne de l’apport des 
traditions anglicanes, protestantes, orthodoxes, juives, et, plus récemment, 
musulmanes, sans oublier les traces des traditions autochtones.

Les organismes religieux créateurs d’archives sont divers. Il y a 
notamment :

• Les communautés religieuses où les membres sont réunis selon un 
rythme structuré par la prière et les différents services communs2. 
Chaque communauté a son propre charisme et sa propre mission 
dans l’Église ;
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• Les paroisses, subdivisions territoriales relevant d’un diocèse, où une 
communauté précise de fidèles bénéficie des services d’un curé ;

• Les diocèses, circonscriptions ecclésiastiques dirigées par un évêque ;

• Les mouvements, œuvres sociales et autres organismes ayant eu une 
dimension religieuse à leur origine et dans leur mission.

Les archives religieuses sont bien plus que de simples chroniques à citer 
dans les livres d’histoire, dans les festivals et les commémorations. Ces 
archives sont aussi indispensables afin de documenter et de contextualiser 
les autres types de patrimoines religieux. 

Les patrimoines immobiliers et immatériels ont fait l’objet d’une grande 
attention de la part des autorités en terme de subventions ou d’actions 
concrètes de préservation ces dernières années. Toutefois, que serait 
une église sans les plans de celle-ci, soigneusement conservés au fil des 
décennies et des documents expliquant les raisons de cette construction ? 
Comment restaurer des biens immobiliers sans photographies et 
documents textuels expliquant leur utilisation au fil du temps ? Comment 
saisir toute la signification des objets de culte sans comprendre les 
croyances et les usages qui y sont reliés ? Les archives constituent une 
pièce maîtresse du patrimoine religieux et culturel du Québec et méritent 
une attention primordiale à l’heure où beaucoup d’entre elles sont 
menacées de disparition due à des conditions de conservation inadéquates 
et au manque de financement.

D’un point de vue beaucoup plus large, les archives ecclésiales 
permettent non seulement de documenter l’histoire des communautés 
religieuses et des institutions des différentes églises, mais aussi l’histoire 
de la société québécoise dans son ensemble. Tous citoyens et citoyennes 
peuvent se sentir interpellés par le patrimoine religieux puisqu’il se trouve 
à l’origine d’un grand nombre de nos institutions contemporaines, 
notamment des milieux éducatif, hospitalier, culturel, etc. Notons, par 
exemple, les liens historiques avec les autres pays de la Francophonie, 
dont nous conservons les traces dans les archives religieuses québécoises. 
Plusieurs communautés religieuses proviennent de ces pays ou encore 
ont envoyé des missionnaires dans d’autres pays de la Francophonie. La 
diffusion des archives qui en témoignent suscite l’intérêt des citoyens 
et permet ainsi d’accroître la place de la culture du Québec au sein du 
réseau de la Francophonie. Par ailleurs, les archives religieuses du Québec 
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sont avant tout francophones. Assurer leur préservation et encourager 
leur diffusion revient incidemment à promouvoir et à préserver la langue 
française, tant au Québec que dans la Francophonie. Les archives 
religieuses contiennent des éléments historiques incontournables sur 
l’origine du français au Québec et sur son évolution.  Elles sont aussi 
porteuses de l’histoire de l’évolution de l’enseignement du français et 
de l’usage de la langue dans la province. 

De plus, les archives religieuses reflètent la diversité culturelle 
québécoise à travers son histoire, car de nombreuses communautés 
ont œuvré auprès des cultures d’où proviennent les immigrants qui 
s’installent au Québec. Les innombrables photographies, documents 
sonores et audiovisuels, les récits de voyage des missionnaires décrivant 
les us et coutumes de ces pays, sans compter les artéfacts apportés par 
les missionnaires, constituent des témoignages éloquents et souvent rares 
de ces cultures. Aussi, depuis plus d’un siècle, les diocèses du Québec 
ont créé des « missions » locales, pourvues d’églises et de personnel 
pastoral, destinées à accueillir les divers regroupements laïques ethniques 
et culturels qui sont catholiques. Cette longue histoire des communautés 
et des diocèses mérite d’être davantage diffusée pour favoriser 
l’intégration et la participation à la vie culturelle des personnes issues de 
l’immigration. Les religieux et religieuses ont aussi côtoyé les autochtones 
depuis les débuts de la Nouvelle-France jusqu’à aujourd’hui. Plusieurs 
missionnaires ont appris les langues autochtones et développé des 
dictionnaires et des grammaires qui sont actuellement conservés dans 
les archives des communautés religieuses. Certains centres d’archives 
contiennent aussi des enregistrements sonores et audiovisuels de chants 
ancestraux. Une meilleure diffusion de ces documents pourrait être utile 
aux communautés autochtones dans leurs efforts de réappropriation de 
leurs langues. 

À considérer toute cette richesse des archives religieuses du Québec, 
il ne faut surtout pas négliger qu’elles sont un legs que les organismes 
religieux désirent ardemment partager avec les citoyens et citoyennes. 
Ces organismes souhaitent, sans vouloir en faire un profit pécuniaire, 
que leur patrimoine et leur histoire soient reconnus à leur juste valeur et 
diffusés à grande échelle.
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2. ÉTAT DE LA SITUATION

Dans un contexte de décroissance et de vieillissement des membres 
des communautés religieuses, l’intégrité des archives est parfois mise 
en péril. En effet, les responsables religieux doivent assurer avant tout 
le bien-être de leurs membres, vendre les propriétés désormais trop 
grandes pour leurs besoins et, parfois même, se relocaliser. Les profits 
de la vente des bâtiments servent en priorité à subvenir aux besoins 
essentiels des membres des communautés. Quant aux archives, plusieurs 
communautés doivent leur trouver un nouveau lieu de conservation. 
Plusieurs communautés se sentent démunies, peu outillées pour mener 
à bien le déménagement d’un service d’archives. D’autres ont peu de 
moyens financiers pour embaucher des responsables de leurs patrimoines 
archivistique, documentaire et muséal. La décroissance et le vieillissement 
des membres des communautés religieuses provoquent un état d’urgence 
qu’un sondage, réalisé par la Table de concertation des archives 
religieuses de la région de Montréal (TCARM) auprès de ses membres, 
illustre clairement. Le sondage révèle que d’ici 10 ans, douze des treize 
communautés montréalaises approchées ne pourront plus assurer la 
conservation de leurs archives. La période d’autonomie de conservation 
du patrimoine religieux de ces communautés a été estimée3 à :

• 3 ans et moins pour 3 communautés ;

• 3 ans à 8 ans pour 4 communautés ;

• 5 à 10 ans pour 5 communautés ;

• 10 à 15 ans pour 1 communauté.

Une solution doit rapidement être trouvée pour certaines communautés 
de Montréal et d’autres régions du Québec. Cette situation d’urgence 
n’est pas surprenante, étant donné que, depuis longtemps, il n’existe 
pratiquement aucune source de financement pérenne dédiée 
spécifiquement aux archives religieuses. Déjà en 2005, un mémoire 
de l’Association des archivistes du Québec faisait mention du sous-
financement grave du patrimoine archivistique religieux. Le financement 
de l’État pour le soutien aux organismes chargés des archives religieuses 
ne représentait alors qu’un maigre 1,5 % du montant total consacré 
aux autres formes de patrimoine4. Les ressources limitées offertes par 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), laissent croire 
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à un désengagement à répondre aux besoins d’organismes privés 
détenteurs de patrimoine archivistique, puisqu’aucun montant n’est 
dédié spécifiquement aux archives religieuses. Les programmes de soutien 
financier pour le traitement des archives sont régulièrement réduits 
et visent des objectifs limités à très court terme. Quant au Conseil du 
patrimoine religieux du Québec (CPRQ), il faudrait lui donner les moyens 
de soutenir son comité des archives, qui ne bénéficie d’aucune enveloppe 
budgétaire pour des projets particuliers. Pour réaliser ses activités, le 
comité des archives doit procéder par recherche de commanditaires et 
de subventions, s’appuyer sur des frais d’inscription et la collaboration 
gracieuse d’institutions pour la gratuité de locaux. 

Le Regroupement des archivistes religieux du Québec (RAR) s’est 
efforcé, dès 1998, à trouver des solutions viables pour la sauvegarde 
des archives religieuses. Parmi ses récents efforts, le RAR a encouragé, 
et soutenu, la création de tables de concertation des archives religieuses 
dans plusieurs régions du Québec. 

Par exemple, la Table de concertation des archives religieuses de la 
région de Montréal (TCARM), fondée en janvier 2014, regroupe une 
vingtaine de communautés membres, actives ou ayant été actives à 
Montréal. La TCARM a pour objectif principal de mettre sur pied un 
Centre du patrimoine religieux à Montréal. Ce Centre aura pour objet 
la préservation et la diffusion des archives, des publications, des biens 
mobiliers et des œuvres d’art témoignant de l’histoire et de l’importance 
du fait religieux pour l’histoire du Québec. Il vise à offrir des solutions 
pérennes afin d’assurer l’avenir de cet héritage et sa mise en valeur. 
La création d’un tel centre d’archives est un défi de taille. Pour en 
comprendre l’envergure, le RAR a commandé, en cours d’année 2015-
2016, une analyse de préfaisabilité pour ce type de projet. Cette analyse, 
que l’on retrouve à l’annexe 1 de ce mémoire, contient, entre autres, 
des recommandations pour la création d’une fondation, des suggestions 
pour le financement du projet ainsi qu’une analyse des risques et des 
facteurs de succès. Il est à noter que la recherche d’un lieu pour le 
Centre est une des tâches les plus ardues. D’un côté, les ressources 
humaines et financières pour mettre en place le projet sont limitées 
ou inexistantes. De l’autre, certaines communautés, avant de se joindre 
et de contribuer à la TCARM, attendent qu’un lieu soit déjà choisi pour 
le projet. Ensuite, il faut financer la construction même du centre. 
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Par exemple, dans une deuxième analyse commandée par le RAR, que 
l’on retrouve à l’annexe 2 de ce mémoire, une firme d’architectes a estimé 
à 3 900 000 $ le coût de la construction d’un petit centre d’archives qui 
pourrait satisfaire, minimalement, les besoins actuellement urgents pour 
la sauvegarde des archives religieuses de la région de Montréal. Selon 
l’analyse, la construction d’un centre pouvant satisfaire les besoins de 
conservation à plus long terme, c’est-à-dire les besoins de conservation 
pour beaucoup plus d’organismes religieux de Montréal et d’ailleurs, et 
pouvant offrir tous les services de diffusion d’archives envisagés, pourrait 
coûter jusqu’à 10 600 000 $. Il faut ajouter à ces coûts, le coût d’achat 
du terrain et les frais annuels pour la gestion du centre.

De la préservation du contenu culturel que sont les archives religieuses, 
jusqu’à sa diffusion et son impact sur la participation citoyenne, les centres 
d’archives religieuses s’inscrivent certainement dans la chaîne culturelle 
québécoise. Cependant, le manque de ressources fait en sorte que 
cette chaîne est fragilisée dès ses débuts. Bien que les centres d’archives 
religieuses visent à accorder aux archives un traitement archivistique selon 
les normes établies, les ressources actuelles ne permettent pas aux archives 
religieuses d’être diffusées et exploitées à leur juste valeur. Les centres 
d’archives religieuses peinent à répondre aux besoins en conservation, 
en traitement, en accessibilité et en mise en valeur de leurs archives. 
Il va sans dire, conséquemment, que le réseau d’équipements culturels 
(musées, bibliothèques, salles de spectacles, etc.) des centres d’archives 
religieuses est loin d’être aussi bien établi que les autres réseaux.

3. RECOMMANDATIONS

3.1. Une vision globale du patrimoine religieux

La situation du milieu archivistique québécois, et particulièrement celui 
du milieu archivistique religieux, gagnerait à être mieux documentée. Il 
serait nécessaire que la première grande enquête qui a été menée en 
2005 par l’Institut de la statistique du Québec5 soit reprise à intervalles 
réguliers afin d’obtenir une image à jour du milieu archivistique au Québec 
et de son évolution. Il serait même souhaitable que cette enquête soit 
élargie, en y ajoutant un volet permettant de mieux connaître les sources 
de financement et le fonctionnement des services d’archives dans la 
province. Plus spécifiquement, un observatoire pour le patrimoine religieux 
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devrait aussi être mis sur pied, car une vision d’ensemble, à l’échelle de 
la province, est nécessaire afin de suivre l’évolution de la situation au 
Québec. Cette vision d’ensemble offrirait la possibilité d’une gestion plus 
intégrée de notre patrimoine religieux au Québec. Le développement 
de cette vision d’ensemble permettrait aussi de mieux comprendre les 
réalités et les besoins de chacune des régions. Il est nécessaire que nous 
connaissions l’état de la situation des communautés religieuses les plus 
à risque et que nous puissions les soutenir avant qu’il ne soit trop tard. 
À l’heure actuelle, de nombreux fonds d’archives religieuses sont déjà 
perdus et plusieurs sont à risque de l’être.

3.2. Aide à l’utilisation et à la diffusion des archives

Notons ici quelques exemples où l’aide à l’utilisation et à la diffusion 
des archives religieuses aurait des impacts significatifs pour le Québec.

Au cours des dernières années, de nombreux projets de restauration 
de bâtiments religieux ont nécessité des recherches dans les archives 
institutionnelles. À certaines occasions –  et particulièrement pour les 
interventions sur des bâtiments classés  – on a tenu pour acquis que 
l’expertise du personnel du service d’archives (en recherche documentaire, 
analyse et synthèse documentaires, reproductions d’archives textuelles, 
photographiques, devis et plans, etc.) pouvait se réaliser sur demande et 
relevait de la plus complète gratuité. Considérant la complexité de tels 
dossiers en planification de travaux, il devrait être requis que tout projet 
de restauration tienne compte d’un volet « documentation et recherche », 
doté d’un budget conséquent afin de produire un « rapport d’état 
patrimonial » comprenant bilans historiques, architecturaux, artistiques, 
archéologiques, ethnographiques, etc., se rapportant à l’évolution et 
les usages du bâtiment au fil de son existence et à son environnement. 
De tels rapports demeurent utiles sur bien des aspects, non seulement 
dans leur réutilisation lors d’interventions subséquentes sur l’édifice, 
mais également à titre de modèles comparatifs, de bilan d’expériences 
ou document de référence pour soutenir la planification d’interventions 
sur des bâtiments comparables dans d’autres régions.

Encourager les centres d’archives religieux à faire de la diffusion sur 
Internet serait une façon simple de favoriser, pour le gouvernement du 
Québec, la visibilité des contenus culturels québécois francophones.
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Au niveau local, soutenir la diffusion favoriserait la participation 
citoyenne des Québécois. Les citoyens et citoyennes, étant mieux 
sensibilisés par l’histoire religieuse du Québec, se sentiraient davantage 
responsables à l’égard de ce patrimoine. Tout cela pourrait améliorer 
les conditions socioéconomiques de ceux qui travaillent en ce moment 
dans le milieu religieux, tels les intervenants en pastorale, les animateurs, 
les conférenciers, les chercheurs, etc. Ces travailleurs pourraient alors 
contribuer davantage à la création de nouveaux documents alimentant 
les archives religieuses. Ainsi, l’aide gouvernementale initiale pour la 
diffusion peut créer un cercle vertueux qui favoriserait, par la suite, 
l’autofinancement.

3.3. Main-d’œuvre et stages

Les collaborations avec des instances publiques et privées, avec des 
maisons d’enseignement depuis le niveau primaire jusqu’au niveau 
universitaire, sont déjà fréquentes et bénéfiques. Elles permettent aux 
gens, dès leur plus jeune âge, de s’approprier leur culture. Ces mises 
en commun sont toutefois plutôt ponctuelles et de courte durée, 
car elles monopolisent souvent les ressources limitées à une ou deux 
personnes du service d’archives et se déroulent dans des espaces 
restreints, faute de mieux. Il faut dès lors envisager des partenariats 
et mécanismes incitatifs pour stimuler ces collaborations qui, selon 
certaines règles, pourraient participer à la formation de la main-
d’œuvre. De telles initiatives devraient être évaluées, non pas sur la 
base des revenus générés, mais sur l’offre culturelle offerte au public 
et l’atteinte d’objectifs en matière de diffusion et de formation. 
Il serait aussi souhaitable d’avoir une offre de partenariat provenant des 
institutions de formation de la relève archivistique dans des activités 
qui aillent au-delà du stage académique de quelques semaines. Il peut 
s’agir de programmes de stages professionnels rémunérés. Ces stages 
permettraient à de jeunes diplômés de vivre une expérience de travail 
de quelques mois tout en étant rattachés à leur institution de formation, 
de pouvoir bénéficier des conseils et de l’expertise du corps professoral, 
d’avoir accès à des équipements et des outils de travail permettant de 
réaliser des projets et de faciliter leur accès au marché du travail. Pour 
l’employeur, cela lui permet d’atteindre des objectifs plus ambitieux, 
de bénéficier de l’expertise d’une main d’œuvre pour une plus longue 
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période, d’initier du personnel dynamique au monde du patrimoine, 
de contribuer à augmenter les connaissances sur les archives et de 
participer à sensibiliser le personnel au patrimoine.

Une autre action envisageable au niveau de la participation citoyenne 
serait un incitatif permettant aux gens ayant atteint l’âge de la retraite 
de poursuivre un travail sur d’autres bases que le travail hebdomadaire 
à temps plein. On peut penser à des personnes provenant du monde de 
l’éducation, des communications, de la recherche qui, tout en restant 
actives, participent à la formation de la relève dans un centre d’archives, 
contribuent au travail de description des archives, à leur informatisation, 
à l’animation et aux visites de groupe.

3.4. Une solution intégrée : les centres régionaux

Pour sauvegarder leurs archives religieuses, les communautés ont tenté 
des partenariats avec des organismes civils, publics ou privés de leur région. 
Elles ont aussi souhaité s’associer avec leur diocèse, lorsque ce dernier 
est en faveur d’accueillir et d’héberger leurs archives. À la connaissance 
du RAR, des tentatives ont été faites dans certains diocèses, dont ceux 
de Chicoutimi, Québec et Montréal. Malheureusement, les commentaires 
reçus par le RAR font tous mention des mêmes problématiques : manque 
d’espace adéquat et manque de financement.

Comme exposé précédemment, une autre option proposée par le 
RAR consiste en ce que les communautés religieuses d’une même 
région prennent l’initiative de créer elles-mêmes un centre régional 
d’archives religieuses pour conserver et diffuser leurs archives. Cette 
mise en commun des ressources et la gestion intégrée du patrimoine 
permettraient d’avoir une vue d’ensemble des besoins et des solutions à 
mettre en place. La création de centres patrimoniaux religieux régionaux 
a aussi comme objectif de créer des pôles historiques, sociaux et culturels, 
permettant de :

• Maintenir le patrimoine dans sa région d’origine afin qu’il conserve 
tout son sens, à travers les mémoires personnelles et collectives ;

• Entretenir ce patrimoine vivant, facteur d’identité et d’intégration, 
pour la génération actuelle et les futures ;
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• Accroître la signification de ce patrimoine grâce à la mise en commun 
de l’expertise des professionnels du milieu et de la collaboration 
interdisciplinaire ;

• Mettre en valeur ce patrimoine grâce à des initiatives visant à 
répondre à différents besoins et à des publics variés ;

• Faciliter l’accès au patrimoine en des lieux uniques, que ce soit pour 
la population locale, les institutions d’enseignement, les touristes, etc.

La création de nouveaux pôles multidisciplinaires est primordiale pour 
stimuler l’intérêt des citoyens et donner un nouvel élan à l’éducation 
culturelle et artistique. Les centres de patrimoine religieux régionaux 
pourraient être non seulement des lieux de conservation, mais aussi des 
lieux de recherche, de diffusion et d’éducation. De plus, aider les centres 
régionaux de patrimoine religieux favoriserait le développement, à l’intérieur 
de ces centres, de musées et autres moyens de diffusion récréatifs. Ces 
moyens de diffusion pourraient être des attraits invitants pour les écoles et 
les familles, donnant un nouvel élan à l’éducation culturelle et soutenant 
le potentiel créatif des jeunes, leur sensibilisation et engagement en faveur 
de la culture. À travers des activités variées, les piliers de la culture que sont 
le loisir et l’éducation s’unissent. Le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu 
de Montréal est un modèle déjà établi et inspirant pour représenter ce 
concept. Il offre notamment des programmes éducatifs pour les élèves du 
primaire et du secondaire alliant visite du musée à des ateliers6 (ex. visites 
commentées du jardin jumelées à des ateliers d’apiculture7). En rendant 
le patrimoine vivant, facteur d’identité et d’intégration, les générations 
actuelles et futures seront responsabilisées envers leur propre héritage et 
leur culture. 

La centralisation régionale avantage les citoyens, surtout lorsque 
l’implantation des institutions culturelles se fait dans des lieux centraux, 
faciles d’accès. Ces lieux pourraient être près des établissements scolaires 
et des secteurs touristiques. Cette solution est un outil de visibilité, 
par la création d’un pôle attractif où plusieurs activités de diffusion et 
d’éducation peuvent être mises en place dans un même lieu, facilitant 
ainsi les efforts de mise en valeur et donnant aux Québécois un accès 
privilégié à leur culture.

Comment trouver des lieux pour ces centres régionaux ? Le Québec 
compte déjà un nombre important de bâtiments patrimoniaux. Il serait 
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intéressant de favoriser et d’encourager la mise en valeur de ces bâtiments 
avec des fonctions culturelles, dont ceux de services d’archives. Les 
centres régionaux de patrimoine religieux pourraient être les organismes 
par excellence pour s’établir dans de tels lieux patrimoniaux. En effet, 
ces centres s’inscrivent parfaitement dans un contexte d’aménagement 
du territoire qui favorise la conservation du patrimoine, l’archéologie, 
l’urbanisme et la qualité architecturale des lieux. Par exemple, l’implantation 
du Centre du patrimoine religieux à Montréal dans un site patrimonial 
religieux s’inscrirait admirablement dans sa mission de mise en valeur 
et de diffusion. Elle permettrait de conserver et de mettre en valeur la 
signification et la portée du lieu, grâce à la préservation des liens existant 
entre le contenant (bâtiment) et son contenu (archives, publications, 
biens mobiliers et œuvres d’art). Il serait alors possible d’aller au-delà de 
la conservation du patrimoine bâti, en protégeant la mémoire des lieux.

Le centre régional d’archives religieuses le plus avancé dans sa 
réalisation est le Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine, aménagé dans 
la cathédrale Saint-Michel à Sherbrooke. De plus petite envergure que 
le centre qui sera nécessaire pour la région de Montréal, ce centre 
d’archives rassemblera, les archives du Séminaire de Sherbrooke et celles 
de l’Archevêché. Vers la fin du projet, trois communautés religieuses ayant 
marqué le développement de la région rejoindront le centre. Il s’agit d’une 
mise en valeur exceptionnelle de plusieurs patrimoines réunis : historique, 
architectural, artistique et archivistique. Les travaux sont évalués 
à 1 281 604 $ et le Centre a reçu une subvention gouvernementale de 
606 660 $ en vertu du programme Aide aux immobilisations. Le reste 
du financement provient des partenaires privés.

Somme toute, l’établissement de centres régionaux de patrimoine 
religieux est une solution qui permettrait de centraliser les interventions 
gouvernementales par région, facilitant ainsi la prise de décisions relatives 
à la conservation et à la diffusion du patrimoine religieux.

CONCLUSION

Les patrimoines religieux archivistique, documentaire et muséal font 
partie intégrante du patrimoine du Québec et il est important qu’ils soient 
reconnus comme tels par la société et l’État. Ils témoignent notamment des 
origines des systèmes d’éducation, hospitaliers et services sociaux ainsi que 



de divers événements qui ont marqué l’histoire du Québec. Ils sont aussi 
des témoins éloquents des liens historiques qu’entretient le Québec avec 
les autres nations de la Francophonie, et peuvent être un outil facilitant 
la préservation de la langue française. L’histoire des missions religieuses 
locales et à l’étranger, telle que documentée dans les archives, reflètent la 
diversité culturelle du Québec et, pour les personnes issues de l’immigration, 
peuvent favoriser leurs participation, intégration et compréhension de la 
culture de leur nouvelle terre d’accueil. Les autochtones peuvent également 
trouver, dans les archives religieuses, du matériel leur permettant de se 
réapproprier leurs langues ancestrales. 

Malheureusement, les communautés religieuses sont majoritairement 
en fin de vie. Pour plusieurs, leur patrimoine est en situation de précarité. 
Des solutions sont déjà explorées par le milieu religieux afin d’assurer la 
préservation et l’accessibilité à ce patrimoine. La concertation entre les 
intervenants est déjà engagée, mais elle ne saurait mener à des solutions 
pérennes sans un soutien logistique et financier pour développer, 
implanter et veiller à la viabilité à long terme de ces projets. Ce mémoire 
recommande des incitatifs, des partenariats et autres projets, pour 
lesquels une aide financière aurait un net impact sur la mise en valeur 
du patrimoine religieux et de la culture québécoise. Que l’on parle de 
partenariats avec les municipalités, d’aménagement du territoire favorisant 
la conservation du patrimoine, d’un nouvel élan à l’éducation culturelle 
ou d’un engagement revitalisé en faveur de la culture québécoise, 
on ne peut ignorer ce que les archives religieuses peuvent contribuer. 
En définitive, il nous paraît impossible d’imaginer une politique culturelle 
renouvelée pour le Québec sans imaginer de nouveaux efforts pour la 
conservation et la mise en valeur des archives religieuses.

NOTES

 1. Conférence des évêques catholiques du Canada. (2016). Histoire de l’Église au Canada. 
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INTRODUCTION – CONTEXTE DE LA DÉMARCHE 
DE CONSULTATION

En 1992, le gouvernement du Québec adoptait une première politique 
culturelle. En 2000, le rapport de M. Roland Arpin Notre patrimoine, 
un présent du passé était publié1. En juin 2006, la commission de la 
culture de l’Assemblée nationale présentait le rapport Croire au patrimoine 
religieux du Québec. En 2011, le gouvernement du Québec adoptait la 
Loi sur le patrimoine culturel du Québec (RLRQ, chapitre P-9.002).

Voilà un rappel de quelques évènements et décisions, parmi tant 
d’autres, qui ont permis au cours des 25 dernières années de développer 
un regard collectif sur notre culture et de prendre conscience de l’enjeu 
du patrimoine religieux au sein de notre société. À l’occasion du 
renouvellement de la politique culturelle, l’Église catholique de Québec, 

DOSSIER 
SPÉCIAL
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par son Comité diocésain du patrimoine religieux et d’art sacré, souhaite 
de nouveau contribuer à la réflexion en déposant ce mémoire centré sur 
la question du patrimoine religieux, notamment immobilier, qui constitue 
une part incontournable du patrimoine culturel québécois.

1. RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE QUÉBEC

Au sujet du patrimoine religieux, le Groupe-conseil sur la Politique 
du patrimoine culturel du Québec, sous la présidence de M. Roland 
Arpin, écrivait : « Ce patrimoine est le plus universel, le plus diversifié, 
le plus riche et le plus répandu au Québec. Sa valeur repose sur cinq 
grands critères : l’intérêt architectural, l’intérêt historique et artistique, 
l’intérêt urbanistique, et le rôle social et culturel ». Quarante et une 
églises paroissiales dans le diocèse de Québec sont protégées en vertu 
des dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec (RLRQ, 
chapitre P-9.002) à titre de biens immobiliers classés, encore situés dans 
des sites patrimoniaux ou cités par les municipalités.

De même, le tome III des Chemins de la Mémoire publié en 1999, 
recense les œuvres et objets d’art de vingt églises2 de notre diocèse qui 
ont été classés biens culturels entre 1961 et 1992, soit un tiers des biens 
mobiliers québécois visés par cette Loi. Ce sont des sculptures (maîtres-
autels, retables, baldaquins, bancs d’œuvre, mobilier, statues, etc.), 
peintures, pièces d’orfèvrerie, orgues, ornements sacerdotaux produits par 
des artistes et artisans et hérités de toutes les époques de notre histoire. 
Cette contribution de l’Archidiocèse de Québec au patrimoine québécois 
s’explique aisément par sa longue présence ici, laquelle est indissociable 
de la vie sociale et culturelle des Québécois.

En effet, l’Église catholique de Québec demeure la plus ancienne 
institution de notre société tirant ses origines de la présence des 
missionnaires récollets et jésuites de même que des œuvres des Augustines 
et des Ursulines établies ici respectivement en 1615, 1625 et 1639. 
Vicaire apostolique en 1658, François de Laval devint en 1674 le premier 
évêque d’un diocèse maintenu sans discontinuité jusqu’à aujourd’hui. 
L’Archidiocèse de Québec a donné naissance, par divisions territoriales 
successives, à plus de cent cinquante diocèses répartis partout au Canada 
et aux États-Unis, dont dix-huit au Québec même. Ses 233  églises 
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paroissiales actuelles, réparties dans 188 paroisses, témoignent de sa forte 
présence sur son territoire3, sans compter les communautés religieuses 
qui y tiennent de nombreuses résidences, couvents et monastères. C’est 
donc à bon droit que l’Église catholique de Québec estime être porteuse 
d’un patrimoine culturel inestimable par ses biens, certes, mais surtout par 
sa mission spirituelle et missionnaire menée auprès de toutes les 
générations depuis les fondements de la Nouvelle-France. L’Église 
catholique réaffirme entre autres que la dimension spirituelle et religieuse 
des personnes et des communautés humaines, l’égalité des personnes, 
le respect de la religion, la prédominance de la langue française, 
la protection de l’environnement et la recherche du développement 
durable sont toutes des valeurs qui doivent être rappelées et reflétées 
dans nos politiques, visions et orientations.

Recommandation 1 : 

Que la politique culturelle du Québec intègre explicitement 
le patrimoine religieux puisqu’il reflète les valeurs spirituelles 
et humaines de notre société et en raison de la place prédominante 
qu’il occupe dans notre patrimoine sous toutes ses acceptions.

2. RÔLE DE L’ÉTAT À L’ÉGARD DU PATRIMOINE RELIGIEUX

L’élargissement du champ d’application de la Loi sur le patrimoine 
culturel du Québec (RLRQ, chapitre P-9.002), le réaménagement des 
statuts de protection, le développement des approches de protection, en 
engageant davantage le monde municipal et les citoyens et citoyennes, sont 
des pas importants qui ont été franchis au cours des 25 dernières années.

2.1. Patrimoine archivistique

L’Église catholique de Québec rappelle que les archives documentent 
la présence matérielle de l’Église à travers ses propriétés foncières, ses 
bâtiments, ses œuvres d’art et objets de culte. Elles rappellent les rites et 
pratiques de son œuvre pastorale : œuvres missionnaires, éducatives et 
sociales, œuvres d’adoration et de prière, œuvre d’accueil et de partage. 
Les archives expriment le message évangélique et demeurent le signe de 
l’expression de la foi dans notre société4. La conservation et la mise en 
valeur des archives religieuses présentent de multiples défis, notamment 
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pour les archives des instituts de vie consacrée alors que plusieurs maisons, 
couvents et monastères doivent fermer. Les archives paroissiales vont 
aussi présenter des défis croissants en regard de leur conservation suite 
aux regroupements juridiques.

2.2. Patrimoine immobilier

L’Église catholique de Québec reconnaît l’importance du palier 
municipal en matière de reconnaissance et de protection du patrimoine 
religieux bâti. Toutefois, les municipalités ont besoin d’être accompagnées 
et de disposer de ressources appropriées à ce mandat.

Le réseau municipal québécois est étroitement associé au réseau 
paroissial, notamment en milieu rural et en dehors des grands centres 
urbains où territoires et populations coïncident. En outre, c’est aux 
municipalités qu’incombe la responsabilité d’établir les schémas 
d’aménagement (MRC) et les plans d’urbanisme (niveau municipal), lesquels 
devraient impérativement pourvoir à la protection des bâtiments recelant 
archives et œuvres d’art ainsi qu’à celle des sites et des paysages d’intérêt, 
car ces derniers traduisent tout autant l’histoire que les valeurs qui sont 
nôtres. Partant du principe que le patrimoine découle d’une appropriation 
collective, il devrait appartenir à chaque collectivité locale de définir son 
patrimoine paysager et de veiller à sa protection et à sa transmission.

Recommandation 2 :

Que la politique culturelle reconnaisse le rôle primordial des 
collectivités locales dans la définition, la protection et la transmission 
du patrimoine religieux, et ce, en partenariat et dans le respect des 
institutions relevant des diverses traditions religieuses, dont l’Église 
catholique.

2.3. Patrimoine immatériel

Le patrimoine immatériel est une dimension reconnue comme 
importante et essentielle dans la Loi sur le patrimoine culturel du 
Québec (RLRQ, chapitre P-9.002). Les documents de consultation sur 
le renouvellement de la politique n’abordent pas clairement ce type de 
patrimoine. Dans le rapport Arpin5, le patrimoine immatériel est associé 
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au patrimoine vivant, fait de savoirs et de savoir-faire traditionnels, qui se 
fixe sur un support tangible comme les collections des Archives de folklore 
de l’Université Laval où l’on consulte des transcriptions, photographies et 
enregistrements sonores ou visuels de contes, chansons, coutumes qui 
ont eu cours chez nous. L’approche de Mme Diane Audy, ethnologue, 
définit le patrimoine immatériel comme suit : « ensemble de traditions, 
de paroles, de gestes, de pratiques, de rituels et de coutumes6. » À cet 
égard, l’Église a développé un ensemble fort riche de rites et pratiques 
autant pour le besoin du culte que pour l’accomplissement de ses 
tâches missionnaires, éducatives et sociales. Combien d’aspects de la vie 
paroissiale, tout autant que de la vie des communautés, ne sauraient faire 
sens et resteraient incompris des générations futures sans une attention 
particulière à ces porteurs de mémoire que sont les membres du clergé, 
des communautés religieuses et des laïcs associés à la vie religieuse, 
tels les sacristains et les agents de pastorale par exemple ? Force est de 
constater encore aujourd’hui, chez les jeunes notamment, une ignorance 
totale des pratiques séculaires, des symboles et des objets sacrés.

Comme le signale à plusieurs reprises Mme Audy dans l’article cité 
sur le patrimoine immatériel, c’est par l’enquête orale, les sessions de 
sensibilisation et les expositions commentées que l’on peut transmettre 
le véritable sens de nos rites, pratiques et objets de culte, le véritable 
sens aussi, pourrions-nous ajouter, des représentations artistiques qui 
ont embelli nos églises, couvents et monastères. Pensons également aux 
films des abbés Albert Tessier et Maurice Proulx qui ont su capter les 
gestes traditionnels au moment même où notre société passait à l’ère 
industrielle. Tous les produits, ne l’oublions pas, résultant de ces enquêtes 
orales, fixés sur un support analogique ou numérique, et tous ces films 
constituent aussi des archives qu’il faut s’efforcer de conserver au risque 
de pertes irréparables. L’Église catholique de Québec est préoccupée 
par les difficultés d’identification, voire de protection, du patrimoine 
immatériel lié aux manifestations, aux lieux et même aux personnes 
porteuses de mémoire.

Recommandation 3

Que la politique culturelle énonce des orientations et des objectifs 
à l’égard du patrimoine immatériel, notamment celui de l’Église 
catholique qui est éminemment présent à travers ses œuvres 
pastorales, paroissiales, missionnaires, éducatives et sociales.
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2.4. Collaboration et partenariat

La Loi sur le patrimoine culturel du Québec (RLRQ, chapitre P-9.002) 
a confié au monde municipal l’adoption des mesures comme la citation 
d’un monument historique et la constitution d’un site du patrimoine. 
D’autres notions sont véhiculées dans d’autres lois québécoises, telles que 
la protection du patrimoine local ou régional ; l’intérêt d’ordre historique, 
culturel, esthétique ou écologique (dans la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1)) ; les études d’impact sur les 
éléments du patrimoine culturel, archéologique et historique (dans la 
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2)) ; la protection 
des paysages humanisés (dans la Loi sur la conservation du patrimoine 
naturel (RLRQ, chapitre C-61.01)) ; et, finalement, la protection 
du patrimoine culturel constitué de biens, de lieux, de paysages, de 
traditions et de savoirs (dans la Loi sur le développement durable (RLRQ, 
chapitre D-8.1.1)). Conséquemment plusieurs ministères, organismes 
gouvernementaux, MRC et municipalités sont non seulement concernés, 
mais appelés à collaborer.

Recommandation 4

Que la politique culturelle énonce un devoir de conduite et une 
responsabilité d’harmonisation et de concertation par le gouvernement 
québécois et ses ministères, particulièrement le ministère de la Culture 
et des Communications et le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, en matière de patrimoine religieux, et ce, 
en partenariat essentiel avec l’Église catholique, pour viser ensemble 
la protection de ce patrimoine important dans la culture et l’histoire 
du Québec.

Recommandation 5

Que soit constituée une instance nationale et permanente de 
concertation et de dialogue entre l’Église catholique, les autres 
traditions religieuses, le gouvernement du Québec et ses ministères, 
dont le ministère de la Culture et des Communications et le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, pour établir 
des orientations gouvernementales et définir des priorités d’action 
en matière de patrimoine religieux. 
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3. INVENTAIRES, ÉTAT DES LIEUX 
ET PLAN DE CONSERVATION

En 2005, les premières recommandations de la Commission de la 
culture7 insistaient sur la confection des inventaires, voire d’un inventaire 
des inventaires. Une meilleure connaissance de nos biens culturels, quels 
qu’ils soient, demeure la clé de leur protection.

Plusieurs types d’inventaires existent, tout autant que de disciplines 
reliées au patrimoine. Il y a des inventaires archivistiques, constitués par 
divers organismes : mentionnons le centre des archives de l’Archidiocèse 
de Québec (relocalisé en 2014 au Pavillon Camille-Roy du Séminaire de 
Québec), les archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ), les centres régionaux d’archives.

Du côté du patrimoine religieux bâti, le Conseil du patrimoine religieux 
du Québec diffuse depuis le milieu des années 2000 un inventaire des 
lieux de culte comportant des données relativement sommaires.

Pour les biens historiques et artistiques, divers inventaires existent. 
Ces inventaires ont été réalisés au cours des années par des universités, les 
diocèses ou encore par des organismes comme, par exemple, la Société 
des musées du Québec.

Enfin, mentionnons l’important Répertoire culturel du Québec qui est 
une source incontournable de renseignements et de connaissance de 
notre patrimoine.

L’Église catholique de Québec encourage ses fabriques paroissiales 
à compléter un « carnet de santé » de leurs bâtiments, mais les coûts 
associés à cette opération retardent son application. Elle les invite aussi 
à se doter d’un plan directeur immobilier afin d’évaluer leur besoin 
réel, établi en relation avec leur projet pastoral, en vue de formuler 
une appréciation de l’avenir de leurs églises. De même, l’archidiocèse 
comme les paroisses disposent d’un guide de gestion de leurs archives8 
tant pour les documents administratifs courants que pour les documents 
historiques, mais, encore là, la modestie des ressources disponibles en 
fait un instrument inégalement appliqué. Notre Église s’est aussi montrée 
proactive en convenant des ententes de partenariat avec la Ville de 
Québec, la MRC de Portneuf et plusieurs autres instances publiques et 
privées pour assurer la sauvegarde d’églises menacées. Finalement, elle 
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procède à un relevé complet des meubles, objets de culte et œuvres d’art 
conservés dans nos églises.

Toutefois, la cueillette d’informations sur l’état actuel des biens 
susceptibles de protection et la qualité de leur conservation est loin d’être 
complétée. La mise à jour des inventaires existants est très variable et 
peu priorisée.

Pour les églises paroissiales, diverses méthodes de hiérarchisation des 
lieux de culte en raison de leur intérêt patrimonial ont été développées, 
mais elles ne prennent pas en compte leur état physique. Là encore, un 
important travail reste à réaliser.

Recommandation 6

Que la politique mette l’accent sur une stratégie priorisant la 
poursuite des inventaires ainsi que la réalisation d’un état des lieux 
du patrimoine religieux et que le gouvernement et le ministère de la 
Culture et des Communications accordent les ressources financières 
nécessaires à la réalisation de ces interventions.

4. CONSULTATION ET PRISE DE DÉCISION 
AU SUJET DU PATRIMOINE RELIGIEUX

Malgré l’actuelle Loi sur le patrimoine culturel du Québec (RLRQ, 
chapitre P-9.002), l’Église de Québec constate les faibles moyens et 
ressources accordés par le gouvernement pour la protection et la mise 
en valeur du patrimoine religieux ou encore pour le maintien d’usage 
des églises paroissiales, particulièrement en milieu rural.

Lors du processus d’attribution d’aide ou de mise en place de partenariat 
entre les paroisses et les municipalités, la compréhension des critères qui 
guident les fonctionnaires des différentes institutions ou des directions du 
ministère de la Culture et des Communications ou du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire n’est pas toujours claire et leur 
interprétation est variable. Les politiques ne s’inscrivent pas toujours dans 
une vision partagée des valeurs communes à notre société et à l’Église.

L’Église catholique de Québec souhaite que tous les efforts soient 
entrepris pour assurer une meilleure cohésion et une bonne collaboration 
de tous les intervenants gouvernementaux et municipaux.
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Recommandation 7

Que la politique précise clairement le rôle de l’Église catholique et des 
autres traditions religieuses, tout autant que celui des intervenants 
gouvernementaux et municipaux dans le processus de consultation 
et de décision en matière de patrimoine religieux.

5. RENFORCEMENT DE L’ENGAGEMENT 
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

L’engagement individuel ou collectif envers le patrimoine doit être 
valorisé dans notre société. On a évoqué l’urgence de constituer des 
inventaires et autres moyens de connaissance. Il importe en effet que 
ces instruments soient le plus accessibles possible pour les citoyens et les 
chercheurs, mais ce, toutefois, dans le respect des dispositions légales 
en vigueur en matière de protection des renseignements personnels, des 
droits d’auteur et de la propriété privée.

Si l’engagement en matière de protection du patrimoine est affaire 
de citoyens, cette préoccupation est aussi grandement partagée par 
les institutions que sont les universités, les institutions muséales et 
culturelles ainsi que leurs constituantes, les Églises et autres institutions 
religieuses. À cet égard, nous devons souligner les apports du milieu 
universitaire et des différentes traditions religieuses à la connaissance 
et à la promotion du patrimoine religieux. Combien de colloques, 
conférences, rencontres et publications au Québec, sur le patrimoine 
religieux au cours des dernières années ont été initiés par des 
professeurs, des chaires spécialisées ou par le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec.

Recommandation 8

Que la politique réaffirme l’importance que les milieux de formation 
académique développent des programmes de sensibilisation et de 
formation au patrimoine religieux à l’intention des étudiants en 
général, mais aussi des responsables et bénévoles engagés dans 
les paroisses catholiques ou dans des organisations civiles qui ont 
à gérer l’important patrimoine mobilier et immobilier de l’Église 
catholique, qu’il soit encore en usage à des fins religieuses ou qu’il 
soit désacralisé.
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6. FINANCEMENT

Les mesures financières à développer ou à créer pour assurer la 
conservation des biens culturels du Québec, dont les biens religieux, 
sont incontournables.

Il est vrai que les ressources financières sont limitées, comme nous le 
rappelle constamment le gouvernement. Mais l’État a une responsabilité 
de mobilisation et de direction dans la recherche de solutions qui 
impliquent entre autres les collectivités, les entreprises et les personnes 
en mesure de contribuer par le mécénat. Il a aussi le devoir de rendre 
accessibles les programmes d’aide existants qui, malheureusement, 
excluent de façon systématique les paroisses et les diocèses. Trop souvent 
sont exclus les biens religieux sous prétexte qu’ils sont déjà couverts par 
le seul et unique programme de « Soutien à la restauration du patrimoine 
religieux » du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Encore là, ce 
programme ne finance que les travaux de restauration des églises cotées 
A, B ou C, soit uniquement une partie de celles qui ont été construites 
avant 1945 (sauf une quarantaine d’églises construites entre 1946 et 1977 
ayant une cote A dite incontournable) de sorte que les églises cotées D, 
E et F de même que celles construites après 1945 ne sont admissibles à 
aucun programme d’aide.

L’Église catholique de Québec reconnaît les apports financiers de source 
gouvernementale affectés à la conservation du patrimoine immobilier 
paroissial. Cependant, cet apport est nettement insuffisant pour couvrir 
les besoins d’un parc patrimonial constitué de 233 églises. De plus, nous 
devons déplorer le peu de ressources financières qui sont consacrées à la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine archivistique.

Recommandation 9

Que la politique énonce une stratégie pour développer des nouvelles 
mesures de financements adéquates et accessibles. Cette stratégie 
doit identifier spécifiquement le patrimoine religieux. Les mesures 
d’aide doivent prendre en compte les aspects non couverts par 
le programme existant du CPRQ et couvrir notamment les frais 
d’exploitation et les coûts d’énergie liés à la conservation du 
patrimoine immobilier en priorisant les églises classées, la réalisation 
des inventaires et états des lieux, la conservation et la diffusion 
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du patrimoine archivistique et l’instauration de programmes de 
sensibilisation et de formation au patrimoine. 

CONCLUSION

Le 2 novembre 2005, les représentants de l’Église catholique de Québec 
rencontraient les membres de la Commission parlementaire de la culture 
dans le cadre de la consultation sur le patrimoine religieux du Québec. Les 
principes alors exposés demeurent encore aujourd’hui les mêmes. Ainsi :

1. Le patrimoine religieux constitue un héritage riche et précieux 
pour les générations actuelles et futures. Il révèle que la dimension 
spirituelle et religieuse de l’être humain est une composante 
essentielle à la vie des personnes et des collectivités. Ce patrimoine 
participe et agit activement dans les cœurs et les esprits. Il ouvre 
le chemin du respect, de la dignité, de l’ouverture à l’autre. Il 
contribue à construire la foi, la charité et l’espérance ;

2. Les églises, peu importe leur âge ou leurs qualités au plan architec-
tural ou artistique, méritent d’être considérées comme des lieux 
porteurs d’une histoire et comme symboles identitaires qui témoi-
gnent de la culture, de la vie communautaire et spirituelle d’un 
milieu. Tout en reconnaissant que l’ensemble des biens religieux ne 
pourra être conservé, les choix devront favoriser le développement 
du tissu social des communautés chrétiennes et des collectivités ;

3.  Les paroissiens, les membres de leur fabrique ou les collectivités en 
général sont les premiers acteurs dans la recherche de solutions et, 
en conséquence, tous les efforts doivent être pris pour les soutenir 
et les reconnaître ;

4. Le partenariat est le mot clef dans la recherche de solution. Il doit se 
vivre dans le respect des convictions et droits de chaque partenaire9.

C’est donc à la lumière de ces principes que nous avons voulu participer 
à la présente consultation sur le renouvellement de la politique culturelle.

Le patrimoine religieux occupe sans contredit un espace majeur non 
seulement par la quantité et la qualité des œuvres architecturales et 
artistiques qu’il déploie dans tout le Québec, mais aussi dans la perception 
généralement admise du patrimoine chez nos concitoyens.
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De tout temps, l’Église catholique de Québec a su se doter de biens 
mobiliers et immobiliers nécessaires à sa mission pastorale, missionnaire, 
éducative et sociale avec le concours de la population et des institutions 
publiques. Ces biens, elle les a entretenus et enrichis au fil des années 
de telle sorte qu’ils constituent aujourd’hui la part la plus visible et la 
plus répandue de notre patrimoine culturel comme l’ont souvent répété 
plusieurs auteurs, historiens et spécialistes de l’art sous toutes ses formes.

Toutefois, comme institution, l’Église catholique de Québec reconnaît 
qu’elle ne peut plus assumer seule la charge de conserver et de valoriser 
le patrimoine religieux qui est sien et dont elle est la gardienne au nom 
de sa mission et pour le bien de la collectivité québécoise.

C’est pourquoi elle souhaite que s’instituent une coopération et un 
partenariat exemplaires entre tous les intervenants – citoyens, institutions, 
sociétés et associations, municipalités, État  –, tous soucieux de la 
protection de ce patrimoine.

marC PelChat
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Michel Roberge est spécialiste en gestion intégrée des documents 
(GID) et fondateur de l’entreprise GESTAR Experts en gouvernance 
documentaire, située à Québec. Fort de son expérience, il a enseigné 
dans plusieurs universités au Canada et à l’étranger. Il consacre une 
grande partie de sa carrière à la recherche et à la publication de manuels 
professionnels en archivistique intégrée. Son manuel La gestion intégrée 
des documents d’activité (GID) technologiques et en format papier est 
une version à jour d’une ancienne publication traitant du même sujet.

D’entrée de jeu, l’auteur fait une description de l’environnement d’un 
système de gestion intégrée des documents d’activité (technologiques et 
analogiques). Une attention particulière a été accordée aux caractéristiques 
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des organisations publiques et privées dans lesquelles ces documents 
d’activité sont produits et reçus. Roberge identifie les ressources à gérer, 
en prenant le soin d’en indiquer les formats, les supports documentaires 
et ceux de conservation. Il met l’accent sur le cadre légal et réglementaire 
en matière de GID. Il expose, tant au niveau fédéral qu’au niveau 
provincial, les dispositions des lois régissant le champ de la gestion des 
documents d’activité. Pour conclure la première partie de ce manuel, 
l’auteur dresse un portrait des métiers de GID, en identifiant les types 
d’intervenants, les programmes de formation ainsi que les associations 
professionnelles locales et internationales en archivistique.

La deuxième partie accorde une place au concept de la GID. Celui-ci 
est positionné dans le champ de l’archivistique par rapport à la gestion 
électronique des documents (GED). Ensuite, le système de GID est défini 
en tant que produit d’interactions entre un ensemble de composantes, 
à savoir : le schéma de classification, le calendrier de conservation, 
le thésaurus, les documents normatifs et la solution logicielle. Les 
fonctions documentaires d’un tel système sont nuancées, et ce, aux divers 
âges du cycle de vie des documents. Les exigences techniques et légales 
relatives au transfert et à la migration des supports documentaires sont 
énumérées vers la fin de ce chapitre. 

La troisième partie présente d’emblée la gestion d’un projet 
d’implantation d’un système de GID. L’auteur aborde cet aspect de 
gestion sous deux angles : (1) la mise en place d’un nouveau système, 
et (2) le remplacement d’un système existant. Chacun des deux cas de 
figure dicte l’adoption d’une approche de gestion distincte.

Dans la quatrième partie, Roberge nuance un ensemble de facteurs 
de succès d’un projet de mise en place d’un système de GID. Ces 
facteurs sont d’ordre directorial et technique. Le premier type réfère à 
la nécessité de définir clairement les objectifs du projet et à l’importance 
de sa planification. En outre, il est crucial d’opter pour une démarche de 
gestion appropriée selon la situation. Les intervenants dans les projets 
de GID, dont les archivistes, les gestionnaires et la haute direction, 
doivent s’engager afin de veiller à la réalisation effective de ces projets. 
Le deuxième type de facteurs a trait aux caractéristiques techniques et 
fonctionnelles du système de GID. Les composantes de celui-ci, à savoir 
entre autres les outils de gestion documentaire et la solution logicielle, 
doivent être performantes et conformes aux exigences archivistiques 
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et réglementaires en vigueur. En outre, le système doit comporter des 
mesures techniques visant à assurer la pérennité de la conservation des 
documents d’activité.

Ce manuel se veut le fruit d’une riche expérience en GID, une pratique 
archivistique québécoise par excellence. Roberge a choisi de transférer, dans 
un style convivial et simple, un ensemble d’astuces qu’il a pu acquérir tout 
au long de sa carrière professionnelle. Ces conseils sont présentés dans une 
logique de déroulement d’un projet de GID, depuis l’analyse des besoins, 
en passant par l’élaboration de la politique organisationnelle, jusqu’à 
l’installation et le déploiement du système. L’ouvrage est ainsi un miroir 
reflétant une réalité vécue par les professionnels œuvrant en archivistique.

L’auteur a présenté la mise en place d’un système de GID en partant d’une 
perspective managériale. Cela se perçoit à travers l’application de la norme 
ISO 30300 sur la mise en place d’un système de gestion des documents 
d’activité (SGDA). Rien de surprenant, l’application de cette norme 
garantit (1) un meilleur alignement avec la stratégie organisationnelle, 
(2) une opérabilité avec les autres systèmes d’information organisationnels 
et (3) une approche centrée sur l’usager. Ces principes font en sorte 
que les SGDA en tant que systèmes d’information organisationnels de 
nature archivistique soient mieux valorisés. En outre, dans un contexte où 
les documents numériques sont en constante abondance, l’application 
de l’approche par processus énoncée dans cette norme facilite l’exécution 
de quelques étapes, dont la numérisation et la migration des supports. 
De tels projets se caractérisent par la complexité et exigent une 
persévérance de la part des intervenants et une approche directoriale 
perspicace. La présence remarquable de cette norme dans les propos 
de l’auteur constitue un point de différence avec la version antérieure 
de ce manuel.

Outre l’application des lignes directrices de l’ISO 30300, l’auteur souligne 
les principes énoncés dans la nouvelle version de la norme ISO 15489 sur 
la gestion des documents d’activité, publiée en 2016. Puisqu’il s’agit d’un 
ensemble de considérations garantissant la conformité des documents 
d’activité et des systèmes de GID aux exigences archivistiques (c.-à-d. 
authenticité, fiabilité, intégrité et exploitabilité), il s’est avéré nécessaire 
de les aborder dans le contexte de la conduite des projets de GID. Dotée 
d’un poids considérable, on a perçu l’évocation continue de l’ISO 15489 
(première version) dans le Cadre de référence gouvernemental en gestion 
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intégrée des documents (CRGGID). Ce dernier vise à piloter la mise en 
place de ces projets par l’entremise des principes, de recommandations 
et de lignes directrices, issus de la pratique archivistique du Québec.

Côté terminologie, Roberge a opté pour l’expression « documents 
d’activité » pour désigner les archives courantes et intermédiaires 
(c.-à-d. records) à gérer par le système de GID. Cette appellation est 
devenue officielle tout d’abord avec la publication de la série des normes 
ISO 30300, ISO 30301 et ISO 30302 sur la mise en place des SGDA. 
Elle s’est concrétisée encore plus avec l’apparition de la nouvelle version 
de la norme ISO 15489 sur les documents d’activité. Rien d’étonnant, 
le courant normatif en matière de gestion des documents est en constante 
évolution.

Ce manuel s’adresse à la communauté archivistique québécoise et 
internationale. En raison de la richesse du contenu présenté et sa conformité 
à la réalité archivistique québécoise, il contribue à l’avancement des 
connaissances pratiques en gestion intégrée des documents. Il constitue 
un bon point de départ pour les archivistes qui désirent entreprendre, pour 
la première fois, un projet de GID. Il se veut une source d’enrichissement 
de la littérature professionnelle en archivistique, exigeant constamment 
des contributions de la part des archivistes. En outre, le portrait détaillé 
de la réalité québécoise dont ce manuel rend compte renforce la pratique 
de GID transposée à l’échelle internationale. Enfin, la convergence des 
notions de l’archivistique avec celles de la gestion, telles qu’abordées dans 
cette publication, donne naissance à de nouvelles pistes épistémologiques 
à aborder par les chercheurs en archivistique, et ce, en vue d’enrichir 
la production scientifique dans ce domaine.

siham alaoui
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JULIEN BRÉARD
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Au Québec, les archives provenant des hôpitaux sont souvent peu 
connues, car peu valorisées par les institutions elles-mêmes. La gestion 
des archives médicales, celle des dossiers des patients, est bien prise en 
main par les organismes de santé, mais le reste, c’est-à-dire les archives 
administratives, est généralement oublié. Pourtant, celles-ci contiennent 
une importante richesse patrimoniale qui reste à découvrir. En France, 
la réflexion sur les archives hospitalières est plus avancée. À preuve, cet 
ouvrage collectif où divers spécialistes, archivistes, avocats et professeurs 
d’université, réfléchissent sur le concept des archives hospitalières au sein 
de l’hexagone.

Tout d’abord, en introduction, Marie Cornu, directrice de recherche 
au CNRS, résume ce que sont les archives hospitalières : des archives 
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plurielles concernant autant la gestion du dossier médical des patients 
que celle des autres types de documents (finances, ressources humaines, 
etc.) produits et reçus par un établissement de santé. Ces archives 
hospitalières se caractérisent parce qu’elles représentent un domaine très 
sensible, celui de la santé des gens. Elles ont un caractère confidentiel 
puisqu’elles contiennent des informations personnelles sur les patients, 
mais elles doivent aussi être transparentes puisqu’elles sont d’ordre 
public et normalement accessibles à tous (selon certaines conditions). Les 
archives hospitalières touchent autant au respect de la vie privée qu’au 
droit d’obtenir de l’information.

Sur un ton plus pratique, Frédérique Fleisch présente l’application des 
principaux outils de gestion documentaire à la Haute Autorité de santé 
(HAS), un organisme public qui vise à réguler le système de santé français, 
notamment en effectuant régulièrement des évaluations de procédures 
et en décernant des certifications aux différents établissements. 
Elle explique comment fonctionnent le plan de classification, le calendrier 
de conservation (charte de conservation), les règles de nommage et la 
portée d’un dictionnaire de données. 

De son côté, Estelle François, responsable d’un service d’archives 
municipales, donne des exemples de valorisation des archives historiques 
provenant d’établissements de santé. Pour elle, un hôpital est une 
communauté de vie dans laquelle se retrouvent des centaines de 
personnes vivant et travaillant ensemble. L’histoire de cette communauté 
étant riche, ses archives historiques le sont tout autant. Elles démontrent, 
entre autres l’évolution des différentes techniques (ex. : médicales, 
architecturales, etc.) ainsi que celle de la société dans son ensemble. 
Les archives hospitalières représentent donc une grande richesse ; elles 
peuvent raconter l’histoire d’une communauté entière. La valorisation 
de ces archives historiques peut se faire à travers la publication d’études 
historiques sur un établissement hospitalier ou sur un éminent médecin. 
Elle peut également se faire par des expositions d’objets représentant 
un aspect de la médecine ou des photographies représentant la vie au 
quotidien dans un hôpital. 

Jean-Marie Ponthier, professeur à l’université d’Aix-Marseille, traite du 
lien entre les politiques publiques et les archives hospitalières. Selon lui, 
l’application des politiques publiques dans ce domaine doit constamment 
faire face au même dilemme, soit la volonté de conserver les archives 
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hospitalières et de les rendre accessibles à tous versus le désir de protéger 
la vie privée des gens, un sujet très sensible dans le milieu hospitalier. Les 
archives hospitalières seraient au croisement du droit public de savoir et 
celui de la protection de la vie privée. L’auteur souligne ici les difficultés que 
cela occasionne pour les législations en cause. Par ailleurs, il souligne à quel 
point les hôpitaux ont l’importante responsabilité de ne pas perdre leurs 
archives, ne serait-ce qu’une infime partie, car la perte d’un seul document 
pourrait avoir d’importantes conséquences sur la santé des patients. 

Pour sa part, Sophie Monnier, maître de conférences en droit public 
à l’Université de Bourgogne, aborde le sujet du droit des patients vis-à-
vis des archives hospitalières. Le devoir des hôpitaux de conserver leurs 
archives participe aux droits des patients. L’auteure aborde la question de 
la frontière entre les informations provenant des archives hospitalières qui 
peuvent être communicables et celles qui ne le peuvent pas. Elle souligne 
que les lois actuelles ne fournissent pas de listes exhaustives des types de 
documents qui peuvent être communicables, obligeant ainsi l’organisme 
à se poser un certain nombre de questions (L’information obtenue auprès 
d’un tiers qui n’intervient pas dans les traitements est-elle communicable ? 
Est-ce que l’hôpital peut donner certaines informations dans un dossier 
et en cacher d’autres ? Etc.) Elle conclut finalement que l’accessibilité ou 
non aux documents devrait se faire au cas par cas selon les documents. 
Ensuite, Sophie Monnier aborde la question du droit de propriété du dossier 
du patient. Appartient-il à l’hôpital ou au patient ? Doit-on penser à la 
dignité de la personne ou au droit de propriété intellectuelle de l’hôpital ? 
Alors que pour certains juristes, un droit de propriété pour le patient ferait 
craindre que l’individu renonce (volontairement ou involontairement) 
à la logique de protection de son dossier, d’autres préconisent une 
autodétermination informationnelle, c’est-à-dire un droit du patient à 
décider de la communication et de l’utilisation de son propre dossier.

Finalement, la dernière partie du livre donne deux exemples d’une 
utilisation des archives hospitalières à des fins d’études historiques. Tout 
d’abord, Éliane Lochot, directrice des archives municipales de Dijon, 
explique le rôle de ces archives dans l’étude historique des politiques 
municipales de santé et d’hygiène publique en France aux XIXe et 
XXe  siècles. Elle y présente les différentes sources conservées dans les 
services d’archives des municipalités qui peuvent être considérées comme 
des archives hospitalières. Pour sa part, Karen Fiorentino, professeure 
d’histoire du droit à l’Université de Bourgogne, explique comment 
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les archives hospitalières peuvent être utilisées pour étudier l’histoire 
des enfants assistés dans la région de Dijon. Ces archives sont riches et 
diversifiées. Elle démontre que la consultation de différentes archives 
conservées par l’Hôpital général de Dijon (ex. : rapports d’inspection, 
résultats d’enquêtes, lettres, etc.) combinée avec celles de la préfecture 
régionale peuvent témoigner des conditions de vie des enfants assistés. 
Elles permettent, principalement d’identifier ces enfants (orphelins, 
enfants délaissés), d’en faire un profil et d’analyser les conditions dans 
lesquelles ils étaient pris en charge par l’État. 

La lecture d’un ouvrage collectif n’est pas toujours facile en raison des 
nombreux auteurs qui y collaborent. Parfois, différents styles d’écriture 
cohabitent ; souvent sur des sujets différents malgré la présence d’un 
thème central. Ce livre ne fait pas exception, certains textes sont plus 
faciles à lire que d’autres. Certains abordent des sujets avec une approche 
plus théorique tandis que d’autres y vont avec une démonstration plus 
pratique. Toutefois, c’est souvent ce qui en fait sa richesse et c’est 
justement le cas avec cet ouvrage. Évidemment, les sujets abordés 
par les auteurs touchent à des thématiques très françaises, mais les 
questionnements et les réflexions sont pratiquement les mêmes qu’au 
Québec (ex. : droit du patient à propos de son dossier médical, richesse 
des archives hospitalières pour l’étude historique). 

Une seule déception, l’absence de conclusion à la fin du livre qui aurait 
résumé l’ensemble des textes et fait ressortir les principaux points de 
réflexion. Une telle fin aurait pu être le point de départ d’un prochain 
livre sur les archives hospitalières qui sera à écrire dans une dizaine, voire 
une quinzaine d’années. 

Tel que mentionné au début de ce texte, les archives hospitalières 
québécoises sont peu connues et peu valorisées. À l’exception de celles 
de certaines communautés religieuses, les pionnières dans le milieu 
hospitalier au Québec, peu de gens en connaissent la richesse. Cette 
faible connaissance peut s’expliquer par le manque de ressources et de 
volonté des établissements actuels qui jugent coûteuse et peu utile la 
conservation de ces documents. Pourtant, l’ouvrage Archives hospitalières. 
Regards croisés démontre la pertinence d’une réflexion sur l’utilisation 
de ces archives au Québec. 

Julien bréarD
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FRANÇOIS CARTIER
Le traitement et la diffusion du fonds Armand-Frappier (ou 
comment être opportuniste en huit leçons), p. 7-20.

Cet article nous relate les 
différentes étapes qui ont mené 
à la diffusion du Fonds Armand-
Frappier. Ce fonds, déposé aux 
archives de l’Institut national de 
la recherche scientifique (INRS, 
une constituante du réseau de 
l’Université du Québec), illustre le 
parcours de cet homme qui eut une 
influence importante sur l’évolution 
des sciences au Québec. C’est 
le 25e anniversaire du décès du 
Dr Frappier qui a fourni le prétexte 
à ce projet de diffusion qui a 
finalement compris une exposition 
virtuelle et un programme de 
conférence. Pour arriver à leurs 
fins, l’équipe du service des 
archives de l’INRS a fait preuve 

This article discusses the stage 
of processing that led to the 
communication of the Armand-
Frappier Fonds. Deposited at the 
National Institute of Scientific 
Research (INRS, the scientific 
research institute of the University 
of Quebec), the fonds documents 
the career of a man who had a 
major influence on the evolution 
of the sciences in Quebec. The 
25th anniversary of his death is 
being marked by this project 
of communicating his fonds, 
including a virtual exhibition and 
a conference. The INRS archives 
team were creative in obtaining 
financial and other resources. 
The project began with a new 
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de créativité et d’opportunisme 
afin d’aller chercher ressources et 
financement. Le projet a demandé 
dans un premier temps un nouveau 
traitement du fonds et a fait surgir 
de nombreuses questions quant au 
passage d’un format de description 
à un autre ainsi que sur les outils 
technologiques à utiliser.

L’auteur aura retenu huit leçons 
au cours de ce projet. Il nous les 
livre ici par la description de sa mise 
en œuvre. Ces leçons concernent, 
entre autres, la capacité de vendre 
notre idée, celle de saisir les 
opportunités et la nécessité de 
bien choisir ses collaborateurs et 
partenaires. Il revient également 
sur certains éléments de gestion, 
tels que l’évaluation du temps 
requis et l’utilité du plan B. Il nous 
incite finalement à réaliser la 
richesse de nos fonds et de l’intérêt 
qu’ils suscitent chez les jeunes. Cet 
article nous démontre qu’avec de 
l’initiative et la maximisation des 
programmes à notre disposition, 
il est possible de réaliser des projets 
qui deviennent des réussites.

processing of the fonds, which 
gave rise to many questions related 
to transferring the description from 
one format to another and the 
attendant technological issues.

The author lists eight lessons 
learned in the course of the 
work. He discusses them as he 
presents the actual work. They 
concern, among other things, the 
ability to sell an idea and to take 
advantage of opportunities, and 
the necessity of carefully choosing 
one’s collaborators and partners. 
He also emphasizes certain aspects 
of management, such as the 
estimation of time required and 
the usefulness of having a Plan B. 
Finally, he encourages archivists 
to unpack the richness of our 
holdings and to be aware of the 
interest they arouse among young 
people. The article shows that 
with initiative and maximization of 
available programs, it is possible to 
succeed in realizing projects.
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DANY OUELLET
Les débuts de la prise en charge de la gestion des documents 
administratifs au Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, p. 21-42.

La mise en place d’un système 
de gestion intégrée des documents 
est un défi en soi, mais il est 
particulièrement ambitieux de le 
faire dans le contexte de fusion 
de structures aussi imposantes 
que celles des établissements du 
réseau de la santé. Dany Ouellet 
nous présente ici un retour sur 
l’expérience et les premières 
initiatives en ce sens au sein du 
Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Le projet fut de taille 
en particulier par la diversité des 
approches de gestion documentaire 
et des outils en vigueur dans les 
différentes entités qui furent 
fusionnées suite à l’adoption par le 
gouvernement du Québec d’une loi 
à cet effet en 2015.

Dans cet art ic le,  l ’auteur 
fait la recension des étapes 
parcourues jusqu’à maintenant 
et des problématiques soulevées. 
L’équipe de gestion documentaire 
nouvellement réunie dût d’abord 
constater les ressources disponibles, 
la masse de documents à traiter. 
Il fut nécessaire de tenir compte 
du respect des directives de 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec, ainsi que des archives 

The establishment of an integrated 
document management system is 
difficult enough, but it becomes 
even more challenging when 
it is done in the context of the 
merger of large structures such 
as the components of a health 
care network. Dany Ouellet offers 
a review of his experience of the 
early stages at the Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (Québec). The project was 
all the more challenging because 
of the diversity of approaches for 
document management and the 
tools that were being used by 
the various entities which were 
merged following the passage of 
a law to this effect by the Québec 
government in 2015.

The author reviews the steps that 
have been taken up to now and 
the problems that have been 
encountered. The newly united 
documentary team first had to 
check what resources were available 
and the mass of documents that 
had to be processed. The team had 
to take account of directives from 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec and although most 
of their work was focused on 
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Introducing the special section of 
the Archives journal, the author 
presents the public consultations 
held in 2016 by the Ministry of 
Culture and Communications 
(MCC) on the renewal of Québec’s 
cultural policy. The memoirs 
published by the journal, the one 
of the Association des archivistes 
du Québec (AAQ), the one of 
religious archives associations – the 
Comité des archives du Conseil du 
patrimoine religieux du Québec 
(CPRQ), the Regroupement des 
archivistes religieux du Québec 
(RAR) and the Table de concertation 
des archives religieuses de la région 

numériques, bien que les réalisations 
aient surtout été centrées sur les 
documents papier, dans un pre-
mier temps. L’auteur retient en 
conclusion que la reconnaissance 
de la gestion documentaire dans 
l’organigramme de l’organisme et 
l’appui d’un gestionnaire dans un 
milieu où les archives administratives 
sont souvent négligées par rapport 
aux archives médicales, ont été 
des facteurs facilitant dans ce 
processus. Et il y a tout lieu d’être 
optimiste quant à la suite.

documents on paper, they also had 
to consider born-digital documents. 
The author acknowledges the 
positive impact of recognition 
of document management as a 
function in the organization and 
of a facilitative, knowledgeable 
manager, in a mil ieu where 
administrative archives are often 
neglected in favour of medical 
archives. He finds every reason to 
be optimistic for the future.

ELAINE SIROIS
Introduction aux mémoires sur le renouvellement de la politique 
culturelle du Québec (2016), p. 43-48.

En ouverture du dossier spécial 
de la revue Archives, l’auteure 
présente les consultations publiques 
tenues en 2016 par le ministère de 
la Culture et des Communications 
(MCC) sur le renouvellement de 
la politique culturelle québécoise. 
Les mémoires publiés par la 
revue, celui de l’Association des 
archivistes du Québec (AAQ), 
celui des associations d’archives 
religieuses – le Comité des archives 
du Conseil du patrimoine religieux 
du Québec (CPRQ), Regroupement 
des archivistes religieux du Québec 
(RAR) et la Table de concertation des 
archives religieuses de la région de 
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Montréal (TCARM) – ainsi que celui 
de l’Église catholique de Québec, 
témoignent de la mobilisation du 
milieu en faveur des archives lors 
de ces consultations. Malgré cela, 
les archives sont peu présentes 
dans le projet de nouvelle politique 
du MCC. L’auteure appelle les 
archivistes à l’action pour redonner 
aux archives leur importance dans 
la culture.

de Montréal (TCARM) – as well as 
the one of the Église catholique de 
Québec, shows the mobilization 
in favor of the archives. In spite 
of this, the archives are not very 
present in the MCC’s new policy 
project. The author calls archivists 
to action to restore the importance 
of archives in culture.

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC (AAQ)
Renouvellement de la politique culturelle du Québec, p. 49-58.

Dans leur mémoire remis au 
ministère de la Culture et des 
Communications au cours de la 
consultation publique de 2016, 
l’Association des archivistes du 
Québec (AAQ) propose en premier 
lieu que les archives aient une 
place importante dans la nouvelle 
politique culturelle québécoise. 
D ’aut res  recommandat ions 
appellent à une révision majeure de 
la Loi sur les archives, notamment 
afin de l’adapter aux pratiques 
numériques ainsi que pour protéger 
le patr imoine documentaire 
québécois. L’AAQ préconise aussi 
un financement adéquat des 
services d’archives locaux afin 
qu’ils poursuivent leur mandat de 
préservation et de diffusion du 
patrimoine archivistique.

During the 2016 public consul-
tation led by the Ministry of 
Culture and Communications, 
the Association des archivistes 
du Québec (AAQ) recommanded 
that archives should occupy an 
important place in Québec’s 
new cu l tura l  po l i cy .  Other 
recommendations called for a 
major revision of the Archives 
Act, particularly to adapt the law 
to digital practices as well as to 
protect Québec’s documentary 
heritage. The Association also 
advocated for adequate funding 
for local archives centers to pursue 
their mission of preservation and 
dissemination of archival heritage.
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COMITÉ DES ARCHIVES DU CONSEIL DU PATRIMOINE 
RELIGIEUX DU QUÉBEC (CPRQ), REGROUPEMENT DES 
ARCHIVISTES RELIGIEUX DU QUÉBEC (RAR) ET TABLE 
DE CONCERTATION DES ARCHIVES RELIGIEUSES DE LA 
RÉGION DE MONTRÉAL (TCARM)
Forces vives oubliées de la culture québécoise : les archives 
religieuses, p. 59-76.

Le patrimoine religieux a une 
place importante dans l’histoire 
du Québec ; ses archives, qui en 
constituent une pièce maîtresse, 
reflètent des facettes de la société 
comme l’éducation, la santé, 
les services sociaux, la diversité 
culturelle, le réseau de la fran-
cophonie et la culture autochtone. 
Cependant, plusieurs archives 
religieuses sont menacées de 
disparition en raison du vieil-
lissement et de la disparition 
des communautés religieuses, 
qui en sont les gardiennes. 
Leur vulnérabil ité s’explique 
aussi par des condit ions de 
conservation inadéquates et un 
sous-financement chronique de la 
part du gouvernement.

Dans ce mémoire, plusieurs 
solutions pour sauver les archives 
sont proposées, comme la création 
de centres régionaux par la mise 
en commun des ressources 
des diverses communautés. 
Par exemple, à Montréal, où le 
problème est criant, la mise sur pied 
d’un centre de patrimoine religieux 

Religious heritage has an important 
place in Quebec’s history. Its archives 
reflect facets of society such as 
education, health, social services, 
cultural diversity, the Francophonie 
network and Aboriginal culture. 
However, many religious archives are 
in danger of disappearing because 
the religious communities keeping 
these are aging and disappearing. 
Their vulnerability is also due to 
inadequate conservation conditions 
and chronic underfunding by the 
government.

In this memoir, several solutions 
to save the religious archives are 
proposed, such as creating regional 
centers by sharing resources of 
the various communities. For 
example, in Montreal, where 
the problem is glar ing, the 
establishment of a rel igious 
heritage center is underway, 
although several funding problems 
hinder the project. However, it 
is first through a global vision 
of religious heritage that the 
situation can improve. This has to 
be complemented with assistance 
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est en branle, bien que plusieurs 
problèmes de financement freinent 
le projet. C’est à travers une vision 
globale du patrimoine religieux 
que la situation pourra s’améliorer. 
À cela, on peut ajouter une aide 
à l’utilisation et à la diffusion des 
archives, une aide à l’embauche de 
main-d’œuvre et de stagiaires, des 
partenariats avec les municipalités 
et un aménagement du territoire 
favorisant la conservation du 
patrimoine.

in the use and dissemination of 
archives, assistance in the hiring 
of employees and interns, the 
establishment of partnerships 
with municipalities, and territorial 
development that promotes 
heritage preservation

ÉGLISE CATHOLIQUE DE QUÉBEC
Mémoire présenté dans le cadre de la consultation publique sur 
le renouvellement de la politique culturelle du Québec, p. 77-90.

S’appuyant sur une brève 
rétrospective, le mémoire de 
l’Église catholique de Québec 
insiste d’abord, dans la première 
de ses neuf recommandations, 
sur la nécessité de l’intégration 
explicite du patrimoine religieux 
à la politique culturelle. Il aborde 
ensuite le rôle de l’état et des 
collectivités dans la protection, la 
conservation et la mise en valeur 
de ce patrimoine archivistique, 
mobilier et immobilier aussi bien 
qu’immatériel, insistant sur la 
faiblesse des moyens et des 
ressources qu’on y consacre. 

Based on a brief retrospective, the 
memoir of the Église catholique 
de Québec insists, in the first of 
its nine recommendations, on the 
need for the explicit integration of 
religious heritage into Quebec’s 
cultural policy. It then discusses the 
role of the state and communities 
in the protection, conservation and 
promotion of this archival heritage, 
movable and immovable assets 
as well as intangible heritage, 
emphasizing the weakness of 
means and resources dedicated 
to this purpose. After a brief 
chapter on the development of 
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Après un bref chapitre sur le 
développement des programmes 
de sensibilisation et de formation 
au patrimoine religieux, le mémoire 
revient sur l’épineuse question des 
mesures financières à développer 
ou à créer, tout en reconnaissant 
les apports financiers de source 
gouvernementale déjà affectés 
à la conservation du patrimoine 
immobilier paroissial. Le mémoire 
se conclue en rappelant que 
le patrimoine religieux est un 
précieux héritage pour le futur, 
que les églises sont des lieux 
porteurs d’histoire aussi bien que 
symboles identitaires et que l’Église 
catholique de Québec ne peut 
conserver et valoriser ce riche 
patrimoine seule, sans aide. 

awareness and training programs 
on religious heritage, the essay 
addresses the difficult issue of the 
financial measures to be developed 
and created, while recognizing 
the financial contributions from 
governmental sources already 
devoted to the conservation of the 
parochial real estate that is part of 
the religious heritage. The memoir 
concludes with the importance 
of the religious heritage for the 
future, churches are historic sites 
as well as symbols of identity. The 
preservation and enhancement 
of this rich heritage can not be 
the responsibility of the Église 
catholique de Québec alone.
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Index du volume 47

VIVIANNE MARÉCHAL
Archiviste, Université du Québec à Montréal
Directrice de la revue Archives

L’index du volume 47 de la revue Archives, publié en 2017 et 2018, 
se divise en trois parties : un index de chaque auteur de tout article ou 
compte rendu, un index alphabétique des sujets ainsi qu’un index des 
ouvrages ayant fait l’objet d’un compte rendu critique. Un ouvrage écrit 
par plusieurs auteurs se retrouve indexé à chaque auteur. De plus, chaque 
article est indexé de manière à ce que sa notice bibliographique apparaisse 
une seule fois dans l’index des sujets. L’index des sujets s’harmonise avec 
les sujets de la bibliographie annuelle telle que développée en 2017 
par David Rajotte, responsable de la bibliographie annuelle de la revue 
Archives. Finalement, les ouvrages recensés se retrouvent dans l’index 
des auteurs, sous le nom de l’auteur du compte rendu, ainsi que dans 
l’index des ouvrages recensés sous le nom de l’auteur de l’ouvrage.
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