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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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d ’ un  r é f é  ren  t i e l  de  f o r  ma  t i on Guide 3

Les guides méthodologiques d’appui à la mise en œuvre de l’approche par compétences en formation professionnelle 1

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.
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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).
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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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de formation

Guides ou
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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.
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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 réfé ren tiel de for ma tion amor ce le troi siè me
grand bloc de la mise en place de l’appro che par
com pé ten ces (APC) : le déve lop pe ment péda -
go gi que. Les deux pre miers blocs trai taient
res pec ti ve ment de l’ana ly se du mar ché du tra vail
et de la déter mi na tion des  besoins de for ma tion
(voir le guide métho do lo gi que numé ro 1) ainsi
que de la des crip tion du  métier et de la défi ni tion
des com pé ten ces néces sai res pour l’exer cer (voir
le guide métho do lo gi que numé ro 2). Le troi siè me
bloc  conduit direc te ment à la mise en œuvre de
la for ma tion dans les éta blis se ments.

Avant d’entre pren dre les éta pes de la réali sa tion
d’un réfé ren tiel de for ma tion, il est sou hai ta ble de
reve nir sur les fon de ments de la for ma tion pro fes -
sion nel le. Ce sujet, abor dé à la sec tion 3, per met
de pren dre un cer tain recul et de se don ner une
 vision d’ensem ble des fina li tés, des orien ta tions
et des buts géné raux de cette for ma tion. Un tel
 retour mène éga le ment à poser les bali ses du
futur déve lop pe ment péda go gi que ainsi que les
repè res qu’il sera utile de se remé mo rer au  moment
de pren dre cer tai nes déci sions sur la  nature et la
por tée des tra vaux atten dus.

La sec tion 4 trai te des buts d’un réfé ren tiel de
for ma tion et pré sen te le résul tat recher ché au
terme de la for ma tion ainsi qu’une des crip tion
géné ra le du  métier. Les buts sont déter mi nés
à par tir du conte nu du réfé ren tiel de  métier-
com pé ten ces et, plus par ti cu liè re ment, de la
liste des com pé ten ces géné ra les et par ti cu liè res
de ce réfé ren tiel.

Vient ensui te l’éla bo ra tion du scé na rio de for ma -
tion, étape déter mi nan te pré sen tée dans la sec -
tion 5. C’est celle des choix et des déci sions
sur les plans péda go gi que et admi nis tra tif. Elle
per met de jeter les bases des stra té gies et des
conte nus de la for ma tion, mais éga le ment de
déter mi ner les  moyens pour les met tre en
œuvre. Cette démar che est alors sou mi se à un
ques tion ne ment rela tif à sa per ti nen ce, à sa
cohé ren ce et à son appli ca bi li té.

La ques tion de la per ti nen ce ren voie aux liens
qui exis tent entre le scé na rio de for ma tion ébau ché
et les carac té ris ti ques et exi gen ces du  métier visé.
Amorcée lors de la réali sa tion du réfé ren tiel de
 métier-com pé ten ces, l’ana ly se de la per ti nen ce
se pour suit  durant l’éla bo ra tion du réfé ren tiel
de for ma tion. Ce der nier est jugé per ti nent dans
la mesu re où il tient comp te des  besoins en
main-d’œuvre, des exi gen ces de la fonction de
tra vail visée de même que des fina li tés, des orien -
ta tions et des buts géné raux de la for ma tion
pro fes sion nel le.

La cohé ren ce d’un réfé ren tiel tient à la qua li té et
à l’équi li bre de l’arti cu la tion et des regrou pe ments
de ses com po san tes, soit les com pé ten ces par ti -
cu liè res, les com pé ten ces géné ra les ainsi que les
liens entre elles, leur ordre d’acqui si tion, etc.

L’appli ca bi li té d’un réfé ren tiel est fonc tion des
moda li tés orga ni sa tion nel les et péda go gi ques
pré vues par les éta blis se ments de formation.
L’appli ca bi li té est liée à l’acces si bi li té des res sour -
ces humai nes, finan ciè res et maté riel les néces sai res
à sa mise en œuvre. Elle est aussi en rap port avec
l’équi li bre à main te nir entre la  nature des conte nus
asso ciés aux com pé ten ces  visées et le temps de
for ma tion impar ti. Le réfé ren tiel doit impli quer
une char ge de tra vail accep ta ble, tant pour la
for ma tion pra ti que que pour l’ensei gne ment
des connaissances pratiques.

Comme men tion né dans l’enca dré numé ro 1,
l’appro che par com pé ten ces (APC) a connu de
mul ti ples adap ta tions pour répon dre aux  besoins
de for ma tion des  divers  milieux qui l’ont adop tée
et inté grée à leur envi ron nement. Cette appro che
conti nue d’évo luer : les métho des, les  outils et
les docu ments sont modi fiés de façon à mieux
pren dre en consi dé ra tion les  besoins des prin -
ci paux inter ve nants, les for ma teurs au pre mier
chef, et à amé lio rer la per for man ce géné ra le
du sys tè me.

2 Présentation du guide métho do lo gi que Conception 
et réali sa tion d’un réfé ren tiel de for ma tion
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Si les  concepts qui fon dent cha que APC sont
iden ti ques, ses mul ti ples adap ta tions ont  conduit
à adop ter un voca bu lai re spé cia li sé et par ti cu lier
à cha que  milieu. C’est ainsi que l’on  emploie,
selon les lieux et les  moments, des ter mi no lo gies
dif fé ren tes sou vent inspi rées des  anciens pro gram -
mes de l’édu ca tion de base (for ma tion géné ra le),
pro gram mes éla bo rés à par tir d’objec tifs et de
conte nus. On uti li se alors, pour pré sen ter les
réfé ren tiels de for ma tion pro fes sion nel le, des
ter mes comme objec tifs, objec tifs spé ci fi ques,
objec tifs de pre mier et de  second  niveau, objec -
tifs opé ra tion nels, objec tifs de situa tion, objec tifs
de com por te ment, etc. Il n’exis te pas de bonne
ou de mau vai se ter mi no lo gie. Seules la com pré -
hen sion et l’appli ca tion qui en résul tent peu vent
jus ti fier de la main te nir ou de la chan ger.

En pre nant appui sur les élé ments fon da men taux
de l’APC, les gui des métho do lo gi ques de l’OIF
se concen trent sur la  notion de com pé ten ce dans
l’ensem ble des pro duc tions liées à l’ingé nie rie
péda go gi que.

C’est ainsi que le réfé ren tiel de  métier-com pé ten -
ces  contient la liste des com pé ten ces, géné ra les
et par ti cu liè res, néces sai res pour exer cer un  métier
(voir le guide métho do lo gi que numé ro 2). Le guide
sur la concep tion et la réali sa tion d’un réfé ren tiel
de for ma tion enri chit cette liste de quel ques
com pé ten ces pro pres au pro jet de for ma tion.
Toutes ces com pé ten ces sont tra dui tes en com -
por te ments et en situa tions de façon à faci li ter
la réali sa tion des acti vi tés d’appren tis sa ge et de
for ma tion ainsi que l’éva lua tion des appren tis sa -
ges. L’éla bo ra tion des com pé ten ces du réfé ren tiel
de for ma tion est trai tée à la sec tion 6.

Avant de pas ser aux  divers gui des d’accom pa -
gne ment et de met tre en bran le le pro ces sus
admi nis tra tif qui condui ra à l’implan ta tion du réfé -
ren tiel dans les éta blis se ments de for ma tion, il
est néces sai re de s’assu rer une der niè re fois que
les choix péda go gi ques et admi nis tra tifs sont
per ti nents, cohé rents et appli ca bles. Cette étape
de vali da tion est pré sen tée à la sec tion 7. Il s’agit,

comme il a été fait pour le réfé ren tiel de  métier-
com pé ten ces, de ras sem bler un grou pe de per -
son nes repré sen ta ti ves de leur  milieu et de
 recueillir leur avis sur ces ques tions.

Cette étape demeu re rait tou te fois inache vée sans
une vali da tion admi nis tra ti ve pour com plé ter le
scé na rio péda go gi que, c’est-à-dire un pre mier scé -
na rio admi nis tra tif por tant sur les  moyens et les
échéan ciers de mise en œuvre. L’enca dré numé ro 4
expo se ce volet appe lé ana ly se d’inci den ces.

Le réfé ren tiel de for ma tion pré sen te les com -
pé ten ces selon un ordre logi que d’acqui si tion
qui reflè te la réali té du mar ché du tra vail. Ces
com pé ten ces sont  conçues comme des enti tés
auto no mes et com plè tes qui contien nent l’infor -
ma tion essen tiel le à la réali sa tion de la for ma tion
et de l’appren tis sa ge asso ciés à cha cu ne d’elles.
La com pé ten ce cons ti tue donc la base de l’orga -
ni sa tion et de la ges tion de la for ma tion.

Certaines infor ma tions de  nature péda go gi que
et admi nis tra ti ve s’ajou tent aux diver ses com pé -
ten ces pour en per met tre la ges tion. Ces infor ma -
tions sont sou vent grou pées dans un « modu le de
for ma tion ». Les réfé ren tiels se trou vent alors
pré sen tés ou décou pés en modu les pour en
faci li ter la ges tion. L’enca dré numé ro 5 trai te du
décou pa ge modu lai re et de la ges tion admi nis -
tra ti ve des réfé ren tiels de for ma tion.

2.1 ADAPTATION DE LA DÉMAR CHE 
MÉTHO DO LO GI QUE

Comme men tion né dans le guide pré cé dent, le
« pro jet de for ma tion » pré sen té dans le Cahier
de l’ingé nie rie numé ro 312 a été modi fié (voir
l’annexe 1) pour dis tin guer la réali sa tion d’un
réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces de celle du
réfé ren tiel de for ma tion et de l’ensem ble du
déve lop pe ment péda go gi que.

Cette modi fi ca tion per met une mise en évi den ce
des carac té ris ti ques du  métier et une pré sen ta tion
des com pé ten ces géné ra les et par ti cu liè res requi -
ses pour l’exer cer avant d’amor cer la concep tion

12 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. 21, réfé ren ce biblio gra phi que no 4.
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du réfé ren tiel de for ma tion. Le réfé ren tiel de
 métier-com pé ten ces cons ti tue alors un pro duit
auto no me, adap té tant à la mise en place de la
for ma tion en entre pri se qu’à l’instau ra tion d’un
par cours d’appren tis sa ge en  milieu de tra vail
ou à une for ma tion en éta blis se ment.

Pour être com plè te, cette adap ta tion a entraî né
des modi fi ca tions à la démar che de réali sa tion
du réfé ren tiel de for ma tion, par ti cu liè re ment en
ce qui a trait à la struc tu ra tion des com pé ten ces.
Amorcées dans le guide trai tant de la concep tion
et de la réali sa tion d’un réfé ren tiel de  métier-
com pé ten ces, ces modi fi ca tions sont para che vées
par la réali sa tion du scé na rio de for ma tion pré sen té
à la sec tion 5 du pré sent docu ment.
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ENCADRÉ NO 2

MISE EN PLACE D’ÉQUI PES D’INGÉ NIE RIE PÉDA GO GI QUE

Les réfé ren tiels de  métier-com pé ten ces, les réfé ren tiels de for ma tion et d’éva lua tion ainsi que
les prin ci paux gui des à carac tè re péda go gi que résul tent du tra vail d’une équi pe com po sée de
per son nes spé cia li sées en ges tion de pro jets, de métho do lo gues et de spé cia lis tes de l’ensei gne -
ment. Le ges tion nai re de pro jet est res pon sa ble de la logis ti que, de la mobi li sa tion des  moyens,
du suivi des réali sa tions, etc.

Véritable  expert en pro ces sus et métho de et maî tri sant les diver ses com po san tes de l’appro che
par com pé ten ces, le métho do lo gue en déve lop pe ment de cur ri cu lum se trou ve au cœur de la
pro duc tion des dif fé rents docu ments liés à l’ingé nie rie péda go gi que. Il a aussi la res pon sa bi li té
de col la bo rer à l’implan ta tion des réfé ren tiels de for ma tion, par ti cu liè re ment en ce qui concer ne
la for ma tion elle-même ou le per fec tion ne ment du per son nel res pon sa ble de la ges tion et de la
for ma tion dans les éta blis se ments. Lors de la mise en place d’une réfor me de la formation profes-
sionnelle, le métho do lo gue en déve lop pe ment de cur ri cu lum de for ma tion pro fes sion nel le se doit
de col la bo rer avec les ges tion nai res res pon sa bles pour bien pren dre en comp te le contex te et les
 moyens dis po ni bles. Par la suite, il devra for mu ler des recom man da tions pour faire évo luer l’appro che
métho do lo gi que en fonc tion des résul tats  atteints et des dif fi cul tés liées à sa mise en œuvre.

Les péda go gues spé cia li sés en for ma tion pro fes sion nel le sont géné ra le ment des for ma teurs
d’expé rien ce, mobi li sés pour la révi sion ou l'élaboration d’un réfé ren tiel de for ma tion. Les
for ma teurs choi sis doi vent pos sé der une soli de expé rien ce du  métier ciblé et une bonne connais -
san ce de l’en vir onnement tech ni que et fonc tion nel du  milieu de tra vail. Leur col la bo ra tion est
par ti cu liè re ment pré cieu se pour trans po ser le réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces en réfé ren tiel
de for ma tion et pour éla bo rer le réfé ren tiel d’éva lua tion, les gui des péda go gi ques et les  divers
scé na rios de mise en œuvre qu’ils contien nent. En l’absen ce de for ma teurs d’expé rien ce, l’équi pe
de pro duc tion devra s’adjoin dre des pro fes sion nels du  métier pour sou te nir les diver ses pro duc tions.

Les cri tè res de recru te ment et de sélec tion de métho do lo gues peu vent inclu re des for ma tions
de 2e cycle uni ver si tai re en ingé nie rie péda go gi que, en édu ca tion ou en édu ca tion des adul tes
ainsi que des capa ci tés d’ani ma tion, de com mu ni ca tion, de rédac tion et de syn thè se. Les per son nes
rete nues  devront béné fi cier de per fec tion ne ments por tant sur les fon de ments de l’APC. C’est
cepen dant par l’accom pa gne ment et la réali sa tion de pro duc tions concrè tes rat ta chées à un
cur ri cu lum (du réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces aux gui des, en pas sant par les réfé ren tiels de
for ma tion et d’éva lua tion) qu’ils pour ront ren for cer leur exper ti se et deve nir les pre miers  garants
du res pect du pro ces sus et de la qua li té des pro duc tions. (Voir à ce sujet le docu ment du Maroc
pré sen tant la fonc tion de métho do lo gue, dans la sec tion biblio gra phie.)

Un jume la ge entre des métho do lo gues che vron nés et des débu tants est sus cep ti ble de contri buer
for te ment à la conso li da tion de l’expé rien ce métho do lo gi que de l’orga ni sa tion. Un cer tain nom bre
d’équi pes de ce type peu vent être regrou pées au sein d’une unité admi nis tra ti ve res pon sa ble
de l’ingé nie rie péda go gi que. Cette unité sera éga le ment appe lée à assu mer des res pon sa bi li tés
en matiè re de for ma tion et de per fec tion ne ment des for ma teurs et d’appui aux ges tion nai res
des éta blis se ments de for ma tion. Ses mem bres  devront éga le ment col la bo rer étroi te ment avec
leurs col lè gues de l’ingé nie rie de ges tion à la déter mi na tion des  moyens à mobi li ser pour met tre
en œuvre les réfé ren tiels de for ma tion.
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Les  grands objec tifs des sys tè mes de formation
professionnelle peu vent dif fé rer sen si ble ment
d’un pays à l’autre. Comme il est men tion né dans
le  cahier 1, Orien tations, poli ti ques et struc tures
gou ver ne men ta les,

« [n] ombreux sont les pays qui ont opté
pour une for ma tion pro fes sion nel le et
tech ni que qui concer ne tout  autant le déve -
lop pe ment de la per son ne que la répon se
à des impé ra tifs de déve lop pe ment éco no -
mi que. Ce dou ble objec tif dans la for ma tion
pro fes sion nel le et tech ni que fait tou jours
l’objet de  débats, et l’impor tan ce consa crée
à l’un ou l’autre de ces pôles se concré ti se
de façon  variée selon les pays. Il  revient à
l’État de défi nir les orien ta tions à pri vi lé gier,
et le maî tre d’œuvre verra à la mise en place
du sys tè me qui tient comp te de l’arti cu la -
tion rete nue, tout par ti cu liè re ment lors de
l’éla bo ra tion des réfé ren tiels14. »

Cependant, au-delà des ter mes uti li sés, les fon de -
ments de la for ma tion pro fes sion nel le déve lop pée
selon l’appro che par com pé ten ces se rejoi gnent.
Ils repo sent sur des fina li tés, des orien ta tions et
des buts géné raux simi lai res.

Même si le pré sent guide n’expo se aucu ne démar -
che d’appren tis sa ge en  milieu de tra vail,  notons
que les fina li tés, les orien ta tions et sur tout les buts
géné raux s’appli quent aussi bien à une démar che
de for ma tion en éta blis se ment que d’appren -
tis sa ge en  milieu de tra vail.

3.1 FINALITÉS

La for ma tion pro fes sion nel le s’adres se aux per son -
nes ayant choi si une orien ta tion en ce sens. Elle
vise l’acqui si tion des com pé ten ces qui per met tent
à la per son ne d’assu mer son rôle de tra vailleur et
d’évo luer sur le mar ché du tra vail. La for ma tion
pro fes sion nel le vise éga le ment à répon dre aux
exi gen ces de la socié té. En ce sens, elle tient
comp te de la struc ture socioé co no mi que, des
 besoins du mar ché du tra vail, des poli ti ques de
déve lop pe ment de la main-d’œuvre ainsi que des
carac té ris ti ques de cha que  métier. De plus, la
for ma tion pro fes sion nel le per met à la per son ne
de contri buer au déve lop pe ment tech no lo gi que
ainsi qu’à la crois san ce cul tu rel le et socioé co no -
mi que de son  milieu.

En consé quen ce, les réfé ren tiels de for ma tion
reflè tent les fina li tés de la for ma tion pro fes sion -
nel le, soit :

• pré pa rer la per son ne à assu mer ses res pon sa -
bi li tés comme tra vailleur dans un champ donné
d’acti vi tés pro fes sion nel les et contri buer à son
déve lop pe ment ;

• assu rer l’acqui si tion qua li ta ti ve et quan ti ta ti ve
des com pé ten ces néces sai res pour répon dre
aux  besoins  actuels et  futurs du mar ché du
tra vail ; contri buer au déve lop pe ment  social,
éco no mi que et cul tu rel ; contri buer au déve lop -
pe ment et à l’auto no mie de la per son ne.

3 Les fon de ments de la for ma tion pro fes sion nel le13

13 Le texte des sec tions 3 à 6 résul te de l’adap ta tion des docu ments res pec ti ve ment inti tu lés Élaboration des pro gram mes d’étu des
pro fes sion nel les et tech ni ques, Cadre géné ral - cadre tech ni que, Québec, minis tè re de l’Éducation, 2002, réfé ren ce biblio gra phi que
no 5, et Élaboration des pro gram mes d’étu des pro fes sion nel les, Guide de concep tion et de pro duc tion d’un pro gram me, Québec,
minis tè re de l’Éducation, 2004, réfé ren ce biblio gra phi que no 14. Les exem ples pré sen tés dans ces sec tions ont été éla bo rés à par tir
d’extraits et d’adap ta tions du Programme d’étu des pro fes sion nel les Briquetage-maçon ne rie, Québec, minis tè re de l’Éducation,
1991, réfé ren ce biblio gra phi que no 2.

14 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. 33, réfé ren ce biblio gra phi que no 4.
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3.2 ORIENTATIONS

Les gran des orien ta tions, au nom bre de cinq,
pré sen tent les objec tifs et les condi tions géné ra les
de mise en œuvre de la for ma tion pro fes sion nel le.

Une for ma tion pro fes sion nel le acces si ble

L’offre de for ma tion doit répon dre le plus pos si ble
aux  besoins  locaux, régio naux et natio naux. Les
pré ala bles à l’admis sion à la for ma tion (condi tions
d’admis sion) dans les réfé ren tiels de for ma tion
doi vent se limi ter à ce qui est essen tiel à la réus si te
de la formation visée. Ces réfé ren tiels doi vent être
struc tu rés de façon à assu rer la sou ples se de leur
appli ca tion afin de tenir comp te des che mi ne ments
diver si fiés et de faci li ter l’éva lua tion et la vali da tion
des  acquis de l’expé rien ce (VAE).

Une for ma tion pro fes sion nel le 
fonc tion nel le et poly va len te

Une for ma tion est dite fonc tion nel le quand elle
per met d’assu mer cor rec te ment les res pon sa -
bi li tés et d’exé cu ter les  tâches inhé ren tes à un
 métier. Elle s’appuie sur des réfé ren tiels de for ma -
tion adap tés à la réali té d’un  métier, réfé ren tiels
dans les quels sont par ti cu liè re ment inté grés des
appren tis sa ges liés à la maî tri se de ce  métier. Ces
appren tis sa ges  visent l’exé cu tion de  tâches, la
réali sa tion de pro duc tions ainsi que l’adop tion des
maniè res d’être et d’agir pro pres à la pra ti que
pro fes sion nel le.

La poly va len ce  conduit à l’exer ci ce de fonc tions
suf fi sam ment lar ges pour per met tre à la per son ne
de tra vailler dans dif fé rents  milieux asso ciés à un
même champ d’acti vi té. Cette pos si bi li té repo se
sur la capa ci té de trans fert de connais san ces et
d’habi le tés afin de les uti li ser dans des contex -
tes  divers. La poly va len ce s’ajou te au carac tè re
fonc tion nel de la for ma tion pro fes sion nel le, qui
impli que des dimen sions concrè tes, pra ti ques
et direc te ment liées à l’exer ci ce d’un  métier.

Une for ma tion pro fes sion nel le asso ciée à
la for ma tion conti nue

La for ma tion d’une per son ne n’est pas limi tée à
une pério de par ti cu liè re : elle peut se pour sui vre
tout au long de la vie acti ve. Les  milieux d’appren -
tis sa ge sont mul ti ples. Pour que les éta blis se ments

de formation professionnelle res pec tent cette
orien ta tion, les réfé ren tiels de for ma tion doi vent
être suf fi sam ment lar ges pour per met tre la mise
en place de  divers modes d’appren tis sa ge et
d’orga ni sa tion favo ri sant l’offre de for ma tions
 variées. Ils doi vent par  ailleurs  offrir des voies
d’entrée mul ti ples et pou voir être adap tés aux
appre nants, jeu nes et adul tes. Les réfé ren tiels
sont for mu lés de maniè re à faci li ter l’éva lua tion
et la mise en œuvre de  moyens favo ri sant la
vali da tion des  acquis de l’expé rien ce (VAE).

Une for ma tion pro fes sion nel le favo ri sant
la réus si te des étu des

Dans l’éla bo ra tion et l’appli ca tion des réfé ren tiels
de for ma tion, le fait de favo ri ser la réus si te des
étu des impli que une arti cu la tion pro gres si ve des
élé ments d’appren tis sa ge, de maniè re à faci li ter
l’acqui si tion de com pé ten ces et, par une appré cia -
tion réalis te, celle des com pé ten ces de l’ensem ble
du réfé ren tiel.

Sur le plan péda go gi que, la res pon sa bi li té de
favo ri ser la réus si te incom be à la fois aux insti tu -
tions cen tra les et aux éta blis se ments de forma-
tion, res pon sa bi li té qui se tra duit par la recher che
d’une meilleu re adap ta tion de la for ma tion aux
appre nants ainsi que par un choix judi cieux des
métho des, des acti vi tés, du maté riel didac ti que
ainsi que des  moyens d’éva lua tion. Les éta blis se -
ments de formation contri buent à la réus si te par
la mise en place de réfé ren tiels et de condi tions
d’appren tis sa ge en fonc tion des pré oc cu pa tions
tra dui tes dans ces réfé ren tiels.

Une for ma tion pro fes sion nel le réali sée en
col la bo ra tion avec dif fé rents par te nai res

Le par te na riat entre dif fé ren tes instan ces —
minis tè res, orga nis mes et asso cia tions pro fes sion -
nel les — sur les plans local, régio nal et natio nal
est une condi tion de réus si te en matiè re de déve -
lop pe ment des réfé ren tiels. Les par te nai res sont
irrem pla ça bles pour faire état des  besoins, cer ner
les pro blé ma ti ques d’actua li sa tion et de déve lop -
pe ment et par ti ci per au pro ces sus d’éla bo ra tion
de réfé ren tiels. Ce sont des  acteurs et des  témoins
du déve lop pe ment des sec teurs d’acti vi té socioé -
co no mi que ainsi que de l’appli ca tion et de l’appli -
ca bi li té des réfé ren tiels de for ma tion.
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Le par te na riat peut aussi condui re à la mise en
place de rela tions de col la bo ra tion entre les
éta blis se ments de for ma tion et les entre pri ses,
entre  autres pour l’orga ni sa tion de  stages en
 milieu de tra vail et la mise en place de la for ma tion
conti nue.

3.3 Buts géné raux de la for ma tion 
pro fes sion nel le

Les buts géné raux tra dui sent les résul tats glo baux
atten dus de la for ma tion pro fes sion nel le. On trou ve
ci-des sous les qua tre  grands buts de la for ma tion
pro fes sion nel le accom pa gnés de pré ci sions qui
per met tront d’en mieux sai sir la por tée.

Rendre la per son ne effi ca ce dans l’exer ci ce
d’un  métier, soit :

• lui per met tre, dès l’entrée sur le mar ché du
tra vail, de jouer les rôles, d’exer cer les fonc -
tions et d’exé cu ter les  tâches et les acti vi tés
asso ciées à un  métier ;

• lui per met tre d’évo luer adé qua te ment dans
un  milieu de tra vail (ce qui impli que des
connais san ces et des habi le tés tech ni ques
et tech no lo gi ques en matiè re de com mu ni -
ca tion, de réso lu tion de pro blè mes, de prise de
déci sions, d’éthi que, de santé et de sécu ri té,
etc.).

Favoriser l’inté gra tion de la per son ne à
la vie pro fes sion nel le, soit :

• lui faire connaî tre le mar ché du tra vail en géné -
ral ainsi que le contex te par ti cu lier du  métier
choi si ;

• lui faire connaî tre ses  droits et res pon sa bi li tés
comme tra vailleur.

Favoriser l’évo lu tion de la per son ne 
et l’appro fon dis se ment de  savoirs 
pro fes sion nels, soit :

• lui per met tre de déve lop per son auto no mie et
sa capa ci té d’appren dre ainsi que d’acqué rir
des métho des de tra vail ;

• lui per met tre de com pren dre les prin ci pes sous-
 jacents aux tech ni ques et aux tech no lo gies
uti li sées ;

• lui per met tre de déve lop per sa facul té d’expres -
sion, sa créa ti vi té, son sens de l’initia ti ve et son
esprit d’entre pri se ;

• lui per met tre d’adop ter des atti tu des essen tiel les
à son suc cès pro fes sion nel, de déve lop per son
sens des res pon sa bi li tés et de viser l’excel len ce.

Favoriser la mobi li té pro fes sion nel le de
la per son ne, soit :

• lui per met tre d’adop ter une atti tu de posi ti ve
à l’égard des chan ge ments ;

• lui per met tre de se don ner des  moyens pour
gérer sa car riè re, notam ment par la sen si bi li -
sa tion à l’entre pre neu riat.

Le pre mier de ces buts géné raux déter mi ne l’essen -
tiel de la for ma tion pro fes sion nel le. Cependant,
comme elle doit assu rer un appren tis sa ge suf fi -
sam ment soli de et com plet, la for ma tion pro fes -
sion nel le initia le vise les qua tre buts géné raux,
même si le pre mier occu pe une place pré pon -
dé ran te.
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DÉCISION RELA TI VE À LA POUR SUI TE 
DE LA DÉMAR CHE DE DÉVE LOP PE MENT PÉDA GO GI QUE

Les prin ci paux conte nus d’un réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces, soit les résul tats de l’ana ly se
de situa tion de tra vail et la pré sen ta tion des com pé ten ces géné ra les et par ti cu liè res, ont per mis
de tra cer un por trait rela ti ve ment exhaus tif du  métier visé et des com pé ten ces néces sai res pour
l’exer cer. Il ne faut cepen dant pas tenir pour  acquis que la pro duc tion d’un réfé ren tiel de  métier-
com pé ten ces  conduit auto ma ti que ment à la réali sa tion d’un réfé ren tiel de for ma tion et à la mise
en place d’une démar che de for ma tion en éta blis se ment.

En effet, plu sieurs situa tions peu vent se pré sen ter, les sui van tes étant four nies à titre d’exem ples.

A. Les don nées sur le mar ché du tra vail et les carac té ris ti ques de la fonc tion de tra vail ana ly sée
démon trent que les exi gen ces d’embau che ne requiè rent pas de diplô me ou de qua li fi ca tion
pous sée. La liste des com pé ten ces est limi tée et cel les-ci sont de fai ble  niveau de com plexi té.

B. Le  métier est recon nu par le mar ché du tra vail et l’obten tion d’un diplô me est l’une des
condi tions géné ra les d’embau che. Le réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces pré sen te un
ensem ble de com pé ten ces de  divers  niveaux de com plexi té. Une pre miè re éva lua tion des
res sour ces phy si ques et maté riel les exi gées pour l’ensei gne ment lais se entre voir la pos si bi li té
de met tre en œuvre la for ma tion en uti li sant les  moyens  actuels ou  futurs.

C. Le  métier est recon nu sur le mar ché du tra vail et l’obten tion d’un diplô me est l’une des
condi tions géné ra les d’embau che. Le réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces pré sen te un
ensem ble de com pé ten ces de  divers  niveaux de com plexi té. Une pre miè re éva lua tion des
res sour ces phy si ques et maté riel les requi ses pour l’ensei gne ment lais se entre voir d’impor tants
obs ta cles dans la réali sa tion de cer tains  volets de la for ma tion.

D. La pra ti que du  métier est limi tée à un nom bre très res treint d’entre pri ses, les com pé ten ces
néces sai res sont très spé cia li sées et géné ra le ment rat ta chées à l’uti li sa tion d’équi pe ments ou
de tech no lo gies spé ci fi ques. Souvent, l’exercice des compétences spécialisées ne peut
s'effectuer qu'après une première for ma tion pro fes sion nel le de base.

On pour rait ainsi mul ti plier les exem ples de situa tions qui exi gent de por ter un pre mier juge ment
sur la pos si bi li té de pour sui vre le déve lop pe ment d’un réfé ren tiel de for ma tion.

Dans le pre mier cas, la déci sion pour rait être de ne pas inter ve nir dans le pro ces sus d’inser tion
sur le mar ché du tra vail et de lais ser aux entre pri ses la res pon sa bi li té d’entraî ner et d’enca drer les
nou vel les  recrues. Il  serait aussi pos si ble de met tre en place une démar che mini ma le d’appren -
tis sa ge pour favo ri ser l’inser tion socio pro fes sion nel le des jeu nes dés co la ri sés.

La situa tion type décri te en B  devrait nor ma le ment condui re à la mise au point d’un réfé ren tiel
de for ma tion et à son implan ta tion dans un éta blis se ment de formation.

ENCADRÉ NO 3



La situa tion C est plus déli ca te. Normalement, avant de pour sui vre le tra vail, il faut véri fier si
cer tains types de par te na riat avec les entre pri ses ou le  milieu per met traient d’avoir accès aux
équi pe ments spé cia li sés. Si tel n’est pas le cas, il faut explo rer la pos si bi li té de limi ter la liste des
com pé ten ces du réfé ren tiel de for ma tion à cel les qui pour ront être ensei gnées, lais sant aux
entre pri ses la res pon sa bi li té de pour sui vre le déve lop pe ment de leurs  recrues en fonc tion
de leur contex te pro pre.

La situa tion D  devrait condui re à un arrêt de la démar che de déve lop pe ment d’un réfé ren tiel
de for ma tion ou à un autre type de démar che par te na ria le (for ma tion en entre pri se ou autre).
Aucune for ma tion en éta blis se ment ne  serait alors don née, les entre pri ses demeu rant les pre miè res
res pon sa bles de la for ma tion ou du per fec tion ne ment de leur main-d’œuvre spé cia li sée.

À cette étape, il s’agit d’une éva lua tion pré li mi nai re de la situa tion. Si la déci sion est de pour sui vre
la démar che, une ana ly se d’inci den ces beau coup plus pous sée devra être réali sée à l’étape de
l’éla bo ra tion du scé na rio de for ma tion (voir la sec tion 5 à ce sujet).
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4.1 NATURE DU RÉFÉ REN TIEL

Le réfé ren tiel de for ma tion pré sen te un ensem ble
cohé rent et signi fi ca tif de com pé ten ces à acqué rir.
Il est conçu selon une démar che qui tient comp te
à la fois de fac teurs tels que les  besoins de for ma -
tion, la situa tion de tra vail, les buts ainsi que les
 moyens pour réali ser la for ma tion.

Le réfé ren tiel de for ma tion cons ti tue un outil de
réfé ren ce dont une par tie ou la tota li té a un carac -
tè re pres crip tif15. Les com pé ten ces du réfé ren tiel
 incluent une des crip tion des résul tats atten dus
au terme de la for ma tion ; elles ont une influen ce
direc te sur le choix des acti vi tés pra ti ques et théo -
ri ques d’ensei gne ment. Cependant, le réfé ren tiel
de for ma tion ne com prend ni les acti vi tés pra ti -
ques, ni les conte nus de cours, ni les stra té gies,
ni même les  moyens d’ensei gne ment. Le réfé -
ren tiel d’éva lua tion et les gui des péda go gi ques et
d’orga ni sa tion pédagogique et maté riel le appor tent
plus de pré ci sions en ces domai nes et sug gè rent
diver ses appro ches et  divers conte nus de for ma -
tion (voir les gui des métho do lo gi ques 4, 5 et 6).

Le réfé ren tiel de for ma tion est éga le ment un outil
de réfé ren ce pour l’éva lua tion des appren tis sa ges
et la vali da tion des  acquis de l’expé rien ce (VAE).
Ainsi, pour obte nir leur diplô me d’étu des, les
per son nes doi vent démon trer qu’elles ont maî tri sé
les com pé ten ces inscri tes dans le réfé ren tiel de
for ma tion. Les instru ments d’éva lua tion de la for -
ma tion et de vali da tion des  acquis sont  conçus en
fonc tion de ce docu ment.

Les com pé ten ces sont les  cibles obli ga toi res de
la for ma tion : l’acqui si tion de cha cu ne d’elles est
requi se pour l’obten tion du diplô me. Le réfé ren -
tiel est donc un outil de réfé ren ce pour la sanc tion
des étu des. Il per met d’assu rer la com pa ra bi li té
de la for ma tion à l’ensem ble des appre nants, dans

un souci d’équi té et de jus ti ce. Finalement, le
réfé ren tiel de for ma tion est une sour ce d’infor ma -
tion exhaus ti ve sur les com pé ten ces atten dues
pour l’exer ci ce d’un  métier, au seuil du mar ché du
tra vail.

Le réfé ren tiel de for ma tion se divi se en deux
par ties. La pre miè re, d’inté rêt géné ral,  contient
qua tre élé ments : les buts du réfé ren tiel, les inten -
tions édu ca ti ves, la liste des com pé ten ces  visées
et la matri ce des  objets de for ma tion. Dans la
secon de par tie du réfé ren tiel, on  décrit les
com po san tes de cha cu ne des com pé ten ces.

4.2 BUTS DU RÉFÉ REN TIEL

Les buts du réfé ren tiel de for ma tion tra dui sent
les orien ta tions par ti cu liè res en matiè re de for -
ma tion. Ils repren nent aussi les buts géné raux
de la for ma tion pro fes sion nel le.

Ils pré sen tent le résul tat recher ché au terme de
la for ma tion ainsi qu’une des crip tion géné ra le
du  métier. Les buts font état du  métier visé par le
réfé ren tiel. Il s’agit d’une men tion clai re de la
fina li té du réfé ren tiel qui s’expri me en ces ter mes :
« Le réfé ren tiel de for ma tion (inti tu lé du réfé ren tiel)
vise à for mer des per son nes aptes à exer cer le
 métier de (inti tu lé du  métier) ».

La des crip tion géné ra le du  métier visé est une
syn thè se des  tâches qui y sont asso ciées. Elle porte
de plus sur les prin ci paux  champs et sec teurs
d’acti vi té, les dif fé rents  outils tech ni ques ou tech -
no lo gies uti li sés et les prin ci pa les res pon sa bi li tés
qui s’y rat ta chent. Cette syn thè se est cons ti tuée
à par tir de l’infor ma tion conte nue dans le rap port
d’ana ly se de la situa tion de tra vail (AST) et des
choix effec tués au  moment de la déter mi na tion
des com pé ten ces.

4 Nature et buts du réfé ren tiel de for ma tion

15 Pour plus d’infor ma tion à ce sujet, se réfé rer à l’enca dré no 6.
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On trou ve ci-des sous un exem ple des buts du
pro gram me de bri que tage-maçon ne rie16.

Buts du pro gram me

Le pro gram me Briquetage-maçon ne rie pré pa re
à l’exer ci ce du  métier de bri que teur-maçon.

Ce pro gram me vise à for mer des bri que teurs-
 maçons 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 réali ser 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, la ligne hori zon -
ta le ser vant par  ailleurs 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. Durant
de tra vail de 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 docu -
ments et d’assu rer la qua li té de l’ensem ble de
l’ouvra ge, cer tai nes cou pes  seront pra ti quées avec
le mar teau, le burin ou cer tains  outils comme la
scie à maçon ne rie et la guillo ti ne lors que la pré -
ci sion et la net te té sont 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 tout le temps à par tir d’écha fau da ges
qui assu rent 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 ayant des
connais san ces pré ci ses et maî tri sant des tech ni -
ques spé ci fi ques.

Conformément aux buts géné raux de la for ma -
tion pro fes sion nel le, le pro gram me Briquetage-
maçon ne rie vise à :

• Rendre la per son ne effi ca ce dans l’exer ci ce d’un
 métier, soit :
– lui per met tre, dès l’entrée sur le mar ché du
tra vail, de jouer les rôles, d’exer cer les fonc -
tions et d’exé cu ter les  tâches et les acti vi tés
asso ciées à un  métier ;

– lui per met tre d’évo luer adé qua te ment dans
un  milieu de tra vail (ce qui impli que des
connais san ces et des habi le tés tech ni ques
et tech no lo gi ques en matiè re de com mu -
ni ca tion, de réso lu tion de pro blè mes, de
prise de déci sions, d’éthi que, de santé et
de sécu ri té, etc.) ;

• Favoriser l’inté gra tion de la per son ne à la vie
pro fes sion nel le, soit :
– lui faire connaî tre le mar ché du tra vail en
géné ral ainsi que le contex te par ti cu lier du
 métier choi si ;

– lui faire connaî tre ses  droits et res pon sa bi -
li tés comme tra vailleur ou tra vailleu se ;

• Favoriser l’évo lu tion de la per son ne et l’appro -
fon dis se ment de  savoirs pro fes sion nels, soit :
– lui per met tre de déve lop per son auto no mie
et sa capa ci té d’appren dre ainsi que d’acqué rir
des métho des de tra vail ;

– lui per met tre de com pren dre les prin ci pes
sous- jacents aux tech ni ques et aux tech no -
lo gies uti li sées ;

– lui per met tre de déve lop per sa facul té
d’expres sion, sa créa ti vi té, son sens de
l’initia ti ve et son esprit d’entre pri se ;

– lui per met tre d’adop ter des atti tu des essen -
tiel les à son suc cès pro fes sion nel, de déve lop -
per son sens des res pon sa bi li tés et de viser
l’excel len ce ;

• Assurer la mobi li té pro fes sion nel le de la per -
son ne, soit :
– lui per met tre d’adop ter une atti tu de posi ti ve
à l’égard des chan ge ments ;

– lui per met tre de se don ner des  moyens
pour gérer sa car riè re, notam ment par la
sen si bi li sa tion à l’entre pre neu riat.

16 Le terme « pro gram me » est syno ny me de réfé ren tiel de for ma tion.
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La pro duc tion d’un scé na rio de for ma tion se trou ve
au cœur du pro ces sus d’éla bo ra tion d’un réfé ren -
tiel de for ma tion. Elle consis te à faire les choix qui
per met tront de tra dui re les com pé ten ces  issues
de l’ana ly se de la situa tion de tra vail (AST) en
 actions obs er va bles et en résul tats mesu ra bles,
élé ments sur les quels repo sent l’acqui si tion d’une
com pé ten ce par l’appre nant et son éva lua tion.

Le scé na rio de for ma tion est com plé té par la déter -
mi na tion du nom bre d’heu res d’ensei gne ment de
cha que com pé ten ce ainsi que par l’éta blis se ment
d’une séquen ce d’appren tis sa ge qui déter mi ne
l’ordre logi que d’acqui si tion de cha que com pé ten ce.

L’éla bo ra tion d’un réfé ren tiel de for ma tion ne se
limi te pas à met tre en évi den ce et à pré sen ter la
liste des com pé ten ces requi ses pour exer cer un
 métier. Elle doit condui re à ren dre dis po ni ble
à tous les inté res sés, en pre mier lieu les for ma -
teurs et les appre nants, un docu ment qui  inscrit
les com pé ten ces du  métier dans un pro jet de
for ma tion et bali se la démar che qui en per met
l’acqui si tion.

L’exer ci ce d’un  métier met à contri bu tion un ensem -
ble de com pé ten ces. Il exis te des inter re la tions
entre cha cu ne des com pé ten ces mobi li sées à un
 moment ou à un autre de l’exé cu tion des  tâches
et des opé ra tions. Ces inter re la tions ont été mises
en évi den ce dans la matri ce des com pé ten ces.
Le réfé ren tiel de for ma tion per met de pren dre en
consi dé ra tion ces inter re la tions et de les trans po ser
dans la des crip tion des com pé ten ces qui cons ti tue
l’essen ce même ou le cœur d’un réfé ren tiel de
for ma tion.

Cette trans po si tion doit condui re à un réfé ren tiel
de for ma tion qui soit d’abord per ti nent, c’est-à-dire
qui res pec te les carac té ris ti ques et les exi gen ces
du  métier. Il doit aussi être cohé rent, pour main -
te nir un équi li bre entre les com po san tes, et être
appli ca ble et réali sa ble. Ces der niè res carac té ris -
ti ques signi fient que les com pé ten ces d’un réfé ren -
tiel doi vent pren dre en consi dé ra tion les  moyens
acces si bles, mais qu’elles doi vent éga le ment être
for mu lées de façon à faci li ter leur acqui si tion par
l’appre nant.

Deux tech ni ques dif fé ren tes sont uti li sées pour
décri re les com pé ten ces ; la tra duc tion en com por -
te ment et la tra duc tion en situa tion. Toutes deux
sont pré sen tées en  détail à la sec tion 6.

Il impor te de bien pren dre en consi dé ra tion les
liens entre les diver ses com pé ten ces et entre les
com pé ten ces et le pro ces sus de tra vail pour bien
déter mi ner les infor ma tions qui  devraient être
pri ses en consi dé ra tion lors de la des crip tion des
com pé ten ces et des rela tions qui les unis sent.

Les deux  outils de base uti li sés pour l’éla bo ra tion
du réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces sont la
matri ce et la table de cor res pon dan ce. Ils sont de
nou veau mis à contri bu tion pour met tre au point
le scé na rio de for ma tion.

5.1 DE LA MATRI CE DES COM PÉ TEN CES
VERS LA MATRI CE DES  OBJETS DE
FOR MA TION

Application des liens fonc tion nels

La pre miè re étape de la réali sa tion d’un scé na rio
de for ma tion consis te à déter mi ner la  nature des
liens entre, d’une part, les com pé ten ces par ti cu -
liè res et les com pé ten ces géné ra les et, d’autre part,
les com pé ten ces par ti cu liè res et le pro ces sus de
tra vail que l’équi pe retien dra pour com plé ter la
des crip tion des com pé ten ces du réfé ren tiel de
for ma tion. Pour ce faire, on se ser vi ra de la matri ce
des com pé ten ces pré sen tée dans le réfé ren tiel
de  métier-com pé ten ces.

On se sou vien dra que la matri ce des com pé ten ces
pré sen te :

• l’inti tu lé du  métier ;

• les com pé ten ces par ti cu liè res dans l’axe ver ti cal
(les com pé ten ces par ti cu liè res sont pla cées de
haut en bas de l’axe ver ti cal, selon leur degré
de com plexi té ou leur ordre d’exé cu tion en
 milieu de tra vail) ;

• les énon cés des com pé ten ces géné ra les et les
éta pes du pro ces sus de tra vail, de gau che à
droi te sur l’axe hori zon tal ;

5 Le scé na rio de for ma tion
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• la numé ro ta tion des com pé ten ces (le numé ro
de cha que com pé ten ce est attri bué en pre nant
en comp te les com pé ten ces géné ra les pré ala bles
à l’acqui si tion des com pé ten ces par ti cu liè res) ;

• les liens fonc tion nels entre les com pé ten ces
géné ra les et les com pé ten ces par ti cu liè res (ô)
et entre les éta pes du pro ces sus et les com pé -
ten ces par ti cu liè res (r) (l’exis ten ce d’un lien
fonc tion nel (ô) indi que qu’il y a une rela tion
entre ces deux com pé ten ces, plus pré ci sé ment
que la com pé ten ce géné ra le est néces sai re au
 moment d’exer cer la com pé ten ce par ti cu liè re,
sur le mar ché du tra vail. En ce qui concer ne le
pro ces sus de tra vail, la logi que est la même.
L’exis ten ce d’un lien fonc tion nel (r) signi fie
qu’une étape du pro ces sus est réali sée au cours
de l’exer ci ce de la com pé ten ce par ti cu liè re, sur
le mar ché du tra vail) ;

• le  niveau de com plexi té esti mé (il per met tra par
la suite, lors de la concep tion d’un réfé ren tiel de
for ma tion ou d’une démar che d’appren tis sa ge,
d’attri buer des  durées d’acqui si tion en se  basant
notam ment sur la com plexi té rela ti ve de cha que
com pé ten ce) ;

• le nom bre total de com pé ten ces géné ra les,
à la fin de l’axe hori zon tal, et le nom bre total
de com pé ten ces par ti cu liè res, à la fin de l’axe
ver ti cal ;

• la légen de des sym bo les uti li sés.

Pour com plé ter cette matri ce en y inté grant la
dimen sion « for ma tion » et ainsi pro cé der aux
pre miers choix qui condui ront à la pro duc tion du
réfé ren tiel de for ma tion, on effec tue l’ana ly se des
carac té ris ti ques de cha que com pé ten ce et on
exa mi ne le type de liens qui exis tent entre elles
et ceux que l’on sou hai te rete nir dans la des crip -
tion  détaillée des com pé ten ces du réfé ren tiel de
for ma tion.

L’appli ca tion d’un lien fonc tion nel ò entre deux
com pé ten ces indi que qu’on déci de d’appli quer,
dans le réfé ren tiel, le lien qui exis te sur le mar ché
du tra vail. La des crip tion de la com pé ten ce par ti -
cu liè re pren dra donc en comp te des  aspects issus
de la com pé ten ce géné ra le.

Il en est de même pour les liens entre une étape
du pro ces sus et une com pé ten ce par ti cu liè re.
L’appli ca tion d’un lien fonc tion nel p en tre une
ou plu sieurs éta pes du pro ces sus de tra vail et une
com pé ten ce par ti cu liè re annon ce que les éta pes
 seront inté grées, en tout ou en par tie, au cours
de l’éla bo ra tion  détaillée de cette com pé ten ce.

Dans les deux cas, l’infor ma tion sur les com pé -
ten ces col li gée dans la table de cor res pon dan ce
faci li te ra le choix de l’infor ma tion per ti nen te et la
for mu la tion défi ni ti ve des com pé ten ces.

Finalement, le fait de ne pas noir cir un sym bo le
(ôr) mon tre que, mal gré les liens exis tant sur le
mar ché du tra vail, ceux-ci ne  seront pas direc te -
ment pris en consi dé ra tion dans l'élaboration des
com pé ten ces par ti cu liè res en ques tion.

À titre d’exem ple, dans la matri ce pré sen tée à la
fin de la pré sen te sec tion, l’équi pe de pro duc tion
a déci dé de rete nir, pour la for ma tion, plu sieurs
liens fonc tion nels qui exis tent dans l’exer ci ce du
 métier. Par exem ple on a jugé que,  durant la for -
ma tion liée à la com pé ten ce par ti cu liè re Effectuer
la pose de blocs et de bri ques à la ligne, il  serait
per ti nent d’appro fon dir, en les adap tant à la com pé -
ten ce, les appren tis sa ges liés à la com pé ten ce
Prévenir les attein tes à la santé, à la sécu ri té et à
l’inté gri té phy si que sur les chan tiers de cons truc -
tion ainsi qu’à la com pé ten ce Préparer et éten dre
des mor tiers. On verra à la sec tion 6.2 du pré sent
guide com ment cette appli ca tion des liens fonc -
tion nels sera trai tée dans la des crip tion de la
com pé ten ce par ti cu liè re Effectuer la pose de blocs
et de bri ques à la ligne.

Les com pé ten ces pro pres à la for ma tion

Si le réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces pré sen te
d’une maniè re exhaus ti ve les com pé ten ces et les
cri tè res de per for man ce pro pres ou liés à cha -
que tâche rete nue, il n’est assor ti d’aucu ne autre
inten tion qui pour rait viser à  appuyer la démar -
che de for ma tion de l’appre nant et à faci li ter son
inser tion socio pro fes sion nel le. Il est pos si ble, et
même for te ment sou hai ta ble, d’ajou ter un cer tain
nom bre de com pé ten ces — dési gnées ici comme
com pé ten ces pro pres à la for ma tion — qui ne
décou lent pas direc te ment du réfé ren tiel de
 métier-com pé ten ces.
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Ces com pé ten ces déri vent direc te ment des buts
géné raux de la for ma tion pro fes sion nel le. Elles sont
des ti nées à assu rer un appren tis sa ge qui soit le
plus com plet pos si ble en favo ri sant l’inté gra tion à
la vie pro fes sion nel le et la mobi li té pro fes sion nel le
de la per son ne.

Il s’agit de com pé ten ces sus cep ti bles de se trou ver
dans la majo ri té des réfé ren tiels de for ma tion. Elles
pour raient per met tre à cha que appre nant de se
don ner une com pré hen sion mini ma le de la réali té
du  métier qu’il comp te exer cer ainsi qu’une com pré -
hen sion glo ba le de la démar che de for ma tion qui lui
est pro po sée. Une telle démar che a éga le ment le
méri te de contri buer à confir mer une orien ta tion
pro fes sion nel le dès le début de la for ma tion.

D’autres com pé ten ces peu vent être cen trées sur
la réali sa tion de  stages en  milieu de tra vail et viser
à ce que cha que appre nant puis se pren dre  contact
avec le  milieu de l’emploi. Il s’agit :

• de  stages d’obs er va tion ;

• de  stages d’inté gra tion et d’inser tion en  milieu
de tra vail.

Les  stages d’obs er va tion sont habi tuel le ment
de cour te durée et se  situent en début de for ma -
tion. Les  stages d’inté gra tion et d’inser tion en
 milieu de tra vail  visent à pro cu rer à l’appre nant
une pre miè re expé rien ce de tra vail et à faci li ter
son inser tion en  emploi. Ces  stages se  situent
géné ra le ment en fin de for ma tion et per met tent
à l’appre nant de s’inté grer, pen dant quel ques
semai nes, à un envi ron nement de tra vail régu lier
où il sera asso cié à dif fé ren tes  tâches pro fes sion -
nel les et par ti ci pe ra à leur exé cu tion. Ce début
d’expé rien ce pro fes sion nel le  devrait contri buer
à faci li ter son inté gra tion en  emploi.

Il est pos si ble d’aller enco re plus loin dans cette
voie, par exem ple en ajou tant une com pé ten ce
por tant sur la recher che d’emploi, la pré pa ra tion
de cur ri cu lum vitæ et la réali sa tion d’entre vues
de sélec tion.

Finalement, dans cer tains cas où le tra vail auto -
no me est impor tant ou lors que l’emploi s’inscrit
prin ci pa le ment dans le sec teur infor mel, il sera
pos si ble d’ajou ter des com pé ten ces du domai ne
de l’entre pre neu riat, en rela tion notam ment avec
la créa tion et la ges tion de peti tes entre pri ses.

Les  durées de for ma tion

On pro cè de par la suite à la déter mi na tion des
 durées de for ma tion qui  seront rete nues pour
l’ensei gne ment et l’appren tis sa ge de cha cu ne
des com pé ten ces. Cette durée doit inclu re le
temps consa cré à l’ensei gne ment théo ri que,
l’appren tis sa ge pra ti que et l’éva lua tion des
appren tis sa ges liés à cha cu ne d’elles.

Il n’exis te pas de pro cé du re sim ple qui pré si de à
la déter mi na tion du nom bre d’heu res à  allouer à
cha que com pé ten ce. Ici se conju guent l’exper ti se
et l’expé rien ce de l’équi pe res pon sa ble de l’éla -
bo ra tion du réfé ren tiel de for ma tion. L’exper ti se
du métho do lo gue est com plé tée par l’expé rien ce
du for ma teur ainsi que par sa connais san ce du
 métier. Au  besoin, l’équi pe verra à s’adjoin dre ou
à consul ter une per son ne qui maî tri se l’ensem ble
des com pé ten ces du  métier.

La déter mi na tion du nom bre d’heu res néces sai res
à l’acqui si tion d’une com pé ten ce est une ques tion
d’éva lua tion indi vi duel le. Viser à obte nir un cer tain
consen sus au sujet d’une durée expri mée en heu -
res peut  ouvrir sur de longs  débats sté ri les. Il est
pré fé ra ble de cher cher à déter mi ner une durée
en uti li sant une unité plus large qui se trou ve
par la suite à ser vir de base de l’orga ni sa tion
péda go gi que.

On peut, par exem ple, rete nir un bloc de quin ze
heu res. La ques tion consis te ra alors à déter mi ner
le nom bre d’uni tés de for ma tion attri buées pour
l’ensei gne ment de cha que com pé ten ce. Comme
il est men tion né dans le guide sur la concep tion
et la réali sa tion d’un réfé ren tiel de  métier-com pé -
ten ces, il faut cher cher à évi ter le mor cel le ment
ou la glo ba li sa tion de la for ma tion. Cet équi li bre
peut être  atteint en évi tant de for mu ler des com pé -
ten ces com por tant moins de deux uni tés (30
heu res) ou dépas sant huit uni tés (120 heu res) de
for ma tion. Il est pos si ble de rééqui li brer, en par tie,
la durée attri buée à une com pé ten ce en pre nant
la déci sion d’en trans fé rer une par tie à l’une ou
l’autre des com pé ten ces, le cas  échéant.

Il est pos si ble d’uti li ser le  tableau pré sen té dans
le guide sur la concep tion et la réali sa tion d’un
réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces pour déter mi -
ner la durée  allouée à l’ensei gne ment de cha que
com pé ten ce en y appor tant les adap ta tions
néces sai res. La démar che consis te à pren dre en
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consi dé ra tion le temps esti mé d’acqui si tion
d’une com pé ten ce en  milieu de tra vail, le  niveau
de com plexi té des  tâches cor res pon dan tes et les
indi ca tions sur la com pé ten ce, les quel les sont
inscri tes dans la table de cor res pon dan ce.

On attri bue un cer tain temps à cha cu ne des indi -
ca tions sur la com pé ten ce ; on cal cu le ensui te le
temps approxi ma tif néces sai re à l’acqui si tion de 

la com pé ten ce en addi tion nant le temps  alloué à
cha cu ne des indi ca tions qui s’y rap por tent. On
doit com plé ter l’exer ci ce en écha fau dant un scé -
na rio qui repré sen te les moda li tés de réali sa tion
des acti vi tés d’appren tis sa ge (acti vi tés pra ti ques)
ainsi que les moda li tés d’éva lua tion de ces appren -
tis sa ges17 et en  revoyant, au  besoin, le temps
 alloué à cha que com pé ten ce.

Compétences Estimé du temps Niveau de Indications Temps Temps
d’acqui si tion en com plexi té sur la alloué global
 milieu de tra vail (1-10) compétence

Compétence A Quelques jours Indication 1

Quelques semai nes Indication 2

Quelques mois Indication 3

Quelques  années ......

Compétence B Quelques jours Indication 1

Quelques semai nes Indication 2

Quelques mois Indication 3

Quelques  années ......

17 Le temps  alloué com prend les acti vi tés d’appren tis sa ge, les acti vi tés d’ensei gne ment ainsi que l’éva lua tion for ma ti ve et de sanc tion.
Voir à ce sujet le guide métho do lo gi que no 5, Conception et réali sa tion d’un réfé ren tiel d’éva lua tion.

Finalisation de la matrice et numé ro ta tion
des com pé ten ces

L’intro duc tion de com pé ten ces pro pres à la for ma -
tion amène à recon si dé rer leur ordre de pré sen -
ta tion et leur numé ro ta tion. En se  basant sur la
même démar che que celle uti li sée lors de la cons -
truc tion de la matri ce des com pé ten ces, on  revoit
l’ordre et le numé ro attri bué à cha que com pé ten ce
dans la matri ce. On doit alors s’appli quer à res pec -
ter la pré sen ta tion anté rieu re basée sur le degré
de com plexi té des com pé ten ces en  milieu de tra -
vail, tout en intro dui sant les com pé ten ces pro pres
à la for ma tion selon l’ordre prévu d’acqui si tion
des com pé ten ces dans le scénario de for ma tion.

À titre d’exem ple, la matri ce des  objets de for ma -
tion pré sen tée à la page sui van te  reprend douze
com pé ten ces  issues de la matri ce des com pé ten ces
et en ajou te deux  autres qui sont pro pres à la for -
ma tion. La pre miè re, d’une durée de 30 heu res,
est des ti née à aider l’appre nant à se  situer par
rap port au  métier et à la démar che de for ma -
tion et la secon de, à laquel le on  alloue 120 heu res,
vise à faci li ter l’inser tion sur le mar ché du tra vail.
L’intro duc tion de ces deux nou vel les com pé ten ces
dans la matri ce des  objets de for ma tion, pré vues
pour le début et la fin de la for ma tion, amène une
révi sion de la numé ro ta tion et un déca la ge dans
la pré sen ta tion des com pé ten ces géné ra les.
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On appel le matri ce des  objets de for ma tion
celle qui résul te de l’intro duc tion des com pé ten ces
pro pres à la for ma tion, d’une nou vel le numé ro ta -
tion et de la durée attri buée à cha que com pé ten ce.
La matri ce des  objets de for ma tion pré sen te de
l’infor ma tion addi tion nel le reliée à l'application
des liens fonctionnels ainsi qu' aux com pé ten ces
tra dui tes en com por te ments (C) et aux com pé -
ten ces tra dui tes en situa tions (S), pré sen tées à la
sec tion 6.

L’élaboration d'un scénario de formation peut
également amener d'autres modifications aux
compétences issues du référentiel de métier-
compétences. C'est ainsi que selon le contexte
et la nature de la formation projetée, il peut
s'avérer nécessaire de modifier la formulation
d'une compétence, de changer l'ordre séquentiel
octroyé à une compétence, de fusionner certaines
compétences ou d'en scinder d'autres.

La décision de modifier sensiblement la formu-
lation d'une compétence issue d'un référentiel
de métier-compétences ou de la scinder devrait
cependant s'accompagner d'une consultation
auprès des personnes qui ont participé à la
validation de ce référentiel.

Sans reprendre l'ensemble de la démarche de
validation, il est en effet nécessaire de s'assurer de
respecter le lien de pertinence avec la fonction de
travail ainsi que l'avis des représentants du monde
du travail qui ont participé à la réalisation de
l'analyse de la situation de travail.
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MATRICE DES OBJETS COMPÉTENCES GÉNÉRALES PROCESSUS
DE FORMATION
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NUMÉROS 1 2 3 4 7 10 6

COMPORTEMENT/SITUATION S S C C C C

DURÉE (Heures) 30 30 30 30 60 45

Effectuer la pose des blocs 5 C 120 ô ò ò p p p p pet des briques à la ligne

Monter des coins en blocs 6 C 90 ô ò ò p p p p ret en briques

Construire et réparer des 
ouvrages simples en blocs 8 C 90 ô ò ò ò ò ô p r p p p

et en briques

Ériger des ouvrages complexes 9 C 90 ô ò ò ô ò ô p r p p ren éléments de maçonnerie

Construire et réparer 
des ouvrages en éléments 11 C 45 ô ò ò ô ò ò p r p p r

préfabriqués

Tailler et poser des pierres 12 C 90 ô ò ò ô ô ô p r p p rnaturelles et artificielles

Construire et réparer des 
cheminées et des bases 13 C 30 ô ò ò ô ô ô p r p p r

de poêles

S’intégrer en milieu 14 S 120 ô ò ò ò ò ô p p p p pde travail (stage)

NOMBRE DE COMPÉTENCES 8 14

BRIQUETAGE-MAÇONNERIE

(Simulation)

COMPÉTENCES
PARTICULIÈRES

r ô Existence d’un lien fonctionnel

Ér
ig
er
 d
es
 é
ch
af
au
da
ge
s

N
et
to
ye
r

p ò Application d’un lien fonctionnel
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ENCADRÉ NO 4

ANALYSE PRÉ LI MI NAI RE DES INCI DEN CES DU PRO JET DE FOR MA TION

Souvent, la concep tion ou la révi sion d’un réfé ren tiel de for ma tion sont consi dé rées comme une
démar che essen tiel le ment péda go gi que, sous la res pon sa bi li té de la seule équi pe d’ingé nie rie
péda go gi que. L’éla bo ra tion du réfé ren tiel se réali se alors en « vase clos ». La ques tion de l’appli ca bi -
li té du réfé ren tiel est prin ci pa le ment abor dée sous l’angle péda go gi que, les  moyens néces sai res
à sa mise en œuvre n’étant pré sen tés que tard dans le pro ces sus. On  attend par fois que le guide
d’orga ni sa tion péda go gi que et maté riel le qui pré sen te les démar ches péda go gi ques pré co ni sées
ainsi que la des crip tion des instal la tions, l’éta blis se ment de la liste des équi pe ments et de la
matiè re d’œuvre néces sai res soit ter mi né avant d’amor cer la démar che admi nis tra ti ve d’implan ta tion
du réfé ren tiel. L’esti mé des  moyens à mobi li ser est alors com plé té en pre nant en consi dé ra tion
la situa tion des instal la tions en place, le nom bre de sta giai res à  accueillir et le nom bre d’éta blis -
se ments qui  offrent ou  devraient  offrir le nou veau réfé ren tiel.

Des cons tats sou vent pro blé ma ti ques sont alors déga gés en rai son d’une mau vai se éva lua tion
des inci den ces de l’implan ta tion de ce réfé ren tiel. Un cer tain nom bre de déci sions tel les que
les sui van tes peu vent en résul ter :

• limi ter la capa ci té d’accueil des éta blis se ments de for ma tion ;

• retar der l’implan ta tion du réfé ren tiel ;

• repren dre une par tie de la démar che d’éla bo ra tion du réfé ren tiel en explo rant de nou vel les 
ave nues de par te na riat ou en remet tant en ques tion cer tains choix péda go gi ques ou enco re
une par tie du réfé ren tiel ;

• refu ser com plè te ment le pro jet de réfé ren tiel.

La pire déci sion consis te rait à auto ri ser la mise en œuvre du réfé ren tiel en  sachant que les  moyens
à  employer ne  seront pas dis po ni bles. Les for ma teurs ne pour raient pas res pec ter les pres crip tions
du réfé ren tiel et des cohor tes entiè res d'apprenants se trou ve raient  lésées. Les com pé ten ces mises
en avant dans le réfé ren tiel ne pour raient pas être acqui ses par les sta giai res, les  employeurs
 seraient insa tis faits, la répu ta tion du sys tè me de for ma tion pro fes sion nel le s’en trou ve rait affec tée
ainsi que la cré di bi li té des per son nes res pon sa bles de son éla bo ra tion.

Pour évi ter une telle situa tion, il est pré fé ra ble d’insti tuer, dès la phase d’éla bo ra tion du scé na rio
de for ma tion, une étape admi nis tra ti ve com por tant une ana ly se pré li mi nai re d’inci den ces. Même
si tous les choix péda go gi ques ne sont pas enco re arrê tés, il est pos si ble, dès ce  moment, de
mener une étude sur une pre miè re éva lua tion d’un ensem ble de don nées por tant sur :

• la  nature du pro jet : nou veau réfé ren tiel, révi sion en pro fon deur ou actua li sa tion des com pé ten ces ;

• la capa ci té d’accueil du  réseau : actuel le et sou hai tée ;

• le nom bre d’éta blis se ments :  actuel et sou hai té ;

• la durée de la for ma tion ;

• les modes d’orga ni sa tion à pri vi lé gier : les types de  stages, la for ma tion en éta blis se ment, en
entre pri se et en alter nan ce ;

• l’esti mé du coût des équi pe ments, de l’entre tien et de la matiè re d’œuvre ;
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5.2 LE LOGI GRAM ME DE LA SÉQUEN CE
D’ACQUI SI TION DES COM PÉ TEN CES

Un logi gram me de la séquen ce d’acqui si tion des
com pé ten ces est une repré sen ta tion sché ma ti que
de cet ordre d’acqui si tion. Il assu re une pla ni fi ca tion
glo ba le de l’ensem ble du réfé ren tiel et per met
de 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 logi gram me per met de voir l’arti cu la -
tion com plè te du réfé ren tiel, contrai re ment à la
matri ce des  objets de for ma tion qui ne pré sen te
qu’un ordre séquen tiel. Toutefois, le logi gram me
doit res pec ter le conte nu de la matri ce des  objets
de for ma tion. Même s’il est géné ra le ment pré -
sen té dans la pre miè re par tie d’un réfé ren tiel
de for ma tion, son éla bo ra tion fina le exige d’avoir
com plé té la matri ce ainsi que la des crip tion des
com pé ten ces.

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 enco re à venir. Les posi tions
adop tées  auront une inci den ce déter mi nan te sur
l’ensem ble des choix péda go gi ques ulté rieurs.

Le but du logi gram me pré sen té 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 autre ver sion,
plus  détaillée, est pré sen tée dans le guide péda -
go gi que et le guide d’orga ni sa tion péda go gi que
et maté riel le. Cette der niè re per met de décri re
en  détail le dérou le ment de la for ma tion et de
pré ci ser les moda li tés selon les quel les des for ma -

tions non direc te ment liées au  métier, la for ma tion
géné ra le par exem ple, peu vent être inté grées au
cur ri cu lum.

La démar che qui suit vise à faci li ter la cons truc tion
d’un logi gram me de la séquen ce de for ma tion.

• Examiner les com pé ten ces du réfé ren tiel afin
de com pren dre la por tée de cha cu ne d’elles.
L’ana ly se de la matri ce et des liens fonc tion nels
appliqués per met de rele ver des don nées dont
il fau dra tenir comp te pour déter mi ner l’ordre
d’acqui si tion des com pé ten ces.

• Déterminer les contrain tes liées à l’orga ni sa tion
des com pé ten ces en  tenant comp te du conte nu
et de la por tée de cha cu ne :
- Quelles sont les com pé ten ces pré ala bles à
l’acqui si tion d’autres com pé ten ces?

- Quelles sont les com pé ten ces pour les quel les
il n’y a pas de pré ala bles  stricts?

- Quelles sont les com pé ten ces pou vant être
acqui ses en paral lè le?

• Établir le logi gram me de la séquen ce de
for ma tion.

• Vérifier la logi que de l’orga ni sa tion des com pé -
ten ces.

Enfin, il  convient de rap pe ler que le logi gram me
éta bli 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
une adap ta tion du logi gram me du programme
d'études de Briquetage-maçon ne rie.

• l’esti mé du coût des res sour ces humai nes : nom bre d’appre nants par grou pe, enca dre ment
des tra vaux pra ti ques, etc. ;

• la par ti ci pa tion des entre pri ses ou du  milieu à la réali sa tion de la for ma tion ;

• la pos si bi li té de tirer des reve nus de la vente de ser vi ces, de la pro duc tion de biens, etc.

Même si, à cette étape du pro ces sus, on n’est pas en mesu re d’appor ter une gran de pré ci sion
à cette ana ly se pré li mi nai re d’inci den ces, une telle opé ra tion per met tra de four nir une pre miè re
répon se à la ques tion de l’appli ca bi li té du pro jet de for ma tion sous l’angle admi nis tra tif. Une
recher che de solu tions aux dif fi cul tés ren con trées pour ra débu ter sans com pro met tre ou retar der
l’implan ta tion du réfé ren tiel. Finalement, l’équi pe res pon sa ble de la ges tion admi nis tra ti ve pour ra
démar rer plus rapi de ment le pro ces sus d’implan ta tion (révi sion de la carte des ensei gne ments,
mobi li sa tion des  moyens, pla ni fi ca tion de l’implan ta tion, etc.).
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Notons que, pour sim pli fier la pré sen ta tion, on trou ve dans ce logi gram me non pas les énon cés
com plets des com pé ten ces, mais des sub stan tifs qui résu ment cha cu ne d’elles.

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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ENCADRÉ NO 5

DÉCOUPAGE MODU LAI RE ET GES TION ADMI NIS TRA TI VE

Plusieurs pays ayant adop té l’APC pré sen tent les com pé ten ces à l’inté rieur de modu les. Le
modu le cons ti tue l’inter fa ce entre la struc tu ra tion péda go gi que et la ges tion admi nis tra ti ve
d’un réfé ren tiel. Il s’agit de l’unité de base uti li sée pour la pré sen ta tion d’un réfé ren tiel et la
ges tion admi nis tra ti ve de la for ma tion.

Chaque modu le  inclut une com pé ten ce et de l’infor ma tion admi nis tra ti ve com plé men tai re. Le
modu le est sou vent com plé té par des sug ges tions péda go gi ques qui faci li tent la réali sa tion
de la for ma tion.

Les prin ci pa les infor ma tions admi nis tra ti ves sont le code, la durée et le nom bre d’uni tés aux quels
on ajou te par fois une pré sen ta tion des pré ala bles à la for ma tion. Le code per met d’iden ti fier
le modu le et de le rat ta cher à un réfé ren tiel. Il est géné ra le ment uti li sé pour gérer le maté riel
péda go gi que et le maté riel d’éva lua tion, pour admi nis trer la sanc tion des étu des et pour assu rer
le suivi de la pro gres sion d’un appre nant. Dans cer tains sys tè mes de for ma tion pro fes sion nel le,
le finan ce ment de la for ma tion est déter mi né à par tir des carac té ris ti ques des com pé ten ces de
cha que modu le, le code ser vant alors à trans fé rer de l’infor ma tion en vue du finan ce ment.

Le modu le  contient éga le ment de l’infor ma tion sur la durée de la for ma tion, expri mée en heu res,
et le nom bre d’uni tés ou de cré dits rat ta chés à sa réus si te. Afin de faci li ter la concep tion et
l’éla bo ra tion des réfé ren tiels de for ma tion, la durée est géné ra le ment sub di vi sée en blocs
signi fi ca tifs d’heu res. Ces blocs cons ti tuent les uni tés de base ou les cré dits qui per met tront
d’éta blir la  valeur et le poids rela tif d’un modu le et donc, d’un réfé ren tiel.

Par exem ple, on peut conve nir que l’unité rela ti ve à la durée est de 15 heu res. Un réfé ren tiel
est alors com po sé de modu les de  durées varia bles, expri mées en mul ti ple de 15 heu res et
cor res pon dant à  autant d’uni tés ou de cré dits. Un réfé ren tiel de 900 heu res cor res pond à 60
uni tés ou cré dits et un autre de 1350 heu res, à 90 uni tés.

Une orga ni sa tion admi nis tra ti ve qui prend en comp te la durée ou le nom bre d’uni tés de cha que
modu le ouvre la porte à des  durées varia bles de for ma tion pour cha que réfé ren tiel,  durées
déter mi nées à par tir des carac té ris ti ques de cha que com pé ten ce. Elle se trou ve éga le ment à
faci li ter l’orga ni sa tion et la ges tion de la for ma tion conti nue.
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La concep tion du réfé ren tiel de  métier-com pé -
ten ces a per mis de for mu ler et de vali der les
com pé ten ces exi gées pour exer cer le  métier en
cause. La liste ainsi éta blie a par la suite été étof fée
par l’ajout de quel ques com pé ten ces pro pres à la
for ma tion et des ti nées à enri chir le pro jet et à faci -
li ter la démar che de for ma tion et d’inser tion sur le
mar ché du tra vail. L’éla bo ra tion d’un réfé ren tiel de
for ma tion consis te essen tiel le ment à réor ga ni ser et
à com plé ter l’infor ma tion en rela tion avec cha cu ne
de ces com pé ten ces de façon à pré sen ter une
démar che inté grée de for ma tion qui sera, par la
suite, com plé tée par le conte nu du réfé ren tiel
d’éva lua tion.

6.1 DESCRIPTION DES COM PÉ TEN CES

La des crip tion des com pé ten ces cons ti tue l’essen -
tiel du réfé ren tiel de for ma tion pro fes sion nel le. Pour
pro cé der à cette des crip tion, il faut d’abord déter -
mi ner de quel le façon la com pé ten ce sera tra dui te
dans le réfé ren tiel.

Afin de ren dre la for ma tion expli ci te, les com pé -
ten ces doi vent être décri tes en res pec tant des
tech ni ques rigou reu ses. Ces tech ni ques assu rent
une com mu ni ca tion à la fois uni vo que, conci se et
effi ca ce entre les per son nes qui éla bo rent le réfé -
ren tiel de for ma tion et cel les qui ont à l’uti li ser. En
for ma tion pro fes sion nel le, deux tech ni ques sont
pri vi lé giées : la tra duc tion de la com pé ten ce en
com por te ment ou la tra duc tion en situa tion. Le
choix des tech ni ques n’est pas sans consé quen ce
puis que cel les-ci décou lent de dif fé rents cou rants
péda go gi ques et ont une inci den ce sur les appro -
ches d’ensei gne ment, d’appren tis sa ge et d’éva -
lua tion rete nues.

La pre miè re tech ni que (com pé ten ce tra dui te
en com por te ment) cor res pond davan tage à une
péda go gie for mel le où la com pé ten ce déter -
mi ne, au  départ, les résul tats atten dus. La
secon de tech ni que (com pé ten ce tra dui te en
situa tion) cor res pond à une péda go gie plus
ouver te, cen trée sur le che mi ne ment de la per -
son ne. Dans ce der nier cas, les résul tats peu vent
 varier d’une per son ne à une autre.

Le choix de tech ni ques aussi dif fé ren tes, mais en
quel que sorte très com plé men tai res, vise à don ner
suf fi sam ment de lati tu de, de maniè re à satis fai re
à diver ses exi gen ces d’ordre péda go gi que ou pra -
ti que. L’uti li sa tion de ces deux tech ni ques varie
d’un réfé ren tiel de for ma tion à un autre selon les
 besoins. La com pé ten ce défi nie en fonc tion d’un
com por te ment est la plus cou ran te dans les
réfé ren tiels de for ma tion. Elle a pré séan ce, car
elle per met de bien cer ner les résul tats par rap -
port aux atten tes au terme de la for ma tion,
atten tes iden ti ques pour l’ensem ble des appre -
nants. Bien qu’il n’exis te pas de norme stric te
quant au nom bre de com pé ten ces tra dui tes en
com por te ment que doit conte nir un réfé ren tiel de
for ma tion, on s’attend à ce que cel les-ci  soient net -
te ment majo ri tai res par rap port aux com pé ten ces
tra dui tes en situa tion. On trai te ra plus à fond des
com pé ten ces tra dui tes en com por te ment et en
situa tion dans les pages qui sui vent.

6.2 COMPÉTENCE TRA DUI TE EN 
COM POR TE MENT

La com pé ten ce tra dui te en com por te ment se prête
sur tout aux appren tis sa ges faci les à cir cons cri re
et pour les quels on pos sè de des don nées objec -
ti ves. En for ma tion pro fes sion nel le, cette tech ni que
s’appli que par ti cu liè re ment bien à la défi ni tion
de com por te ments rela tifs aux  tâches ou aux
pro duc tions pro pres à un  métier.

Elle per met de tra dui re une com pé ten ce en fonc -
tion d’actions obs er va bles et de résul tats mesu ra -
bles ainsi que de pré ci ser, au  départ, les  actions
et les résul tats qui per met tent de véri fier l’acqui -
si tion d’une com pé ten ce par un appre nant. Enfin,
la com pé ten ce tra dui te en com por te ment rend
pos si ble l’éva lua tion de la per for man ce en fonc tion
de condi tions par ti cu liè res et à par tir de cri tè res
pré cis. Soulignons que la com pé ten ce tra dui te
en com por te ment ne défi nit ni les conte nus, ni la
démar che, ni les acti vi tés d’appren tis sa ge néces sai -
res à son acqui si tion. On trou ve dans les  lignes qui
sui vent une des crip tion de cha cu ne des com po san -
tes de la com pé ten ce tra dui te en com por te ment.

6 Présentation des com pé ten ces du réfé ren tiel de for ma tion
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6.2.1 Énoncé de la com pé ten ce

La com pé ten ce est ici pré sen tée comme le com -
por te ment géné ral atten du à la fin des appren -
tis sa ges. Elle peut, par exem ple, être for mu lée
comme suit : effec tuer la pose de blocs et de bri -
ques à la ligne, mon ter des coins en blocs et en
bri ques, éri ger des ouvra ges com plexes en élé -
ments de maçon ne rie.

À l’étape de la des crip tion des com pé ten ces,
leurs énon cés sont déjà  connus, ayant été pré cé -
dem ment défi nis dans le réfé ren tiel de  métier-
com pé ten ces ou ajou tés au pro jet de for ma tion
(com pé ten ces pro pres à la for ma tion). L’énon cé de
com pé ten ce doit donc être le même que celui qui
figu re dans la matri ce des  objets de for ma tion.

6.2.2 Contexte de réali sa tion

Le contex te de réali sa tion ren sei gne sur la situa tion
de mise en œuvre de la com pé ten ce, au seuil du
mar ché du tra vail, c’est-à-dire au  moment où une
per son ne com men ce à exé cu ter une tâche ou une
acti vi té de tra vail pour laquel le elle a été for mée.
Le contex te de réali sa tion per met de cir cons cri re
et de mieux com pren dre l’ampleur, l’impor tan ce
et le champ d’appli ca tion de la com pé ten ce. Il
contri bue à en fixer les limi tes et à sai sir son degré
de com plexi té. Il indi que, notam ment à par tir de
l’infor ma tion conte nue dans le rap port d’AST,
l’équi pe ment, le maté riel, les réfé ren ces et les
 outils uti li sés ainsi que les nor mes et les règle ments
à res pec ter. Il pré ci se éga le ment la  nature des
situa tions types ainsi que le degré d’auto no mie et
de res pon sa bi li té exigé. Il doit être repré sen ta tif
des dif fé rents  milieux de tra vail dans les quels la
com pé ten ce sera exer cée et  livrer une infor ma tion
qui a une cer tai ne péren ni té. Le contex te de réali -
sa tion  contient des infor ma tions qui s’appa ren tent
à cel les four nies ci-des sous.

Les consi gnes et les don nées par ti cu liè res, par
exem ple :

• à par tir de consi gnes  incluant un cro quis et
des indi ca tions rela ti ves à l’ouvra ge ;

• à par tir de plans ou de devis ;

• à par tir des instruc tions des fabri cants ;

• à par tir de don nées ver ba les ou écri tes ;

• à par tir d’une com man de ;

• à par tir d’un sché ma com por tant une vue en
élé va tion et une vue en plan.

Les condi tions envi ron ne men ta les dans les quel les
la com pé ten ce est mise en œuvre, par exem ple :

• à l’exté rieur ;

• sur un chan tier de cons truc tion rési den tiel le ou
com mer cia le.

Les  outils, l’équi pe ment, le maté riel et les vête -
ments néces sai res, par exem ple :

• à l’aide d’un mal axeur ;

• avec les maté riaux appro priés ;

• avec des bri ques, des blocs ou des pier res ;

• avec de l’acier doux ;

• avec un cha lu meau cou peur.

Les ouvra ges de réfé ren ce ou les  manuels tech -
ni ques néces sai res, par exem ple :

• à l’aide de la docu men ta tion tech ni que ;

• à l’aide du  manuel du fabri cant.

L’ampleur et le champ d’appli ca tion de la com pé -
ten ce, par exem ple :

• pour la cons truc tion d’arches, de murs déco ra tifs
ou de coins fran çais ;

• pour des ouvra ges en pier res  sciées et en blocs
de verre ;

• pour des ouvra ges com por tant des élé ments
ordi nai res pré fa bri qués et des élé ments archi -
tec tu raux pré fa bri qués ;

• pour tous les mor tiers et  liants, à l’excep tion des
mor tiers et des  liants réfrac tai res.

L’infor ma tion  recueillie au cours de l’ate lier d’AST,
en par ti cu lier, au sujet des condi tions de réali sa tion
s’avère une sour ce utile pour la déter mi na tion
du contex te de réali sa tion de la com pé ten ce.
Soulignons que ce contex te ne doit tra dui re ni la
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situa tion d’ensei gne ment ou d’appren tis sa ge ni les
cri tè res de per for man ce. Il appar tient aux éta blis -
se ments de formation de dis po ser des  moyens
et des condi tions péda go gi ques néces sai res à
l’attein te de la com pé ten ce dans le res pect des
cri tè res de per for man ce et du contex te de réali -
sa tion asso ciés à cette com pé ten ce. Mentionnons
éga le ment que le contex te de réali sa tion ne  devrait
pas conte nir d’énu mé ra tions exhaus ti ves et de
lis tes  détaillées ; les don nées pré sen tées doi vent
plu tôt se limi ter au mini mum per met tant de cer ner
le contex te.

6.2.3 Éléments de la com pé ten ce

Les élé ments de la com pé ten ce décri vent celle-ci
sous forme de com por te ments par ti cu liers. Ils se
limi tent aux don nées néces sai res à la com pré -
hen sion de cette com pé ten ce. Ils peu vent être
défi nis de deux  façons dif fé ren tes : ils pré ci sent
les gran des éta pes de la mise en œuvre de la
com pé ten ce ou ils décri vent ses prin ci paux pro -
duits ou résul tats. Le choix repo se sur la  nature de
la com pé ten ce, le but étant de décri re celle-ci de
la façon qui soit la plus effi ca ce et la plus repré -
sen ta ti ve de sa mise en œuvre sur le mar ché du
tra vail.

Si l’on choi sit de décri re les gran des éta pes de la
mise en œuvre de la com pé ten ce, les élé ments
déter mi nent alors, de maniè re ordon née, les
 actions effec tuées au cours de cet exer ci ce. On
 devrait uti li ser cette façon de faire pour les com pé -
ten ces par ti cu liè res et, lors que cela est appro prié,
pour cer tai nes com pé ten ces géné ra les.

L’exem ple qui suit,  extrait du pro gram me d’étu des
Briquetage-maçon ne rie et por tant sur la com pé -
ten ce « effec tuer la pose de blocs et de bri ques à
la ligne », illus tre cette façon de faire. Les élé ments
de la com pé ten ce sont :

• Préparer l’empla ce ment et le maté riel,

• Déterminer la dimen sion des  joints,

• Couper les maté riaux,

• Préparer le mor tier,

• Poser les blocs,

• Poser les bri ques,

• Jointoyer les bri ques et les blocs,

• Nettoyer l’ouvra ge et remet tre le lieu de tra vail
en ordre.

Si l’on choi sit plu tôt l’autre façon de défi nir les
élé ments de la com pé ten ce, on vise ra à ne pré sen -
ter que les prin ci paux pro duits ou résul tats de la
com pé ten ce, sans recher cher une métho de par ti -
cu liè re. On doit en  pareil cas recou rir aux  grands
axes qui per met tent de regrou per les habi le tés en
cause. Cette façon de faire peut être utile pour
cer tai nes com pé ten ces géné ra les pour les quel les
le  recours aux éta pes de mise en œuvre n’est pas
per ti nent et qui ne per met pas d’en acqué rir une
com pré hen sion uni vo que.

Dans l’exem ple qui suit,  extrait du pro gram me
d’étu des Briquetage-maçon ne rie et por tant sur la
com pé ten ce « cons trui re et répa rer des ouvra ges
en élé ments pré fa bri qués », les élé ments de la
com pé ten ce illus trent des pro duits ou des résul tats.

• Poser des pier res  sciées et d’autres élé ments
pré fa bri qués

• Poser des blocs de verre

• Réparer un ouvra ge en blocs de verre et en
pier res  sciées

• Réparer un élé ment pré fa bri qué

On consi dè re géné ra le ment qu’il est pos si ble de
décri re une com pé ten ce à par tir de trois à neuf
élé ments. De plus, ces élé ments doi vent inclu re
des ver bes qui expri ment des com por te ments
obs er va bles et mesu ra bles, ou dont le résul tat est
obs er va ble et mesu ra ble, et de com plé ments
d’objet  direct ou indi rect. Un élé ment doit cor res -
pon dre à une  action qui se tra duit, mini ma le ment :

• dans le domai ne cogni tif par une appli ca tion
de connais san ces comme :
- choi sir les  outils et les maté riaux ;

• dans les domai nes psy cho sen so ri mo teurs par
des  actions auto no mes comme :
- ajus ter les piè ces d’un méca nis me ;
- gérer le  stress lié à l’exer ci ce du  métier.
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Les élé ments doi vent cor res pon dre à des  actions
assez impor tan tes (signi fian ce et durée d’exé cu tion)
et suf fi sam ment com plexes. On doit donc évi ter les
élé ments trop fins. Par exem ple, on ne  devrait pas
trou ver d’élé ment tel que « mani pu ler des maté -
riaux ». Si cette  action est impor tan te, elle pour rait
être prise en consi dé ra tion à l’inté rieur d’un élé ment
plus large tel que « pré pa rer l’empla ce ment et le
maté riel ».

Finalement, les élé ments de la com pé ten ce ne
doi vent pas se rap por ter à une séquen ce ou à
des éta pes d’appren tis sa ge de la com pé ten ce.
Ils doi vent être for mu lés en  tenant comp te des
exi gen ces d’exer ci ce de cette com pé ten ce au
seuil du mar ché du tra vail.

Soulignons que l’infor ma tion  recueillie au cours
de l’AST sur les  tâches et les opé ra tions ainsi que
sur les caté go ries de pro duits et ser vi ces atten dus
s’avère une sour ce utile pour la déter mi na tion des
élé ments de la com pé ten ce. Il en va de même
pour les indi ca tions qui parais sent dans la table
de cor res pon dan ce du réfé ren tiel de  métier-
com pé ten ces.

6.2.4 Critères de per for man ce

Les cri tè res de per for man ce défi nis sent les exi -
gen ces qui per met tront de juger de l’attein te des
élé ments de la com pé ten ce et, par le fait même,
de la com pé ten ce elle-même. Ce sont donc le
contex te de réali sa tion et l’ensem ble des cri tè res
de per for man ce qui tra dui sent le  niveau de per for -
man ce per met tant de recon naî tre que la com pé -
ten ce est acqui se. De façon glo ba le, les dif fé ren tes
com po san tes de la com pé ten ce per met tent de
por ter un juge ment sur l’acqui si tion de celle-ci.

Les cri tè res sont géné ra le ment for mu lés à l’aide
de noms com muns et d’adjec tifs. Les adjec tifs
contri buent à la déter mi na tion des per for man ces
exi gées. Notons qu’on limi te géné ra le ment le
nom bre de cri tè res à qua tre ou cinq pour cha que
élé ment de la com pé ten ce, de façon à évi ter
d’alour dir la pré sen ta tion de la com pé ten ce.

Pour la déter mi na tion des cri tè res de per for man ce,
on peut s’inspi rer de ceux pro po sés par les par ti -
ci pants à l’ate lier d’AST pour cha cu ne des  tâches.

Par exem ple, pour le pro gram me d’étu des
Briquetage-maçon ne rie, les cri tè res for mu lés
en fonc tion du qua triè me élé ment de la com pé -
ten ce « effec tuer la pose de blocs et de bri ques
à la ligne » se pré sen tent ainsi :

Éléments de Critères particuliers
la compétence de performance 

1. Préparer le mor tier. • Respect de la den si té 
dési rée.

• Respect des pro por tions 
dans le dosa ge des 
ingré dients selon le type 
de mor tier exigé.

• Respect de la tech ni que 
de gâcha ge.

Critères particuliers de performance

Les cri tè res particuliers de performance doi vent
four nir des indi ca tions pré ci ses et com plè tes sur
les exi gen ces liées à une par tie impor tan te de la
com pé ten ce (un élé ment), au seuil du mar ché du
tra vail. Ils doi vent aussi per met tre aux for ma teurs
de déter mi ner, à par tir de l’élé ment de la com pé -
ten ce, les conte nus d’appren tis sa ge per ti nents
ainsi que les acti vi tés qui per met tront d’acqué rir
la com pé ten ce. Les cri tè res de per for man ce doi vent
se rap por ter à des dimen sions obs er va bles pour
pou voir être mesu rés. Ils ser vent de réfé ren ce pour
la défi ni tion des  outils d’éva lua tion, de même que
pour l’ensei gne ment et l’appren tis sa ge. Ils sont
donc les  cibles à attein dre et sont de  nature
pres crip ti ve. Ils peu vent être éva lués en cours
d’appren tis sa ge ou en vue de la sanc tion.

Les cri tè res particuliers de performance défi nis sent
des exi gen ces à res pec ter.

Ils cor res pon dent aux indi ces sui vants pour le
pro gram me d’étu des Briquetage-maçon ne rie :

• La qua li té du pro duit ou du ser vi ce, par exem ple :
- cen tra ge pré cis des  madriers ;
- dimen sion des  joints confor me au jau gea ge
et au bor na ge ;

- sélec tion pré ci se des types de vues en
fonc tion des ren sei gne ments recher chés ;

- pla néi té de la sur fa ce.
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• La déter mi na tion de la durée accep ta ble pour
la réali sa tion de la per for man ce, par exem ple :
- res pect des  délais d’exé cu tion ;
- res pect du temps  alloué.

• Le res pect du pro ces sus ou des tech ni ques de
tra vail, par exem ple :
- ordre logi que des éta pes du tra vail ;
- flui di té et pré ci sion dans le manie ment de
la truel le ;

- res pect des tech ni ques d’exé cu tion selon
les types de  joints.

• Les codes, les nor mes ou les  règles à res pec ter,
par exem ple :
- res pect des  règles de santé et de sécu ri té ;
- res pect des nor mes en  vigueur.

• Le mode d’uti li sa tion d’outils, d’équi pe ment ou
de maté riel, par exem ple :
- uti li sa tion sécu ri tai re des écha fau da ges ;
- ajus te ment appro prié du poste de sou da ge ;
- bran che ment adé quat des bom bon nes de
gaz.

• Les atti tu des à mani fes ter, par exem ple :
- souci d’éco no mie des maté riaux ;
- tra vail minu tieux.

Critères géné raux de per for man ce

Les cri tè res de per for man ce peu vent aussi ser vir
à défi nir des exi gen ces qua li ta ti ves ou quan ti ta ti -
ves, d’ordre géné ral, liées à la com pé ten ce dans
son ensem ble. Pour être consi dé rés comme per ti -
nents, ces cri tè res doi vent d’abord être signi fi ca tifs,
c’est-à-dire don ner des indi ca tions inté res san tes,
mais éga le ment néces sai res sur le  niveau de per -
for man ce recher ché ou sur la qua li té glo ba le du
pro duit ou du ser vi ce. Ils doi vent aussi se rat ta -
cher à l’ensem ble ou à plu sieurs élé ments de la
com pé ten ce, et faire res sor tir des don nées impor -
tan tes à consi dé rer que l’on ne trou ve pas dans
les élé ments ou dans les cri tè res qui leur sont
asso ciés, par exem ple une atti tu de géné ra le telle
que le souci de pré ci sion. Ils ne doi vent pas
être consi dé rés comme un résu mé des cri tè res

pré cé dents. Ils infor ment sur cer tai nes dimen sions
impor tan tes de l’appren tis sa ge et ser vent à défi nir
les instru ments d’éva lua tion de la com pé ten ce.

Qu’ils  soient liés à cha cun des élé ments de la
com pé ten ce ou à son ensem ble, les cri tè res de
per for man ce cor res pon dent à des indi ces tels que :

• la qua li té du pro duit ou du ser vi ce ;

• la déter mi na tion de la durée accep ta ble pour
la réali sa tion de la per for man ce ;

• le res pect du pro ces sus ou des tech ni ques de
tra vail ;

• les codes, les nor mes ou les  règles à res pec ter ;

• le mode d’uti li sa tion d’outils, d’équi pe ment ou
de maté riel ;

• les atti tu des à adop ter.

6.2.5 Prise en consi dé ra tion des liens
fonc tion nels

Lorsque l’équi pe de pro duc tion d’un réfé ren tiel
de for ma tion a choi si, pour favo ri ser l’inté gra tion
de cer tains appren tis sa ges, d’appli quer des liens
fonc tion nels entre des com pé ten ces par ti cu liè res
et des éta pes du pro ces sus de tra vail, ou entre des
com pé ten ces par ti cu liè res et des com pé ten ces
géné ra les, ces liens doi vent se retro uver de façon
expli ci te dans la com pé ten ce par ti cu liè re. Dans
le cas d’une com pé ten ce tra dui te en com por -
te ment, ces liens peu vent s’inscri re dans les élé -
ments de la com pé ten ce ou dans les cri tè res
de per for man ce.

Par exem ple, dans la matri ce des com pé ten ces
du pro gram me d’étu des Briquetage-maçon ne rie,
les éta pes sui van tes du pro ces sus de tra vail sont
rete nues en rap port avec la com pé ten ce par ti cu -
liè re « effec tuer la pose de blocs et de bri ques à
la ligne » :

• Effectuer les tra vaux pré ala bles à la pose,

• Préparer les  liants,

• Poser les maté riaux et élé ments,

• Tirer les  joints,

• Nettoyer.
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Autre exem ple, tou jours dans le même pro gram -
me. Dans la matri ce des com pé ten ces, on indi que,
par des cer cles noir cis (ò), que la com pé ten ce
par ti cu liè re « effec tuer la pose de blocs et de bri -
ques à la ligne » devra être for mu lée de façon que
les appre nants puis sent pour sui vre, ou mieux
inté grer, des appren tis sa ges liés aux com pé ten -
ces géné ra les « pré ve nir les attein tes à la santé, à
la sécu ri té et à l’inté gri té phy si que sur les chan tiers

de cons truc tion et « pré pa rer et éten dre des mor -
tiers ». L’appli ca tion des liens fonc tion nels se fait
dans la com pé ten ce par ti cu liè re, par le cri tè re de
per for man ce « res pect des  règles de sécu ri té » et
par les élé ments de com pé ten ce « pré pa rer le
mor tier » et « join toyer les bri ques et les blocs ».

On trou ve à la page sui van te, un exem ple de
com pé ten ce tra dui te en com por te ment.

L’appli ca tion des liens fonc tion nels se réper cu te dans les élé ments de la com pé ten ce de la façon sui van te :

Étapes du pro ces sus (p) Éléments de la com pé ten ce

Effectuer les tra vaux pré ala bles à la pose 1. Préparer l’empla ce ment et le maté riel.

2. Déterminer la dimen sion des  joints.

3. Couper les maté riaux.

Préparer les  liants 4. Préparer le mor tier.

Poser les maté riaux et élé ments 5. Poser les blocs.

6. Poser les bri ques.

Tirer les  joints 7. Jointoyer les bri ques et les blocs.

Nettoyer 8. Nettoyer l’ouvra ge et remet tre le lieu 
de tra vail en ordre.

Compétence tra dui te en com por te ment

Code : XXXX
Durée : 120 h

ÉNON CÉ DE LA COM PÉ TEN CE

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

CONTEX TE DE RÉALI SA TION

• À par tir de don nées ver ba les ou écri tes.

• Selon dif fé rents appa reils.

• Pour une fini tion des  joints de type conca ve.

• Pour des blocs et des bri ques stan dard.

CRITÈRES GÉNÉ RAUX DE PER FOR MAN CE

• Utilisation appro priée des instru ments et des  outils.

• Exactitude des mesu res et des cal culs.

• Utilisation appro priée des instru ments de mesu re.

• Respect des  règles de sécu ri té.

• Propreté du tra vail.
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Compétence tra dui te en com por te ment (suite)

ÉLÉ MENTS DE LA COM PÉ TEN CE CRITÈRES PAR TI CU LIERS DE PER FOR MAN CE

1 Préparer l’empla ce ment et le maté riel. - Manutention appro priée des maté riaux.
- Disposition fonc tion nel le du poste de tra vail.

2 Déterminer la dimen sion des  joints. - Respect de la tech ni que de prise de borne.
- Respect de la tech ni que de jau gea ge.

3 Couper les maté riaux. - Respect des dimen sions.
- Respect des tech ni ques.
- Netteté de la coupe.

4 Préparer le mor tier. - Respect de la den si té dési rée.
- Respect des pro por tions dans le dosa ge des
ingré dients selon le type de mor tier exigé.

- Respect de la tech ni que de gâcha ge.

5 Poser les blocs. - Installation conve na ble de la ligne 
de maçon hori zon ta le.

- Déplacement appro prié de la ligne de maçon.
- Étendage appro prié du mor tier.
- Ajustement pré cis des blocs 
( niveau,  aplomb et ali gne ment).

- Manipulation sécu ri tai re et effi ca ce des blocs.
- Épaisseur des  joints confor me au jau gea ge.
- Respect de l’appa reil deman dé.

6 Poser les bri ques. - Installation conve na ble de la ligne de maçon.
- Déplacement appro prié de la ligne de maçon.
- Étendage appro prié du mor tier.
- Ajustement pré cis des bri ques 
( niveau,  aplomb et ali gne ment).

- Manipulation effi ca ce et sécu ri tai re des bri ques.
- Épaisseur des  joints confor me au jau gea ge.
- Respect de l’appa reil deman dé.

7 Jointoyer les bri ques et les blocs. - Respect des tech ni ques de join toie ment conca ve.
- Choix appro prié des  outils.
- Uniformité du pro fil.

8 Nettoyer l’ouvra ge et remet tre - Choix appro prié de la métho de de net toya ge.
le lieu de tra vail en ordre. - Utilisation sécu ri tai re des pro duits.

- Rangement et net toya ge appro priés 
de l’outilla ge et du poste de tra vail.
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6.3 LES COM PÉ TEN CES TRA DUI TES 
EN SITUA TION

La com pé ten ce tra dui te en situa tion pré sen te une
démar che dans laquel le s’inscrit une per son ne en
vue d’un déve lop pe ment per son nel et pro fes -
sion nel. Le choix de tra dui re une com pé ten ce en
situa tion sup po se une inten tion for mel le de met tre
l’accent :

• sur une démar che :
- qui a du sens pour la per son ne, qui lui per met
d’inscri re sa mar que per son nel le dans le déve -
lop pe ment d’une com pé ten ce ;

- qui s’accom pa gne d’élé ments  réflexifs pro pres
à un che mi ne ment pro fes sion nel ;

- qui se réali se en dif fé ren tes éta pes asso ciées
à une situa tion pro fes sion nel le ;

• sur le déve lop pe ment per son nel et pro fes sion nel,
soit :
- une prise de cons cien ce, à dif fé rents  moments
au cours de la démar che, des exi gen ces per -
son nel les pour se déve lop per et s’adap ter
dans le monde pro fes sion nel.

Le choix de tra dui re une com pé ten ce en situa tion
vise à favo ri ser par ti cu liè re ment l’acqui si tion de
com pé ten ces qui pré sen tent une forte com po san te
liée à des atti tu des ou à des  savoir-être tels que
la com mu ni ca tion inter per son nel le et le souci de
l’éthi que pro fes sion nel le. Ce type de com pé ten ce
contri bue davan tage au déve lop pe ment per son -
nel et per met de mieux pren dre en consi dé ra tion
des dimen sions pro fon des de sa per son na li té, ses
 valeurs et ses atti tu des par exem ple, dimen sions
qui débor dent du cadre des com por te ments bien
cir cons crits, faci les à pré voir et à obs er ver.

De plus, la com pé ten ce tra dui te en situa tion per met
entre  autres à l’appre nant d’appren dre à évo luer
dans des  milieux par ti cu liers, notam ment à orien ter
des  actions qui se  situent dans des contex tes varia -
bles où les résul tats sont dif fi ci les à nor ma li ser.
Compte tenu de ce qui pré cè de et des dif fé ren ces
indi vi duel les, il est géné ra le ment impos si ble de
s’assu rer que tou tes les per son nes pour ront arri ver
à des résul tats d’appren tis sa ge iden ti ques.

Par exem ple, les com pé ten ces  visant l’inté gra tion
de l’appre nant dans un  milieu de tra vail réel sont
géné ra le ment tra dui tes en situa tions. En effet, outre
les com por te ments de l’appre nant qui pour ront
 varier d’une per son ne à l’autre (et être tout aussi
appro priés), le  milieu de stage, dif fé rent d’un
appre nant à l’autre, offri ra des appren tis sa ges
sen si ble ment dif fé rents qui  seront influen cés
par le type d’entre pri se, les pro duits ou ser vi ces
 offerts, les per son nes res pon sa bles de l’enca dre -
ment du sta giai re, etc. Ainsi, on ne peut pré su mer
dans le réfé ren tiel de for ma tion de la  teneur exac te
des appren tis sa ges comme on peut le faire lors que
la for ma tion se dérou le dans un éta blis se ment
de formation.

La com pé ten ce tra dui te en situa tion appor te
donc un élé ment de sou ples se qui per met de
mieux pren dre en consi dé ra tion des pré oc cu pa -
tions impor tan tes que peut dif fi ci le ment cer ner
la com pé ten ce tra dui te en com por te ment. La
com pé ten ce tra dui te en situa tion contri bue éga -
le ment à une ouver ture plus gran de sur le plan
péda go gi que. De façon par ti cu liè re, elle brise
l’abso lue néces si té de la recher che de résul tats
consi dé rés comme  cibles uni ques de l’appren tis -
sa ge et elle ouvre la voie à l’expres sion per son -
nel le et à la créa ti vi té. Elle per met aussi de cen trer
l’inter ven tion péda go gi que sur la pour sui te d’une
démar che et de pla cer au  second plan la recher che
de la per for man ce.

Bien qu’il n’exis te pas de norme stric te quant au
nom bre de com pé ten ces tra dui tes en situa tion
que doit conte nir un réfé ren tiel de for ma tion, on
s’attend à ce que cel les-ci  soient net te ment mino -
ri tai res par rap port aux com pé ten ces tra dui tes en
com por te ment. On trou ve dans les  lignes qui
sui vent une des crip tion de cha cu ne des com po -
san tes d’une com pé ten ce tra dui te en situa tion.

6.3.1 Énoncé de la com pé ten ce

La com pé ten ce est ici consi dé rée comme une
inten tion à pour sui vre tout au long de la démar -
che. Elle peut, par exem ple, être for mu lée comme
suit : « se  situer au  regard du  métier et de la for ma -
tion », « pré ve nir les attein tes à la santé, à la sécu ri té
et à l’inté gri té phy si que sur les chan tiers de
cons truc tion », « s’adap ter au  milieu de tra vail en
bri que tage-maçon ne rie », etc.
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L’énon cé de la com pé ten ce est le même que
celui pré sen té dans la matri ce des  objets de
for ma tion.

6.3.2 Contexte de réali sa tion

Le rôle et le conte nu du contex te de réali sa tion
sont les mêmes, que la com pé ten ce soit tra dui te
en situa tion ou en com por te ment. C’est ainsi qu’il
ren sei gne sur la situa tion de mise en œuvre de la
com pé ten ce, au seuil du mar ché du tra vail, c’est-
à-dire au  moment où une per son ne com men ce
à exé cu ter une tâche ou une acti vi té de tra vail
pour laquel le elle a été for mée. Le contex te de
réali sa tion per met de cir cons cri re et de mieux
com pren dre l’ampleur, l’impor tan ce et le champ
d’appli ca tion de la com pé ten ce. Il contri bue à en
fixer les limi tes et à sai sir son degré de com plexi té.
Il indi que, notam ment à par tir de l’infor ma tion
conte nue dans le rap port d’AST, l’équi pe ment,
le maté riel, les réfé ren ces et les  outils à uti li ser
ainsi que les nor mes et les règle ments à res pec ter.
Il pré ci se le degré d’auto no mie et de res pon sa bi -
li té exigé. Il doit être repré sen ta tif des dif fé rents
 milieux de tra vail dans les quels la com pé ten ce
sera exer cée et  livrer une infor ma tion qui a une
cer tai ne péren ni té.

Le contex te de réali sa tion peut conte nir les élé -
ments d’infor ma tion sui vants.

• Les consi gnes et les don nées par ti cu liè res,
par exem ple :
- au  contact des mem bres d’une équi pe de
tra vail.

• Les condi tions envi ron ne men ta les dans les quel les
la com pé ten ce est mise en œuvre, par exem ple :
- dans une entre pri se de cons truc tion rési den -
tiel le ou com mer cia le.

• Les  outils, l’équi pe ment, le maté riel et les vête -
ments néces sai res, par exem ple :
- à l’aide de l’équi pe ment de sécu ri té néces sai re.

• Les ouvra ges de réfé ren ce ou les  manuels tech -
ni ques néces sai res, par exem ple :
- à l’aide de don nées à jour sur le  métier.

• L’ampleur et le champ d’appli ca tion de la com pé -
ten ce, par exem ple :
- à l’occa sion d’une démar che d’orien ta tion
ou de réorien ta tion pro fes sion nel le.

L’infor ma tion au sujet des condi tions de réali sa -
tion,  recueillie par ti cu liè re ment au cours de l’AST,
s’avère une sour ce utile pour la déter mi na tion
du contex te de réali sa tion de la com pé ten ce.
Soulignons que ce contex te ne doit pas tra dui re
la situa tion d’ensei gne ment ou d’appren tis sa ge.
Il appar tient aux éta blis se ments de formation
de four nir les  moyens et les condi tions péda go -
gi ques néces sai res à l’attein te de la com pé ten ce.
Mentionnons éga le ment que le contex te de réali -
sa tion ne  devrait pas conte nir d’énu mé ra tions
exhaus ti ves et de lis tes  détaillées : les don nées
pré sen tées doi vent plu tôt se limi ter au mini mum
per met tant de cer ner le contex te.

6.3.3 Éléments de la com pé ten ce

Les élé ments de la com pé ten ce met tent en évi -
den ce les  aspects essen tiels de la démar che et
per met tent une meilleu re com pré hen sion de celle-
ci. Chaque élé ment repré sen te une étape qui est
un  moment-clé signi fi ca tif dans la com pé ten ce.

Les élé ments de com pé ten ce doi vent s’inscri re
dans une démar che qui com por te trois pha ses,
soit :

• l’infor ma tion ;

• la réali sa tion, l’appro fon dis se ment ou l’enga -
ge ment ;

• la syn thè se, l’inté gra tion et l’auto-éva lua tion.

Les élé ments de la com pé ten ce  devraient être
for mu lés de façon à tenir comp te de cette pro -
gres sion. Ils déli mi tent et met tent en évi den ce
l’essen tiel de la com pé ten ce, ce qui per met une
meilleu re com pré hen sion de l’inten tion pour -
sui vie. La for mu la tion des élé ments doit por ter
sur la com pé ten ce telle que mise en œuvre au
seuil du mar ché du tra vail et non sur le conte nu
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de l’ensei gne ment ou les acti vi tés d’appren tis sa ge.
Contrairement aux élé ments des com pé ten ces
tra dui tes en com por te ment, ils ne doi vent pas
viser des résul tats uni for mes. Ils ne doi vent pas non
plus s’attar der à décri re les éta pes d’appren tis sa ge
en éta blis se ment. Par exem ple, un élé ment tel qu’
« éva luer la qua li té de sa par ti ci pa tion au stage »
ne pré ci se pas la com pé ten ce, mais une étape
d’appren tis sa ge.

Voici quel ques exem ples d’élé ments de com pé -
ten ce :

• Explorer le  métier et la for ma tion ;

• Comparer les exi gen ces du  métier avec son
pro fil per son nel ;

• Faire le point quant aux résul tats de sa  réflexion.

Notons que la com pé ten ce peut com por ter plus
de trois élé ments, si cela est néces sai re pour
décri re cor rec te ment les gran des éta pes de la
démar che. On doit cepen dant s’assu rer que cha cun
de ces élé ments se rat ta che à l’une des trois pha ses
 citées plus haut.

6.3.4 Situation de mise en œuvre 
de la com pé ten ce

La situa tion de mise en œuvre de la com pé ten ce
 décrit dans ses gran des  lignes la situa tion de
vie pro fes sion nel le dans laquel le la per son ne
peut met tre en œuvre cha cun des élé ments
d’une com pé ten ce. Cette situa tion est donc
en rela tion direc te avec les élé ments de cette
com pé ten ce et per met d’étayer la démar che.
Elle vient pré ci ser cha cun des élé ments et sug -
gé rer des acti vi tés dans les quel les ils peu vent
être réali sés.

De façon géné ra le, les don nées pré sen tées dans
la situa tion de mise en œuvre de la com pé ten ce
doi vent ser vir de repè res au for ma teur pour la pré -
pa ra tion des acti vi tés d’appren tis sa ge en rap port
avec un élé ment de com pé ten ce par ti cu lier. Ainsi,
il impor te de pro po ser au moins un ou deux types
de situa tions pour cha cun des élé ments. 

Par exem ple :

Éléments Situation de mise en œuvre
de la com pé ten ce de la com pé ten ce

1. Explorer le  métier • S’infor mer sur le  métier.
et la for ma tion. • S’infor mer sur la for ma tion

initia le et la for ma tion 
conti nue exi gées pour 
exer cer le  métier.

• Inventorier les habi le tés, 
les atti tu des, les 
connais san ces et les  
valeurs néces sai res 
pour pra ti quer le  métier.

6.3.5 Critères d’enga ge ment 
dans la démar che

Les cri tè res d’enga ge ment dans la démar che
sont à la com pé ten ce tra dui te en situa tion ce
que les cri tè res de per for man ce sont à la com pé -
ten ce tra dui te en com por te ment : ils per met tent
de por ter un juge ment sur l’acqui si tion de la
com pé ten ce.

Cependant, les cri tè res d’enga ge ment ont un carac -
tè re plus sou ple que les cri tè res de per for man ce.
Ils décri vent, cer tes, les exi gen ces que la per son ne
doit res pec ter  durant sa démar che, mais ils per met -
tent une façon d’agir per son nel le et ne pré ci sent
pas de résul tats com muns pour tous, comme le
font les cri tè res de per for man ce.

Les cri tè res d’enga ge ment dans la démar che doi -
vent  cibler les  aspects obs er va bles et mesu ra bles
qui per met tent, selon le contex te de réali sa tion
et dans la situa tion de mise en œuvre de la com pé -
ten ce, de por ter un juge ment sur son acqui si tion.
Ainsi, les cri tè res d’enga ge ment dans la démar che
sont issus de la mise en œuvre de la com pé ten ce en
 milieu de tra vail et non des acti vi tés de for ma tion.
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Certains cri tè res sont asso ciés à cha cun des élé -
ments de la com pé ten ce et sont en rela tion avec
la situa tion de mise en œuvre de la com pé ten ce,
en  milieu de tra vail. Ces cri tè res por tent sur des
 aspects essen tiels de cha que élé ment de la
com pé ten ce et témoi gnent de l’enga ge ment
de la per son ne dans cha cu ne des éta pes de la
démar che.

Il est recom man dé de limi ter le nom bre de cri tè res
à un ou deux par élé ment, de façon à  cibler les
 aspects les plus impor tants de cha cun des élé -
ments de la com pé ten ce.

On trou ve ci-des sous des exem ples de cri tè -
res d’enga ge ment asso ciés aux élé ments de
com pé ten ce.

Éléments Situation de mise en œuvre Critères d’enga ge ment
de la com pé ten ce de la com pé ten ce dans la démar che

1. Explorer le  métier • S’infor mer sur le  métier ; Collecte d’infor ma tion pertinente
et la for ma tion. • S’infor mer sur la for ma tion 

initia le et la for ma tion conti nue 
requi ses pour exer cer le  métier ;

• Inventorier les habi le tés, 
les atti tu des, les connais san ces 
et les  valeurs néces sai res pour 
pra ti quer le  métier.

2. Comparer les exi gen ces • Établir un bilan de ses habi le tés, Mise en évi den ce de ses for ces
du  métier avec son pro fil apti tu des, goûts,  valeurs et et de ses limi tes.
per son nel.  champs d’inté rêt en met tant 

à pro fit ses expé rien ces 
anté rieu res, le cas  échéant ;

• Analyser les  écarts entre les Autres 
exi gen ces du  métier et son 
pro fil per son nel.

6.3.6 Prise en consi dé ra tion des liens
fonc tion nels

Lorsque l’équi pe de pro duc tion d’un réfé ren tiel
de for ma tion a choi si, pour favo ri ser l’inté gra tion
de cer tains appren tis sa ges, d’appli quer des liens
fonc tion nels entre des com pé ten ces par ti cu liè res
et des éta pes du pro ces sus de tra vail, ou entre des
com pé ten ces par ti cu liè res et des com pé ten ces
géné ra les, ces liens doi vent se trou ver dans la

des crip tion de la com pé ten ce par ti cu liè re18. Dans
le cas d’une com pé ten ce tra dui te en situa tion,
ces liens peu vent être  repris dans les élé ments
de la com pé ten ce, dans la situa tion de mise en
œuvre ou dans les cri tè res d’enga ge ment dans
la démar che.

On trou ve ci-des sous, un exem ple de com pé ten ce
tra dui te en situa tion.

18 La prise en consi dé ra tion des liens entre des com pé ten ces par ti cu liè res et des éta pes du pro ces sus de tra vail est indi quée par des
tri an gles noir cis (p) dans la matri ce des objets de formation d'un référentiel de formation. Par  ailleurs, la prise en consi dé ra tion
des liens entre des com pé ten ces par ti cu liè res et des com pé ten ces géné ra les est indi quée par des cer cles noir cis (ò). (Voir la
sec tion 5.1.)
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COM PÉ TEN CE TRA DUI TE EN SITUA TION

Code : XXXX
Durée : 30 h

ÉNON CÉ DE LA COM PÉ TEN CE

Se  situer au  regard du  métier et de la for ma tion

CONTEX TE DE RÉALI SA TION

• À l’occa sion d’une démar che d’orien ta tion ou de réorien ta tion pro fes sion nel le

• À l’aide de don nées à jour sur le  métier et la for ma tion

• Au  contact de per son nes-res sour ces du  milieu de tra vail

ÉLÉ MENTS SITUA TION DE MISE CRITÈRES D’ENGA GE MENT
DE LA COM PÉ TEN CE EN ŒUVRE DANS LA DÉMAR CHE

DE LA COM PÉ TEN CE

1. Explorer le  métier - S’infor mer sur le  métier ; • Collecte d’infor ma tion 
et la for ma tion. - S’infor mer sur la for ma tion per ti nen te.

initia le et la for ma tion conti nue 
exi gées pour exer cer le  métier ;

- Inventorier les habi le tés, 
atti tu des, connais san ces et  
valeurs néces sai res pour 
pra ti quer le  métier.

2.Comparer les exi gen ces - Établir un bilan de ses habi le tés, • Mise en évi den ce de ses
du  métier avec son pro fil apti tu des, goûts,  valeurs et for ces et de ses limi tes.
per son nel.  champs d’inté rêt en met tant à 

pro fit ses expé rien ces 
anté rieu res, le cas  échéant ;

- Analyser les  écarts entre les 
exi gen ces du  métier et son 
pro fil per son nel.

3. Faire le point quant aux - Déterminer des  moyens pour • Détermination d’un che mi ne ment
résul tats de sa  réflexion. pal lier les  écarts ; de car riè re réalis te, à court et

- Prendre une déci sion quant à à moyen terme.
son che mi ne ment pro fes sion nel.
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ENCADRÉ NO 6

ÉLÉMENTS PRES CRIP TIFS D’UN RÉFÉ REN TIEL DE FOR MA TION

Les gui des métho do lo gi ques de l’OIF intro dui sent une nette dis tinc tion entre les dif fé rents
docu ments de l’ingé nie rie péda go gi que, soit les gui des et les réfé ren tiels de  métier-com pé ten ces,
de for ma tion et d’éva lua tion. Le point com mun de ces trois der niers docu ments est de pré sen ter
les bases à par tir des quel les doit se réali ser l’ensem ble de la démar che d’appren tis sa ge et de
for ma tion. Essentiellement, ce qui dis tin gue les réfé ren tiels des  autres docu ments est le fait qu’ils
 devraient com por ter des élé ments pres crits ou d’appli ca tion obli ga toi re pour l’ensem ble des
éta blis se ments de for ma tion. Les gui des et  autres docu ments pré sen tent des infor ma tions
facul ta ti ves, éla bo rées et ren dues dis po ni bles pour faci li ter la réali sa tion de la for ma tion.

Les com pé ten ces  issues du réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces et cel les rete nues dans le scénario
de for ma tion du réfé ren tiel de for ma tion cons ti tuent l’essen ce même de la for ma tion. Leur
ensei gne ment n’est ni facul ta tif ni option nel. Il  revient à cha que pays de sta tuer, dans sa régle -
men ta tion, sur les moda li tés de mise en œuvre de la for ma tion et, consé quem ment, sur le
par tage des élé ments obli ga toi res et facul ta tifs d’un réfé ren tiel.

Afin d’assu rer une cer tai ne stan dar di sa tion, on consi dè re géné ra le ment que les élé ments sui vants
 devraient avoir un carac tè re pres crip tif :

• La liste des com pé ten ces ;

• Pour les com pé ten ces tra dui tes en com por te ment :
- L’énon cé de la com pé ten ce,
- Les élé ments de la com pé ten ce,
- Le contex te de réali sa tion,
- Les cri tè res de per for man ce ;

• Pour la com pé ten ce tra dui te en situa tion :
- L’énon cé de la com pé ten ce,
- Les élé ments de la com pé ten ce,
- Le contex te de réali sa tion,
- La situa tion de mise en œuvre de la com pé ten ce,
- Les cri tè res d’enga ge ment dans la démar che.

La durée tota le d’un réfé ren tiel de for ma tion,  incluant le temps de réali sa tion de l’éva lua tion,
 devrait éga le ment être pres cri te. La durée de la for ma tion  reliée à cha que com pé ten ce pour rait
cepen dant demeu rer facul ta ti ve afin d’accor der une cer tai ne sou ples se aux éta blis se ments de
for ma tion et aux équi pes de for ma teurs pour pren dre en consi dé ra tion le contex te, le ryth me
d’appren tis sa ge et les  besoins des appre nants.
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Dans cer tains pays, les  savoirs ou les  savoirs liés à cha que com pé ten ce sont pré sen tés dans le
réfé ren tiel de for ma tion et ont un carac tè re pres crip tif alors que dans d’autres, ils sont consi dé rés
comme des infor ma tions com plé men tai res. Les gui des de l’OIF pré sen tent les  savoirs liés dans
le guide péda go gi que en lais sant une cer tai ne lati tu de aux éta blis se ments de for ma tion pour
pren dre en consi dé ra tion le pro fil de cha que cohor te et le contex te de for ma tion qui pré vaut
dans cha que  milieu. Les élé ments de la com pé ten ce, le contex te de réali sa tion et les cri tè res
de per for man ce de cha que com pé ten ce déter mi nent alors le cadre de réfé ren ce pour l’ensei -
gne ment de la com pé ten ce. Ces der niers élé ments sont pres crits.

Les  autres infor ma tions du réfé ren tiel de for ma tion pour raient être consi dé rées comme com plé -
men tai res et non pres crip ti ves. Il s’agit essen tiel le ment de l’infor ma tion sur :

• les buts de la for ma tion pro fes sion nel le,

• les inten tions édu ca ti ves,

• les buts du réfé ren tiel,

• la matri ce des  objets de for ma tion,

• la séquen ce d’acqui si tion des com pé ten ces (logi gram me).
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Au terme de l’éla bo ra tion d’un réfé ren tiel de for ma -
tion, une ren con tre de vali da tion d’une jour née est
orga ni sée. Cette ren con tre vise à obte nir l’avis de
for ma teurs et de spé cia lis tes du  métier au sujet
des rubri ques du réfé ren tiel de for ma tion qui n’ont
pas enco re fait l’objet d’une vali da tion, c’est-à-
dire le logi gram me, la durée de for ma tion attri -
buée pour cha que com pé ten ce, la des crip tion de
cha que com pé ten ce et les liens fonc tion nels entre
les com pé ten ces rete nues.

Sur le plan pra ti que, tout doit être mis en œuvre
pour garan tir le suc cès de cette étape de consul -
ta tion. La salle doit  offrir une tran quilli té et un
 confort appro priés et des  tables doi vent être
dis po sées de maniè re à faci li ter les échan ges.
En ce qui a trait au maté riel de pré sen ta tion, un
vidéo pro jec teur et un  tableau sont fort uti les. Il
faut s’assu rer d’avoir des car tons pour iden ti fier
les per son nes et des exem plai res sup plé men tai res
du réfé ren tiel de for ma tion.

Comité de vali da tion

En vue d’opti mi ser les résul tats de cette ren con tre
de vali da tion du réfé ren tiel de for ma tion, on  devrait
y invi ter les per son nes qui ont par ti ci pé à la vali -
da tion du réfé ren tiel de  métier-com pé ten ces
— ou cer tai nes d’entre elles — pour un total de
dix à douze per son nes, puisqu’elles sont déjà
au fait de l’his to ri que du pro jet, de la métho de
d’éla bo ra tion uti li sée, des orien ta tions rete nues,
etc. Le grou pe  serait com po sé de la façon sui van te :

• la moi tié vien drait du  milieu de la for ma tion,
soit des for ma teurs de la spé cia li té visée par
le réfé ren tiel ;

• l’autre moi tié du grou pe repré sen te rait le  milieu
du tra vail. Ces per son nes  seraient des pro -
fes sion nels qui exer cent le  métier visé par la
for ma tion (la majorité d'entre elles devrait avoir
par ti ci pé à l’ana ly se de la situa tion de tra vail) ou
enco re des per son nes qui occu pent des pos tes
de super vi sion ( employeur, super vi seur, etc.).

Une fois la sélec tion ter mi née, cha que per son ne
 devrait rece voir, au moins deux semai nes à
l’avan ce, une invi ta tion offi ciel le accom pa gnée
du réfé ren tiel de for ma tion et de tout autre docu -
ment jugé per ti nent. Dans la let tre d’invi ta tion,
on  aurait soin de bien indi quer les rubri ques à
vali der, de façon à faci li ter la pré pa ra tion des
par ti ci pants.

Pertinence, cohé ren ce et appli ca bi li té

La vali da tion du réfé ren tiel de for ma tion vise à
éva luer sa per ti nen ce, sa cohé ren ce et son
appli ca bi li té.

L’éva lua tion de la per ti nen ce du réfé ren tiel relè ve
des per son nes qui pro vien nent du  milieu du
tra vail. Cette éva lua tion consis te à s’assu rer que
la des crip tion de cha que com pé ten ce issue du
référentiel de métier-compétences est en rela tion
avec la situa tion de tra vail. Il s’agit donc de voir à
ce que les pré ci sions sur le com por te ment atten du
cor res pon dent à la réali té de l’exer ci ce du  métier.
De plus, les spé cia lis tes du  métier peu vent se
pro non cer sur la per ti nen ce des cri tè res de per -
for man ce (géné raux et par ti cu liers) rete nus, au
 regard des exi gen ces de l’entre pri se.

La vali da tion de la cohé ren ce du réfé ren tiel de for -
ma tion et de sa fai sa bi li té péda go gi que relè ve des
per son nes repré sen tant le  milieu de la for ma tion.
Les avis sur la cohé ren ce por tent habi tuel le ment
sur qua tre  aspects :

• l’ordre d’acqui si tion des com pé ten ces pré sen té
dans le logi gram me, au  regard de la com plexi té
des appren tis sa ges ;

• la cohé ren ce inter ne des com pé ten ces ;

• l’appli ca tion des liens fonc tion nels dans la
matri ce des  objets de for ma tion ;

• la durée de for ma tion attri buée pour cha que
com pé ten ce.

7 Validation du réfé ren tiel de for ma tion19

19 Voir à l’annexe 3 une sug ges tion de table des matiè res pour un réfé ren tiel de for ma tion.
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Les avis sur l’appli ca bi li té por tent habi tuel le ment
sur l’aspect sui vant :

• la fai sa bi li té de la for ma tion liée à cha que
com pé ten ce.

Déroulement de la séan ce

La ren con tre débu te par une rétros pec ti ve de
la démar che qui a  conduit à la pro duc tion du
réfé ren tiel de for ma tion en cause.

On pro cè de ensui te à la pré sen ta tion de la matri ce
des  objets de for ma tion en insis tant sur la démar -
che qui a  conduit à pren dre en consi dé ra tion les
liens entre les com pé ten ces géné ra les et les
com pé ten ces par ti cu liè res, et entre les com pé -
ten ces par ti cu liè res et le pro ces sus de tra vail dans
la déter mi na tion du conte nu de cha que com pé -
ten ce. On pré sen te, s’il y a lieu, les com pé ten ces
pro pres à la for ma tion rete nues pour le réfé ren tiel.

On vali de ensui te la durée de la for ma tion asso ciée
à cha que com pé ten ce. Vient ensui te la pré sen ta -
tion du logi gram me, ce der nier  devant être pré ci sé
et vali dé. Chacune des com po san tes d’une com pé -
ten ce est aussi expli quée avant de pas ser à la
pré sen ta tion et à la vali da tion des com pé ten ces
du réfé ren tiel.

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 pour des consi dé ra tions rela ti ves à la
métho de d’éla bo ra tion des réfé ren tiels. Il est pré -
fé ra ble de limi ter les dis cus sions qui s’enli sent
dans la recher che du terme idéal.

Enfin, on doit évi ter de conve nir, séan ce tenan te,
des modi fi ca tions qui  seront appor tées 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 de pro duc tion le temps de
matu ra tion néces sai re en ce qui a trait aux ajus te -
ments à appor ter au réfé ren tiel. 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
celle-ci  auprès des 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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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





Finalités

• Orientations

- Accessibilité

- Polyvalence

- Formation conti nue

• Buts géné raux

- Rendre la per son ne 
effi ca ce

- Favoriser l’inté gra tion 
à la vie pro fes sion nel le

- Favoriser l’appro fon -
dis se ment des  savoirs 
pro fes sion nels

- Favoriser la mobi li té 
pro fes sion nel le

Fondements Besoins en Situation de travail Caractéristiques 
main-d’œuvres (AST) des apprenants

potentiels
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ANNEXE 2

D
É
TE
R
 M
I N
A
N
TS

• Profil socioé co no mi que 
du sec teur, situa tion de 
l’emploi

• Qualification exi gée

• Qualification dis po ni ble

• Diagnostic :  besoins 
quan ti ta tifs et qua li ta tifs

• Évolution pré vi si ble 
du  métier

• Description géné ra le 
du  métier

• Tâches et opé ra tions

• Conditions d’exer ci ce

• Critères de per for man ce

• Connaissances, 
habi le tés et atti tu des

• Suggestions rela ti ves 
à la for ma tion

• Âge

• Sexe

• Scolarité

• Expérience

• Liste des com pé ten ces

• Matrice des  objets de 
for ma tion

• Logigramme de la 
séquen ce d’acqui si tion 
des com pé ten ces

• Description et durée de 
cha que com pé ten ce 
tra dui te en com por te -
ment ou en situa tion

• Critères de per for man ce
ou de par ti ci pa tion

Composantes Caractéristiques Qualités Documents
des référentiels de soutien

R
É
FÉ
R
E
N
TI
E
L 
D
E
 F
O
R
M
A
TI
O
N

• Conçus selon l’appro che
par com pé ten ces

• Adaptés à la deman de

• Formulés par 
com pé ten ces

• Évalués selon une 
appro che cri té riée

• Pertinents

• Cohérents

• Applicables

• Propices à l’opti mi sa tion
de la durée des 
for ma tions

• Études sec to riel les

• Études pré li mi nai res

• Référentiel de 
 métier-com pé ten ces

• Guide péda go gi que

• Référentiel d’éva lua tion

• Guide d’orga ni sa tion 
péda go gi que et 
maté riel le
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ANNEXE 3

Suggestion de table des matiè res pour un réfé ren tiel de for ma tion

• Intitulé du réfé ren tiel

• Équipe de pro duc tion

• Remerciements

• Liste des per son nes consul tées :
- à titre de repré sen tant du  milieu de la for ma tion
- à titre de repré sen tant du  milieu du tra vail

• Table des matiè res

• Présentation d’un réfé ren tiel de for ma tion ( nature, struc ture, fina li tés et élé ments pres crits)

• Présentation des  concepts et des prin ci pa les défi ni tions

• Description syn thè se du réfé ren tiel de for ma tion

• PREMIÈRE PAR TIE

• Buts du réfé ren tiel

• Énoncés des com pé ten ces

• Matrice des  objets de for ma tion (pré sen ta tion et conte nu)

• Logigramme (des crip tion et sché ma)

• DEUXIÈME PAR TIE

• Présentation  détaillée des com pé ten ces du réfé ren tiel

• Compétence 1……(inti tu lé et des crip tion)

• Compétence 2 ……, etc.
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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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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.


