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AVANT-PROPOS

Avec cet ouvra ge, l’Organisation inter na tio na le de la Francophonie (OIF) confir me son inté rêt pour
la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que (FPT). En effet,  depuis les Assises fran co pho nes de la
for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que de Bamako en 1998, les États et gou ver ne ments mem bres ont
man da té l’OIF pour conso li der les réfor mes en cours dans le sec teur de la for ma tion pro fes sion nel le
et tech ni que. Depuis lors, l’OIF a œuvré pour que les pays déve lop pent des poli ti ques de FPT qui
répon dent aux  besoins de l’éco no mie en main d’œuvre qua li fiée.

Dans de nom breux pays de l’espa ce fran co pho ne, des réfor mes  visant la conso li da tion ou la refon -
da tion des sys tè mes de ges tion de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que sont en cours. Toutes
ces réfor mes s’appuient sur une péda go gie et une orga ni sa tion cen trées sur les com pé ten ces
à inté grer dans la vie acti ve et qui sont néces sai res pour exer cer un  métier, soit l’appro che par
com pé ten ces (APC).

Pour encou ra ger ces réfor mes, les six gui des de mise en œuvre de l’appro che par com pé ten ces
s’appuient sur l’expé rien ce de pro fes sion nels de la FPT qui ont mis en œuvre l’APC dans leur pays,
qu’ils  soient du Sud – Cameroun, Mali, Tunisie – ou du Nord – Belgique, Canada/Québec, France.
Ces gui des abor dent tous les  aspects de l’APC, des étu des de pla ni fi ca tion en pas sant par l’éla bo -
ra tion des réfé ren tiels de métiers-com pé ten ces, de for ma tion et d’éva lua tion au guide d’orga ni sa tion
péda go gi que et maté riel le.

Outre le fait qu’ils repré sen tent un outil pour les déci deurs res pon sa bles de la for ma tion pro fes -
sion nel le, ces gui des sont aussi la preu ve que l’exper ti se fran co pho ne en matiè re de for ma tion
pro fes sion nel le et tech ni que est riche et effi ca ce.

Soungalo Ouedraogo
Directeur de l’Education et de la Formation

Organisation inter na tio na le de la Francophonie
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PRÉAMBULE

L’éva lua tion exter ne du pro gram me « Appui aux poli ti ques natio na les de for ma tion pro fes sion nel le
et tech ni que » de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)1 a mis en évi den ce l’impor tan ce
de dis po ser d’un cadre concep tuel de réfé ren ce favo ri sant les échan ges sur les fon de ments du
pro ces sus d’ingé nie rie de cette for ma tion, tout en per met tant de déga ger une  vision d’ensem ble
et un lan ga ge com mun. Elle a éga le ment fait res sor tir l’impor tan ce de dis po ser d’outils d’ani ma tion
et d’inter ven tion  conçus et adap tés à la situa tion des pays qui amor cent une réfor me de leur sys tè me
de for ma tion pro fes sion nel le.

L’ouvra ge inti tu lé L’ingé nie rie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que2 (aussi appe lé Les Cahiers
de l’ingé nie rie) a lar ge ment contri bué à répon dre à ces  besoins. L’éva lua tion exter ne  retient cette
réali sa tion comme l’une des for ces du pro gram me et men tion ne que « Les Cahiers de l’ingé nie rie
ser vent main te nant de réfé ren ce com mu ne pour les échan ges et les tra vaux réali sés dans le cadre
des par te na riats inter-États (PIE), arti cu lés  autour de la struc ture et des modè les pro pres à l’ingé nie rie
de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que (FPT) ». On men tion ne aussi que « l’appro che métho do lo gi que
pré co ni sée par Les Cahiers de l’ingé nie rie a servi de fon de ment à plu sieurs pays pour jeter les bases
de la refon da tion de leur sys tè me de FPT ».

Conçus au  départ pour per met tre et faci li ter les échan ges entre les repré sen tants des pays de la
Francophonie, ces Cahiers se sont révé lés, pour cer tains, dif fi ci les à met tre en œuvre. C’est ce qui
a amené plu sieurs res pon sa bles à men tion ner lors de l’éva lua tion qu’ « il y  aurait lieu de sim pli fier
Les Cahiers de l’ingé nie rie afin de les ren dre plus convi viaux et mieux adap tés aux contex tes de cer tai nes
 régions  ciblées par le pro gram me. (…) » Plusieurs ont éga le ment sou li gné « la néces si té de  revoir
cer tains  outils pré sen tés dans les Cahiers afin de les adap ter davan tage au contex te des pays en
déve lop pe ment et les ren dre plus opé ra tion nels sur cer tains  aspects ».

C’est ce qui  conduit les  auteurs de l’éva lua tion à recom man der que « les tra vaux de vul ga ri sa tion des
Cahiers de l’ingé nie rie se  situent dans le cadre des conven tions spé ci fi ques pour les  régions qui en
 feront leur prio ri té » et que des « gui des pra ti ques sur l’éla bo ra tion d’une stra té gie de mise en
œuvre d’une refon da tion de sys tè me de FPT et sur la mobi li sa tion des par te nai res tech ni ques et
finan ciers pour  appuyer un pro gram me de refon da tion »  soient réali sés.

Dans de nom breux pays de l’espa ce fran co pho ne, des réfor mes sont en cours  visant particulièrement
la conso li da tion ou la refon da tion des sys tè mes de for ma tion pro fes sion nel le. Le point com mun
de tou tes ces réfor mes est de s’appuyer sur l’appro che par com pé ten ces (APC). La mise en œuvre
de cette appro che  conduit à  revoir, à adap ter et à déve lop per un ensem ble de pro duits des ti nés
à sou te nir la réali sa tion de la for ma tion pro fes sion nel le.

Afin de pour sui vre l’éla bo ra tion d’un cof fre d’outils et le déve lop pe ment de maté riel  visant particulière-
ment à faci li ter la mise en place de l’APC dans les pays qui ont peu accès à des res sour ces exter nes, il
a été jugé per ti nent de conce voir ou d’adap ter des gui des métho do lo gi ques pour, d’une part, com plé -
ter l’infor ma tion pré sen tée dans le docu ment sur « L’ingé nie rie péda go gi que de la for ma tion pro fes -
sion nel le et tech ni que », assu rant ainsi une cer tai ne vul ga ri sa tion de la démar che et, d’autre part,
ren dre acces si bles des  outils de base pou vant être  employés dans des pays pré sen tant une gran de
dis pa ri té en matiè re de dis po ni bi li té d’exper ti se et de res sour ces. Ces docu ments cons ti tuent des  outils
de tra vail ou de réfé ren ce. Ils  visent avant tout à faci li ter la pro duc tion d’outils simi lai res adap tés à
la situa tion de cha que pays.

1 Organisation inter na tio na le de la Francophonie, Évaluation exter ne du "pro gram me d’appui aux poli ti ques natio na les de for ma tion
pro fes sion nel le et tech ni que": rap port syn thè se, 2007, réfé ren ce biblio gra phi que no 44 et réfé ren ces Internet.

2 Québec, minis tè re de l’Éducation, L’ingé nie rie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, 2002, réfé ren ce biblio gra phi que no 4.



Dans la majorité des pays de la Francophonie, la formation professionnelle prépare à des emplois
d'ouvriers qualifiés, de techniciens et de techniciens supérieurs. Certains d'entre-eux intègrent à
la formation professionnelle, une formation conduisant à des emplois semi-spécialisés. Les termes
"formation professionnelle" et "système de formation professionnelle" sont utilisés dans les
guides méthodologiques au sens le plus large qui inclut l'ensemble de ces formations.
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Le prin ci pal objec tif des Cahiers de l’ingé nie rie
était de pré sen ter un cadre concep tuel des ti né
à sou te nir les tra vaux d’ana ly se et de  réflexion
des déci deurs et des  agents de déve lop pe ment
impli qués dans le pro ces sus de refon da tion ou de
réfor me en pro fon deur de leur sys tè me de for -
ma tion pro fes sion nel le.

Conçus initia le ment comme des  outils de réfé ren ce
et d’ani ma tion des ti nés à pré sen ter les  concepts,
à uni for mi ser le voca bu lai re, à faci li ter les échan ges
et le par tage d’infor ma tion, Les Cahiers de l’ingé -
nie rie sont arti cu lés à par tir de qua tre com po san tes
prin ci pa les : les orien ta tions, les poli ti ques et les
struc tures gou ver ne men ta les ; la ges tion cen tra le
de la for ma tion ; le déve lop pe ment des pro gram -
mes d’étu des et la mise en œuvre loca le de la
for ma tion3.

Tel que men tion né dans Les Cahiers de l’ingé -
nie rie,

« pour cha que com po san te du modè le
d’ingé nie rie de la for ma tion pro fes sion -
nel le et tech ni que, une série de thè mes,
de sous-thè mes et d’élé ments de conte nu
sont pré sen tés avec le résul tat que les
échan ges d’idées s’en trou vent favo ri sés.
(…) Bien que ces diver ses thé ma ti ques
 soient abor dées dans un ordre logi que,
elles ne cons ti tuent sur tout pas une démar -
che métho do lo gi que obli geant à met tre
en place un pro ces sus linéai re d’éta blis se -
ment et de mise en œuvre d’une poli ti que
de for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que.
La com plexi té des sys tè mes et les  délais
dans la col lec te des don nées s’adap tent
mieux à des modè les non linéai res.

1 Introduction

3 Québec, minis tè re de l’Éducation, L’ingé nie rie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, Cahier 1, Orientations, poli ti ques
et struc tures gou ver ne men ta les, 2002, p. 6, réfé ren ce biblio gra phi que no 4.

4 Schéma extrait du document L'ingénierie de la formation professionnelle et technique.

Figure 1 Com po san tes de l’ingé nie rie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que4
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de connais san ces, d’habi le tés et d’atti tu des,
ensem ble qui se tra duit par un com por te ment
obs er va ble et mesu ra ble au  moment d’effec tuer
une tâche ou une acti vi té de tra vail qui  atteint
un seuil de per for man ce pré éta bli (seuil d’entrée
des diplô més de la for ma tion pro fes sion nel le
sur le mar ché du tra vail).

En plus des  savoirs liés à la maî tri se de com pé -
ten ces géné ra les et de com pé ten ces par ti cu -
liè res rat ta chées à l’exer ci ce d’un  métier, les
réfé ren tiels de for ma tion pro fes sion nel le doi vent
per met tre le déve lop pe ment de com pé ten ces
pou vant, cer tes, faci li ter l’inser tion sur le mar ché
du tra vail du nou veau diplô mé, mais éga le ment
lui four nir les  meilleurs  outils pos si ble pour
assu rer son évo lu tion en tant que tra vailleur,
pour assu mer son rôle de  citoyen et amé lio rer
son auto no mie sur le plan per son nel.

L’APC cons ti tue une véri ta ble inter fa ce entre le
monde du tra vail et celui de la for ma tion. Elle
dépas se en cela le cadre  strict du déve lop pe -
ment du maté riel péda go gi que. En fait, cette
appro che repo se sur trois axes fon da men taux :

A- la déter mi na tion et la prise en comp te de la
réali té du mar ché du tra vail, tant sur le plan
glo bal (situa tion éco no mi que, struc ture et
évo lu tion des  emplois) que sur un plan plus
spé ci fi que, liés à la des crip tion des carac té -
ris ti ques d’un  métier et à la for mu la tion des
com pé ten ces atten dues pour l’exer cer ;

B- le déve lop pe ment du maté riel péda go gi que
comme tel, ce maté riel com prend le réfé ren tiel
de for ma tion, le réfé ren tiel d’éva lua tion,  divers
docu ments d’appoint des ti nés à  appuyer la
mise en œuvre loca le et à favo ri ser une cer tai ne
stan dar di sa tion de la for ma tion (gui des péda -
go gi ques, gui des d’orga ni sa tion péda go gi que
et maté riel le, etc.) ;

En se  basant sur la situa tion de cha que pays
et sur son contex te admi nis tra tif et cul tu rel,
il est pos si ble d’adap ter le cadre concep tuel
pro po sé et de l’enri chir. Les échan ges de
point de vue entre les per son nes res pon sa -
bles de la for ma tion pro fes sion nel le des États
par te nai res sont alors  féconds et favo ri sent
la mise en place d’un cadre concep tuel pro -
pre à cha que pays par ti ci pant et reflé tant ses
carac té ris ti ques et orien ta tions pro pres5. »

1.1 L’APPRO CHE PAR COM PÉ TEN CES (APC)

Il exis te de nom breu ses défi ni tions de la  notion
de com pé ten ce. Selon le docu ment inti tu lé
L’ingé nie rie de la for ma tion pro fes sion nel le et
tech ni que, une com pé ten ce est « un regrou pe -
ment ou un ensem ble inté gré de connais san ces,
d’habi le tés et d’atti tu des per met tant de faire,
avec suc cès, une  action ou un ensem ble d’ac-
tions tel les qu’une tâche ou une acti vi té de
tra vail6.» L’APC y est pré sen tée comme une
appro che qui « consis te essen tiel le ment à
défi nir les com pé ten ces inhé ren tes à l’exer -
ci ce d’un  métier et à les for mu ler en objec tifs7

dans le cadre d’un pro gram me d’étu des8. »

Une défi ni tion plus récen te lais se davan tage place
à la mobilisation des savoirs et à l’évo lu tion de la
com pé ten ce dans le temps. On parle alors d’un
« pou voir d’agir, de réus sir et de pro gres ser qui
per met de réali ser adé qua te ment des  tâches,
des acti vi tés de vie pro fes sion nel le ou per son -
nel le, et qui se fonde sur un ensem ble orga ni sé
de  savoirs : connais san ces et habi le tés de  divers
domai nes, stra té gies, per cep tions, atti tu des,
etc. »9.

Si le  concept de com pé ten ce a évo lué au fil du
temps, il demeu re cen tré sur cer tains prin ci pes
fon da men taux. Il ren voie à un ensem ble inté gré

5 Québec, minis tè re de l’Éducation, L’ingé nie rie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, Cahier 1 Orientations, poli ti ques et
struc tures gou ver ne men ta les, 2002, p. 7, réfé ren ce biblio gra phi que no 4.

6 Québec, minis tè re de l’Éducation, L’ingé nie rie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, Cahier 3 Développement des pro gram mes
d’étu des, 2002, p. 5, réfé ren ce biblio gra phi que no 4.

7 Le terme « objec tif » n’a pas été rete nu dans le voca bu lai re des gui des métho do lo gi ques de l’OIF. Les  auteurs ont porté leur choix sur
la  notion de com pé ten ce tra dui te en com por te ment ou en situa tion pour l’ensem ble des pro duc tions liées à l’ingé nie rie péda go gi que.
Voir à ce sujet les sec tions 2 et 6 du guide méthodologique 3, Conception et réalisation d'un référentiel de formation.

8 Québec, minis tè re de l’Éducation, L’ingé nie rie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, Cahier 3 Développement des pro gram mes
d’étu des, 2002, p. 18, réfé ren ce biblio gra phi que no 4.

9 Québec, minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Cadre de réfé ren ce sur la pla ni fi ca tion des acti vi tés d’appren tis sa ge et
d’éva lua tion, for ma tion pro fes sion nel le, 2005, p. 8, réfé ren ce biblio gra phi que no 19.
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C- la mise en place, dans cha que éta blis se ment
de for ma tion, d’une appro che péda go gi que
cen trée sur la capa ci té de cha que appre nant
de mobi li ser ses connais san ces dans la mise
en œuvre des com pé ten ces liées à l’exer ci ce
du  métier qu’il a rete nu.

L’APC prend appui sur la réali té des  métiers en
ce qui concer ne :

• le contex te géné ral (l’ana ly se du mar ché du
tra vail et les étu des de pla ni fi ca tion) ;

• la situa tion de cha que  métier (l’ana ly se de la
situa tion de tra vail) ;

• la for mu la tion des com pé ten ces requi ses et la
prise en consi dé ra tion du contex te de réali -
sa tion pro pre à cha que  métier (le réfé ren tiel
de  métier-com pé ten ces) ;

• la concep tion de dis po si tifs d’ensei gne ment
inspi rés de l’en vir onnement pro fes sion nel ;

• la déter mi na tion du  niveau de per for man ce
cor res pon dant au seuil du mar ché du tra vail.

L’instau ra tion d’une telle appro che néces si te :

• l’éla bo ra tion de réfé ren tiels de for ma tion et
d’éva lua tion basés essen tiel le ment sur les
com pé ten ces requi ses pour exer cer cha cun
des  métiers  ciblés ;

• la pro duc tion et la dif fu sion de gui des et de
maté riel péda go gi ques ;

• la mise en place de diver ses mesu res de for -
ma tion et de per fec tion ne ment des ti nées à
 appuyer le per son nel des éta blis se ments de
formation ;

• la révi sion de la démar che péda go gi que (for -
ma tion cen trée sur l’appre nant par le déve -
lop pe ment de com pé ten ces) ;

• l‘attri bu tion de  locaux et d’équi pe ments per -
met tant de  recréer un envi ron nement édu ca tif
simi lai re à l’en vir onnement de tra vail ou d’avoir
direc te ment accès aux  divers  milieux pro fes -
sion nels ;

• la révi sion des modes de ges tion des éta blis -
se ments de for ma tion ;

• l’actua li sa tion des modes de finan ce ment
assu rant notam ment l’accès à la matiè re
d’œuvre, l’entre tien et le renou vel le ment des
équi pe ments ;

• la col la bo ra tion avec le  milieu du tra vail (ana ly se
des  métiers, réali sa tion des  stages, alter nan ce
tra vail-étu des, etc.).
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ENCADRÉ NO 1

DIVERSES APPRO CHES PAR COM PÉ TEN CES ADAP TÉES À LA FOR MA TION PRO FES SION NEL LE.

La for ma tion pro fes sion nel le cons ti tue un lieu d’expé ri men ta tion de pre mier choix pour la
concep tion de cur ri cu la à base d’appro ches par com pé ten ces. Le point com mun de ces
appro ches est de mar quer une rup ture avec les concep tions péda go gi ques anté rieu res.
Elles mar quent le pas sa ge d’un appren tis sa ge cen tré sur les matiè res sco lai res (où l’accent
est mis sur les  savoirs) à une péda go gie qui défi nit les  actions que l’élève devra être capa ble
d’effec tuer après appren tis sa ge. (Voir les arti cles de J. Dolz et E. Ollagnier, (2002), ainsi que
celui de Sylvie Monchatre, (2007), dans la biblio gra phie.)

L’Amérique du Nord a repré sen té un creu set fer ti le pour la concep tion et la mise en appli ca tion
de diver ses appro ches des ti nées à déve lop per, à fai bles coûts, des cur ri cu la de gran de qua li té
en for ma tion pro fes sion nel le. Ces cur ri cu la sont cen trés sur les com pé ten ces de base des
 métiers et pro fes sions. Leur réali sa tion  conduit à la pro duc tion de réfé ren tiels de for ma tion,
de maté riel péda go gi que et de gui des com plé men tai res.

Dans le  milieu anglo pho ne, on a assis té, au cours des  années 70, au déve lop pe ment d’une
métho do lo gie dési gnée sous le voca ble DACUM (Developing A CurriculUM). Plus tard, lors
de la mise sur pied par les cher cheurs du Center for edu ca tion and trai ning for employ ment
de l’Ohio State University, on a assis té à l’arri vée du SCID (Systematic Curriculum and Instructional
Development) (voir les docu ments de R. E. Norton dans la biblio gra phie), métho do lo gie adap tée
aussi bien au déve lop pe ment de cur ri cu la des ti nés aux sys tè mes édu ca tifs qu’à la for ma tion
en entre pri se et à la for ma tion sur mesu re. Le DACUM a été uti li sé notam ment par l’Organisation
inter na tio na le du tra vail (OIT) et lar ge ment dif fu sé dans le monde à par tir de la fin des  années 80.

Dans cette même per spec ti ve, le Québec a déve lop pé et adap té son pro pre modè le d’appro che
par com pé ten ces, à par tir de la fin des  années 70. L’appro che qué bé coi se se carac té ri se
prin ci pa le ment par l’atten tion por tée au volet péda go gi que de la mise en œuvre de la for ma tion
ainsi que par son inté gra tion au sein d’une démar che plus glo ba le (sys té mi que) de ges tion de
la for ma tion. À par tir d’une instru men ta tion très éla bo rée (voir les docu ments du gou ver ne ment
du Québec dans la biblio gra phie), cette démar che a conti nué à évo luer, cer tains docu ments
d’appui étant pré sen tés dans leur qua triè me ver sion. Les prin ci pa les com po san tes de cette
démar che se trou vent dans l‘Ingénierie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que.

Tous les pays dis po sant de sys tè mes avan cés de for ma tion pro fes sion nel le ont inté gré et
adap té les prin ci pa les com po san tes de base de l’appro che par com pé ten ces. Cette inté gra tion
s’est réali sée en pre nant en comp te les fon de ments et les carac té ris ti ques de leurs sys tè mes
édu ca tifs pro pres ainsi que la situa tion et les choix poli ti ques anté rieurs. Il en résul te deux
gran des  familles de sys tè mes de for ma tion pro fes sion nel le. La pre miè re prend appui sur la
pour sui te simul ta née des objec tifs de for ma tion géné ra le et de for ma tion pro fes sion nel le,
par exem ple le sys tè me en  vigueur en France (voir le docu ment sur le sys tè me édu ca tif
en France dans la biblio gra phie). La secon de  famille éla bo re ses cur ri cu la essen tiel le ment en
fonc tion de l’attein te des objec tifs de for ma tion spé cia li sée, la for ma tion géné ra le de base
étant consi dé rée comme pré ala ble à l’entrée en for ma tion pro fes sion nel le. Le sys tè me de
l’Australie (voir le docu ment sur la for ma tion pro fes sion nel le en Australie dans la biblio gra phie)
illus tre bien cette appro che dont on retro uve des varian tes dans cer tains pays de la
Francophonie, notam ment au Canada (Québec), à l’Île Maurice et aux Seychelles (voir les
docu ments sur le sys tè me qué bé cois et sur le sys tè me de l’Île Maurice, dans la biblio gra phie).



Concep t i on  e t  r éa l i  s a  t i on  d ’ un  gu ide  

d ’o rgan i s a t i on  pédagog ique  e t  ma té r i e l l e Guide 6

Les guides méthodologiques d’appui à la mise en œuvre de l’approche par compétences en formation professionnelle 7

Prenant appui sur le maté riel et l’exper ti se dis po ni bles, plu sieurs pays ayant amor cé un
pro ces sus de refon da tion ou de réfor me en pro fon deur de leur for ma tion pro fes sion nel le
ont déve lop pé leur pro pre modè le d’appro che par com pé ten ces ainsi que les  outils qui
l’accom pa gnent. C’est le cas, notam ment, de la Tunisie, du Maroc, de l’Algérie, du Bénin,
du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali et de la Guinée (voir les docu ments de l’UNES CO
ainsi que ceux de l’Algérie, du Cameroun, de la Guinée, du Maroc et de la Tunisie dans la
biblio gra phie).

Les gui des métho do lo gi ques de l’OIF s’inspi rent de ces diver ses appro ches tout en cher chant
à met tre en évi den ce les élé ments carac té ris ti ques de l’APC et com muns à la majo ri té de
ces appro ches.

1.2 UNE DOU BLE INGÉ NIE RIE

L’ingé nie rie de la for ma tion pro fes sion nel le et
tech ni que est défi nie dans Les Cahiers de l’ingé -
nie rie comme étant « l’ensem ble des poli ti ques,
des  outils et des métho des per met tant de
met tre en œuvre, de façon coor don née et
rigou reu se, les démar ches de concep tion,
d’orga ni sa tion, d’exé cu tion et d’éva lua tion
des  actions de for ma tion10.»

Dans les faits, on peut consi dé rer qu’un sys tè me
de for ma tion pro fes sion nel le repo se sur une
dou ble ingé nie rie : une ingé nie rie de ges tion
et une ingé nie rie péda go gi que.

L’ingé nie rie de ges tion est com po sée de
l’ensem ble des cons ti tuan tes qui per met tent
de défi nir une poli ti que natio na le de FPT, de
la met tre en place, d’appli quer et de faire
évo luer un cadre légal et régle men tai re, de
struc tu rer et d’admi nis trer les prin ci paux sys -
tè mes de ges tion des res sour ces humai nes,
finan ciè res et maté riel les, d’assu rer la mise en
œuvre de la for ma tion ainsi que l’éva lua tion
de la per for man ce de l’ensem ble du sys tè me.

Ces  sujets sont pré sen tés dans Les Cahiers de
l’ingé nie rie trai tant des orien ta tions poli ti ques
et des struc tures gou ver ne men ta les ( cahier 1),
de la ges tion cen tra le de la for ma tion ( cahier 2)
et de la mise en œuvre loca le de la for ma tion
( cahier 4).

L’ingé nie rie péda go gi que est cen trée sur
les  outils et les métho des condui sant à la
concep tion, à la réali sa tion et à la mise à jour
conti nue des réfé ren tiels de for ma tion ou
pro gram mes d’étu des ainsi que des gui des
péda go gi ques qui en faci li tent la mise en
œuvre. C’est l’essen ce du  cahier 3 sur le déve -
lop pe ment des pro gram mes d’étu des.

On a sou vent ten dan ce à trai ter les deux ingé -
nie ries sépa ré ment et à pré sen ter l’ingé nie rie
péda go gi que comme un pro ces sus linéai re basé
sur l’ana ly se du mar ché du tra vail, l’ana ly se de la
situa tion de tra vail ( métier), le déve lop pe ment
d’un réfé ren tiel de for ma tion, la pro duc tion
de gui des ou maté riel péda go gi que com plé -
men tai res et l’appui à la mise en œuvre de la
for ma tion. (Voir figu re 2)

Figure 2
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10 Québec, minis tè re de l’Éducation, L’ingé nie rie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que, Cahier 1, Orientations, poli ti ques
et struc tures gou ver ne men ta les, 2002, p. 5, réfé ren ce biblio gra phi que no 4.
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Si, effec ti ve ment, une telle pré sen ta tion per met
de met tre en évi den ce le che mi ne ment logi que
et les diver ses métho do lo gies qui faci li tent le
déve lop pe ment de l’ensem ble du maté riel péda -
go gi que, elle occul te par  ailleurs une large par tie
du pro ces sus de ges tion de la for ma tion qui en
assu re la concré ti sa tion.

La fina li té de l’ensem ble des deux ingé nie ries est
la mise en œuvre des référentiels de formation et
l’amé lio ra tion conti nue du sys tè me de for ma tion
pro fes sion nel le. Pour attein dre ces objec tifs, il est
néces sai re que les res pon sa bles aussi bien de
la péda go gie que de l’admi nis tra tion géné ra le
inter agis sent tout au long de la réali sa tion des
prin ci pa les éta pes de l’ingé nie rie péda go gi que,
de façon à s’assu rer de la fai sa bi li té des pro jets
de for ma tion rete nus et de la mobi li sa tion des
res sour ces que  requiert une telle démar che. De
plus, des éta pes clés du pro ces sus de déve lop -
pe ment des deux ingé nie ries doi vent per met tre
une prise de déci sion for mel le à laquel le peu vent
par ti ci per les prin ci paux par te nai res asso ciés à
l’ensem ble du pro ces sus de refon da tion ou de
réfor me de la formation professionnelle.

On peut grou per ces diver ses éta pes en trois
 grands blocs (voir figu re 3)11, le pre mier por tant
sur l’ana ly se du mar ché du tra vail, le  second sur
l’ana ly se du  métier et le troi siè me, sur tout le
volet déve lop pe ment péda go gi que.

Au terme de la réali sa tion de cha que bloc de
pro duc tion, les res pon sa bles de cha que volet
de ces ingé nie ries doi vent col la bo rer pour four nir
des recom man da tions aux auto ri tés admi nis -
tra ti ves de façon à per met tre la pour sui te des
tra vaux.

Les  moments de prise de déci sion cons ti tuent
des éta pes char niè res dans la réali sa tion de la
réfor me. Ces éta pes (A-B-C)  devraient per met tre
de sta tuer  autant sur les prio ri tés de déve lop -
pe ment, le calen drier de mise en œuvre et les
res sour ces  allouées que sur le mode de fonc -
tion ne ment de l’ensem ble du sys tè me.

1.3 LES GUI DES MÉTHO DO LO GI QUES

Les gui des métho do lo gi ques de l’Organisation
inter na tio na le de la Francophonie por tent essen -
tiel le ment sur les diver ses com po san tes de
l’ingé nie rie péda go gi que. Ils sont des ti nés à
 appuyer la mise en œuvre de l’appro che par
com pé ten ces en for ma tion pro fes sion nel le.

Ils abor dent prin ci pa le ment l’ana ly se du mar ché
du tra vail, l’éla bo ra tion de réfé ren tiels de  métier-
com pé ten ces et le déve lop pe ment du maté riel
péda go gi que (réfé ren tiels de for ma tion, réfé -
ren tiels d’éva lua tion et gui des com plé men tai res).

Les gui des  visent la pré sen ta tion d’une métho do -
lo gie de base res pec tant les prin ci pes fon da -
men taux de l’APC. Ils ont été  conçus ou adap tés
en fonc tion de la pro duc tion de réfé ren tiels de
for ma tion condui sant à l’exer ci ce de l’un des
 métiers ou professions rat ta chés à la for ma tion
pro fes sion nel le.

Comme il a été men tion né dans le pré am bu le,
les gui des cons ti tuent des  outils de tra vail ou de
réfé ren ce des ti nés à faci li ter la pro duc tion ou
l’adap ta tion d’outils simi lai res dans les pays qui
amor cent une démar che de refon da tion ou de
réfor me en pro fon deur de leur sys tè me de
formation professionnelle.

11 Voir éga le ment le  tableau de l’annexe 1.

Figure 3
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Il  revient à cha que pays d’adap ter ces gui des en
pre nant notam ment en consi dé ra tion l’en vi r on -
nement légal et régle men tai re, le contex te admi -
nis tra tif, le par tage des res pon sa bi li tés entre les
minis tè res et les struc tures sous tutel le, la struc ture
orga ni sa tion nel le, la  nature et l’impor tan ce du
par te na riat, la dis po ni bi li té de l’exper ti se tech -
ni que et péda go gi que ainsi que des res sour ces
finan ciè res.

Les gui des métho do lo gi ques per met tent
d’attein dre trois  autres objec tifs :

• faire le lien avec les prin ci pa les éta pes de
l’ingé nie rie de ges tion ;

• faci li ter l’uti li sa tion de l’appro che par com pé -
ten ces pour répon dre aux  besoins en matiè re
d’inser tion socio pro fes sion nel le des jeunes
déscolarisés ne dis po sant pas des  acquis de
for ma tion géné ra le néces sai res à la maî tri se
des com pé ten ces d’un  métier ;

• pren dre en consi dé ra tion la situa tion de
l’éco no mie infor mel le dans la pla ni fi ca tion et
la réali sa tion des acti vi tés de for ma tion pro fes -
sion nel le.

L’intro duc tion d’enca drés dans le texte prin ci pal
des gui des est géné ra le ment uti li sée pour
pré sen ter les tex tes trai tant de ces objec tifs

Des exem ples d’appli ca tion se rap por tant au
 métier de bri que teur-maçon ont été ajou tés
pour ren dre plus  concret le conte nu de cha que
guide. Ces exem ples sont sur li gnés dans le texte.

Comme mentionné antérieurement, le terme
« for ma tion pro fes sion nel le »  inclut les formations
menant à des emplois d’ouvriers qualifiés, de
tech ni ciens et de tech ni ciens supé rieurs. Cette
inclu sion a été rete nue pour la rédac tion de
l’ensem ble des gui des. De plus, pour faci li ter la
lec ture des tex tes et assu rer une cer tai ne uni for -
mi té de leur pré sen ta tion, les ter mes sui vants
ont été rete nus : métier, appre nant, réfé ren tiel
de for ma tion, for ma teur, vali da tion des  acquis
de l’expé rien ce (VAE) et stage en  milieu pro -
fes sion nel. Ces ter mes sont consi dé rés comme
syno ny mes de profession, d’élève, d’étu diant ou
de sta giai re, de pro gram me d’étu des, d’ensei -
gnant ou de maî tre, de recon nais san ce des  acquis
et des com pé ten ces et de stage en entre pri se.

L’usage du mas cu lin a été pri vi lé gié pour l’ensem -
ble des docu ments.
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Le guide métho do lo gi que trai tant de l’orga ni sa -
tion péda go gi que et maté riel le cons ti tue le der nier
d’une série  conçue par l’équi pe de pro duc tion,
en rela tion avec l’ingé nie rie péda go gi que. D’autres
 outils peu vent répon dre à des  besoins par ti cu liers
comme le ren for ce ment des capa ci tés de ges tion,
l’aide à l’orga ni sa tion de la for ma tion, l’appui au
per fec tion ne ment ou le sou tien au tra vail des for -
ma teurs. Ce der nier type de maté riel est appe lé
à  varier selon le contex te, le type de for ma tion et
la  nature des  besoins de cha que éta blis se ment
de for ma tion.

Le guide d’orga ni sa tion ras sem ble les infor ma -
tions néces sai res à la réali sa tion de la for ma tion.
Il est des ti né à sou te nir l’implan ta tion des réfé -
ren tiels de for ma tion et d’éva lua tion dans tous
les éta blis se ments  ciblés. Le pré sent docu ment
vise par ti cu liè re ment deux grou pes de per son nes :
d’une part, les res pon sa bles de la ges tion cen tra le,
par ti cu liè re ment ceux dont la tâche est de mobi -
li ser et de ren dre dis po ni bles les res sour ces tant
humai nes et finan ciè res que phy si ques et maté -
riel les (ingé nie rie de ges tion) et, d’autre part, les
ges tion nai res d’éta blis se ment et les équi pes péda -
go gi ques qui s’enga gent dans la mise en place du
nou veau réfé ren tiel et de la for ma tion.

Comme son nom l’indi que, ce guide s’arti cu le
 autour de deux gran des com po san tes : l’orga ni -
sa tion péda go gi que et l’orga ni sa tion phy si que et
maté riel le. Il pré ci se donc les condi tions mini ma les
de mise en place de la for ma tion, tout en four nis -
sant des ren sei gne ments sur cer tains scé na rios
pos si bles d’orga ni sa tion pou vant être  déployés
en fonc tion de condi tions par ti cu liè res avec les -
quel les cer tains éta blis se ments de for ma tion sont
tenus de com po ser. En géné ral, le conte nu d’un
guide d’orga ni sa tion n’est pas pres crip tif (voir à
ce sujet l’enca dré numé ro 6 du guide métho do -
lo gi que 3, Conception et réali sa tion d’un réfé ren tiel
de for ma tion et l’enca dré numé ro 2 du guide
métho do lo gi que 5, Conception et réali sa tion d’un

réfé ren tiel d’éva lua tion). Cependant, l’admi nis -
tra tion cen tra le peut impo ser des condi tions
mini ma les d’implan ta tion ou des modes de finan -
ce ment uni for mes pour assu rer une cer tai ne
stan dar di sa tion des dis po si tifs et des  moyens
de for ma tion.

Le guide d’orga ni sa tion cons ti tue en fait le scé na rio
final rete nu à la suite des tra vaux d’éla bo ra tion
des réfé ren tiels de for ma tion et d’éva lua tion. Il
tient comp te des diver ses déci sions, tant péda -
go gi ques qu’orga ni sa tion nel les, pri ses tout au long
de l’éla bo ra tion de ces docu ments, plus par ti cu liè -
re ment cel les résul tant de l’ana ly se d’inci den -
ces pré sen tée dans l’enca dré numé ro 4 du guide
métho do lo gi que 3, Conception et réali sa tion d’un
réfé ren tiel de for ma tion. La pre miè re étape de
la réali sa tion d’un guide d’orga ni sa tion consis te
donc à met tre au point un scé na rio de réfé ren ce
qui ser vi ra pour l’implan ta tion du réfé ren tiel dans
tous les éta blis se ments visés. Cette étape est
pré sen tée à la sec tion 3.

Certaines for ma tions connais sent, dès leur concep -
tion, un fort degré de popu la ri té  auprès de la
popu la tion et des élè ves jeu nes, popu la ri té pou vant
même entraî ner une cer tai ne forme de contin -
gen te ment pour main te nir un équi li bre avec les
 besoins réels du mar ché du tra vail. D’autres,
au contrai re, sont peu  connues ou pré sen tent
des condi tions d’exer ci ce plus dif fi ci les et moins
popu lai res ; il est donc néces sai re de pré voir des
inter ven tions pour mieux les faire connaî tre et
inci ter davan tage de jeu nes à s’y inscri re. Ce sujet
est abor dé briè ve ment dans l’enca dré numé ro 2.

La sec tion 4 abor de tout le volet péda go gi que
de la mise en œuvre de la for ma tion dans un
éta blis se ment d’ensei gne ment. Ce volet prend
prin ci pa le ment appui sur le conte nu du réfé ren tiel
de for ma tion et du guide péda go gi que. Le logi -
gram me éta bli dans le réfé ren tiel de for ma tion (voir
à ce sujet la sec tion 5.2 du guide métho do lo gi que 3,

2 Présentation du guide métho do lo gi que 
Conception et réali sa tion d’un guide d’orga ni sa tion 
péda go gi que et maté riel le
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Conception et réali sa tion d’un réfé ren tiel de for -
ma tion) pro po se d’abor der cha que com pé ten ce
selon un ordre séquen tiel de for ma tion, ordre
qui condi tion ne ra la mobi li sa tion et l’uti li sa tion
des diver ses res sour ces requi ses.

L’orga ni sa tion péda go gi que repo se sur une déter -
mi na tion clai re des  besoins, tant quan ti ta tifs que
qua li ta tifs, en matiè re de res sour ces humai nes.
Le chro no gram me de for ma tion peut être mis à
contri bu tion pour éta blir le nom bre de for ma teurs
néces sai res pour exé cu ter les diver ses  tâches. Il
per met aussi de pré ci ser les domai nes d’inter -
ven tion qui pour raient être répar tis entre ces
for ma teurs et donc les pro fils types appro priés
à la mise en œuvre d’une for ma tion de qua li té.

Le rele vé de ces  besoins per met de déga ger un
cer tain nom bre de cons tats por tant, notam ment,
sur le nom bre de for ma teurs exi gés et sur la néces -
si té de se tour ner vers le recru te ment, s’il y a lieu.
Il met éga le ment en évi den ce les  besoins de per -
fec tion ne ment du per son nel en place et per met
de rele ver cer tai nes caren ces por tant sur les dif fi -
cul tés à accé der à une exper ti se plus spé cia li sée.

Le chro no gram me peut éga le ment être mis à
contri bu tion pour pré ci ser la  nature des inter -
ven tions péda go gi ques : for ma tion théo ri que et
for ma tion pra ti que,  besoins en rela tion avec l’uti -
li sa tion d’aires spé cia li sées (labo ra toi res, aires de
pra ti ques, etc.) et appui de cer tai nes per son nes-
res sour ces appe lées à com plé ter et à  appuyer le
tra vail des for ma teurs.

Il  revient ensui te à cha que éta blis se ment de conce -
voir son pro pre scé na rio de mise en œuvre de la
for ma tion,  incluant l’adop tion d’un pro jet d’éta -
blis se ment. (Voir à ce sujet la sec tion 3.3 du guide
métho do lo gi que 4, Conception et réali sa tion d’un
guide péda go gi que.)

Une for ma tion pro fes sion nel le de qua li té  requiert
un mini mum de  moyens, sur le plan tant des res -
sour ces humai nes que sur celui des res sour ces
phy si ques et maté riel les. Les pays qui dis po sent
de peu de  moyens doi vent trou ver des solu tions
de rechan ge ou explo rer d’autres modes orga ni -
sa tion nels leur don nant accès à des res sour ces
exter nes ou qui les condui sent à la pro duc tion de

biens et de ser vi ces pou vant contri buer à atté nuer
les coûts de la for ma tion. L’enca dré numé ro 3
trai te de cette ques tion.

La sec tion 5 abor de tout le volet de l’orga ni sa -
tion phy si que et maté riel le. Tout au long de la
pro duc tion des  divers docu ments liés à l’ingé nie rie
péda go gi que, l’équi pe res pon sa ble a écha fau dé
des scé na rios et fait un cer tain nom bre de choix
ayant des  effets  directs sur la  nature et le  niveau
des res sour ces phy si ques et maté riel les exi gées
pour la for ma tion. En se  basant sur le scé na rio
final pré sen té à la sec tion 3 et com plé té par le
conte nu de la sec tion 4, il est pos si ble de défi nir
et de pré sen ter, de façon  détaillée, les équi pe -
ments, la matiè re d’œuvre ainsi que les  locaux
et les amé na ge ments que le pro jet de for ma tion
com man de.

Dans un contex te de rare té des  moyens, une atten -
tion par ti cu liè re doit être por tée à l’uti li sa tion
opti ma le de ces res sour ces et à l’entre tien du parc
d’équi pe ments. Divers élé ments en rela tion avec
l’opti mi sa tion des dis po si tifs de for ma tion sont
pré sen tés à la sec tion 6.

L’implan ta tion d’un réfé ren tiel de for ma tion n’est
pas limi tée à la pro duc tion d’un guide d’orga -
ni sa tion péda go gi que et maté riel le. En fait, ce
docu ment ne cons ti tue qu’un outil qui per met ou
faci li te la mise en place de la for ma tion. La démar -
che d’implan ta tion en tant que telle relè ve de
l’ingé nie rie de ges tion (voir à ce sujet le conte nu
de la sec tion 1). Elle com prend un ensem ble d’inter -
ven tions  devant condui re à instau rer les condi tions
de base pour réali ser la for ma tion, condi tions
res pec tueu ses des pres crip tions des réfé ren tiels
de for ma tion et d’éva lua tion. L’enca dré numé ro 4
trai te de cette ques tion.

Finalement, le conte nu du guide d’orga ni sa tion,
 confié à une équi pe de pro duc tion, doit faire l’objet
d’une vali da tion pour s’assu rer de la confor mi té,
du réalis me et de la fai sa bi li té de la démar che
d’implan ta tion pro je tée.

Une sug ges tion de pré sen ta tion type du docu -
ment, com plé tée par une des crip tion de la démar -
che de vali da tion pré co ni sée, est pré sen tée à
la sec tion 7.
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Le guide d’orga ni sa tion pro po se un scé na rio final
de mise en œuvre de la for ma tion  ciblée. Ce scé -
na rio résul te des nom breux choix faits tout au
long de la pro duc tion des réfé ren tiels de  métier-
com pé ten ces, de for ma tion et d’éva lua tion ainsi
que du guide péda go gi que.

Dès l’étape de la pro duc tion du réfé ren tiel de
 métier-com pé ten ces, un pre mier choix a dû être
effec tué. Ce choix por tait sur la liste des com pé -
ten ces liées au  métier à rete nir pour la for ma tion.
Les per spec ti ves qui se pré sen taient pou vaient
alors condui re :

• à déci der de pour sui vre l’éla bo ra tion du réfé ren -
tiel de for ma tion en res pec tant inté gra le ment
la liste des com pé ten ces décou lant de l’ana ly se
de situa tion de tra vail (AST) ;

• à déci der de pour sui vre l’éla bo ra tion du réfé -
ren tiel de for ma tion en ne rete nant qu’une
par tie des com pé ten ces déter mi nées, l’autre
par tie  devant être acqui se en  milieu de tra vail ;

• à déci der de pro cé der simul ta né ment à la mise
en place d’une démar che de for ma tion en
éta blis se ment et d’appren tis sa ge en  milieu de
tra vail ;

• à écar ter la for ma tion en éta blis se ment au pro fit
d’une démar che d’appren tis sa ge ;

• à ne rete nir aucu ne des deux pos si bi li tés pré -
cé den tes et à lais ser aux entre pri ses ou au
 milieu la res pon sa bi li té de déve lop per les com -
pé ten ces pour répon dre aux  besoins déter mi nés.

Pour plus de pré ci sion à ce sujet, se réfé rer à
l’enca dré numé ro 5 du guide métho do lo gi que 2,
Conception et la réali sa tion d’un réfé ren tiel de
 métier-com pé ten ces et à l’enca dré numé ro 3 du
guide métho do lo gi que 3, Conception et la réali -
sa tion d’un réfé ren tiel de for ma tion.

L’éla bo ra tion d’un réfé ren tiel de for ma tion est
assor tie d’un pre mier scé na rio de mise en place
de cette for ma tion. L’équi pe de pro duc tion et les

res pon sa bles admi nis tra tifs char gés du finan ce -
ment et de la mise en œuvre de la for ma tion
doi vent col la bo rer étroi te ment à l’éla bo ra tion
de ce scé na rio.

Le pre mier scé na rio est donc conçu paral lè le ment
au réfé ren tiel de for ma tion. Les com pé ten ces  issues
du réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces ainsi que
cer tai nes com pé ten ces pro pres à la for ma tion
com po sent la struc ture de base du réfé ren tiel de
for ma tion. Chacune d’elles est pré sen tée à par tir
de ses élé ments cons ti tuants et four nit de l’infor -
ma tion sur le contex te de réali sa tion, les cri tè res
géné raux et les cri tè res par ti cu liers de per for man ce
à res pec ter. Les com pé ten ces sont pré sen tées dans
un logi gram me, selon une séquen ce qui condi -
tion ne l’ordre de mobi li sa tion et d’uti li sa tion des
diver ses res sour ces  déployées.

L’ana ly se pré li mi nai re d’inci den ces conso li de ce
scé na rio et four nit une cer tai ne assu ran ce rela ti -
ve ment au réalis me et à la fai sa bi li té du pro jet
rete nu. (Voir à l’annexe 2 un exem ple de for mu lai re
à rem plir pour com plé ter l’ana ly se d’inci den ces
ainsi que le texte de l’enca dré 4 du guide métho -
do lo gi que 3, Conception et la réali sa tion d’un
réfé ren tiel de for ma tion.) Dès cette étape, les
prin ci pa les caté go ries d’infor ma tion qui se trou ve -
ront dans le guide d’orga ni sa tion sont défi nies.

L’éla bo ra tion du scé na rio de mise en œuvre de la
for ma tion se pour suit avec le guide péda go gi que.
La séquen ce d’intro duc tion des com pé ten ces,
pré sen tée dans le logi gram me, est com plé tée par
un chro no gram me ou répar ti tion de la for ma tion
dans le temps. Un cer tain nom bre d’outils, dont
les  fiches de sug ges tions péda go gi ques, sont mis
à la dis po si tion des ges tion nai res et des for ma -
teurs. Les acti vi tés d’ensei gne ment et d’appren -
tis sa ge pré sen tées dans ce guide  visent à  étayer
et à concré ti ser la démar che de for ma tion.

Le scé na rio de mise en œuvre de la for ma tion est
sou mis à diver ses hypo thè ses quant à la pos si bi li té
de met tre à contri bu tion cer tai nes res sour ces du
 milieu ( stages et for ma tion en  milieu de tra vail

3 Vers un scé na rio final de mise en œuvre de la for ma tion
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des ti nés à com plé ter la for ma tion en éta blis se ment
et, s’il y a lieu, à pal lier la défi cien ce des  moyens
dis po ni bles). Une pre miè re ana ly se du poten tiel
d’auto fi nan ce ment d’une par tie des coûts liés à
la réali sa tion de la for ma tion peut éga le ment être
réali sée (voir l’enca dré numé ro 3 du guide métho -
do lo gi que 4, Conception et réali sa tion d’un guide
péda go gi que).

Le scé na rio de mise en œuvre de la for ma tion conti -
nue à se pré ci ser avec la pro duc tion du réfé ren tiel
d’éva lua tion. Les condi tions et les  moyens rete nus
pour l’éva lua tion de sanc tion vien nent alors com -
plé ter la liste des  besoins.

Le guide d’orga ni sa tion péda go gi que et maté riel le
pré sen te l’ensem ble des res sour ces et des  moyens
 requis pour assu rer la mise en œuvre de la for ma -
tion. Non seu le ment conso li de-t-il l’infor ma tion
décou lant des pro duc tions anté rieu res, mais il
la com plè te en appor tant des pré ci sions sur les
 besoins en res sour ces humai nes et sur les condi -
tions géné ra les de mise en œuvre.

Le guide d’orga ni sa tion peut éga le ment être
com plé té par la pré sen ta tion de scé na rios de
rem pla ce ment fai sant appel aux res sour ces du
 milieu ou pré co ni sant l’adop tion d’appro ches
sus cep ti bles de contri buer à une par tie du finan -
ce ment de la for ma tion. L’éla bo ra tion de ces
scé na rios ne peut cepen dant se réali ser sans une
consul ta tion élar gie et même une ana ly se plus
appro fon die des condi tions pré va lant dans les
 divers  milieux.

À  défaut d’être éta blis à l’occa sion de la pro duc -
tion du guide d’orga ni sa tion, ces scé na rios de
rechan ge pour ront être mis au point et dif fu sés
lors de l’implan ta tion du réfé ren tiel de for ma tion.

3.1 LA CONCI LIA TION DES DOMAI NES DE
FOR MA TION (FOR MA TION GÉNÉ RA LE
ET FOR MA TION PRO FES SION NEL LE)

Comme men tion né dans le pre mier enca dré, les
sys tè mes et les modes d’orga ni sa tion de la for ma -
tion pro fes sion nel le dif fè rent lar ge ment d’un pays
à l’autre. On peut cepen dant consi dé rer qu’il en
exis te deux gran des caté go ries. La pre miè re consi -
dè re la for ma tion pro fes sion nel le comme étant
direc te ment axée sur la pré pa ra tion à l’exer ci ce

d’un  métier et sur l’inser tion en  emploi ; la secon de
la situe dans un conti nuum au sein du sys tè me
d’édu ca tion. Les domai nes de la for ma tion géné -
ra le et de la for ma tion pro fes sion nel le y sont alors
jux ta po sés de façon à pour sui vre à la fois des
objec tifs  visant le déve lop pe ment inté gral de
la per son ne et des objec tifs de pré pa ra tion à
l’exer ci ce d’un  métier.

Dans les sys tè mes de la pre miè re caté go rie, la
for ma tion géné ra le doit être com plé tée avant
d’amor cer la for ma tion pro fes sion nel le. On déter -
mi ne donc les  seuils d’entrée ou pré ala bles en
pre nant prin ci pa le ment en consi dé ra tion le  niveau
de sco la ri té et l’âge du can di dat. Ces cri tè res
pour ront tou te fois  varier en fonc tion des carac té -
ris ti ques et des exi gen ces des  métiers visés.

Par exem ple, on pour rait exi ger que le can di dat
ait 16 ans et pos sè de neuf  années de sco la ri té.
Ces pré ala bles mini maux pour raient s’appli quer
à la majo ri té des for ma tions, celle du bri que teur-
maçon par exem ple. Il  serait cepen dant pos si ble
de déter mi ner des exi gen ces par ti cu liè res à cer-
taines formations. C’est ainsi que les pré ala bles
exi gés pour la for ma tion en élec tro mé ca ni que de
sys tè mes auto ma ti sés ou en fabri ca tion méca ni que
(machi nis te) pour raient pas ser à onze  années de
sco la ri té,  incluant la réus si te d’un  niveau donné
en mathé ma ti que et en scien ces phy si ques. L’âge
pour rait éga le ment dif fé rer puis que cer tains pays
exi gent, par exem ple, un mini mum de 18 ans pour
pou voir s’inscri re à une for ma tion en condui te
de  camions  lourds.

Selon cette appro che, la for ma tion est cen trée
exclu si ve ment sur le domai ne pro fes sion nel, les
matiè res théoriques (connaissances pratiques)
étant rat ta chées aux exi gen ces liées à l’acqui si tion
d’une com pé ten ce. On pense entre  autres aux
 notions de mathé ma ti que requi ses pour la maî tri se
d’une com pé ten ce en bri que tage-maçon ne rie ou
les  notions d’élec tri ci té et d’élec tro ni que pour une
com pé ten ce en élec tro mé ca ni que de sys tè mes
auto ma ti sés. La for ma tion offer te étant alors cen trée
uni que ment sur les  aspects pro fes sion nels, le
calen drier de formation est moins long, il est alors
possible d’accueillir plus d’appre nants dans un
même dis po si tif de for ma tion.
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Une for ma tion de 900 heu res en bri que tage-
maçon ne rie pour rait, par exem ple, être com plé -
tée en moins d’une année. La fré quen ta tion de
l’éta blis se ment pour rait même être limi tée à sept
ou huit mois (26 semai nes de for ma tion) si l’on
prend en consi dé ra tion le temps pres crit pour le
der nier stage qui est de 120 heu res en entre pri se
(voir à ce sujet le chro no gram me de réali sa tion de
la for ma tion à la sec tion 4.1.2).

Selon cette appro che, les diplô més dési reux
d’accé der à une for ma tion de type tech ni que
ou uni ver si tai re doi vent retour ner en for ma tion
géné ra le pour y com plé ter la sco la ri té requi se.

La secon de appro che jux ta po se la for ma tion
géné ra le et la for ma tion pro fes sion nel le. Les
élè ves de la for ma tion géné ra le peu vent par fois
entre pren dre plus tôt leur for ma tion pro fes sion -
nel le ; par exem ple à 15 ans. En plus du conte nu
de la for ma tion pro fes sion nel le, la for ma tion
offer te porte sur l’ensei gne ment de dis ci pli nes
de la for ma tion géné ra le comme la mathé ma ti -
que, les lan gues, les scien ces phy si ques, l’édu ca tion
artis ti que, l’his toi re, etc. La for ma tion est alors
don née sur une plus lon gue pério de. La durée
de la for ma tion de maçon, qui com por te rait 50 %
de for ma tion géné ra le, pour rait ainsi s’éten dre
sur deux ans.

La for ma tion condui sant au cer ti fi cat d’apti tu des
pro fes sion nel les (CAP) de maçon, décer né par
la France, cons ti tue un bon exem ple de cette
secon de appro che. Une semai ne type com prend,
pour la pre miè re année : dix-huit heu res d’ate lier
et de tech no lo gie et seize heu res de for ma tion
géné ra le, soit 3 heu res de fran çais, 4,5 heu res de
mathé ma ti que et scien ces phy si ques, 2 heu res de
des sin tech ni que, 1 heure d’édu ca tion artis ti que,
2 heu res d’his toi re et géo gra phie, 1,5 heure de
vie socia le et pro fes sion nel le et enfin, 2 heu res
d’édu ca tion phy si que et spor ti ve. La for ma tion
est répar tie sur deux ans et com por te qua tor ze
semai nes de stage en entre pri se.

Le guide d’orga ni sa tion doit reflé ter le mode
d'organisation de la for ma tion adop té. Les pré -
sen ta tions du chro no gram me (voir la sec tion 4.1.2)
et du guide d’orga ni sa tion (voir la sec tion 6)
doi vent être ajus tées en consé quen ce.

3.2 PRÉSENTATION SYN THÈ SE DU 
SCÉ NA RIO DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA FOR MA TION

Une  grille comme celle pré sen tée ci-des sous peut
ser vir à pré sen ter l’ensem ble des com pé ten ces
en pré ci sant les carac té ris ti ques et les prin ci pa les
contrain tes rat ta chées à leur mise en œuvre.
Ce scé na rio sera par la suite mis à contri bu tion
pour com plé ter la démar che d’implan ta tion du
réfé ren tiel visé.

Cette  grille  contient la liste des com pé ten ces,
leur durée et, s’il y a lieu, les matiè res de la for -
ma tion géné ra le rete nues dans le pro jet de
for ma tion.

La colon ne « Nature des acti vi tés » ren sei gne
sur leur répar ti tion entre la for ma tion théorique
(connaissances pratiques) et la for ma tion pra ti que.
Il est enten du que cette infor ma tion est four nie
à titre indi ca tif et qu’elle peut  varier selon le
contex te et les carac té ris ti ques des appre nants.
(Voir à ce sujet l’enca dré numé ro 6 du guide
métho do lo gi que 3, Conception et réali sa tion d’un
réfé ren tiel de for ma tion et l’enca dré numé ro 2 du
guide métho do lo gi que 5, Conception et réali -
sa tion d’un réfé ren tiel d’éva lua tion.)

Les deux colon nes sui van tes met tent en évi den ce
les prin ci pa les exi gen ces en matiè re d’orga ni sa tion
phy si que et maté riel le. Il s’agit de don nées géné -
ra les et d’équi pe ments spé cia li sés dont la pré -
sen ta tion sera  détaillée dans la sec tion 5.

Les  stages en entre pri se et les  autres acti vi -
tés peu vent être men tion nés dans la colon ne
« Commentaires ».
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Voici, à titre d’exem ple, quel ques com pé ten ces du pro gram me Briquetage-maçon ne rie, qui pour raient
être pré sen tées dans un  tableau de ce type.

Scénario de mise en œuvre de la for ma tion

Locaux ouListe des
Durée

Nature
instal la tions 

Équipements
Commentairescom pé ten ces des acti vi tés

phy si ques
spé cia li sés

No 1 30 h 100 % théo ri que Local  
Se  situer au  d’ensei gne ment
regard du  métier théo ri que
et de la démar che 
de for ma tion

No 5 120 h 10 % théo ri que Atelier d’appli - Petits Pourrait se 
Effectuer la pose et 90 % pra ti que ca tion ou aire équi pe ments réali ser à 50 % 
de blocs et de de pra ti que pré sen tés à la sur le chan tier 
bri ques à la ligne sec tion … ou en entre pri se

No 7 60 h 40 % théo ri que Local Ordinateurs 
Interpréter des 60 % pra ti que d’ensei gne ment et logi ciels 
plans et des devis théo ri que spé cia li sés

Laboratoire
d’infor ma ti que

No 10 45 h 20 % théo ri que Local Postes de Une par tie de 
Effectuer des 80 % pra ti que d’ensei gne ment sou da ge au gaz l’acti vi té pour rait
sou du res sim ples théo ri que et à l’élec tri ci té être liée aux 
et de l’oxy- Atelier de com pé ten ces 
 cou pa ge sou du re 6, 8 et 11

Autres
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ENCADRÉ NO 2

PROMOTION, COM MU NI CA TION ET RECRU TE MENT

Certaines for ma tions connais sent, dès leur concep tion, un fort degré de popu la ri té dans le grand
 public et  auprès des élè ves jeu nes, popu la ri té pou vant même néces si ter une cer tai ne forme de
contin gen te ment pour main te nir un équi li bre avec les  besoins réels du mar ché du tra vail. D’autres,
au contrai re, sont peu  connues ou pré sen tent des condi tions d’exer ci ce plus dif fi ci les et moins
popu lai res. Il est alors néces sai re de pré voir des inter ven tions pour mieux les faire connaî tre et
pour inci ter davan tage de jeu nes à s’y inscri re.

Cette pro mo tion peut se faire  auprès du grand  public et des appre nants poten tiels. Elle peut
être réali sée en col la bo ra tion avec d’éven tuels  employeurs. On peut, par exem ple, avoir recours
dans certains établissements de formation aux « jour nées por tes ouver tes » com plé tées par des
visi tes gui dées ou enco re des mes sa ges dans les  médias  locaux. Les équi pes de pro duc tion peu vent,
le cas  échéant, faire des sug ges tions adap tées à la  nature de la for ma tion et aux carac té ris ti ques
des grou pes  ciblés.

Éléments de pro mo tion pou vant être mis en avant

• Les condi tions d'admis sion pro pres à la for ma tion pro fes sion nel le et déter mi nées en fonc tion
des exi gen ces de cha que réfé ren tiel de for ma tion.

• La pos si bi li té d’obte nir un diplô me basé sur un ensem ble de com pé ten ces recon nues et en
rela tion avec l’exer ci ce d’un  métier.

• La qua li té du réfé ren tiel de for ma tion éla bo ré par com pé ten ces, dont la per ti nen ce est assu rée
par une ana ly se du  métier et par la par ti ci pa tion ou la consul ta tion de repré sen tants du monde
du tra vail.

• La qua li té de l'ensei gne ment assu rée notam ment par des for ma teurs d’expé rien ce qui maî tri sent
tous les  aspects du  métier.

• L’en vir onnement sco lai re dont le dis po si tif de for ma tion et les exi gen ces per met tent de  recréer 
le plus pos si ble le contex te réel de tra vail, ce qui  inclut l’exé cu tion de  tâches glo ba les et la
pré sen ce de situa tions com plexes de l’exer ci ce pro fes sion nel.

• L’appro che de for ma tion axée sur la pra ti que en rela tion étroi te avec les com pé ten ces déter mi nées 
avec les par te nai res du monde du tra vail.

• La for ma tion conden sée et  ciblée en vue de la qua li fi ca tion pour l’exer ci ce d’un  métier.

• La pos si bi li té d’acqué rir une pre miè re expé rien ce de tra vail par l’inter mé diai re des  stages en
entre pri se.

• Les per spec ti ves d’emploi et les condi tions de tra vail.
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Le guide d’orga ni sa tion est cen tré sur les  outils
et les  moyens à met tre en œuvre pour  offrir la
for ma tion. Il ne trai te donc pas des conte nus ou
des stra té gies péda go gi ques pré sen tés dans le
réfé ren tiel de for ma tion et dans le guide péda go -
gi que. Il est cepen dant néces sai re de pren dre
en consi dé ra tion l’ensem ble du conte nu de
ces docu ments —  incluant celui du réfé ren tiel
d’éva lua tion —, pour réali ser le volet orga ni sa tion
péda go gi que du guide d’orga ni sa tion.

Les  outils mis au point dans ces docu ments, en
par ti cu lier le logi gram me et le chro no gram me,
peu vent être uti li sés et com plé tés pour pré sen ter
les  moyens néces sai res à la for ma tion.

Sur le plan de l’orga ni sa tion péda go gi que, les
 moyens se tra dui sent essen tiel le ment par des
inter ven tions des ti nées à met tre en place les
condi tions opti ma les pour démar rer une for ma -
tion de qua li té. Ils ont comme objec tif cen tral
d’assu rer la dota tion en per son nel et son per -
fec tion ne ment et, s’il y a lieu, la for ma tion des
per son nes dont la res pon sa bi li té sera d’enca -
drer, d’appuyer ou de don ner la for ma tion.

4.1 LA PLA NI FI CA TION DE LA FOR MA TION

La pla ni fi ca tion de la for ma tion  conduit à déter mi -
ner la séquen ce de mise en œuvre des com pé ten ces
et leur répar ti tion dans le temps. Les deux prin ci -
paux  outils pour  appuyer ces tra vaux sont le
logi gram me de la séquen ce d’acqui si tion des
com pé ten ces, pré sen té à la sec tion 5.2 du guide
métho do lo gi que 3, Conception et réali sa tion

d’un réfé ren tiel de for ma tion, et le chro no gram me
pré sen té à la sec tion 4.1 du guide métho do lo -
gi que 4, Conception et réali sa tion d’un guide
péda go gi que.

4.1.1 Le logi gram me de la séquen ce
d’acqui si tion des com pé ten ces

La séquen ce de la mise en œuvre des com pé -
ten ces, et donc de la mobi li sa tion des res sour ces
humai nes, phy si ques et maté riel les néces sai res
pour la for ma tion, est four nie dans le logi gram me.
Il s’agit d’une repré sen ta tion sché ma ti que de
l’ordre selon  lequel les com pé ten ces  devraient
être acqui ses. Le logi gram me assu re une pla ni fi -
ca tion de l’ensem ble du réfé ren tiel et expo se
l’arti cu la tion des com pé ten ces. Cet outil de pla ni fi -
ca tion vise à assu rer une cer tai ne cohé ren ce et une
pro gres sion des appren tis sa ges.

Le logi gram me per met de tenir comp te, pour une
com pé ten ce don née, des appren tis sa ges déjà
effec tués, de ceux qui se dérou lent en paral lè le
et de ceux qui sont à venir. Les posi tions rete nues
 auront une inci den ce déter mi nan te sur l’ensem -
ble des choix péda go gi ques ulté rieurs.

Enfin, il  convient de rap pe ler que le logi gram me
doit être faci le ment com pris par les per son nes
qui  auront à l’exploi ter : sa pré sen ta tion doit donc
être clai re et sim ple.

On trou ve ci-des sous un exem ple de logi gram me
éta bli à par tir de celui du pro gram me Briquetage-
maçon ne rie du Québec.

4 L’orga ni sa tion péda go gi que
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Le but du logi gram me pro po sé dans le réfé ren tiel de for ma tion est de don ner une idée glo ba le
du dérou le ment de la for ma tion. Une pré sen ta tion plus  détaillée accom pa gne le chro no gram me
ci-des sous.

No 1
Métier et formation

(30 h)

No 3
Mortiers
(30 h)

No 5
Pose à la ligne

(120 h)

No 8
Ouvrages simples

(90 h)

No 12
Taille et pose 

de pierres (90 h)

No 11
Ouvrages — Éléments
préfabriqués (45 h)

No 14
S’intégrer — Milieu
de travail (120 h)

No 6
Montage des coins

(90 h)

No 7
Plans et devis

(60 h)

No 2
Santé et sécurité

(30 h)

No 4
Échafaudages

(30 h)

No 9
Ouvrages complexes 

(90 h)

No 13
Cheminées et bases
de poêles (30 h)

No 10
Initiation au soudage

(45 h)
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4.1.2 Le chro no gram me de réali sa tion 
de la for ma tion

Le chro no gram me de réali sa tion de la for ma tion
est une repré sen ta tion sché ma ti que de l’ordre
d’acqui si tion des com pé ten ces et de la répar ti -
tion dans le temps des acti vi tés d’ensei gne ment,
d’appren tis sa ge et d’éva lua tion. Il assu re une pla ni -
fi ca tion glo ba le des com pé ten ces du réfé ren tiel
et fait voir l’arti cu la tion qui exis te entre les com pé -
ten ces. Ce type de pla ni fi ca tion vise à assu rer
une cer tai ne cohé ren ce et une pro gres sion des
appren tis sa ges.

Le chro no gram me doit res pec ter cer tai nes contrain -
tes orga ni sa tion nel les dont :

• la durée tota le du réfé ren tiel et celle attri buée
à cha que com pé ten ce ;

• le nom bre d’heu res d’appren tis sa ge heb do ma -
dai re, semes triel et  annuel ;

• la logi que de la matri ce des  objets de for ma tion
et du logi gram me des com pé ten ces ;

• les pério des  durant les quel les le  milieu du tra vail
se mon tre dis po ni ble pour orga ni ser la tenue
de  stages.

Les per son nes qui tra vaillent à la pla ni fi ca tion
péda go gi que (res pon sa bles péda go gi ques et
for ma teurs de la spé cia li té, etc.) ont  recours
au chro no gram me pour tenir comp te, pour une
com pé ten ce don née, des appren tis sa ges déjà
effec tués, de ceux qui se dérou lent en paral lè le
et de ceux qui sont pré vus. La posi tion rete nue
aura une inci den ce déter mi nan te sur l’ensem ble
des choix péda go gi ques ulté rieurs. Le chro no -
gram me fonde éga le ment la répar ti tion des
acti vi tés d’ensei gne ment et d’appren tis sa ge dans
le temps. Cette répar ti tion doit pren dre en consi -
dé ra tion la  nature et les contrain tes asso ciées à
la tenue des acti vi tés d’ensei gne ment, d’appren -
tis sa ge et d’éva lua tion.

Le chro no gram me est l’un des  outils de base de
l’orga ni sa tion péda go gi que. Il sert à résou dre
les ques tions de défi ni tion des  tâches du per son nel
ainsi que d’uti li sa tion des  locaux d’ensei gne ment
et des ate liers de tra vaux pra ti ques. Le chro no -
gram me pro duit dans le guide péda go gi que
repo se sur une situa tion type et devra être ajus té
en fonc tion de la situa tion réel le de cha que éta -
blis se ment. Il peut même être modi fié à cha que
pério de de l’année, en fonc tion des contrain tes
loca les.

La simu la tion qui suit est basée sur les com pé ten -
ces pré sen tées dans la syn thè se du réfé ren tiel de
for ma tion. On cons ta te dans ce chro no gram me
que la répar ti tion des acti vi tés de for ma tion dif fè re
d’une com pé ten ce à l’autre et que, pour une
même com pé ten ce, elle évo lue dans le temps.

Selon le chro no gram me pré sen té ci-des sous, la
pre miè re semai ne de for ma tion (30 heu res)  serait
consa crée à la pre miè re com pé ten ce « Se  situer
au  regard du  métier et de la démar che de for -
ma tion ». La for ma tion liée à la com pé ten ce 5,
« Effectuer la pose de blocs et de bri ques à la
ligne », s’éten drait sur cinq heu res la 2e semai ne,
pour pas ser à dix heu res les 3e et 4e semai nes et
attein dre quin ze heu res les 5e, 6e et 7e semai nes ;
elle  serait rame née à dix heu res pour les cinq
der niè res semai nes. L’acqui si tion de la com pé -
ten ce 6, « Monter des coins en blocs et en bri ques »,
débu te rait la 4e semai ne et se pour sui vrait à un
ryth me  variant de dix à quin ze heu res par semai ne
pour se ter mi ner avec cinq heu res les deux der niè -
res semai nes. Le temps dévo lu à cha que com pé -
ten ce com prend des acti vi tés d’ensei gne ment,
d’appren tis sa ge et d’éva lua tion.



Concep t i on  e t  r éa l i  s a  t i on  d ’ un  gu ide  

d ’o rgan i s a t i on  pédagog ique  e t  ma té r i e l l e

Les guides méthodologiques d’appui à la mise en œuvre de l’approche par compétences en formation professionnelle

Guide 6

22

CHRO NO GRAM ME DE RÉALI SA TION DE LA FOR MA TION

Compétences par ti cu liè res Compétences géné ra les

Numéro 5 6 8 9 11 12 13 14 1 2 3 4 7 10

Durée h. 120 90 90 90 45 90 30 120 30 30 30 30 60 45

SEMAI NES

1 30

2 5 10 15

3 10 10 10

4 10 10 5 5

5 15 10 5

6 15 15

7 15 15

8 10 15 5

9 10 15 5

10 10 5 5 10

11 10 5 5 10

12 10 5 5 10

13 15 5 10

14 15 5 5 5

15 15 10 5

16 15 10 5

17 15 5 5 5

18 10 10 5 5

19 10 5 10 5

20 10 5 15

21 10 5 15

22 10 5 10 5

23 10 5 10 5

24 10 5 10 5

25 10 5 10 5

26 5 10 5 10

27 30

28 30

29 30

30 30
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Comme men tion né à la sec tion 3.1, la pré sen ta -
tion fina le du chro no gram me  devrait être ajus tée
si le mode de for ma tion rete nu intè gre l’ensei gne -
ment de dis ci pli nes de la for ma tion géné ra le.

4.2 LES RES SOUR CES HUMAI NES

Cette sec tion pré ci se les  besoins de for ma teurs
et de per son nel de sou tien. Elle ren fer me des
don nées pou vant être per ti nen tes pour la sélec -
tion, la for ma tion et le per fec tion ne ment du
per son nel ou l’attri bu tion des  tâches aux per son nes
en place. L’infor ma tion som mai re qui y figu re est
pré sen tée à titre de sug ges tion. Les cri tè res gui dant
le choix du per son nel et l’orga ni sa tion du tra vail
doi vent pren dre en comp te, s’il y a lieu, le conte nu
des enten tes de tra vail et des conven tions col lec -
ti ves en  vigueur. On peut éga le ment y indi quer
les domai nes pour les quels il  serait oppor tun de
pro po ser des acti vi tés de per fec tion ne ment.

4.2.1 Repérage des  besoins de recru te ment
et de per fec tion ne ment

Les com pé ten ces des for ma teurs

Le chro no gram me de la for ma tion est l’outil de
base qui peut contri buer à déter mi ner le pro fil
de com pé ten ces et le nom bre de for ma teurs
néces sai res pour don ner la for ma tion. De façon
glo ba le, si l’on prend en consi dé ra tion la durée
pres cri te d’un réfé ren tiel ainsi que les carac té ris ti -
ques de la tâche à exé cu ter, on peut déter mi ner
le nom bre de for ma teurs  requis pour assu rer la
for ma tion.

Par exem ple, une for ma tion en bri que tage-
maçon ne rie de 900 heu res, orga ni sée pour une
seule cohor te d’appre nants, pour rait être  confiée
à une seule per son ne si la tâche type de cette
der niè re tota li se 20 à 25 heu res par semai ne, à
rai son de 48 semai nes de tra vail par année.

Ce for ma teur  serait alors res pon sa ble de l’ensem -
ble des acti vi tés,  incluant l’enca dre ment des  stages
en  milieu de tra vail. Il  devrait maî tri ser par fai -
te ment l’ensem ble des com pé ten ces liées au
 métier. Sa tâche  serait donc très lour de, au moins
pour les pre miè res  années de la mise en place

du réfé ren tiel de for ma tion. En effet, le for ma teur
 devrait pla ni fier la for ma tion, met tre au point le
maté riel néces sai re (cours,  leçons, acti vi tés pra ti -
ques, etc.), pla ni fier l’éva lua tion, conce voir ou
adap ter le maté riel d’éva lua tion, pla ni fier et
enca drer les  stages, etc.

Si cer tai nes situa tions peu vent jus ti fier l’ouver ture
d’un éta blis se ment qui  accueille, dans cha que
domai ne de for ma tion, une seule cohor te d’appre -
nants à la fois, il est net te ment pré fé ra ble de
pour sui vre l’ana ly se et de déter mi ner les condi -
tions opti ma les de mobi li sa tion des res sour ces
humai nes et de fonc tion ne ment d’un éta blis se -
ment de for ma tion.

L’ana ly se de l’opti mi sa tion de l’uti li sa tion d’un
éta blis se ment de for ma tion doit pren dre en consi -
dé ra tion un ensem ble de fac teurs comme :

• la capa ci té d’accueil de l’éta blis se ment ;

• l’uti li sa tion opti ma le des équi pe ments ;

• le poten tiel de cha que  milieu en rela tion prin ci -
pa le ment avec la capa ci té de réali sa tion des
 stages et de la for ma tion en  milieu de tra vail ;

• la dis po ni bi li té et l’exper ti se des for ma teurs, etc.

Une pré sen ta tion  détaillée de ce sujet est inclu se
dans les sec tions 6.2 et 6.3.

De façon géné ra le, il est pré fé ra ble de met tre en
place une équi pe de for ma teurs qui prend plu -
sieurs grou pes d’appre nants en char ge. Il est alors
pos si ble de mieux répar tir les  efforts de déve -
lop pe ment et d’enca dre ment des acti vi tés de
for ma tion,  incluant les  stages, et de miser sur les
 points forts de cha que mem bre de l’équi pe. Cette
com plé men ta ri té peut être pous sée plus loin si
l’on regrou pe dans l’éta blis se ment des for ma tions
d’un même sec teur, par exem ple admi nis tra tion
et com mer ce, ou si l’on assi gne des sec teurs spé -
cia li sés à cer tains éta blis se ments. (Voir à ce sujet
le texte des sec tions 6.2 et 6.3.) Le logi gram me
et le chro no gram me peu vent être uti li sés pour
repé rer des domai nes com plé men tai res et pour
pro cé der à une répar ti tion des  tâches qui met tent
en  valeur les  points forts ou les affi ni tés et pré fé -
ren ces de cha cun.
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La com pé ten ce pro fes sion nel le 
des for ma teurs

La réus si te de la mise en œuvre d’un réfé ren tiel
de for ma tion  dépend prin ci pa le ment de la contri -
bu tion des for ma teurs. Une diver si té d’expé rien ces
et de pra ti ques pro fes sion nel les dans des domai -
nes en rela tion avec le  métier ou la pro fes sion peut
contri buer à l’effi ca ci té du tra vail en équi pe et
favo ri ser le par tage des dif fé rents  points de vue
et  façons de faire.

Afin de répon dre adé qua te ment aux  besoins, il
est sou hai ta ble que le per son nel affec té à la for -
ma tion liée à ce réfé ren tiel pos sè de :

• des com pé ten ces recon nues qui ont trait à
l’exer ci ce du  métier ou de la pro fes sion ;

• une expé rien ce de tra vail per ti nen te en rela tion
avec le  métier ou la pro fes sion ;

• une for ma tion géné ra le adé qua te pour don ner
la for ma tion dans le domai ne ;

• les com pé ten ces péda go gi ques néces sai res
pour for mer et éva luer les appre nants selon
l’appro che par com pé ten ces.

D’une maniè re géné ra le, il  serait sou hai ta ble que
l’équi pe de for ma teurs pos sè de une soli de connais -
san ce des condi tions de réali sa tion du tra vail (types
d’entre pri ses, condi tions d’accès, lois par ti cu liè res,
etc.) ainsi qu’une expé rien ce diver si fiée des  tâches
du  métier et des envi ron ne ments de tra vail.

Selon les par ti cu la ri tés du réfé ren tiel, il peut être
utile de men tion ner la qua li fi ca tion pro fes sion nel le
atten due des per son nes à qui l’on confie ra la for -
ma tion liée à cer tai nes com pé ten ces ou par ties
de réfé ren tiel. Ces sug ges tions peu vent por ter sur
les  aspects sui vants :

• la for ma tion géné ra le mini ma le ;

• l’expé rien ce de tra vail pri vi lé giée ;

• la for ma tion tech ni que initia le ;

• la for ma tion tech ni que com plé men tai re (pour
la for ma tion dans cer tai nes spé cia li tés) ;

• la for ma tion péda go gi que atten due ;

• l’expé rien ce d’ensei gne ment ;

• cer tai nes qua li tés per son nel les ou pro fes sion -
nel les requi ses.

Exemple :

Pour le recru te ment de nou veaux for ma teurs,
on recom man de au mini mum une for ma tion
géné ra le équi va len te à onze ans de sco la ri té
et au moins trois  années d’expé rien ce per ti -
nen te comme bri que teur-maçon. De plus, une
for ma tion en péda go gie est essen tiel le et
devra être acqui se au  moment de l’embau che
ou com plé tée le plus tôt pos si ble après le
recru te ment. Il est pri mor dial que les  futurs
for ma teurs pos sè dent une expé rien ce pra ti que
du domai ne d’étu des de façon à ren dre la
for ma tion la plus qua li fian te pos si ble.

En outre, les carac té ris ti ques et les qua li tés
per son nel les sui van tes sont sou hai tées :

- le  sérieux et le sens des res pon sa bi li tés ;

- le sens de l’orga ni sa tion et de la pla ni fi ca tion ;

- l’esprit d’équi pe ;

- la faci li té à s’expri mer ora le ment et par écrit ;

- le goût de se per fec tion ner.

Le per fec tion ne ment des for ma teurs

Il y a lieu de pré sen ter, dans un guide d’orga -
ni sa tion, les domai nes de per fec tion ne ment
péda go gi que et pro fes sion nel (tech ni que) cor res -
pon dant aux acti vi tés d’ensei gne ment pré vues
dans le réfé ren tiel de for ma tion et dans le guide
péda go gi que.

Pour assu rer la trans i tion entre un  ancien et un
nou veau réfé ren tiel, on peut rele ver les dif fé ren ces
rela ti ves au conte nu, aux tech ni ques  employées,
aux métho des appli quées, aux stra té gies d’appren -
tis sa ge envi sa gées, au maté riel et aux matiè res
pre miè res uti li sées. On met alors en lumiè re les
nou vel les tech no lo gies ou, plus glo ba le ment, les
par ties man quan tes de la for ma tion des for ma teurs.
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Il est éga le ment pos si ble de réali ser un audit
sur la situa tion et le pro fil de com pé ten ce des
for ma teurs et du per son nel des éta blis se ments
concer nés (voir à ce sujet le conte nu de l’enca dré
numé ro 4). Les résul tats de cet audit per met tront
d’adap ter le conte nu du guide d’orga ni sa tion et
 seront pris en comp te au  moment de l’éla bo ra -
tion de la démar che d’implan ta tion du réfé ren tiel.
Il sera alors beau coup plus faci le de déter mi ner
le conte nu du per fec tion ne ment à met tre en place
et de répon dre d’une maniè re effi ca ce aux  besoins
du per son nel de ces éta blis se ments.

Le per son nel péda go gi que est appe lé à res ter
en  contact avec les entre pri ses afin de se tenir
au cou rant des exi gen ces du mar ché du tra vail
en ce qui concer ne, entre  autres, les nou vel les
tech ni ques et les nou veaux équi pe ments. Les
 stages en entre pri se, les col lo ques, le suivi des
appre nants  durant les  stages, les jour nées d'infor -
ma tion ou les expo si tions spé cia li sées sont sou vent
des sour ces vala bles de main tien des com pé ten -
ces et de per fec tion ne ment. Il y a donc lieu de
déter mi ner les domai nes sur les quels  devrait por ter
ce per fec tion ne ment et d’en esti mer les coûts.
Compte tenu des res sour ces dis po ni bles, cer tai -
nes acti vi tés  devront être offer tes en prio ri té, selon
l’ordon nan ce ment des com pé ten ces à faire acqué -
rir à l’appre nant et l’impor tan ce des  besoins de
mise à jour des connais san ces des for ma teurs.

Il est pos si ble, dans cette par tie du guide d’orga -
ni sa tion, de pré ci ser les domai nes et les types
de per fec tion ne ment les plus appro priés :

• la for ma tion géné ra le d’appoint ;

• le per fec tion ne ment tech ni que ;

• le per fec tion ne ment péda go gi que ;

• le per fec tion ne ment en rela tion avec l’appro -
che par com pé ten ces ;

• les  stages pra ti ques de cour te durée en  milieu
de for ma tion ;

• les  stages en indus trie.

Selon les exi gen ces par ti cu liè res du réfé ren tiel,
on peut pro po ser des scé na rios de per fec tion ne -
ment à réali ser à l’échel le loca le, régio na le, voire
natio na le. Quelles que  soient les sug ges tions,

il est tou jours utile d’en esti mer le coût ( incluant
le rem pla ce ment des for ma teurs  durant le per fec -
tion ne ment), la durée et l’impact sur l’orga ni sa tion
de la for ma tion.

Exemple :

L’implan ta tion du réfé ren tiel de for ma tion impli -
que les cinq types de per fec tion ne ment expo sés
ci-des sous.

Familiarisation
Ce per fec tion ne ment concer ne prin ci pa le ment
les for ma teurs dont la spé cia li té est autre que le
bri que tage et la maçon ne rie ; ils ne pos sè dent
pas une connais san ce pra ti que du  métier, mais
pour raient inter ve nir dans la for ma tion. On pense
par exem ple à un spé cia lis te en plans et devis ou
en mathé ma ti que appli quée au  métier.

Ces for ma teurs  devront se fami lia ri ser avec le
 métier de bri que teur-maçon. Différentes ave nues
peu vent être explo rées, par exem ple le dou bla ge
avec une per son ne qui maî tri se le  métier, un stage
d’obs er va tion en indus trie, des réuni ons de tra vail
per met tant des échan ges et des dis cus sions entre
for ma teurs du domai ne, etc.

Mise à jour et per fec tion ne ment tech ni que
Il s’agit, pour les for ma teurs qui maî tri sent déjà
le  métier, de rafraî chir leurs connais san ces sur
cer tains  sujets ou enco re de se fami lia ri ser avec
de nou vel les tech ni ques, de nou veaux pro duits,
etc.

Perfectionnement péda go gi que
Si, de façon géné ra le, il est rela ti ve ment faci le de
recru ter des for ma teurs ayant une bonne maî tri se
des com pé ten ces du  métier visé, il est beau coup
plus dif fi ci le de trou ver un  expert du  métier ayant
une for ma tion péda go gi que adé qua te. Cette
for ma tion de base s’impo se donc pour la majo ri té
des per son nes recru tées pour la for ma tion pro -
fes sion nel le. Il est éga le ment pos si ble, selon les
résul tats de l’audit (voir l’enca dré numé ro 4), de
pré ci ser les  besoins de per fec tion ne ment du
per son nel en place. Ces  besoins peu vent tou cher
des  volets plus géné raux comme la pla ni fi ca tion
et la pré pa ra tion des acti vi tés de for ma tion, les
diver ses métho des à uti li ser pour don ner la for ma -
tion, l’uti li sa tion d’équi pe ments et de maté riel
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péda go gi que, la pla ni fi ca tion et la tenue des
acti vi tés pra ti ques et des acti vi tés d’éva lua tion,
etc. On peut éga le ment y ajou ter des  aspects
plus dis tinc tifs du réfé ren tiel de for ma tion. Le
guide péda go gi que peut ser vir de réfé ren ce
de base pour ces acti vi tés.

Formation péda go gi que en rela tion avec la mise
en place de l’appro che par com pé ten ces
Il est essen tiel d’offrir aux for ma teurs, sans égard
à leur  niveau de maî tri se du  métier, une for ma tion
por tant sur l’appro che par com pé ten ces uti li sée
pour éla bo rer le nou veau réfé ren tiel de for ma tion
et les docu ments affé rents, ainsi qu’un sou tien
péda go gi que à l’implan ta tion du réfé ren tiel en
cause. Les thè mes abor dés peu vent être, par
exem ple, la pré sen ta tion et l’appro pria tion du
conte nu du réfé ren tiel de for ma tion, la lec ture et
l’inter pré ta tion de la matri ce des  objets de for ma -
tion, l’uti li sa tion des  tableaux de spé ci fi ca tions,
la nota tion dicho to mi que, etc.

L’appro che par com pé ten ces impli que une rela tion
cons tan te avec l’entre pri se pour sui vre l’évo lu -
tion des nou veaux pro duits et des nou vel les
tech ni ques. Pour ce faire, les for ma teurs doi vent
par ti ci per aux prin ci paux col lo ques ainsi qu’aux
jour nées d’infor ma tion ou expo si tions orga ni sés
en col la bo ra tion avec les dif fé rents spé cia lis tes
du  métier.

Formation en santé et sécu ri té au tra vail et au
res pect des mesu res d’hygiè ne et de salu bri té

La for ma tion en santé et sécu ri té au tra vail et au
res pect des mesu res d’hygiè ne et de salu bri té
impli que la prise en char ge de la pré ven tion liée
au mieux-être au tra vail, ce qui  inclut les connais -
san ces, les habi le tés et les atti tu des pour pré pa rer
comme il se doit les per son nes en  emploi. Le souci
de la pré ven tion doit faire par tie inté gran te de
l’appren tis sa ge de tout  métier ou de toute pro fes -
sion, et ce, pour cha cu ne des  tâches exé cu tées
 durant les acti vi tés d’appren tis sa ge ou d’éva lua -
tion et pour l’ensem ble des  tâches du  métier.
Au-delà du mieux-être, la pré pa ra tion des  futurs
tra vailleurs vise à pré ve nir les acci dents au tra vail

et les  lésions pro fes sion nel les. La démar che de
pré ven tion com por te trois éta pes : repé rer les
dan gers et les fac teurs de ris ques, cor ri ger les
situa tions pro blé ma ti ques et pren dre les  moyens
pour évi ter le  retour des pro blè mes.

Un per fec tion ne ment spé cial  devrait accom pa gner
l’implan ta tion d’un réfé ren tiel de for ma tion de
façon à bien s’assu rer que les for ma teurs en
maî tri sent les diver ses facet tes.

L’accès à une exper ti se spé cia li sée

L’éla bo ra tion ou la révi sion d’un réfé ren tiel de for ma -
tion impli que sou vent l’intro duc tion de nou vel les
tech no lo gies qui peu vent sou le ver cer tai nes dif fi -
cul tés pour les for ma teurs atti trés. Si, à long terme,
le per fec tion ne ment tech ni que et les  stages en
 milieu de tra vail peu vent contri buer à atté nuer ou
à  régler le pro blè me, il est sou vent néces sai re
d’explo rer d’autres ave nues pour s’assu rer, au
moins à court terme, que les com pé ten ces ou
les tech no lo gies de poin te sont effec ti ve ment
acces si bles.

L’embau che de for ma teurs vaca tai res, spé cia lis -
tes de tech no lo gies par ti cu liè res, ou la conclu sion
d’enten tes avec cer tai nes entre pri ses pour le prêt
de res sour ces spé cia li sées cons ti tuent des ave nues
inté res san tes. Ces solu tions  devraient tou te fois
être consi dé rées comme trans itoi res puis que le
per son nel régu lier peut com plé ter sa mise à  niveau
tech ni que ou de nou veaux spé cia lis tes peu vent
être embau chés.

4.2.2 Le per son nel de sou tien

Le  conseiller péda go gi que

L’intro duc tion d’un  conseiller péda go gi que est
de  nature à assu rer d’excel len tes condi tions de
suc cès pour la mise en œuvre de l’APC dans un
éta blis se ment12. Cette per son ne a la char ge de
déve lop per le pro jet édu ca tif, de pré pa rer et
d’ani mer les ses sions de tra vail des for ma teurs
(jour nées péda go gi ques), d’appuyer leur tra vail
dans l’éta blis se ment — plus par ti cu liè re ment la

12 Voir à ce sujet le docu ment du Royaume du Maroc, Ministère de l’emploi et de la for ma tion pro fes sion nel le, Certification des Ressources
Humaines, Référentiel de Compétences et Descriptif de fonc tion, Conseiller péda go gue en APC, 2007, réfé ren ce biblio gra phi que
no 81 et réfé ren ces Internet.
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pla ni fi ca tion péda go gi que et la réali sa tion de
la for ma tion —, d’accueillir et d’accom pa gner les
nou veaux for ma teurs, de déter mi ner les  besoins
en matiè re de per fec tion ne ment tech ni que et
péda go gi que, de pla ni fier et de coor don ner la
réali sa tion du per fec tion ne ment et d’enca drer
tous les tra vaux en rela tion avec l’éva lua tion de
sanc tion. Lorsque le nom bre de pos tes ou le  niveau
des res sour ces finan ciè res dis po ni bles ne per met
pas de béné fi cier des ser vi ces d’un tel spé cia lis te,
le par tage d’un  conseiller péda go gi que par deux
éta blis se ments ou la mise en place d’une équi pe
« volan te » pour raient être envi sa gés.

Les res pon sa bles d’ate liers et l’appui à la
réali sa tion des tra vaux pra ti ques

Plusieurs pays embau chent des ges tion nai res
d’ate liers, des res pon sa bles de tra vaux pra ti ques,
des res pon sa bles des équi pe ments, etc. Si leurs
attri bu tions  varient, ils ont en com mun un rôle
d’appui ou même de super vi sion des acti vi tés
pra ti ques en ate lier, dans les aires d’appli ca tion ou
même sur le chan tier, lors que ces acti vi tés condui -
sent à la pro duc tion de biens ou de ser vi ces pou vant
être com mer cia li sés.

Il est impor tant que ces per son nes par ti ci pent à
des acti vi tés de per fec tion ne ment tech ni que et
de sen si bi li sa tion à l’appro che par com pé ten ces.
Leur contri bu tion est fon da men ta le pour assu rer
le déve lop pe ment des com pé ten ces chez les
appre nants.

Dans cer tains cas, le par tage des  tâches impli que
même de  confier à cer tains for ma teurs la res pon -
sa bi li té de la for ma tion théo ri que et à d’autres,
celle de la for ma tion pra ti que. On ris que, dans ce
cas, de confir mer un cli va ge entre les res pon sa -
bles des acti vi tés pra ti ques et ceux de la for ma tion
théo ri que, ce qui peut sus ci ter un dépha sa ge entre
les  savoirs et les  savoir-faire au sein du per son nel.
Cette pra ti que est peu com pa ti ble avec l’appro -
che par com pé ten ces qui pré co ni se pour cha cun
des for ma teurs, une maî tri se de l’ensem ble des
com pé ten ces du  métier.
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La déter mi na tion des  besoins en matiè re de
res sour ces phy si ques et maté riel les repo se, en
pre mier lieu, sur une ana ly se sys té ma ti que des
infor ma tions liées à cha que com pé ten ce du réfé -
ren tiel de for ma tion. Ces infor ma tions peu vent
être com plé tées par le conte nu du réfé ren tiel
d’éva lua tion. Les rubri ques appe lées à four nir la
majo ri té des infor ma tions à ce sujet sont les élé -
ments de la com pé ten ce et le contex te de réali -
sa tion du réfé ren tiel de for ma tion ainsi que les
indi ca teurs et les cri tè res d’éva lua tion.

Les  fiches de sug ges tions péda go gi ques pré sen -
tées dans le guide péda go gi que per met tent de
conclu re à la vali di té de l’infor ma tion  recueillie et,
au  besoin, de four nir l’infor ma tion man quan te.
Sans être obli ga toi res, ces  fiches pro po sent le
pre mier scé na rio glo bal de mise en œuvre de la
for ma tion. Elles per met tent de mesu rer la por tée
d’une com pé ten ce en situa tion de for ma tion, de
trans po ser, d’adap ter et de pré ci ser les condi tions
de réali sa tion, notam ment en ce qui a trait à l’en vir -
onnement phy si que et au maté riel néces sai re pour
 offrir la for ma tion.

Le rele vé des  besoins et des condi tions d’implan -
ta tion des réfé ren tiels peut éga le ment être faci li té
par une caté go ri sa tion des res sour ces phy si ques
et maté riel les requi ses. La pré sen ta tion des  divers
élé ments à l’inté rieur de caté go ries signi fian tes
per met de regrou per ceux qui pré sen tent des
carac té ris ti ques com mu nes, ce qui sim pli fie l’éla -
bo ra tion des devis d’implan ta tion ou de mise à
 niveau des dis po si tifs de for ma tion. Une telle
caté go ri sa tion peut éga le ment aider à met tre
en place ou à révi ser les moda li tés de finan ce -
ment de la for ma tion et d’entre tien du parc
d’équi pe ments.

5.1 LES RES SOUR CES MATÉ RIEL LES

Cette par tie du guide d’orga ni sa tion pré sen te la
liste des res sour ces maté riel les néces sai res à la
mise en œuvre d’un réfé ren tiel.

Démarche sug gé rée

Pour obte nir les ren sei gne ments néces sai res,
l’équi pe de pro duc tion du guide d’orga ni sa tion
peut tirer avan tage d’une consul ta tion de la docu -
men ta tion appro priée comme les gui des d’orga ni -
sa tion et les réfé ren tiels de for ma tion sem bla bles,
les réfé ren tiels de for ma tion anté rieurs et les
cata lo gues de dif fé rents four nis seurs. De plus,
la démar che sui van te  devrait être adop tée :

1. Procéder à une ana ly se sys té ma ti que des
 besoins rat ta chés à cha que com pé ten ce du
réfé ren tiel ;

2. Dresser, pour cha que com pé ten ce, la liste des
arti cles néces sai res, même si cer tains se répè tent
d’une com pé ten ce à l’autre ;

3. Considérer, une fois la liste pour cha que com pé -
ten ce éta blie, la néces si té d’y ajou ter cer tains
arti cles qui n’auraient pas été men tion nés,
par exem ple en Briquetage-maçonnerie, une
scie pour le débi tage de la matiè re pre miè re
uti li sée  durant les exer ci ces pra ti ques.

Notons qu’on doit consi dé rer les res sour ces maté -
riel les néces sai res à la for ma tion d’un grou pe
d’appre nants. Par  ailleurs, tout au long de la
démar che, le réfé ren tiel de for ma tion demeu re
le docu ment à consul ter. Le  niveau des com pé -
ten ces  visées par le réfé ren tiel doit gui der tous
les choix.

5 L’orga ni sa tion phy si que et maté riel le13

13 Le conte nu de cette sec tion résul te de l’adap ta tion du guide d’orga ni sa tion en bri que tage-maçon ne rie du minis tè re de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, Québec, 2005, réfé ren ce biblio gra phi que no 18.
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Aspects à consi dé rer pour éta blir la liste
des  besoins

Au  moment d’éta blir la liste des res sour ces maté -
riel les, on doit se rap pe ler que le guide d’orga ni -
sa tion sera uti li sé par des per son nes qui ne sont
pas spé cia lis tes du  métier. On doit donc :

• tenir comp te des arti cles dis po ni bles sur le
mar ché pour évi ter les deman des irréa lis tes ;

• évi ter l’uti li sa tion de ter mes issus du jar gon
du  métier ;

• pro cé der à une des crip tion  détaillée des arti cles
néces sai res sans pour  autant exi ger une mar que
par ti cu liè re ; par exem ple, on se limi te ra aux
dimen sions moyen nes d’un arti cle dans une
des crip tion ;

• s’assu rer que la liste ne com por te pas de lacu nes
du fait que, pour des spé cia lis tes, cer tains arti cles
sont sous-enten dus.

Exceptionnellement, si l’on man que de ren sei gne -
ments au sujet des spé ci fi ca tions rela ti ves à un
arti cle, on peut en pré ci ser les fonc tion na li tés.

Catégorisation des  besoins

Aux fins de la pré sen ta tion géné ra le du guide
d’orga ni sa tion, il est recom man dé de pro cé der
à une caté go ri sa tion des  besoins en les regrou -
pant de la façon sui van te.

Catégorie 1 - Machinerie, équi pe ments 
et acces soi res,

Catégorie 2 - Outils et instru ments,
Catégorie 3 - Matériel de sécu ri té,
Catégorie 4 - Matière d’œuvre et matiè re

pre miè re,
Catégorie 5 - Mobilier et équi pe ment 

de  bureau,
Catégorie 6 - Matériel audio vi suel 

et infor ma ti que,
Catégorie 7 - Matériel didac ti que.

Les caté go ries 1 à 4 concer nent le maté riel néces -
sai re à la réali sa tion des tra vaux pra ti ques alors
que les caté go ries 5 à 7  incluent le maté riel de
base pour l’orga ni sa tion péda go gi que et la tenue
de la for ma tion.

ÉLA BO RA TION DE LA LISTE DES  BESOINS

Catégorie 1 - Machinerie, équi pe ments 
et acces soi res

Cette caté go rie com prend les machi nes et l’équi -
pe ment, c'est-à-dire des ensem bles de méca nis -
mes ou de piè ces ser vant à exé cu ter un tra vail ou
à trans for mer l’éner gie en un pro duit donné. Elle
com prend aussi les acces soi res, soit tout objet
qui com plè te une machi ne ou un équi pe ment.
Cette caté go rie doit éga le ment inclu re les piè ces
de rechan ge (piè ces endom ma gées par l’usure)
néces sai res à l’entre tien et au bon fonc tion ne -
ment des dif fé ren tes machi nes, équi pe ments et
acces soi res.

- Exemples de machi nes et d’équi pe ments : une
per ceu se à colon nes, un tour, une filiè re moto -
ri sée, une scie à ruban, etc.

- Exemples d’acces soi res : un cric et une mani vel le
pour une voi ture, une règle à coni ci té rat ta chée
à un tour, une ral lon ge élec tri que, etc.

Il est pos si ble de déter mi ner la super fi cie d’un
équi pe ment, et par tant, la super fi cie tota le requi se
en uti li sant la for mu le pré sen tée à l’annexe 3.

Le coût uni tai re d’un équi pe ment est habi tuel le -
ment beau coup plus élevé que celui des  outils
et des équi pe ments. Le plan d’entre tien des
équi pe ments porte géné ra le ment sur ceux de
la caté go rie 1 (voir le texte ci-des sous).

Catégorie 2 - Outils et instru ments

Dans la caté go rie 2 se trou vent les  outils et les
instru ments ser vant à agir sur la matiè re, à exé -
cu ter un tra vail, à faire une opé ra tion ou à pren dre
des mesu res ; ils peu vent être mus manuel le ment
ou méca ni que ment, par exem ple, un tour ne vis,
des  ciseaux, des usten si les, un micro mè tre, etc.
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Il s’agit sou vent de  petits  outils et instru ments mis
à la dis po si tion de cha que appre nant. Il  convient
de met tre en place des mesu res de ges tion par -
ti cu liè res pour en assu rer la dis po ni bi li té en rela tion
avec la pro gres sion des for ma tions, d’une part, et
pour pré ve nir les bris, les per tes et les dis pa ri tions,
d’autre part. (Voir à ce sujet le conte nu de la
sec tion 6.3.1.)

Catégorie 3 - Matériel de sécu ri té

Cette caté go rie  inclut tout objet néces sai re à la
sécu ri té au tra vail. (Même si ces arti cles pour raient
figu rer dans une autre caté go rie, il impor te de bien
les réper to rier et de les met tre en évi den ce pour
s’assu rer qu’ils  seront ache tés et dis po ni bles.)

Catégorie 4 - Matière d’œuvre 
et matiè re pre miè re

Cette caté go rie fait réfé ren ce aux maté riaux ou
aux pro duits péris sa bles qui sont par tiel le ment ou
non récu pé ra bles après usage ou trans for ma tion.
Ils sont géné ra le ment uti li sés pour les exer ci ces
pra ti ques.

Catégorie 5 - Mobilier et équi pe ment 
de  bureau

Ameublements non fixes et non inté grés aux
immeu bles, par exem ple des chai ses, des pupi tres,
des  bureaux, des  tables de tra vail, des fau teuils, etc.

Catégorie 6 - Matériel audio vi suel 
et infor ma ti que

Appareils, équi pe ments, maté riel audio vi suel et
 autres acces soi res et équi pe ments asso ciés à
l’infor ma ti que, par exem ple, un pro jec teur, un
ordi na teur, une impri man te, un logi ciel et un didac -
ti ciel, un film, une vidéo cas set te, un dia po ra ma, etc.

Catégorie 7 - Matériel didac ti que

Manuels et fas ci cu les des ti nés aux apprenants,
impres sion de docu ments et pho to co pie, ouvra -
ges de réfé ren ce et  revues (abon ne ments), car tes,
dia gram mes,  tableaux et gra phi ques, maté riel
audio vi suel et infor ma ti que (trans pa rents,  rubans,
dis quet tes, lam pes, films, etc.).

Entretien et répa ra tion de l’équi pe ment

La cul ture de la main te nan ce est un  aspect que
l’on doit abso lu ment ren for cer afin que les  efforts
 déployés lors de l’intro duc tion de l’APC et de la
mise à  niveau des dis po si tifs de formation  soient
enco re por teurs d’une for ma tion de qua li té, quel -
ques  années plus tard.

Sans cons ti tuer une caté go rie en soi, le volet
pré ser va tion, entre tien et répa ra tion des équi pe -
ments  devrait être  inclus au guide d’orga ni sa tion
de façon à bien met tre en évi den ce l’impor tan ce
de pren dre des dis po si tions appro priées et de
réser ver des res sour ces pour main te nir le parc
d’équi pe ments en bon état et d’assu rer l’entre tien
de la machi ne rie et du maté riel.

Chaque éta blis se ment  devrait adop ter une poli ti -
que et l’inscri re dans un  cahier qui pré ci se rait
éga le ment les dis po si tions et la mar che à sui vre
pour assu rer l’inté gri té du parc d’équi pe ments
(pré ven tion des vols et du van da lis me), effec tuer
l’entre tien pré ven tif, rele ver les per tes et les bris
et assu rer les répa ra tions néces sai res. Les res pon -
sa bi li tés de cha que per son ne ainsi que les  règles
de ges tion adop tées  devraient aussi y être pré ci -
sées. Ces  règles  devraient por ter sur la ges tion
du maté riel mis à la dis po si tion des appre nants
(prêts d’outils et d’équi pe ments et ges tion des
 stocks), le fonc tion ne ment des ate liers (rôle des
for ma teurs et du per son nel de sou tien) ainsi que
l’entre tien et la répa ra tion du maté riel (pro gram me
d’entre tien et pla ni fi ca tion des répa ra tions).

Diverses pis tes peu vent être explo rées pour
 appuyer cet  aspect de la ges tion d’un éta blis se -
ment de for ma tion. Mentionnons la pos si bi li té de
met tre à contri bu tion les appre nants de diver ses
dis ci pli nes pour exé cu ter les tra vaux pra ti ques
d’entre tien. L'entretien et la rénovation de certains
 locaux  seraient  confiés, par exem ple, aux appre -
nants des domai nes du bâti ment et des tra vaux
 publics tan dis que la répa ra tion de cer tains équi -
pe ments  serait faite par ceux  inscrits en entre tien
méca ni que, en élec tro ni que, en élec tro mé ca ni que,
en infor ma ti que, etc. Ces pra ti ques  devraient
cepen dant res pec ter les consi gnes liées à la pro -
duc tion de biens et de ser vi ces par les appre nants
(voir l’enca dré numé ro 3).
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Un échan ge de ser vi ces avec des entre pri ses du
domai ne pour rait aussi être pos si ble. Par exem ple,
l’une d’elles pour rait uti li ser les équi pe ments de
l’éta blis se ment pour le per fec tion ne ment de son
per son nel, le soir ou la fin de semai ne, en échan ge
de  contrats d’entre tien ou de répa ra tion de cer tains
équi pe ments.

5.1.1 Les  besoins en res sour ces maté riel les

Tableaux de pré sen ta tion des  besoins 
en res sour ces maté riel les

Les infor ma tions rela ti ves aux  besoins en res sour -
ces maté riel les sont conte nues dans une série de
 tableaux dres sés pour cha cu ne des caté go ries.
Chacun pré sen te, répar ties dans six colon nes, les
infor ma tions rela ti ves aux  divers arti cles.

La pre miè re colon ne per met d’iden ti fier cha que
arti cle et en four nit, au  besoin, une brève des crip -
tion. On doit y trou ver la capa ci té, la résis tan ce,
les  besoins éner gé ti ques, le degré d’auto ma ti sa -
tion, les acces soi res, les dimen sions, etc. Il est aussi
sou hai ta ble de men tion ner les pos si bi li tés de se
pro cu rer un arti cle sans avoir à l’ache ter (loca tion,
 emprunt, par tage avec un autre pro gram me, col la -
bo ra tion avec une entre pri se, etc.).

La recher che de l’infor ma tion ne se fait pas seu le -
ment dans les cata lo gues, mais sur tout à par tir
d’avis d’experts et de for ma teurs qui pos sè dent

une bonne connais san ce de l’arti cle uti li sé en
 milieu de tra vail et des exi gen ces péda go gi -
ques. L’infor ma tion doit être la plus géné ra le
pos si ble, de façon à ne pas limi ter les pos si bi li tés
des per son nes char gées des  achats.

La 2e colon ne iden ti fie les types de  locaux sus -
cep ti bles de rece voir ces arti cles. On uti li se les
abré via tions sui van tes : At : ate lier, Ma : maga sin,
La : labo ra toi re, Bf :  bureau du for ma teur, Cl : clas se,
Sd : salle à des sin, Si : salle d’infor ma ti que.

La 3e colon ne per met de men tion ner les com -
pé ten ces dont le déve lop pe ment  dépend de
l’acqui si tion de l’arti cle en cause.

La 4e colon ne  contient une estimation du  nom bre
d’heu res d’uti li sa tion de l’arti cle pour la for ma tion
d’un grou pe d’appre nants. Le nom bre d’appre nants
par grou pe peut  varier selon les domai nes et les
 règles inter nes de cha que éta blis se ment.

La 5e colon ne pré ci se la quan ti té d’arti cles néces -
sai res pour la for ma tion d’un grou pe d’appre nants.

La 6e colon ne pré sen te la durée de vie de l’arti cle
en fonc tion d’une uti li sa tion nor ma le dans un ate lier
de for ma tion.

On trou ve ci-des sous quel ques exem ples de
 tableaux pré sen tant une par tie des infor ma tions
extrai tes du guide d’orga ni sa tion du pro gram me
Briquetage-maçon ne rie. Pour les  besoins de cet
exem ple, on consi dè re qu’un grou pe est formé
de vingt appre nants.

Tableau des  besoins en res sour ces maté riel les
Catégorie 1 - Machinerie, équi pe ment et acces soi res

Type de Compétence Utilisation Durée de Nom et des crip tion
local (no) (heu res)

Quantité
vie (années)

Malaxeur Atelier 3-5-6-8-9- 585 1 10
220 V, capa ci té de 8 pi3 11-12-13

Scie à maçon ne rie, lame de 20 po, Atelier 8-9-12-13 290 1 10
sur pied fixe, péda le « mains  libres » 
pour scia ge à sec ou à l’eau, 220 V

Monte-char ge (trans pa let te)  manuel, Atelier 8-9-12-13 290 1 10 
capa ci té min. de 5 000 lb

Brouette à bri ques Atelier 5-6-8-9 390 6 5
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Tableau des  besoins en res sour ces maté riel les
Catégorie 1 - Machinerie, équi pe ment et acces soi res (suite)

Type de Compétence Utilisation Durée de Nom et des crip tion
local (no) (heu res)

Quantité
vie (années)

Brouette à mor tier Atelier 3-5-6-8-9- 585 6 5
5 1/4 pi3, man chon en bois franc 11-12-13

Échafaudage à échel le Atelier 4-8-9 200 22 10
2  cadres de 5 pi x 5 pi, 2 croi sillons 
de 10 po

Autres

Tableau des  besoins en res sour ces maté riel les
Catégorie 2 - Outils et instru ments

Type de Compétence Utilisation Durée de Nom et des crip tion
local (no) (heu res)

Quantité
vie (années)

Tranche pour la bri que, 4 po Atelier 5-6-8-9 390 20 3

Tranche, jeu de 4  outils au car bu re Atelier 12 90 6 5
pour  tailler la pier re natu rel le

Truelle de bri que teur, 11 po Atelier 3-5-6-8-9- 630 20 3
11-12-13

Niveau de bois, cadre de métal Atelier 4-5-6-8-9- 630 20 3
de 4 pi 11-12-13

Fer à joint/gr. conca ve, rond Atelier 3-5-6-8-9- 630 20 3
11-12-13

Balai, 16 po, pour gros tra vaux Atelier S. O. S. O. 6 2
(sans objet)

Autres

Tableau des  besoins en res sour ces maté riel les
Catégorie 3 - Matériel de sécu ri té

Type de Compétence Utilisation Durée de Nom et des crip tion
local (no) (heu res)

Quantité
vie (années)

Casque de sécu ri té Atelier 3-4-5-6-8-9- 660 20 3-5 ans
10-11-12-13

Lunettes de sécu ri té Atelier 3-4-5-6-8-9- 660 20 3-5 ans
10-11-12-13

Chaussures de sécu ri té, bot ti nes ou Atelier 3-4-5-6-8-9- 660 20 1
sou liers, pour le per son nel ensei gnant 10-11-12-13

Trousse de pre miers soins Atelier S. O. S. O. 2 1

Autres
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Tableau des  besoins en res sour ces maté riel les
Catégorie 4 - Matières d’œuvre et matiè re pre miè re

Type de Compétence Utilisation Durée de Nom et des crip tion
local (no) (heu res)

Quantité
vie (années)

Brique stan dard,  divers for mats Atelier 3-5-8-9 330 75 000 1

Bloc de béton, tout usage, Atelier 11 45 4 000 3
diver ses dimen sions

Chaux Limo hydra tée en sac, Atelier S. O. S. O. 500 1
norme ACNOR 82-43

Ciment à maçon ne rie type N en sac, Atelier S. O. S. O. 100 1
norme ACNOR A-8

Ciment blanc en sac,  ciment haute Atelier S. O. S. O. 3 1
tem pé ra ture en sac

Ciment Portland en sac, Atelier S. O. S. O. 15 1
norme ACNOR A-5

Matériel pour sou da ge - ens. Atelier 6-10 135 1 1
oxy gè ne, acé ty lè ne, pro fi lés  divers 
et élec tro des

Autres

Tableau des  besoins en res sour ces maté riel les
Catégorie 5 - Mobilier et équi pe ment de  bureau

Type de Compétence Utilisation Durée de Nom et des crip tion
local (no) (heu res)

Quantité
vie (années)

Table de tra vail, 42 po x 36 po Classe S. O. S. O. 20 25

Chaise, peut être com mu ne Classe S. O. S. O. 20 20
à plu sieurs ate liers

Bureau d’ordi na teur Bureau des S. O. S. O. 1 20
for ma teurs

Classeur, 3  tiroirs Bureau des S. O. S. O. 3 25
for ma teurs

Classeur à plans en acier, 7  tiroirs Bureau des S. O. S. O. 1 25
48 po x 36 po x 16 po for ma teurs

Autres
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5.2 LES AMÉ NA GE MENTS PHY SI QUES

Cette par tie du guide d’orga ni sa tion vise à
four nir tous les ren sei gne ments por tant sur les
amé na ge ments que  requiert la mise en œuvre
d’un réfé ren tiel de for ma tion pro fes sion nel le. Ces
infor ma tions sont essen tiel les pour la cons truc tion
des nou veaux éta blis se ments de for ma tion. De
plus, les nou veaux réfé ren tiels contri buent à met tre
en évi den ce les  besoins d’adap ta tion et de modi -
fi ca tion des  locaux et des instal la tions exis tants,
que ce soit les clas ses, les labo ra toi res, les ate liers
ou les pos tes de tra vail.

L’en vir onnement est tri bu tai re des dif fé rents
contex tes d’appren tis sa ge. Il est donc impor -
tant de met tre en rela tion les amé na ge ments
et les acti vi tés d’appren tis sa ge et de pro cé der
à une mise à  niveau de l’ensem ble des dis po -
si tifs de for ma tion, à l’occa sion de l’implan ta tion
d’un nou veau réfé ren tiel conçu selon l’APC et
lors que la situa tion et les  moyens le per met tent.

L’équi pe de pro duc tion du guide doit sug gé rer
un ou des plans d’amé na ge ment des  locaux et des
équi pe ments pou vant répon dre aux exi gen ces
de la for ma tion. Les espa ces déli mi tés doi vent

Tableau des  besoins en res sour ces maté riel les
Catégorie 6 - Matériel audio vi suel et infor ma ti que

Type de Compétence Utilisation Durée de Nom et des crip tion
local (no) (heu res)

Quantité
vie (années)

Ordinateur et écran plat de 17 po, Bureau des S. O. S. O. 1 5
logi ciels for ma teurs

Accès à un labo ra toi re d’infor ma ti que Laboratoire 1-2-7 120 S. O. S. O.
infor ma ti que

Rétroprojecteur Classe S. O. S. O. 1 15

Projecteur mul ti mé dia Classe S. O. S. O. 1 5

Autres

Tableau des  besoins en res sour ces maté riel les
Catégorie 7 - Matériel didac ti que

Type de Compétence Utilisation Durée de Nom et des crip tion
local (no) (heu res)

Quantité
vie (années)

Logiciel de des sin de base de type Laboratoire 7 60 20 5
« AutoCAD » infor ma ti que

Vidéo, tra vaux de maçon ne rie Classe S. O. S. O. 2 15

Volume de réfé ren ce : Classe S. O. S. O. 2 20
AUGUS TE, Pierre. Devenez un bon 
maçon, Éditions Eyrolles, Paris, 
1977, 124 p.

Volume de réfé ren ce : Lexique Classe S. O. S. O. 2 20
élé men tai re de la maçon ne rie

Autres
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être opti mi sés et tenir comp te du nom bre de
pla ces ou de pos tes de tra vail, du nom bre d’appa -
reils et du type d’équi pe ment uti li sé dans les
ate liers et les  autres  locaux.

La mise en place de cer tai nes instal la tions  requiert
des pré cau tions sup plé men tai res pour ce qui est
de l’en vir onnement (nor mes et règle ments), de la
santé (hygiè ne et asep sie), des pro duits de consom -
ma tion (salu bri té et inno cui té des ali ments) et de
la sécu ri té ( bruits, gaz ou pro duits dan ge reux),
etc. Certaines contrain tes sont liées à l’éva cua tion
des liqui des, des pous siè res ou des gaz. On doit
pren dre en consi dé ra tion les appa reils de contrô le
(détec teurs, alar mes, etc.), le nom bre et les dimen -
sions des  issues et les nor mes de cons truc tion
par ti cu liè res (résis tan ce des maté riaux, inso no -
ri sa tion, etc.).

Voici les types de  locaux à consi dé rer :

• les  locaux d’ensei gne ment théo ri que ;

• les ate liers (pos tes de tra vail) ;

• les labo ra toi res ;

• les aires de tra vail pro té gées ;

• les aires d’entre po sa ge (maga sin cen tral) ;

• les aires exté rieu res de tra vaux pra ti ques ;

• les  autres aires de for ma tion.

En ce qui concer ne les clas ses ou les  locaux d’ensei -
gne ment théo ri que, le guide d’orga ni sa tion pré ci se
leur nom bre pour un grou pe d’appre nants, leur
usage, leurs dimen sions, leurs taux d’occu pa tion
et, le cas  échéant, leurs carac té ris ti ques. Il pour rait
y avoir lieu de pré ci ser des aires de regrou pe ment
iso lées pour des tra vaux d’équi pe, pour pla cer de
la docu men ta tion et  divers ouvra ges de réfé ren ce,
pour instal ler un  bureau fermé avec ordi na teur et
télé pho ne, etc.

Le guide trai te aussi des aires de tra vail (ate liers
et labo ra toi res) et spé ci fie les types d’aires pro té -
gées selon leur usage, leurs carac té ris ti ques, leurs
dimen sions et les amé na ge ments néces sai res.
Il signa le éga le ment la néces si té de condui tes
pour l’eau, l’air com pri mé et le gaz et men tion ne
les  besoins en élec tri ci té ou en ven ti la tion.

Certains tra vaux et cer tai nes piè ces d’équi pe ment
requiè rent un envi ron nement  exempt de pous -
siè res, de vibra tions ou de chocs. En sou da ge,
pour la sécu ri té des tra vailleurs, la ven ti la tion
doit per met tre une cap ta tion adé qua te et à la
sour ce des gaz et des pous siè res. D’autres acti vi tés
exi gent des aires de tra vail pro té gées, comme les
opé ra tions de pré ci sion ou le tra vail exi geant une
atten tion sou te nue. Des aires pro té gées peu vent
aussi être néces sai res lorsqu’un déga ge ment sécu -
ri tai re est exigé ou enco re qu’un net toya ge fré quent
s’impo se.

Le guide indi que éga le ment les aires d’entre -
po sa ge néces sai res, leurs carac té ris ti ques, leur
empla ce ment, l’usage  auquel elles sont des ti nées
ainsi que les types de matiè res à y entre po ser
(matiè res pre miè res, matiè res dan ge reu ses ou toxi -
ques, équi pe ment por ta tif, ouvra ges de réfé ren ce
et  autres four ni tures).

Certains réfé ren tiels ou sec teurs de for ma tion peu -
vent néces si ter des amé na ge ments exté rieurs
par ti cu liers qui doi vent être  décrits et jus ti fiés,
par exem ple un sta tion ne ment pour la machi ne rie,
un espa ce pour une rou lot te et une remi se, un site
natu rel pour des tra vaux pra ti ques, etc.

L’infor ma tion rela ti ve à cha cu ne des caté go ries de
lieux de for ma tion est pré sen tée sous forme de
 tableau accom pa gné de plans, de des sins ou
de tout autre moyen per met tant de pré ci ser la
des crip tion d’un lieu.

Voici une pré sen ta tion de  locaux basée sur les
don nées du pro gram me Briquetage-maçon ne rie.

Les ren sei gne ments sui vants doi vent être four nis :

• le nom bre de  locaux ;

• les types de  locaux ;

• les usa ges pré vus ;

• les dimen sions ;

• la durée d’occu pa tion (pour cen tage de la durée
du pro gram me) ;

• les amé na ge ments et les carac té ris ti ques par ti -
cu liè res, le cas  échéant (condui tes d’eau, d’air
com pri mé, de gaz, d’élec tri ci té, de ven ti la tion,
etc.).
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 LOCAUX DE FOR MA TION
DIMEN SIONS ET TAUX D'OCCU PA TION

Briquetage-maçon ne rie Durée : 900 heu res

Locaux Longueur Largeur Total Occupation
(nom bre et type) ( mètres) ( mètres) ( mètres2) Heures %

Aire de mixa ge et d'entre po sa ge 10 7,5 75 ------ -------

Aire de pra ti que (2) 10 18,5 370 540 69,3 %

Aire de ran ge ment de l'outilla ge 2 4 8 ------ -------

Bureau du per son nel ensei gnant 3 4,5 13,5 ------ -------

Classe de théo rie 7,50 8 60 150 19,2 %

Laboratoire infor ma ti que 7,5 8 60 90 11,5 %

Entrepôt exté rieur 9 10 90 ------ -------

Vestiaire et ran ge ment (2) 2 4 16 ------ -------

692,5 780* 100 %**

N. B. : L’occu pa tion d’un local est éva luée en fonc tion d’un grou pe de vingt élè ves pour la durée du réfé ren tiel de for ma tion, à l’exclu sion
des heu res de stage en entre pri se. Le grou pe est scin dé en deux dans les aires de pra ti que (dix appre nants par aire).

Un plan d’amé na ge ment type est pré sen té pour com plé ter cette sec tion du guide d’orga ni sa tion. (Voir, à l’annexe 4, un plan pour deux
grou pes de vingt appre nants.)
*Le total des heu res d’occu pa tion doit être égal à la durée tota le de la for ma tion en éta blis se ment (à l’exclu sion de la durée des  stages).
**Le pour cen tage d’occu pa tion doit éga ler 100 %.
Les  locaux qui ne ser vent pas aux acti vi tés d’appren tis sa ge ne peu vent avoir des heu res/occu pa tion. On inscri ra donc 0 pour ces types
de  locaux.
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On  entend par uti li sa tion opti ma le d’un dis po si tif
de for ma tion, la maxi mi sa tion, pour une pério de
don née, de la capa ci té d’accueil et de for ma tion
des éta blis se ments, en rela tion avec cha que
réfé ren tiel de for ma tion.

6.1 FONDEMENTS ET FINA LI TÉS DU SYS TÈ ME
DE FOR MA TION PRO FES SION NEL LE

Un pays qui entre prend un pro ces sus de refon da -
tion de sa for ma tion pro fes sion nel le en pro cé dant
à la mise en place de l’appro che par com pé ten ces
(APC)  devrait, avant d’abor der la ques tion de
l’opti mi sa tion, pro fi ter de l’occa sion pour  revoir
ou ajus ter les modes d’orga ni sa tion de sa for ma -
tion pro fes sion nel le.

On peut alors explo rer cer tai nes ques tions comme
les sui van tes :

• Sur quel les bases repo se le sys tè me  actuel
(his to ri que, liens avec le sys tè me édu ca tif de
base, état du sys tè me de for ma tion pro fes -
sion nel le, etc.) ?

• Quelles sont les prio ri tés en rela tion avec l’en -
vir onnement (démo gra phie, déve lop pe ment
éco no mi que, situa tion du sys tè me de for ma tion
pro fes sion nel le, etc.) ?

• Quels sont les  moyens dis po ni bles et anti ci pés
(res sour ces inter nes, aide exté rieu re, etc.) ?

• Existe-t-il des dupli ca tions d’inter ven tion entre
les réfé ren tiels ensei gnés et entre les  niveaux
de for ma tion? Autrement dit, exis te-t-il deux ou
plu sieurs réfé ren tiels  menant aux mêmes fonc -
tions de tra vail ou des for ma tions de plu sieurs
 niveaux  menant à une même fonc tion de tra vail?

Comme men tion né à la sec tion 3.3, un sys tè me
mixte inté grant à la fois des objec tifs de la for ma tion
géné ra le et des objec tifs de la for ma tion pro fes -
sion nel le per met de pour sui vre la sco la ri sa tion
de base, contri bue au déve lop pe ment inté gral
de la per son ne et est sus cep ti ble de faci li ter la
mise en place d’un conti nuum de for ma tion
(pas se rel les entre les  niveaux, entre les  métiers,

entre les tech ni ques et les for ma tions uni ver si tai res).
On cons ta te cepen dant que très peu d’appre nants
 inscrits à une formation d'ouvrier qualifié accè dent
à une for ma tion tech ni que ou uni ver si tai re et cela,
même dans les pays qui dis po sent de  moyens
finan ciers impor tants et qui ont mis en place de
tels dis po si tifs. La situa tion est cepen dant dif fé -
ren te entre la for ma tion tech ni que et la for ma tion
uni ver si tai re, prin ci pa le ment lors que l’admis sion
à la for ma tion tech ni que est pos si ble après le
bac ca lau réat ou après onze  années de sco la ri té.

Un sys tè me cen tré exclu si ve ment sur la for ma tion
pro fes sion nel le per met d’accueillir et de for mer
plus d’appre nants avec un dis po si tif de for ma tion
simi lai re et un  niveau de res sour ces finan ciè res
et humai nes moins élevé.

6.1.1 L’intro duc tion de réfé ren tiels 
de for ma tion à  durées varia bles

La mise en place d’un sys tè me de for ma tion
pro fes sion nel le basé sur l’APC ouvre la voie à
l’intro duc tion de réfé ren tiels de for ma tion de
 durées varia bles, éta blies sur la base des carac té -
ris ti ques et des exi gen ces pro pres à l’acqui si tion
des com pé ten ces de cha que  métier. En effet,
l’ana ly se sys té ma ti que des exi gen ces liées à cha -
que com pé ten ce d’un réfé ren tiel de for ma tion
 conduit à déter mi ner des  durées de for ma tion
varia bles pou vant, par exem ple, aller de 450 à
1800 heu res, en pas sant par des  durées inter mé -
diai res de 900, 1350 ou 1500 heu res. La for ma tion
d’un bri que teur-maçon peut alors s’éche lon ner
sur 900 heu res, dont 780 en éta blis se ment de
for ma tion, si l’on prend en consi dé ra tion les  stages
de 120 heu res en entre pri se. Celle d’un méca ni cien
auto mo bi le  requiert 1350 heu res ou moins, et
celle d’un machi nis te (fabri ca tion méca ni que), 1800
heu res ou moins. Il en est ainsi pour l’ensem ble
des réfé ren tiels de for ma tion.

Une telle intro duc tion remet en ques tion le calen -
drier sco lai re tra di tion nel, héri té de la for ma tion
géné ra le, et per met un  meilleur équi li bre entre
les exi gen ces et les carac té ris ti ques d’un  métier
et les  durées de for ma tion en éta blis se ment.

6 Optimisation de l’uti li sa tion du dis po si tif de for ma tion
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6.1.2 L’adop tion d’un calen drier 
de for ma tion à  entrées varia bles

La recon nais san ce de  durées de for ma tion varia -
bles, éta blies à par tir des carac té ris ti ques de
cha que réfé ren tiel, offre la pos si bi li té d’assou plir
le cadre orga ni sa tion nel tra di tion nel en per met -
tant aux éta blis se ments de démar rer la for ma tion
à dif fé rents  moments, répar tis tout au long de
l’année.

Si l’on prend en consi dé ra tion le temps réser vé
aux  stages en entre pri se, la formation en lien avec
plusieurs référentiels pour raient être réali sés à
l’inté rieur de cinq ou six mois, lais sant la pos si bi li té
de for mer deux cohor tes d’appre nants par année.
D’autres for ma tions pour raient s’éta ler sur quin ze
ou dix-huit mois, afin d’accueillir deux cohor tes
d’appre nants en trois ans plu tôt qu’en qua tre ans,
selon le mode tra di tion nel, etc.

6.1.3 La pos si bi li té de jume ler les effec tifs
étu diants

Une for ma tion cen trée exclu si ve ment sur le
domai ne pro fes sion nel lais se éga le ment la pos si -
bi li té de fusion ner les effec tifs étu diants puis que
aucu ne dis tinc tion n’est éta blie entre une for ma -
tion offer te à un « jeune » et une autre offer te à un
« adul te ».

Un nom bre impor tant d’adul tes, sou vent très
jeu nes (20 à 25 ans), pour raient ainsi avoir accès
à la for ma tion si les  règles d’admis sion et les
moda li tés de finan ce ment le per met taient.

Sans cons ti tuer un fac teur d’opti mi sa tion comme
tel, la pos si bi li té de fusion ner les effec tifs de
jeu nes (16 à 20 ans) et d’adul tes per met une
aug men ta tion de l’offre ter ri to ria le de for ma tion
et contri bue par fois à assu rer la via bi li té de cer tai nes
for ma tions, moins popu lai res  auprès des jeu nes.

6.2 LA PLA NI FI CA TION ET LA GES TION
OPTI MA LES DES RES SOUR CES HUMAI NES

Comme men tion né à la sec tion 4.2.1, si cer tai nes
situa tions peu vent jus ti fier la mise en place d’un
éta blis se ment qui  accueille, dans cha que domai ne

de for ma tion, une seule cohor te d’appre nants à
la fois, il est net te ment pré fé ra ble de pour sui vre
l’ana ly se et de déter mi ner les condi tions opti ma les
de mobi li sa tion des res sour ces humai nes et
d’exploi ta tion d’un éta blis se ment de for ma tion.

Cependant, cer tai nes consi dé ra tions exter nes
rele vant de pré oc cu pa tions poli ti ques ou admi -
nis tra ti ves, tel les que les enga ge ments gou ver -
ne men taux anté rieurs, l’acces si bi li té ter ri to ria le,
l’équi li bre entre les  régions, la pro xi mi té de cer -
tai nes entre pri ses, etc., peu vent « sur dé ter mi ner »
les condi tions d’implan ta tion et la répar ti tion des
for ma tions (carte des ensei gne ments). Il y a lieu
de véri fier si de tel les contrain tes exis tent avant
d’éla bo rer et sur tout de fina li ser le scé na rio
d’implan ta tion d’un réfé ren tiel de for ma tion.

S’il est for te ment sou hai ta ble que cha que éta blis -
se ment puis se  accueillir un mini mum de deux
grou pes d’appre nants à la fois, il faut éga le ment
viser une uti li sa tion opti ma le des instal la tions et
des équi pe ments et pren dre en consi dé ra tion
le poten tiel de cha que  milieu en ce qui a trait
à la réali sa tion des  stages, mais éga le ment au
recru te ment de nou veaux appre nants et à leur
héber ge ment, s’il y a lieu.

Sur le plan de l’éta blis se ment de for ma tion,
l’ana ly se de l’opti mi sa tion des res sour ces doit
pren dre en consi dé ra tion, pour cha que réfé ren -
tiel de for ma tion, un ensem ble de fac teurs :

• la capa ci té d’accueil de l’éta blis se ment ;

• l’uti li sa tion opti ma le des équi pe ments ;

• le poten tiel de cha que  milieu en rela tion prin ci -
pa le ment avec la capa ci té de réali sa tion des
 stages et de la for ma tion en  milieu de tra vail ;

• la dis po ni bi li té et l’exper ti se des for ma teurs, etc.

Par exemple, le scé na rio opti mal pour l’implan -
ta tion d’un réfé ren tiel de for ma tion en bri que tage-
maçon ne rie consis te rait à met tre en place un
dis po si tif de for ma tion pou vant  accueillir deux
grou pes au mini mum ou des mul ti ples de deux
grou pes d’appre nants.
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6.3 L’UTI LI SA TION OPTI MA LE DES  LOCAUX
SPÉ CIA LI SÉS ET DES ÉQUI PE MENTS

La pro duc tion d’un guide d’orga ni sa tion exige
que l’on porte une atten tion par ti cu liè re au taux
d’occu pa tion des  locaux spé cia li sés et au taux
d’uti li sa tion des équi pe ments spé cia li sés (sou vent
les plus  coûteux).

La for ma tion pro fes sion nel le  conçue selon l’APC
doit met tre en place des condi tions de for ma tion
qui se rap pro chent le plus pos si ble de la réali té
du monde du tra vail. La pro duc tion ou la révi sion
de cer tains réfé ren tiels s’accom pa gne de l’amé -
na ge ment de  locaux spé cia li sés et de l’achat de
cer tains équi pe ments de poin te qui néces si tent
d’impor tants inves tis se ments.

Si ces  locaux et ces équi pe ments sont indis -
pen sa bles pour répon dre aux exi gen ces de la
for ma tion, on cons ta te sou vent que leur taux
d’uti li sa tion par un grou pe d’appre nants est
limi té, souvent entre 15 et 20 pour cent. On doit
donc explo rer les dif fé ren tes pis tes pou vant en
maxi mi ser l’emploi.

La pre miè re démar che consis te à véri fier si d’autres
for ma tions du même sec teur d’acti vi té peu vent
béné fi cier de ces équi pe ments, par exem ple la
méca ni que auto mo bi le en rela tion avec la méca -
ni que die sel, etc. La secon de démar che porte
sur la mise en place de dis po si tifs de for ma tion et
sur l’ana ly se de la capa ci té d’accueil pour assu rer
une cer tai ne opti mi sa tion de ces équi pe ments
(for ma tions  connexes et nom bre de grou pes
d’appre nants).

Par exem ple, on peut esti mer qu’en bri que tage-
maçon ne rie, l’opti mi sa tion repo se rait sur la mise
en place de dis po si tifs pou vant  accueillir deux ou
des mul ti ples de deux grou pes d’appre nants
puis que le fac teur limi ta tif est l’uti li sa tion des
ate liers. Si la for ma tion était don née sur le chan -
tier, la situa tion pourrait être dif fé ren te. Le fac teur
limi ta tif serait alors la capa ci té de réali ser un pro jet
d’une cer tai ne enver gu re en  offrant des condi tions
de tra vail res pec tueu ses des pres crip tions du
réfé ren tiel de for ma tion.

La prise en consi dé ra tion du degré de com plé men -
ta ri té des réfé ren tiels  offerts  conduit natu rel le ment
à la mise en place d’éta blis se ments sec to riels

spé cia li sés ou, tout au moins, au regrou pe ment
de réfé ren tiels d’un même sec teur de for ma tion
dans une cer tai ne par tie de l’éta blis se ment de
for ma tion. C’est ainsi que des éta blis se ments
peu vent être spé cia li sés dans les sec teurs de la
santé, de l’admi nis tra tion et du com mer ce, du
tou ris me et de l’ali men ta tion, de l’agri cul ture, du
bâti ment, etc. On pour rait aussi réser ver des
par ties d’éta blis se ment pour des for ma tions rele -
vant d’un même sec teur.

6.3.1 La ges tion des  outils et des instru ments

L’opti mi sa tion du dis po si tif de for ma tion passe par
la ges tion des  outils et des instru ments spé cia li sés.
Souvent, les admi nis tra tions sont par ta gées entre
le sou hait d’assu rer la dis po ni bi li té des  moyens
en fonc tion des  besoins par ti cu liers à cha que
for ma tion et la néces si té d’assu rer le contrô le,
la pré ven tion des bris, de la perte et du vol. Si
les pra ti ques adop tées  visent à mini mi ser les
ris ques, elles pré sen tent sou vent l’inconvé nient
de limi ter la dis po ni bi li té de ce maté riel pour tant
indis pen sa ble à une for ma tion de qua li té. Parmi
les pra ti ques les plus répan dues, men tion nons la
ges tion des  outils par filiè re ou dépar te ment de
for ma tion et la mise à dis po si tion, sous la res pon -
sa bi li té de cha que for ma teur, d’un nom bre limi té
d’outils et d’équi pe ments pour cha que grou pe
d’appre nants. Lorsque plu sieurs grou pes sont
sou mis à de tel les pra ti ques, il en résul te non pas
une éco no mie, mais une aug men ta tion des coûts
et une sous-uti li sa tion des équi pe ments.

L’instau ra tion d’un maga sin cen tral, l’embau che
d’un maga si nier et l’adop tion de métho des ser rées
de prêt et de contrô le des  outils et des  petits
équi pe ments per met tent de résou dre ce pro -
blè me, du moins en par tie. En sus ci tant une prise
de cons cien ce de l’appre nant et en  revoyant les
res pon sa bi li tés des for ma teurs (usage cor rect des
instru ments et pré ven tion des bris), on arri ve à
mieux uti li ser ce maté riel et à le ren dre plus acces -
si ble. Cette façon de faire engen dre des éco no -
mies, car une ges tion écla tée entraî ne l’achat d’un
plus grand nom bre d’arti cles ou limi te for te ment
leur poten tiel d’uti li sa tion.
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6.4 DIMINUTION DES COÛTS DE 
FONC TION NE MENT D’UN 
ÉTA BLIS SE MENT DE FOR MA TION

Il est pos si ble d’encais ser des reve nus et d’atté -
nuer ainsi une par tie des coûts de fonc tion ne ment
d’un éta blis se ment de for ma tion par la pro duc -
tion et la com mer cia li sa tion de biens et de ser vi ces
et la tenue de cer tai nes acti vi tés de for ma tion et
de per fec tion ne ment des ti nées à répon dre aux
 besoins des entre pri ses du  milieu (voir l’enca dré
ci-des sous).
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ENCADRÉ NO 3

SCÉNARIOS DE REMPLACEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION

La formation professionnelle repose sur le développement de compétences rattachées directement
à l'exercice d'un métier ou d'une profession. Cette formation représente un défi de taille, particulière-
ment dans les milieux où les ressources humaines et financières sont limitées. Pour relever ce défi,
trois conditions doivent être réunies :

• disposer d'une instrumentation de qualité ;

• avoir accès à des personnes qualifiées ;

• disposer d'équipements et de matières d'œuvre permettant de recréer ou d'accéder à un 
environnement représentatif de la fonction de travail visée.

L'ensemble de la documentation produite dans le cadre de la démarche d'ingénierie péda-
gogique, complétée par du matériel didactique et d'évaluation, permet de remplir la première
condition. Une sélection rigoureuse des nouveaux formateurs, alliée à la formation et au perfec-
tionnement du personnel en place, constitue une réponse appropriée à la deuxième condition.
Cependant, la troisième condition s'avère souvent plus difficile à remplir.

Une offre de formation de qualité ne peut se réaliser sans un minimum d'équipement et de
matières d'œuvre. Dans un environnement où les ressources financières sont rares, il faut chercher
systématiquement les avenues pouvant contribuer à augmenter le potentiel des établissements
de formation et à faciliter l'accès aux ressources professionnelles.

Parmi les principales pistes à explorer, on peut noter :

• la production et la commercialisation de biens et de services ;

• la formation en entreprise ;

• le partage d'équipements avec les entreprises (locaux, machinerie) ;

• la collaboration à l'entretien du parc immobilier et des équipements de l'établissement de 
formation ;

• l'organisation de services aux entreprises comme la formation et le perfectionnement du 
personnel.

La nature même de la formation professionnelle exige que les apprenants soient placés en situation
de production de biens et de services en relation directe avec les conditions d'exercice de la
profession en cause. Cette production acquiert très rapidement une valeur commerciale durant
la formation. Il est alors possible d'exploiter ce potentiel et de contribuer ainsi à une partie des
coûts de fonctionnement d'un établissement de formation. 

Le potentiel de commercialisation de biens et de services varie selon le type de formation et
l'environnement. Comme il est mentionné dans l'encadré numéro 3 du guide méthodologique 4,
Conception et réalisation d'un guide pédagogique, il est possible de concevoir des scénarios
de formation qui intègrent un tel volet. 
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Ces actions devraient cependant s'inscrire dans un cadre rigoureux qui vise à assurer aux
apprenants que les objectifs de production et d'autofinancement ne seront pas atteints au
détriment de la formation.

Ce cadre pourrait, notamment, contenir les éléments suivants :

• détermination des filières qui présentent un faible, un moyen ou un fort potentiel de production
de biens ou de services commercialisables ;

• sélection des compétences des filières qui se prêtent à une telle activité. Il est important de
rappeler que la production devrait s'effectuer principalement au cours des deux dernières 
phases d'acquisition de la compétence, soit le transfert et l'enrichissement. Les phases 
d'exploration et d'apprentissage de base devraient être exclues de toute activité de ce type;

• mise en place des conditions de base qui favorisent ce type d'activité en ce qui concerne plus
particulièrement les règles de gouvernance et de gestion des établissements de formation 
et les ententes locales. 

Les acti vi tés de com mer cia li sa tion ne peu vent être envi sa gées sans une révi sion des lois et des
règle ments qui régis sent la ges tion des éta blis se ments de for ma tion. La tenue de ces acti vi tés
 dépend, en pre mier lieu, de la volon té des res pon sa bles gou ver ne men taux d’accor der à ces
éta blis se ments une cer tai ne forme d’auto no mie et de leur recon naî tre le pou voir de dis po ser,
en tout ou en par tie et selon cer tai nes  règles, des « pro fits » réali sés. Elle néces si te, en  second lieu,
une révi sion des modes de ges tion des éta blis se ments. On doit s’assu rer, dès le  départ, d’une
gran de trans pa ren ce de la ges tion et d’un pro ces sus rigou reux de red di tion de comp tes et de
véri fi ca tion. La com mer cia li sa tion  requiert, en troi siè me lieu, un  accord de la com mu nau té pour
évi ter que les appre nants  soient consi dé rés comme du per son nel dis po ni ble à bon mar ché et
que cer tains com mer ces ou cer tai nes entre pri ses asso cient ces acti vi tés à une concur ren ce déloya le,
ce qui pour rait nuire à la mis sion de l’éta blis se ment et à son rayon ne ment. Une cam pa gne de
sen si bi li sa tion et une consul ta tion des prin ci paux inté res sés peu vent contri buer à atté nuer les
réti cen ces et même à obte nir la col la bo ra tion des inté res sés.

La for ma tion en entre pri se repré sen te une autre ave nue qui per met de béné fi cier de cer tains
équi pe ments spé cia li sés. Dans un contex te où l’accès à la machi ne rie spé cia li sée est limi té, il
peut être avan ta geux d’éta blir un par te na riat avec les entre pri ses. On peut ainsi ima gi ner une
appro che selon laquel le les deux pre miè res pha ses du déve lop pe ment de cer tai nes com pé ten ces,
soit l’explo ra tion et l’appren tis sa ge de base, se réali sent en éta blis se ment de for ma tion et que
les appre nants puis sent béné fi cier par la suite d’un stage en entre pri se où ils pour raient com plé ter
leur for ma tion, déve lop per leur dex té ri té et appro fon dir cer tai nes  notions ou com pé ten ces en
rela tion avec l’en vir onnement de l’entre pri se.

Le par tage d’équi pe ments repré sen te éga le ment une ave nue inté res san te à explo rer. En effet,
dans cer tains domai nes, il est pos si ble d’envi sa ger que l’éta blis se ment de for ma tion fasse l’achat
d’équi pe ment, seul ou avec les entre pri ses, et qu’il soit mis par tiel le ment à leur dis po si tion, selon
des moda li tés pré ci ses. Cette for mu le per met à l’éta blis se ment de for ma tion de rédui re les coûts
d’implan ta tion et de réali sa tion de la for ma tion tout en per met tant aux entre pri ses du  milieu
d’avoir accès à cer tains équi pe ments qu’elles ne pour raient nor ma le ment se pro cu rer. On pense
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par exem ple à des appa reils de métro lo gie, d’ana ly se de résis tan ce des maté riaux et même de
fabri ca tion méca ni que ou de sou da ge, à un labo ra toi re d’infor ma ti que, etc. Il est éga le ment
pos si ble, dans un tel contex te, d’obte nir la col la bo ra tion des entre pri ses du  milieu pour mieux
entre te nir et même renou ve ler une par tie du parc d’équi pe ments puisqu’il est de l’inté rêt
des deux par ties que ce parc demeu re dis po ni ble et fonc tion nel.

La pres ta tion de ser vi ces de per fec tion ne ment ou de for ma tion des ti nés à répon dre aux
 besoins des entre pri ses du  milieu est une ave nue qui met à contri bu tion les res sour ces humai nes,
phy si ques et maté riel les de l’éta blis se ment. Ces ser vi ces peu vent géné rer des reve nus et ainsi
contri buer au finan ce ment des coûts de fonc tion ne ment de l’éta blis se ment. On doit cepen dant
noter que ce type d’acti vi té doit être entou ré des mêmes pré cau tions et sou mis aux mêmes
enca dre ments, sur le plan de la ges tion et de la trans pa ren ce, que la pro duc tion de biens et
de ser vi ces.

S’il est pos si ble de pré sen ter glo ba le ment ce type de scé na rio dans le guide d’orga ni sa tion, il
ne peut cepen dant être géné ra li sé et uni for mi sé puisqu’il demeu re sou mis au contex te et au
 milieu où se trou ve cha que éta blis se ment de for ma tion.
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7.1 L’ÉQUI PE DE PRO DUC TION

L’équi pe mise en place pour tra ver ser les dif fé -
ren tes éta pes condui sant à la pro duc tion du
réfé ren tiel de for ma tion, du guide péda go gi que
et du réfé ren tiel d’éva lua tion est géné ra le ment
res pon sa ble de la pro duc tion du guide d’orga ni -
sa tion péda go gi que et maté riel le. Cette équi pe
est com po sée d’un métho do lo gue spé cia lis te
de l’appli ca tion de l’appro che par com pé ten ces
(APC) et d’un ou de quel ques for ma teurs. On doit
s’assu rer qu’au moins un des for ma teurs maî tri se
l’ensem ble des com pé ten ces du  métier. Dans le
cas contrai re, il sera néces sai re de s’adjoin dre un
spé cia lis te du  métier.

Certaines per son nes res pon sa bles de la ges tion
admi nis tra ti ve peu vent éga le ment faire par tie de
cette équi pe. Elles  devront par ti ci per à la révi sion
du mode de finan ce ment de la for ma tion, à la
cons truc tion ou à la réno va tion des bâti ments
ainsi qu’à la mise à  niveau du parc d’équi pe ments.

7.2 CONTENU D’UN GUIDE 
D’ORGA NI SA TION PÉDA GO GI QUE 
ET MATÉ RIEL LE

La table de matiè res d’un guide d’orga ni sa tion
péda go gi que et maté riel le pour rait être la sui van te :

1. Introduction et pré sen ta tion du guide
d’orga ni sa tion péda go gi que et maté riel le

2. Buts du réfé ren tiel de for ma tion

3. Description du réfé ren tiel de for ma tion

4. Organisation de la for ma tion
Présentation du logi gram me
Présentation du chro no gram me
Modes d’orga ni sa tion à pri vi lé gier

5. Les res sour ces humai nes
Aspects à consi dé rer pour s’assu rer de la
com pé ten ce des res sour ces humai nes

6. L’orga ni sa tion phy si que et maté riel le
6.1. Ressources maté riel les

- Machinerie, équi pe ments et acces soi res
- Outils et instru ments
- Matériel de sécu ri té
- Matière d’œuvre et matiè re pre miè re
- Mobilier et équi pe ment de  bureau
- Matériel audio vi suel et infor ma ti que
- Matériel didac ti que

6.2. Ressources phy si ques
- Besoins en  locaux, super fi cie et 
amé na ge ments

7. Scénarios de rechan ge

Annexes
Plans d’amé na ge ment

Voici, à titre d’exem ple, la pré sen ta tion des buts
et la des crip tion du pro gram me Briquetage-
maçon ne rie.

Buts du réfé ren tiel de for ma tion

Le réfé ren tiel de Briquetage-maçon ne rie pré pa re
à l’exer ci ce du  métier de bri que teur-maçon.

Il vise à for mer des spé cia lis tes aptes à tra vailler
dans dif fé rents sec teurs d’acti vi té liés prin ci pa le -
ment à l’indus trie de la cons truc tion, soit dans les
sec teurs rési den tiel, insti tu tion nel et com mer cial
ainsi que dans ceux du génie civil et de la voi rie.

Les bri que teurs- maçons doi vent exé cu ter diver ses
 tâches tel les qu’esti mer les quan ti tés de maté riaux
néces sai res pour pré pa rer les pos tes de tra vail
et instal ler des  lignes ver ti ca les aux  angles pour
per met tre de conser ver l’aplomb et la ligne hori -
zon ta le ser vant de guide pour l’ali gne ment et la
pla néi té de l’ensem ble de l’ouvra ge. Une fois
ces pré pa ra tifs ter mi nés, ils pour ront effec tuer
l’éten da ge du mor tier à l’aide de la truel le afin
de lier dif fé rents élé ments de maçon ne rie dont
la bri que, le bloc de béton et la pier re. Tout au

7 Production et vali da tion du pro jet de guide 
d’orga ni sa tion péda go gi que et maté riel le
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long de la pose, l’agen ce ment des élé ments
s’effec tue au moyen de dif fé rents appa reils défi -
nis dans le plan et le devis. Afin de res pec ter ces
der niers et d’assu rer la qua li té de l’ensem ble de
l’ouvra ge, cer tai nes cou pes  seront fai tes avec le
mar teau, le burin ou cer tains équi pe ments comme
la scie à maçon ne rie et la guillo ti ne, lors que la
pré ci sion et la net te té  seront exi gées.

Tout en éri geant les murs, les bri que teurs- maçons
doi vent insé rer dif fé rents acces soi res qui ont pour
but de sup por ter des char ges, d’empê cher l’infil -
tra tion de l’eau et de ren for cer l’ensem ble. En cours
de réali sa tion, la fini tion des  joints est effec tuée
de dif fé ren tes  façons en fonc tion de l’expo si tion

de l’ouvra ge aux intem pé ries. Ces  tâches s’effec -
tuent pres que tou jours à par tir d’écha fau da ges
mon tés pour per met tre un cer tain  confort dans
l’accom plis se ment des  tâches. Notons que la res tau -
ra tion des bâti ments exige aussi une main-d’œuvre
qui pos sè de des connais san ces pré ci ses et qui
maî tri se des tech ni ques spé ci fi ques.

Description du réfé ren tiel de for ma tion

La durée du réfé ren tiel de for ma tion est de 900
heu res. Le réfé ren tiel com prend 14 com pé ten ces
dont la durée varie de 30 à 120 heu res. Cette durée
cou vre le temps consa cré à la for ma tion, à l’éva -
lua tion des appren tis sa ges aux fins de la sanc tion
des étu des et à l’ensei gne ment cor rec tif.

Numéro de la 
com pé ten ce

Titre de la com pé ten ce Durée (heu res)

1 Se  situer au  regard du  métier et de la démar che de for ma tion 30

2 Prévenir les attein tes à la santé, à la sécu ri té et à l'inté gri té 30
phy si que sur les chan tiers de cons truc tion

3 Préparer et éten dre des mor tiers 30

4 Ériger des écha fau da ges 30

5 Effectuer la pose de blocs et de bri ques à la ligne 120

6 Monter des coins en blocs et en bri ques 90

7 Interpréter des plans et des devis 60

8 Construire et répa rer des ouvra ges sim ples en blocs et en bri ques 90

9 Ériger des ouvra ges com plexes en élé ments de maçon ne rie 90

10 Effectuer des sou du res sim ples et de l'oxy cou pa ge 45

11 Construire et répa rer des ouvra ges en élé ments pré fa bri qués 45

12 Tailler et poser des pier res natu rel les et arti fi ciel les 90

13 Construire et répa rer des che mi nées et des bases de poê les 30

14 S'inté grer en  milieu de tra vail (stage) 120
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Comme men tion né à la sec tion 4.3, la pré sen ta -
tion fina le du réfé ren tiel  devrait être ajus tée si le
mode de for ma tion rete nu intè gre l’ensei gne ment
de matiè res de for ma tion géné ra le.

7.3 DÉMARCHE DE VALI DA TION

Au terme de l’éla bo ra tion d’un guide d’orga ni sa -
tion, une ren con tre de vali da tion est orga ni sée.
Les per son nes réuni es sont  issues du  milieu de
la for ma tion. Il s’agit de for ma teurs qui ensei -
gne ront le pro gram me visé et aux quels peu vent
s’ajou ter une ou quel ques per son nes res pon sa -
bles de l’admi nis tra tion cen tra le et qui joue ront
un rôle dans l’implan ta tion du réfé ren tiel.

De façon à opti mi ser les résul tats de cette ren con -
tre, les for ma teurs invi tés doi vent être les mêmes
que ceux qui ont déjà assis té à la vali da tion du
réfé ren tiel de for ma tion. Ces per son nes sont déjà
au fait du pro jet, de la métho de d’éla bo ra tion
uti li sée, des orien ta tions rete nues, etc.

L’ordre du jour de cette ren con tre pour rait être
le sui vant :

• Mot de bien ve nue et pré sen ta tion des per son nes
par ti ci pan tes ;

• Retour sur les éta pes d’ingé nie rie péda go gi -
que et sur le conte nu géné ral du réfé ren tiel
de for ma tion ;

• Présentation des buts et des objec tifs du guide
d’orga ni sa tion ;

• Présentation du conte nu lié à l’orga ni sa tion
péda go gi que ;

• Présentation des élé ments de l’orga ni sa tion
phy si que et maté riel le ;

• Présentation, s’il y a lieu, des scé na rios pos si -
bles d’orga ni sa tion ;

• Commentaires et recom man da tions concer nant
la démar che d’implan ta tion ;

• Fin de la ren con tre.

Au  moment de la vali da tion, on cher che à obte nir
un consen sus. Il n’est pas oppor tun de blo quer
la séan ce par des consi dé ra tions par ti cu liè res. On
doit évi ter de conve nir, séan ce tenan te, des modi -
fi ca tions qui  seront appor tées au guide afin de
pré ser ver le carac tè re consul ta tif de la ren con tre
et de lais ser à l’équi pe le temps de matu ra tion
néces sai re en ce qui a trait aux ajus te ments à
appor ter au guide d’orga ni sa tion. Cependant,
l’ani ma teur doit pro cé der, au terme de la séan ce,
à une syn thè se des prin ci paux avis  recueillis et
véri fier cette syn thè se avec les per son nes pré sen -
tes, de façon à s’assu rer d’avoir en main l’infor ma tion
néces sai re à la prise de déci sions qui sui vra la
vali da tion ainsi qu’à la rédac tion du rap port.
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ENCADRÉ NO 4

DÉMARCHE D’IMPLAN TA TION D’UN RÉFÉ REN TIEL DE FOR MA TION

L’implan ta tion d’un réfé ren tiel de for ma tion est le pro ces sus admi nis tra tif qui  conduit à met tre
en place les  moyens  humains, phy si ques, maté riels et finan ciers pour réali ser la for ma tion.
L’implan ta tion impli que l’uti li sa tion de l’ensem ble des docu ments pro duits dans le cadre de
l’ingé nie rie péda go gi que, mais plus par ti cu liè re ment du guide d’orga ni sa tion péda go gi que
et maté riel le.

On peut dis tin guer neuf gran des éta pes du pro ces sus admi nis tra tif :

• la mise en place d’une équi pe res pon sa ble de l’implan ta tion du réfé ren tiel de for ma tion ;

• l’éla bo ra tion d’un plan de tra vail et d’un calen drier de réali sa tion ;

• la déter mi na tion de la capa ci té d’accueil glo ba le ;

• la déter mi na tion des lieux de for ma tion visés (carte des ensei gne ments) et la répar ti tion de la
capa ci té d’accueil entre les éta blis se ments de for ma tion ;

• l’audit des res sour ces phy si ques et maté riel les ;

• la mobi li sa tion des  moyens et la mise à  niveau des  locaux et des équi pe ments néces sai res ;

• l’audit des res sour ces humai nes et la déter mi na tion des  besoins de ren for ce ment des capa ci tés
des ges tion nai res ;

• la mobi li sa tion, la for ma tion ou le per fec tion ne ment des res sour ces humai nes ;

• l’appui à la mise en œuvre de la for ma tion.

L’équi pe d’implan ta tion d’un réfé ren tiel est géné ra le ment com po sée de per son nes rat ta chées à
l’admi nis tra tion et au finan ce ment de la for ma tion. Il est impor tant qu’elles s’assu rent de la
col la bo ra tion des prin ci paux mem bres de l’équi pe de pro duc tion res pon sa ble des réfé ren tiels
de for ma tion et d’éva lua tion ainsi que du guide péda go gi que et du guide d’orga ni sa tion
phy si que et maté riel le.

L’étape d’éla bo ra tion du plan de tra vail est l’occa sion de pré sen ter la stra té gie d’implan ta tion
rete nue et de sélec tion ner les prin ci paux docu ments qui  seront uti li sés. Dès le  départ, il faut
pré ci ser si l’on pré voit pro cé der à une implan ta tion pro gres si ve ou si l’on vise à ce que le
réfé ren tiel soit implan té en même temps dans les lieux de for ma tion visés. Le calen drier de
réali sa tion devra être ajus té en consé quen ce, tout en pre nant en consi dé ra tion le temps réser vé
à cha cu ne des éta pes sub sé quen tes.

La déter mi na tion de la capa ci té d’accueil du dis po si tif de for ma tion est liée direc te ment à l’ana ly se
des  besoins quan ti ta tifs de for ma tion. La capa ci té d’accueil est fonc tion des  besoins récur rents
de for ma tion. On devra s’assu rer de ne pas met tre en place un dis po si tif basé uni que ment sur
des  besoins ponc tuels qui dimi nue ront dès l’arri vée sur le mar ché du tra vail des pre miè res
cohor tes de diplô més, occa sion nant par la suite une sur ca pa ci té de for ma tion. (Voir à ce sujet
le guide métho do lo gi que 1, Conception et réali sa tion des étu des sec to riel les et pré li mi nai res.)
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La répar ti tion des ensei gne ments cons ti tue le deuxiè me point à pré ci ser avant de pro cé der au
rele vé des  besoins en res sour ces humai nes, phy si ques et maté riel les. Elle per met de pré ci ser
le nom bre d’éta blis se ments de for ma tion visés et de déci der, s’il y a lieu, d’entre pren dre la cons -
truc tion de nou veaux éta blis se ments. Elle est aussi l’occa sion de fixer la capa ci té d’accueil de
cha que éta blis se ment.

Il faut par la suite repé rer les  besoins en res sour ces phy si ques et maté riel les. On doit éta blir les
 besoins de cha que éta blis se ment, à par tir du conte nu du guide d’orga ni sa tion péda go gi que
et maté riel le et de la liste de ce que l’on pos sè de déjà. La réali sa tion d’un audit de cha que
éta blis se ment de for ma tion mène à connaî tre pré ci sé ment l’état des lieux, des  locaux et des
équi pe ments en place. L’audit est éga le ment l’occa sion d’explo rer le poten tiel d’opti mi sa tion
de ces res sour ces et, s’il y a lieu, d’envi sa ger la pos si bi li té de met tre en place des scé na rios de
rechan ge qui per met traient de finan cer une par tie des coûts de la for ma tion (enca dré numé ro 3)
ou d’accé der à des res sour ces du  milieu ou des entre pri ses. Ces scé na rios  devraient pren dre
en consi dé ra tion la situa tion et l’en vir onnement de cha que éta blis se ment.

L’étape sui van te consis te à mobi li ser les  moyens, prin ci pa le ment finan ciers, pour pro cé der à la
mise à  niveau des  locaux et des équi pe ments. On doit donc exa mi ner la pos si bi li té d’obte nir
l’appui de cer tains par te nai res comme les gran des entre pri ses ou les asso cia tions pro fes sion nel les.
Certaines éco no mies addi tion nel les pour raient être réali sées en pro cé dant à des  achats regrou pés
d’équi pe ments des ti nés à l’ensem ble des éta blis se ments.

Les ressources humaines responsables de la formation et de sa gestion se situent au coeur du
processus d'implantation d'un référentiel de formation. En se basant sur la capacité d'accueil
projetée pour chaque établissement de formation et sur les données présentées dans le guide
d'organisation pédagogique et matérielle, il est pos si ble de déter mi ner le nom bre de for ma teurs
dont on aura  besoin. L’audit d’un éta blis se ment  devrait com pren dre celui de la situa tion et des
 besoins du per son nel en place,  incluant ceux des ges tion nai res et, s’il y a lieu, ceux des  autres
per son nes ayant un rôle d’appui à la for ma tion comme les  conseillers péda go gi ques ou les
res pon sa bles d’ate liers. Une atten tion par ti cu liè re  devrait être alors por tée aux exi gen ces
tech ni ques et péda go gi ques pré sen tées dans le réfé ren tiel de for ma tion.

La mobi li sa tion des res sour ces humai nes consis te en pre mier lieu à s’assu rer que cha que éta blis -
se ment de for ma tion a à sa dis po si tion ou peut recru ter le nom bre de for ma teurs néces sai res
pour don ner la for ma tion pro je tée. On doit par fois pré voir le recru te ment de vaca tai res ou
conclu re des enten tes spé cia les avec des entre pri ses pour s’assu rer des ser vi ces de spé cia lis tes
(voir à ce sujet la sec tion 4.2.3).

La mise à  niveau des for ma teurs  devrait por ter aussi bien sur le volet tech ni que, en par ti cu lier
sur les nou vel les tech no lo gies, que sur le volet péda go gi que. Ce der nier  devrait inclu re un per fec -
tion ne ment par ti cu lier sur l’appro che par com pé ten ces et les chan ge ments qu’elle  induit tant sur
le plan de la for ma tion que sur celui de la ges tion (voir à ce sujet la sec tion 4.2.1).

La démar che d’implan ta tion d’un réfé ren tiel de for ma tion  devrait fina le ment mener à explo rer
diver ses ave nues rela ti ves à la quête d’appuis pou vant faci li ter la mise en place de la for ma tion.
Il est en effet pos si ble de mobi li ser un cer tain nom bre de for ma teurs pour la mise au point de
maté riel com plé men tai re de type didac ti que ou pour l’éva lua tion des appren tis sa ges, faci li tant
d’autant le tra vail d’implan ta tion de la for ma tion dans les éta blis se ments.

Des  outils de ges tion pour raient éga le ment être mis au point et viser, notam ment, l’éla bo ra tion d’un
calen drier des travaux pratiques, la mise en place d’un pro ces sus de recru te ment et de sélec tion
des  futurs appre nants, la déter mi na tion des  tâches des for ma teurs, l’instau ra tion d’un pro ces sus
de suivi et d’éva lua tion des appren tis sa ges, etc.
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ANNEXE 1

Adaptation méthodologique

Démarche méthodologique selon Les Cahiers de l’ingénierie

Portraits de 
secteur et études
préliminaires

Guide
pédagogique

Guide
d’organisation

Démarche méthodologique selon les guides de l’OIF

Bloc 1
Situation du marché 

du travail

Bloc 2
Situation du métier

Bloc 3
Développement pédagogique

Référentiel de 
métier-compétences

Études sectorielles 
et préliminaires

Guide
pédagogique

Guide
d’organisation

Projet 
de formation

Programme
d’études

Analyse de 
situation
de travail 
(AST)

Liste des 
compétences 
du métier

Référentiel
de formation

Référentiel
d’évaluation

Analyse de 
situation

de travail (AST)

Guide
d’évaluation
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ANNEXE 2

PRÉ VI SION DES COÛTS DÉCOU LANT DU DÉVE LOP PE MENT 
OU DE L’ACTUA LI SA TION D’UN RÉFÉ REN TIEL DE FOR MA TION PRO FES SION NEL LE

IDEN TI FI CA TION

Référentiel de for ma tion : Numéro :

Secteur de for ma tion : Numéro :

Révisé £ Nouveau £ Année d’implan ta tion pré vue :

Durée actuel le du réfé ren tiel :

Nombre  actuel d’éta blis se ments de for ma tion auto ri sés :

PRÉ VI SIONS BUD GÉ TAI RES

Développement ou actua li sa tion d’un réfé ren tiel de for ma tion (Préciser les tra vaux à réali ser et leur
coût (réfé ren tiel  métier-com pé ten ces, réfé ren tiel de for ma tion, etc.))

Durée de la for ma tion (Indiquer, le cas  échéant, le chan ge ment éven tuel de la durée et expli quer.)

Nombre d’éta blis se ments de for ma tion auto ri sés (Indiquer, le cas  échéant, le chan ge ment éven tuel
du nom bre d’auto ri sa tions et expli quer.)

Acquisition d’équi pe ment (Préciser, le cas  échéant, les équi pe ments impor tants à acqué rir et four nir
une esti ma tion des coûts.)

Aménagement des  locaux (Préciser, le cas  échéant, les  besoins éven tuels d’amé na ge ment et four nir
une esti ma tion des coûts.)

Développement des res sour ces humai nes (Préciser, le cas  échéant, le  besoin de per fec tion ne ment
tech ni que et péda go gi que des for ma teurs et four nir une esti ma tion des coûts.)

Autres élé ments (Préciser et four nir une esti ma tion des coûts.)
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ANNEXE 3

Méthode de cal cul de la sur fa ce tota le d’un ate lier

On peut déter mi ner la sur fa ce tota le néces sai re d’un ate lier en appli quant, pour cha que arti -
cle qui y sera instal lé, la métho de sui van te.

ST = Ss + Sg + Se
où
ST : sur fa ce tota le ;
Ss : sur fa ce sta ti que (sur fa ce occu pée par un meu ble, une machi ne, une instal la tion) ;

Sg : sur fa ce de gra vi ta tion (sur fa ce néces sai re à l’uti li sa teur) ;
Se : sur fa ce d’évo lu tion.

De plus, Sg = Ss x C
où
C : nom bre de côtés par les quels Ss est des ser vi (de 1 à 4).

De plus, Se = (Ss + Sg) K
où
K : cœf fi cient déter mi né expé ri men ta le ment et qui varie de 0,05 à 3. 

En for ma tion pro fes sion nel le, K = 2 dans la majo ri té des cas.

On  obtient fina le ment l’équa tion sui van te :
ST = Ss + (Ss x C) + (Ss + Sg) K

Le résul tat de l’addi tion des sur fa ces tota les de cha cun des élé ments instal lés dans un ate lier donne la
sur fa ce néces sai re.
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ANNEXE 4

Plan d’amé na ge ment type en Briquetage-maçon ne rie
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EXPRESSION DÉFINITION

Approche par com pé ten ces Approche qui consis te essen tiel le ment à défi nir les com pé ten ces 
(APC) inhé ren tes à l’exer ci ce d’un  métier et à les trans po ser dans le 

cadre de l’éla bo ra tion d’un réfé ren tiel de for ma tion ou 
pro gram me d’étu des

Compétence Regroupement ou ensem ble inté gré de connais san ces, 
d’habi le tés et d’atti tu des per met tant de faire, avec suc cès, 
une  action ou un ensem ble d’actions tel les qu’une tâche ou 
une acti vi té de tra vail

Compétences par ti cu liè res Compétences direc te ment liées à l’exé cu tion des  tâches et à 
une évo lu tion appro priée dans le contex te du tra vail. Elles 
ren voient à des  aspects  concrets, pra ti ques, cir cons crits et 
direc te ment liés à l’exer ci ce d’un  métier.

Compétences géné ra les Compétences cor res pon dant à des acti vi tés plus vas tes qui 
vont au-delà des  tâches, mais qui contri buent géné ra le ment 
à leur exé cu tion. Ces acti vi tés sont généralement communes 
à plusieurs tâches et transférables à plusieurs situations de travail.
Elles requièrent habituellement des apprentissages de nature 
plus fondamentale.

Curriculum Ensemble des  concepts, appro ches, docu ments et pro cé du res
qui per met tent la mise en place d’une démar che ou d’un 
pro ces sus (cur sus) de for ma tion. En for ma tion pro fes sion nel le, 
on par le ra du cur ri cu lum APC.

Évaluation Processus qui  conduit à por ter un juge ment sur les appren tis sa ges,
des appren tis sa ges à par tir de don nées  recueillies, ana ly sées et inter pré tées, 

en vue de déci sions péda go gi ques et admi nis tra ti ves.

Fonction de tra vail Regroupement d’emplois ou d’emplois- métiers pré sen tant 
un cor pus com mun de capa ci tés et de com pé ten ces en rela tion
avec un  métier ou une pro fes sion et sus cep ti bles d’être 
inscri tes dans un seul réfé ren tiel de for ma tion.

Ingénierie de la for ma tion Ensemble des poli ti ques, des  outils et des métho des 
pro fes sion nel le et tech ni que per met tant de met tre en œuvre, de façon coor don née et 

rigou reu se, les démar ches de concep tion, d’orga ni sa tion, 
d’exé cu tion et d’éva lua tion des  actions de for ma tion.

Ingénierie de ges tion Ensemble des cons ti tuan tes qui per met tent : de défi nir une 
poli ti que natio na le de FPT ; de la met tre en place ; d’appli quer
et de faire évo luer un cadre légal et régle men tai re ; de struc tu rer
et d’admi nis trer les prin ci paux sys tè mes de ges tion des 
res sour ces humai nes, finan ciè res et maté riel les ; d’assu rer la 
mise en œuvre de la for ma tion ainsi que l’éva lua tion de la 
per for man ce de l’ensem ble du sys tè me.

GLOSSAIRE
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EXPRESSION DÉFINITION

Ingénierie péda go gi que Outils et métho des condui sant à la concep tion, à la réali sa tion
et à la mise à jour conti nue des pro gram mes d’étu des ou 
des réfé ren tiels de for ma tion ainsi que des gui des péda go gi ques
qui en faci li tent la mise en œuvre.

Opérations Actions qui décri vent les pha ses de réali sa tion d’une tâche ; 
elles cor res pon dent aux éta pes des  tâches ; elles sont sur tout  
reliées aux métho des et aux tech ni ques uti li sées ou aux habi tu des
de tra vail exis tan tes ; elles per met tent d’illus trer sur tout des 
pro ces sus de tra vail.

Processus de tra vail Suite d’éta pes ordon nées dans le temps qui per met tent 
d’obte nir un résul tat (pro duit ou ser vi ce).

Processus de déri va tion Processus qui s’inscrit à l’inté rieur d’une démar che logi que 
qui per met de pas ser suc ces si ve ment de l’ana ly se d’élé ments
déter mi nés à la défi ni tion de nou veaux élé ments en fai sant 
déri ver, cha que fois, ce qui suit de ce qui pré cè de

Savoirs liés à la com pé ten ce Savoirs qui défi nis sent les appren tis sa ges essen tiels et signi fi ca tifs
que l’appre nant doit faire pour met tre en œuvre et assu rer 
l’évo lu tion de la com pé ten ce.

Secteur de for ma tion Regroupement de réfé ren tiels de for ma tion sur la base de 
leur com plé men ta ri té péda go gi que et admi nis tra ti ve et des 
affi ni tés entre les com pé ten ces qui les com po sent.

Tâches Actions qui cor res pon dent aux prin ci pa les acti vi tés à accom plir
dans un  métier ; elles per met tent géné ra le ment d’illus trer 
des pro duits ou des résul tats du tra vail.
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ET DE L’ENSEI GNE MENT PRO FES SION NELS, INSTI TUT NATIO NAL DE FOR MA TION
PRO FES SION NEL LE. Cadre d’éla bo ra tion de pro gram mes selon l’appro che par com pé ten ces
en for ma tion pro fes sion nel le, ver sion expé ri men ta le, 2006, 21 p.

52- RÉPU BLI QUE ALGÉ RIEN NE DÉMO CRA TI QUE ET POPU LAI RE,  MINISTÈRE DE LA FOR MA TION
ET DE L’ENSEI GNE MENT PRO FES SION NELS, INSTI TUT NATIO NAL DE FOR MA TION
PRO FES SION NEL LE. Approche par com pé ten ces en for ma tion pro fes sion nel le, Guide
métho do lo gi que pour l’éla bo ra tion de la nomen cla ture algé rien ne des  emplois et  métiers,
ver sion expé ri men ta le, 2006, 45 p.
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53- RÉPU BLI QUE ALGÉ RIEN NE DÉMO CRA TI QUE ET POPU LAI RE,  MINISTÈRE DE LA FOR MA TION
ET DE L’ENSEI GNE MENT PRO FES SION NELS, INSTI TUT NATIO NAL DE FOR MA TION
PRO FES SION NEL LE. Approche par com pé ten ces en for ma tion pro fes sion nel le, Méthodologie
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PRO FES SION NEL LE. Approche par com pé ten ces en for ma tion pro fes sion nel le, Guide
d’éla bo ra tion d’un réfé ren tiel du  métier, ver sion expé ri men ta le, 2006, 53 p.

55- RÉPU BLI QUE ALGÉ RIEN NE DÉMO CRA TI QUE ET POPU LAI RE,  MINISTÈRE DE LA FOR MA TION
ET DE L’ENSEI GNE MENT PRO FES SION NELS, INSTI TUT NATIO NAL DE FOR MA TION
PRO FES SION NEL LE. Approche par com pé ten ces en for ma tion pro fes sion nel le, Guide de concep tion
d’un pro jet de for ma tion, ver sion expé ri men ta le, 2006, 38 p.

56- RÉPU BLI QUE ALGÉ RIEN NE DÉMO CRA TI QUE ET POPU LAI RE,  MINISTÈRE DE LA FOR MA TION
ET DE L’ENSEI GNE MENT PRO FES SION NELS, INSTI TUT NATIO NAL DE FOR MA TION
PRO FES SION NEL LE. Approche par com pé ten ces en for ma tion pro fes sion nel le, Guide d’éla bo ra tion
d’un pro gram me d’étu des, ver sion expé ri men ta le, 2006, 83 p.

57- RÉPU BLI QUE ALGÉ RIEN NE DÉMO CRA TI QUE ET POPU LAI RE,  MINISTÈRE DE LA FOR MA TION
ET DE L’ENSEI GNE MENT PRO FES SION NELS, INSTI TUT NATIO NAL DE FOR MA TION
PRO FES SION NEL LE. Approche par com pé ten ces en for ma tion pro fes sion nel le, Guide d’implan ta tion
d’un pro gram me de for ma tion, ver sion expé ri men ta le, 2006, 117 p.

58- RÉPU BLI QUE ALGÉ RIEN NE DÉMO CRA TI QUE ET POPU LAI RE,  MINISTÈRE DE LA FOR MA TION
ET DE L’ENSEI GNE MENT PRO FES SION NELS, INSTI TUT NATIO NAL DE FOR MA TION
PRO FES SION NEL LE. Approche par com pé ten ces en for ma tion pro fes sion nel le, Guide d’éva lua tion
d’un réfé ren tiel pour l’éva lua tion de sanc tion, ver sion expé ri men ta le, 2006, 21 p.

59- RÉPU BLI QUE ALGÉ RIEN NE DÉMO CRA TI QUE ET POPU LAI RE,  MINISTÈRE DE LA FOR MA TION
ET DE L’ENSEI GNE MENT PRO FES SION NELS, INSTI TUT NATIO NAL DE FOR MA TION
PRO FES SION NEL LE. Approche par com pé ten ces en for ma tion pro fes sion nel le, Guide d’éla bo ra tion
d’un réfé ren tiel pour l’orga ni sa tion péda go gi que et maté riel le, ver sion expé ri men ta le, 2006, 48 p.

60- RÉPU BLI QUE DE GUI NÉE,  MINISTÈRE DE L’ENSEI GNE MENT TECH NI QUE ET DE LA
FOR MA TION PRO FES SION NEL LE. Programme de for ma tion, Maçonnerie, 2003, 112 p.

61- RÉPU BLI QUE DE GUI NÉE,  MINISTÈRE DE L’ENSEI GNE MENT TECH NI QUE ET DE LA
FOR MA TION PRO FES SION NEL LE. Guide péda go gi que, Maçonnerie, 2003, 190 p.

62- RÉPU BLI QUE DE GUI NÉE,  MINISTÈRE DE L’ENSEI GNE MENT TECH NI QUE ET DE LA
FOR MA TION PRO FES SION NEL LE. Guide d’éva lua tion, Maçonnerie, 2003, 186 p.

63- RÉPU BLI QUE DU CAME ROUN,  MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FOR MA TION PRO FES -
SION NEL LE, SECRÉ TA RIAT GÉNÉ RAL, DIREC TION DE LA FOR MA TION ET DE L’ORIEN TA TION
PRO FES SION NEL LES. Guide de confec tion des réfé ren tiels de for ma tion pro fes sion nel le,
2007, 44 p.

64- RÉPU BLI QUE TUNI SIEN NE,  MINISTÈRE DE L’ÉDU CA TION ET DE LA FOR MA TION, CEN TRE
NATIO NAL DE FOR MA TION DE FOR MA TEURS ET D’INGÉ NIE RIE DE FOR MA TION. Guide
métho do lo gi que, Portrait de sec teur, 86 p.
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65- RÉPU BLI QUE TUNI SIEN NE,  MINISTÈRE DE L’ÉDU CA TION ET DE LA FOR MA TION, CEN TRE
NATIO NAL DE FOR MA TION DE FOR MA TEURS ET D’INGÉ NIE RIE DE FOR MA TION. Élaboration
de pro gram mes selon l’appro che par com pé ten ces dans la for ma tion pro fes sion nel le, modu le 3 :
Réalisation d’une ana ly se de situa tion de tra vail (AST), notes de cours, 2004, 30 p.

66- RÉPU BLI QUE TUNI SIEN NE,  MINISTÈRE DE L’ÉDU CA TION ET DE LA FOR MA TION, CEN TRE
NATIO NAL DE FOR MA TION DE FOR MA TEURS ET D’INGÉ NIE RIE DE FOR MA TION. Élaboration
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NATIO NAL DE FOR MA TION DE FOR MA TEURS ET D’INGÉ NIE RIE DE FOR MA TION. Élaboration
de pro gram mes selon l’appro che par com pé ten ces dans la for ma tion pro fes sion nel le, modu le 4 :
Construire un pro jet de for ma tion, guide d’ani ma tion, 2004, 8 p.

68- RES SOUR CES HUMAI NES ET DÉVE LOP PE MENT  SOCIAL CANA DA, Classification natio na le
des pro fes sions (CNP), tuto riel, 2006, 23 p.

69- ROYAU ME DU MAROC,  MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FOR MA TION PRO FES SION NEL LE,
SECRÉ TA RIAT D’ÉTAT CHAR GÉ DE LA FOR MA TION PRO FES SION NEL LE. Cadre métho do -
lo gi que du réper toi re maro cain des  emplois et des  métiers, 2005, 43 p.

70- ROYAU ME DU MAROC,  MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FOR MA TION PRO FES SION NEL LE,
SECRÉ TA RIAT D’ÉTAT CHAR GÉ DE LA FOR MA TION PRO FES SION NEL LE. Cadre métho do -
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RÉFÉRENCES INTERNET

La majo ri té des docu ments cités dans la biblio gra phie sont acces si bles dans Internet. Les prin ci paux
sites consul tés dans le cadre de la réali sa tion des gui des métho do lo gi ques ci-des sous sont regrou pés
par thè mes.

Concernant l’éva lua tion du pro gram me d’« Appui aux poli ti ques natio na les de for ma tion
pro fes sion nel le et tech ni que » de l’OIF

Le docu ment inti tu lé « Évaluation exter ne du "pro gram me d’appui aux poli ti ques natio na les de
for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que" : rap port syn thè se, mars 2007, est dis po ni ble à l’adres se
sui van te :
http://www.fran co pho nie.org/res sour ces/eva lua tionsv1.cfm.

Concernant le docu ment « Ingénierie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que »

Le docu ment inti tu lé « L’Ingénierie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que» est acces si ble sur
les sites sui vants :
http://fpt-fran co pho nie.org/.
http://www3.mels.gouv.qc.ca/fpt/FPTparCadres/publi cat.htm.
http://www.info rou tefpt.org/ingenierieFPT/inge nie rie.htm.

Le docu ment inti tu lé « L’Ingénierie de la for ma tion pro fes sion nel le et tech ni que» a été adap té
dans une ver sion mise à la dis po si tion de l’UNES CO (UNE VOC). Ce docu ment a été tra duit en
 anglais et en espa gnol, ces ver sions sont dis po ni bles sur les sites sui vants :
http://www3.mels.gouv.qc.ca/fpt/FPTparCadres/publi cat.htm.
http://www.info rou tefpt.org/ingenierieFPT/inge nie rie.htm.

Concernant les sys tè mes de for ma tion pro fes sion nel le

Le docu ment Australian Qualifications Framework : Implementation Handbook est acces si ble à
l’adres se Internet sui van te :
http://www.aqf.edu.au/Portals/0/Documents/Handbook/AQF_Handbook_1-12.pdf

Le docu ment de M. Pradeep Kumar Joosery est acces si ble à l’adres se sui van te :
http://www.dakar.unes co.org/pdf/svt_mau ri ce.pdf.

La des crip tion du sys tè me édu ca tif de la France est pré sen tée à l’adres se sui van te :
http://www.eury di ce.org/res sour ces/eury di ce/eury ba se/pdf/sec tion/FR_FR_C5.pdf.

Concernant les prin ci paux docu ments métho do lo gi ques dis po ni bles

Certains docu ments pro duits par le minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport du gou ver ne ment
du Québec sont dis po ni bles sur les sites sui vants :
http://www3.mels.gouv.qc.ca/fpt/FPTparCadres/publi cat.htm.
http://www.info rou tefpt.org/ingenierieFPT/inge nie rie.htm.

Les docu ments du Secrétariat d’État char gé de la for ma tion pro fes sion nel le du minis tè re de l’Emploi
et de la for ma tion pro fes sion nel le du Royaume du Maroc sont acces si bles sur les sites sui vants :
http://www.dfp.ac.ma/depar te ment/dcpsp/index-gsfp.asp.
http://www.meda2-fp.ma.
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Concernant les nomen cla tures, les  cadres de cer ti fi ca tion, l’infor ma tion sur les indus tries
et le mar ché du tra vail, les sites sui vants sont acces si bles

Le Système de clas si fi ca tion des indus tries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2002 - Canada est acces si ble
à l’adres se sui van te :
http://www.stat can.gc.ca/sub jects- sujets/stan dard-norme/naics-scian/2002/naics-scian02l-fra.htm

La clas si fi ca tion des pro duits fran çais (CPF) est acces si ble à l’adres se sui van te :
http://www.insee.fr/fr/metho des/ default.asp?page=nomen cla tures/cpf2003/cpf2003.htm

Le site d’infor ma tion sur le mar ché du tra vail (IMT) d’Emploi-Québec est acces si ble à l’adres se sui van te :
http://imt.emploi que bec.net/mtg/inter/non ca che/conte nu/asp/mtg941_ accueil_fran_01.asp

Les  fiches  métiers du Répertoire opé ra tion nel des  métiers et des  emplois (ROME) de la France (ANPE)
sont acces si bles à l'adres se :
http://www.anpe.fr/espa ce can di dat/rome l i  gne/Rli Index.do;jses sio nid=Lv9fzJRKkK
TjyMn36ljrJrxgXQvdpQdG2G2kx9stRrh5LQnWpVTh!1618997797.

Le site de l’Organisation inter na tio na le du tra vail (OIT) qui pré sen te la Classification inter na tio na le
type des pro fes sions est acces si ble à l'adres se :
http://www.ilo.org/ public/ french/ bureau/stat/isco/index.htm.

Le site de Ressources humai nes et Développement  social Canada qui pré sen te la Classification natio na le
des pro fes sions (CNP) est acces si ble à l'adres se :
http://www5.rhdsc.gc.ca/NOC-CNP/app/trai ning.aspx?lc=f.

Le site de l’Institut natio nal de la sta tis ti que et des étu des éco no mi ques (INSEE) qui pré sen te la
Nomenclature des pro fes sions et caté go ries socio pro fes sion nel les (PCS) de la France est acces si ble
à l’adres se :
http://www.insee.fr/fr/metho des/ default.asp?page=nomen cla tures/pcs2003/pcs2003.htm

L’infor ma tion sur le cadre euro péen de cer ti fi ca tions (CEC) est acces si ble à l’adres se sui van te :
http://euro pa.eu/scad plus/leg/fr/cha/c11104.htm

Le site de la Commission natio na le de la cer ti fi ca tion pro fes sion nel le de la France qui pré sen te le
réper toi re natio nal des cer ti fi ca tions pro fes sion nel les (RNCP) est acces si ble à l'adres se : 
http://www.cncp.gouv.fr/CNCP/index.php?cncp=rncp.

Les  fiches for ma tion en for ma tion diplô man te de l’AFPA sont acces si bles à l'adres se :
http://www.afpa.fr/for ma tions/les- offres-de-for ma tion-et-vae/for ma tion-diplo man te/
fiche/7104/macon.html.

Concernant le modè le DACUM

Les ouvra ges et com mu ni ca tions de M. Robert Norton sont acces si bles à par tir du site de recher che
uni ver si tai re ÉRIC. En date du 9 jan vier 2009, ces docu ments  étaient acces si bles à l’adres se Internet
sui van te :
http://www.eric.ed.gov/
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Concernant les  métiers semi-spé cia li sés

Le « Répertoire des  métiers semi-spé cia li sés » et le docu ment inti tu lé « Programmes d’étu des  menant
à l’exer ci ce d’un  métier semi-spé cia li sés, guide admi nis tra tif 2003-2004 » sont acces si bles aux
adres ses sui van tes :
http://www.mels.gouv.qc.ca/sec tions/ metiers/
http://www.info rou tefpt.org/ensem ble_dos siers_meq/info doc.asp

Concernant l’éva lua tion des appren tis sa ges

Les diplô mes fran çais et les  sujets d’exa mens asso ciés sont pré sen tés à l’adres se sui van te :
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/examens/consultation/index.aspx

Les réfé ren tiels de for ma tion appe lés pro fils de qua li fi ca tion et pro fils de for ma tion de la Communauté
fran çai se de Belgique ainsi que les  outils d’éva lua tion sont acces si bles à l’adres se sui van te :
www.ensei gne ment.be.

Concernant la for ma tion pro fes sion nel le en sec teur infor mel

Le docu ment de tra vail de M. R. WAL TER, inti tu lé « La for ma tion en sec teur infor mel, Note de
pro blé ma ti que » est acces si ble à l’adres se :
http://doc.abhatoo.net.ma/doc/spip.php?article2745

Le rap port de l’OIT inti tu lé « Travail  décent et éco no mie infor mel le » qui rela te des étu des de cas sur
la for ma tion et le déve lop pe ment des com pé ten ces dans l’éco no mie infor mel le est acces si ble à
l’adres se sui van te :
http://www.ilo.org/ public/ french/employ ment/infe co/index.htm.

Concernant la VAE, le port fo lio et le port fo lio numé ri que

PIGEAS SOU, Jean, Daniel  VIMONT. La vali da tion des  acquis de l’expé rien ce à l’édu ca tion natio na le.
MEN, IGEN- IGAENR, novem bre 2005. Accessible à l’adres se : 
ftp://trf.edu ca tion.gouv.fr/pub/edu tel/syst/igaen/rap ports/vae_2005.pdf.

DGES CO. Validation des  acquis de l’expé rien ce [en ligne]. Accessible à l’adres se :
http://edus col.edu ca tion.fr/D0077/ accueil.htm.

Centre-inffo. VAE : Validation des  acquis de l’expé rien ce [en ligne]. Accessible à l’adres se :
http://www.cen tre-inffo.fr/arti cle.php3?id_arti cle=120.

Commission natio na le de la cer ti fi ca tion pro fes sion nel le [en ligne]. Accessible à l’adres se :
 http://www.cncp.gouv.fr/index.php?page=30.

CEDE FOP. The European Centre for the Development of Vocational Training [en ligne]. Accessible
à l’adres se : http://www.cede fop.euro pa.eu/.

Le por tail fran çais de la vali da tion des  acquis de l’expé rien ce. Accessible à l’adres se sui van te : 
www.vae.gouv.fr.

Le site de la Communauté fran çai se de Belgique sur la vali da tion des  acquis de l’expé rien ce est acces si ble
à l’adres se sui van te : www.vali da tion des com pe ten ces.be.

Pour une recen sion des prin ci paux sites de la Francophonie et une pré sen ta tion des prin ci paux
 concepts en lien avec le port fo lio, se réfé rer au site de M. Robert Bibeau
http://www.robert bi beau.ca/port fo lio.html.
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