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Avant-propos 

Publié par la Direction générale de la formation professionnel et technique (DGFPT) du ministère de 
l’Éducation (MEQ), le Guide d’organisation des programmes de formation professionnelle s’adresse en 
premier lieu aux personnes des commissions scolaires responsables de la formation professionnelle.  Il 
peut également éclairer d’autres organismes intéressés. 

On présente dans le Guide d’organisation des programmes de formation professionnelle, des données de 
nature administrative, pédagogique, technique et financière, structurées de façon à faciliter la mise en 
oeuvre des différentes ressources requises pour la réalisation des programmes de formation 
professionnelle.  On y retrouve en particulier des listes visant à combler les différents besoins inhérents au 
programme, en matière de modes d’organisation, de ressources humaines, de mobilier, d’appareillage et 
d’outillage, de ressources matérielles et d’aménagement des lieux. 

Les renseignements qu’on y trouve proviennent de données obtenues auprès de services de commissions 
scolaires, de diverses directions du MEQ, ou encore, auprès d’autres instances publiques ou parapubliques 
comme la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et même, des différents fournisseurs 
de matériel et d’équipement.  En conséquence, le guide contient les instructions aux personnes qui ont 
pour tâche d’élaborer le Guide d’organisation des programmes de formation profesionnelle.  De plus, son 
élaboration de même que sa consultation mettent à profit le support qu’offre l’informatique pour structurer 
et consulter une base de données relationnelles. 

Le Guide d’organisation des programmes de formation professionnelle a sa place parmi l’ensemble des 
documents qui balisent l’une ou l’autre phase de l’élaboration des programmes de formation 
professionnelle. 

Documents liées à l’élaboration de programmes d’études 

A- Recherche et planification 

- Planification quinquennale 
- Portrait du secteur 
- Étude préliminaire 

B- Production de programmes 

- Rapport d’analyse de la situation de travail 
- Détermination des compétences 
- Validation du projet de formation 
- Définition des objectifs opérationnels 

C- Soutien des programmes 

- Guide d’organisation 
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Introduction 

Nature et contenu Le guide d’organisation est un document à caractère indicatif produit par le 
ministère de l’Éducation et diffusé dans le réseau scolaire public et privé.  Il 
fait partie de la catégorie des documents de soutien à la mise en oeuvre des 
programmes de formation professionnelle qui accompagnent chaque nouveau 
programme de formation professionnelle.  Son contenu permet la mise en 
oeuvre organisationnelle et matérielle d’un programme, en couvrant les 
rubriques suivantes : 
− le mobilier, l’appareillage et l’outillage (MAO); 
− les ressources matérielles (RM) : 

¾ les matières premières et les services de soutien; 
¾ le matériel didactique; 

− l’aménagement des lieux de formation; 
− les ressources humaines (RH); 
− les modes d’organisation à prévoir pour la mise en oeuvre d’un 

programme donné. 
 
Destinataires Les utilisatrices et utilisateurs du Guide d’organisation des programmes de 

formation professionnelle sont, avant tout, les gestionnaires et responsables 
de la formation professionnelle dans les commissions scolaires.  On compte 
parmi ces personnes des enseignantes et enseignants, des chefs de groupes, 
des conseillères et conseillers pédagogiques, des directrices adjointes et 
directeurs adjoints et des coordonnatrices et coordonnateurs de la formation 
professionnelle. 
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 1 Mobilier, appareillage, outillage 

1.1 Présentation 

Les commissions scolaires autorisées à mettre en oeuvre le programme Conduite d’engins de chantier ont 
la responsabilité de fournir à leurs centres de formation et à leurs écoles le matériel nécessaire à l’atteinte 
des objectifs visés. 

À cette fin, le Ministère met à leur disposition une liste du mobilier, de l’appareillage et de l’outillage 
(MAO) relatifs à la mise en oeuvre du programme. 

Par MAO, nous entendons les biens dont la durée d’utilisation est égale ou supérieure à cinq ans. 
À titre indicatif, les catégories suivantes peuvent servir à l’organisation de l’enseignement du 
programme. 

1.2 Définitions 

1.2.1 Mobilier (catégorie 1) 
Le mobilier est constitué des ameublements non fixes et non intégrés aux immeubles (chaises et pupitres, 
bureaux, tables de travail, fauteuils, etc. 

1.2.2 Appareillage, outillage (catégorie 2) incluant : 
− Appareils, machines et équipement lourd 

Ensemble de mécanismes ou de pièces servant à exécuter un travail, à observer un phénomène ou à 
prendre des mesures, ou à transformer l’énergie en produit donné. 

Exemples :  une perceuse à colonne, un tour, une filière motorisée, une scie à ruban, etc. 

− Outils et instruments 

Objets fabriqués servant à agir sur la matière, à exécuter un travail, à faire une opération ou à prendre des 
mesures, et qui peuvent être mus manuellement ou mécaniquement. 

Exemples :  un tournevis, des ciseaux, des ustensiles, un micromètre, etc. 

− Accessoires et équipement léger 

Tout objet qui complète un appareil, un équipement, une machine ou un engin. 

Exemples :  un cric et une manivelle accessoires à une automobile, une règle à conicité accessoire à un 
tour, une rallonge électrique, etc. 

− Accessoires et équipement de sécurité 
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− Appareils, équipement et matériel audiovisuel et informatique 

Cette catégorie comprend notamment les projecteurs, les micro-ordinateurs, les films, les diaporamas, les 
logiciels et didacticiels (réquisition initiale, mise à jour ou versions améliorées), les cassettes vidéo, les 
acétates, les vidéodisques, etc.). 

1.3 Établissement de la liste des besoins 

La liste des besoins en MAO a été divisée en consultant la documentation appropriée telle les guides 
d’organisation des programmes précédents, les catalogues et les listes de prix de différents fournisseurs 
pour obtenir les renseignements requis.  De plus, les considérations suivantes devraient présider aux 
propositions du matériel : 

− le niveau des compétences visées par le programme; 

− le coût d’installation et d’utilisation ainsi que le coût des accessoires, en tenant compte des instructions 
des fabricants et de la CSST en ce qui a trait à : 
¾ l’alimentation et l’installation électriques; 
¾ l’aspiration et l’évacuation des gaz et des poussières; 
¾ les zones de sécurité et le fonctionnement sécuritaire (garde-frein, instruments personnels de 
 sécurité, etc.); 

− la qualité du service après-vente pour l’entretien et la facilité de renouvellement des pièces 
 (fabrication québécoise, canadienne ou nord-américaine); 

Les renseignements apparaissant à la liste pourraient comprendre les aspects suivants : 

− la description de l’article avec commentaires au besoin : 
¾ capacité; 
¾ résistance; 
¾ besoins énergétiques; 
¾ degré d’automatisation; 
¾ renseignements sur les accessoires; 
¾ dimensions, etc.; 
¾ autres hypothèses que l’achat : 

• location; 
• emprunt; 
• partage; 
• matériel usagé; 

- le type de local requis; 

− la quantité (pour un groupe d’élèves dont le nombre est conforme aux dispositions de la convention 
 collective en vigueur); 

− le coût unitaire et le coût total; 

− la durée d’utilisation (cinq ans et plus). 
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1.4 Liste des besoins 

Le tableau suivant présente la liste des besoins en ce qui concerne le mobilier, l’appareillage et l’outillage. 

Dans la colonne «Catégorie no», l’astérisque (*) accompagne les articles dont l’acquisition est rendue 
nécessaire par la mise en oeuvre du présent programme révisé, et est subventionnée selon les modalités 
budgétaires prévues à la Direction générale de la formation professionnelle et technique pour la 
modernisation de l’équipement (mesure 50580). 

Dans la colonne «Description et commentaires », l’article nécessaire est écrit en caractères gras et ses 
caractéristiques sont indiquées en caractères maigres. 

Exemple : 
Bouteur (classe 0423)1 
Moteur 6 cylindres, turbo diesel, 225 HP 
cabine, lame en «U» inclinable, patins standard 24" 

Dans la colonne «Type de local», les abréviations utilisées signifient ce qui suit : 

Ü At atelier 
Ü Ma magasin 
Ü Bp bureau du professeur 
Ü Cl classe 
Ü Sé site école 
Ü Sn site naturel 

La colonne «Durée» permet aux gestionnaires des commissions scolaires l’évaluation des budgets annuels 
approximatifs à prévoir pour le maintien et le remplacement de l’équipement nécessaire à la mise en 
oeuvre du programme. 

Les coûts indiqués dans ce tableau ont été recueillis et évalués en 1992.  Certains coûts ont été réévalués 
en 1996, d’autres en 1998. 

                                                 
1 Le numéro de la classe provient du répertoire des taux de location (ministère des Approvisionnements et Services). 
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2. Ressources matérielles 

2.1 Présentation 

En formation professionnelle, on regroupe, sous la catégorie «Ressources matérielles», les 
matières premières périssables, les outils renouvelables, l’entretien des machines, les services de 
location, le matériel didactique et les autres éléments nécessaires pour satisfaire aux besoins 
courants. 

2.2 Définitions 

Les éléments suivants constituent les «ressources matérielles» : 

− Matière première 

Le matériel ou produit périssable ou non récupérable après usage et généralement considéré 
comme matière première pour les exercices pratiques. 

− Petits outils et accessoires 

Les petits outils et les accessoires dont le remplacement doit s’effectuer à l’intérieur d’une 
période inférieure à cinq ans. 

− Équipement et accessoires de sécurité (très important) 

L’équipement et les accessoires de sécurité renouvelables selon le même critère (période 
inférieure à cinq ans); les sarraus ou vêtements à l’usage de l’enseignant.  Pour certains 
programmes, l’entretien est inclus. 

− Entretien de l’équipement 

L’entretien de l’équipement incluant les contrats de services à cet effet; la disposition particulière 
des rebuts produits. 

− Source énergétique pour de l’équipement particulier 

La source énergétique pour de l’équipement particulier ou les gaz pour certains appareils, 
notamment pour le chauffage des serres et l’alimentation énergétique pour les cours de soudage. 

− Location d’outils ou d’équipement 

La location d’outils ou d’équipement nécessaires et non énumérés dans la section MAO.
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2.3 Matériel didactique 

Les ressources matérielles incluent aussi le matériel didactique, soit : 

¾ manuels et fascicules pour les élèves; 
¾ impression de documents et photocopie; 
¾ ouvrages de référence et revues (abonnements); 
¾ cartes, chartes, tableaux, graphiques, etc; 
¾ matériel de production pour audiovisuel et informatique (acétates, rubans, disquettes, lampes, 

films, etc.); 
¾ divers, notamment : 

• les assurances pour les véhicules et les engins; 
• l’immatriculation pour les véhcules et les engins. 

2.4 Exclusions 

Certaines matières premières et certains services de soutien sont toutefois exclus des catégories 
précitées : 
¾ les documents dans lesquels l’élève écrit; 
¾ les crayons, le papier et les autres articles scolaires d’usage courant pour l’élève; 
¾ les sarraus et autres vêtements que les élèves doivent acheter; 
¾ la matière première ou le produit utilisé particulièrement pour la production de biens vendus 

ou de services payés; 
¾ le matériel nécessaire aux soins d’hygiène; 
¾ les frais d’entretien des ateliers; 
¾ les frais de chauffage et d’éclairage des ateliers et les frais liés à la consommation énergétique 

des appareils ou outils alimentés à l’électricité; 
¾ l’équipement de sécurité requis selon les règles de la CSST et que les élèves doivent acheter; 
¾ les frais de transport et autres pour les visites industrielles; 
¾ les frais afférents aux activités de «vie scolaire»; 
¾ les honoraires des spécialistes pour les conférences ou les exposés organisés à l’intention des 

élèves. 

2.5 Établissement de la liste des ressources matérielles 

La liste des ressources matérielles requises pour l’enseignement et les apprentissages du 
programme a été dressée en tenant compte des stratégies d’enseignement et d’évaluation 
envisagées.  Cette liste a été élaborée aussi à la lumière de la documentation pertinente comme les 
guides d’organisation précédents afin de retracer la liste de base.  Les catalogues et les listes  de 
prix de différents fabricants et fournisseurs pourront fournir des renseignements détaillés tels  : 

− la description des matières premières et des services de soutien et leurs caractéristiques 
(dimensions, poids, forme, capacité, jaugeage, numéro, etc.), et de brefs commentaires s’il y a 
lieu; 

− leur utilisation : type de local; 
− leur quantité; 
− leur coût unitaire de remplacement; 
− autres commentaires pertinents. 
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Il est opportun de rappeler qu’au moment de faire leur choix, les responsables devront tenir 
compte des ressources en place. 

Il faut aussi dresser une liste du matériel didactique essentiel.  On doit limiter de façon réaliste la 
longueur de cette liste. 

 2.6 Liste des besoins 

Le tableau suivant présente la liste des besoins relatifs aux ressources matérielles. 

Dans la colonne «Description et commentaire», l’article nécessaire est écrit en caractère gras et 
ses caractéristiques sont indiquées en caractères maigres.  

Exemple : 
Carburant diesel 
Diesel utilisé pour opérer l’ensemble 
de la machinerie lourde 
livraison : 2 000 litres minimum par livraison 

Dans la colonne «Type de local», les abréviations utilisées signifient ce qui suit : 

Ü At atelier 
Ü Ma magasin 
Ü Bp bureau du professeur 
Ü Cl classe 
Ü Sé site école 
Ü Sn Site naturel 

La colonne «Coût de remplacement» indique la somme nécessaire pour deux groupes de six 
élèves pour la durée du programme. 

Les coûts indiqués dans ce tableau ont été recueillis et évalués en 1992.  Certains coûts ont été 
réévalués en 1996, d’autres en 1998 
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2.8 Références bibliographiques 

Dans la présente section, on donne les références bibliographiques des ouvrages et des documents facultatifs, 
c’est-à-dire ceux que le personnel en place est libre d’acheter, d’emprunter ou de louer, compte tenu des 
stratégies d’enseignement choisies et des ressources financières disponibles. 

AQTR. Recueil de conférences des divers congrès sur les travaux routiers, 1992, 2 tomes. 
AQTR, Routes et transport, quatre numéros annuellement. 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.  Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q. chapitre Q-2, Éditeur 
officiel du Québec, 1989. 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.  Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. chapitre S-2.1, Éditeur 
officiel du Québec, 1998. 
JOHN DEERE COMPANY.  Notions techniques de base, Deere and Company, édition 1978, 4 volumes. 
Produits hydrauliques, Gates Company, catalogue 400 F, 5/88. 
Hose and Fitting, Parker Hannifin Corporation, 1981, catalogue 4404. 
Industrial Tube Fitting, Parker Hannifin Corporation, 1981, catalogue 4300. 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS.  Guide d’arpentage par coordonnées d’un projet routier,  Les Publications 
du Québec, 2ième édition, 1990.  
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Dosage et contrôle de mélange de béton,  Les Publications du Québec. 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS.  Conduire et manoeuvrer en toute sécurité, Les Publications du Québec, 
1988, Vidéo 12 min. 1 s. 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Guide de préparation des projets routiers, Les Publications du Québec, 
1993, 640 p. 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Cahier des charges et devis généraux, Les Publications du Québec,  édition 
1997, 824 p. 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Production des granulats, Les Publications du Québec, 1991, Vidéo, 16 
min. 27 s. 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Béton bitumineux :  fabrication et contrôle, Les Publications du Québec, 
vidéo 16 min. 12 s. 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, Béton de ciment, guide de contrôle technique, Les Publications du Québec, 
édition révisée 1992, 125 p. 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Guide de conception des avant-projets routiers, Les Publications du 
Québec, 1991, 276 p. 
SHELL BITUME.  Bitumes, techniques et utilisations, Shell Canada, 1991, 150 p. 
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC.  Guide de la route,  Les Publications du 
Québec, édition révisée, 1998, 208 p. 
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3. Aménagements physiques 

3.1 Présentation 

Cette partie du guide vise à fournir aux responsables des écoles et centres de formation tous les 
renseignements portant sur les aménagements que requiert le déroulement d’un programme de formation 
professionnelle.  Souvent les nouveaux programmes font naître des besoins de modification de 
l’aménagement des locaux que ce soit des classes, des laboratoires, des ateliers, des postes de travail.  
L’environnement qui découle des aménagements physiques est tributaire des différents contextes 
d’apprentissage.  Selon la phase du processus d’acquisition et de dévelopement de chacune des 
compétences, il y a avantage à mettre en relation les aménagements avec les activités d’apprentissage. 

3.2 Établissement de la liste des besoins 

Cette liste doit comprendre le détail des besoins en matière de locaux.  Que ce soit les salles de classe, les 
ateliers, les laboratoires, les postes de travail, les aires de travail protégées, les aire d’entreposage, les aires 
extérieures de travaux pratiques ou les autres aires de formation nécessaires, les descriptions de ces locaux 
selon leur affectation propre englobent les renseignements suivants : 

− les salles de classe ou d’enseignement théorique : 
¾ nombre de locaux nécessaires à un groupe d’élèves; 
¾ usage; 
¾ dimensions (si hors normes); 
¾ taux d’occupation (pourcentage); 

− les ateliers et les laboratoires : 
¾ usage prévu pour chaque atelier et chaque laboraboire; 
¾ emplacement idéal (exemple, rez-de-chaussée avec accès intérieur ou vitrines donnant sur des 
 passages intérieurs, etc.); 
¾ nombre de postes de travail et leur usage; 
¾ surface totale en tenant compte des espaces de circulation et des aires de travail. 

Et, s’il y a lieu, des précisions selon les besoins du programme concernant : 
− l’eau, le gaz, l’électricité; 
− la ventilation; 
− l’évacuation des gaz, des liquides ou des poussières; 
− les éléments de contrôles et de sécurité; 
− le nombre et les dimensions des issues; 
− les normes de construction particulières (résistance des matériaux, insonorisation, etc.); 
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− les postes de travail : 
¾ nombre; 
¾ emplacement; 
¾ usages principal et secondaire; 
¾ dimensions; 
¾ alimentation en eau, en gaz, en air et en électricité; 
¾ tout autre renseignement, comme par exemple l’évacuation de gaz nocifs, des conditions d’éclairage 

particulières. 

3.3 Inventaire des aménagements existants 

Les responsables des aménagements physiques des commissions scolaires devront réaliser la démarche 
suivante : 

− rassembler les éléments d’information suivants : 
¾ les plans de l’édifice, des locaux et ateliers; 
¾ les espaces utilisés et les espaces libres; 
¾ les services disponibles : 

• eau; 
• électricité; 
• ventilation; 
• nombre de sorties et leur emplacement; 

− recueillir les données utiles sur : 
¾ les types de matériaux de construction; 
¾ l’installation; 
¾ l’insonorisation; 
¾ la hauteur des plafonds; 
¾ la qualité de l’éclairage; 
¾ les systèmes d’alarme et de détection de fumée ou de monoxyde de carbone; 

− évaluer les possibilités de mise en commun des locaux et des services réservés à d’autres programmes 
du secteur, ou même à d’autres secteurs de formation comme : 
¾ les salles de classe ou d’enseignement théorique; 
¾ les locaux de dessin technique; 
¾ les aires d’entreposage; 
¾ les services de mécanique et de sécurité; 
¾ certains postes de travail comme par exemple des postes de soudage. 
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3.4 Liste des locaux 

Le tableau suivant présente la liste des locaux nécessaires à la mise en oeuvre du programme, de même 
que leurs dimensions, leur superficie et leur taux d’occupation pour une cohorte de douze élèves. 

Dimensions, superficie et taux d’occupation des lieux 

Légend
e 
 

Description 
 

Dimensions
en mètres 

Mètres 
carrés 

Occupation 
 

 ÉCOLE   Heures % 

At Atelier (en deux sections) 12 x 18 et 9 x 14 342 60 5,5 

Ma Magasin 4 x 6 24     

Cl Classe 10 x 6 60 165 15,5 

Bp Bureau du personnel enseignant 4 x 3 12     

Sr Salle de réunion 3 x 7,4 22     

Ré Réservoirs souterrains 2 x 5 (10)     

 Sous-total école  460 225 20,5 

 AIRES EXTÉRIEURES     

P Stationnement pour la machinerie 20 x 50 1 000     

Sé Site école (travaux pratiques) 160 x 500 80 000 240 22,0 

Sn Site naturel (travaux pratiques) 60 x 4 000 240 000 630 57,5 

 Sous-total aires extérieures  321 000 870 79,5 

 ROULOTTE     

R Remise 3 x 3 9     

C Salle de réunion 3 x 7 21     

Bc Bureau 3 x 2 6     

 Sous-total roulotte stationnaire  36   

N. B. L’occupation d’un local est évaluée en fonction d’une cohorte d’élèves pour la durée du programme. 
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3.4.1 Proposition d’aménagement des lieux 
Cette section du guide présente les propositions d’aménagement des lieux pour accueillir 
annuellement une ou deux cohortes de douze élèves en enseignement à temps plein. 

3.4.2 Précisions sur l’aménagement des lieux et des locaux 
La proposition d’aménagement des lieux présentée à la section B vise l’atteinte optimale des objectifs du 
programme.  Les précisions suivantes complètent la proposition : 

þ Atelier 

L’atelier est subdivisé en deux sections.  La première renferme douze postes de travail.  On y trouve des 
machines-outils et des étagères de rangement (126 m2).  La deuxième section est réservée à l’entretien et à 
la réparation des engins de chantier (216 m2). 

Les postes de travail comprennent des établis solides munis d’étaux. 

L’aire de réparation doit être libre de tous obstacles.  La hauteur libre intérieur doit être de six mètres.  Le 
plancher sera coulé en béton armé de 3 500 lb/po2.  Il sera construit de façon à lui donner une pente vers le 
centre pour rejoindre un dalot d’irrigation de 0,5 m de largeur x 0,4 de hauteur x l0 m de longueur.  
L’atelier sera muni de deux portes de garage électriques (l’une 5 m x 5 m et l’autre 4,2  m de largeur x 5 m 
de hauteur).  Il comprendra aussi deux portes d’accès (1,2 m de largeur x 2,2 m de hauteur). 

L’atelier de réparation sera muni d’un pont roulant d’atelier d’une capacité de cinq tonnes (portée de 
12 m). 

L’aménagement de l’ensemble atelier comprendra également une presse hydraulique d’une capacité de 50 
tonnes et un compresseur à air de 5 forces avec réservoir à air de 80 gallons. 

Ce local sera desservi par une entrée électrique de 550 volts de même que par un système adéquat 
d’aération, d’éclairage, d’évacuation des gaz toxiques de toutes sortes et une entrée d’eau. 

þ Magasin 

Le magasin sera aménagé à proximité de l’atelier.  Le magasin sert à remiser les différentes huiles, les filtres, 
l’outillage, les boulons, les principales pièces, etc. servant à l’entretien et à la réparation des machines.  Il 
est muni de tablettes et de casiers.  Le magasin comporte une porte avec serrure.  Il n’y a pas de fenêtre.  
Seuls la mécanicienne ou le mécanicien et l’enseignante ou l’enseignant responsable ont accès au magasin. 

þ Classe 

La salle de classe d’enseignement théorique doit être située près de l’atelier.  Ce local peut accueillir 
douze élèves simultanément.  Il peut aussi servir pour d’autres programmes d’études donnés à l’école.
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þ Bureau du personnel enseignant 

Le bureau du personnel enseignant est situé à proximité des autres locaux.  À partir du bureau, il devrait y 
avoir une fenêtre qui donne sur l’atelier afin de permettre une surveillance plus accrue.  Il y aura à 
l’intérieur du bureau outre le mobilier standard, des armoires de rangement avec portes verrouillables, un 
photocopieur et un appareil à fiches signalétiques. 

þ Salle de réunion 

La salle de réunion permet aux enseignants de transmettre aux élèves des directives orales ou écrites.  Ce 
local polyvalent servira aussi de lieu de regroupement pour les élèves, de salle pour les pauses et pour le 
dîner.  On pourra y prévoir l’aménagement en fonction de ces différents besoins. 

þ Réservoirs souterrains 

Deux réservoirs souterrains seront enfouis près de l’école.  L’un  d’eux aura une capacité de 2 500 gallons 
et contiendra le carburant diesel.  Ce réservoir alimentera les véhicules et répondra à tout autre besoin en 
diesel des engins utilisés pour exécuter des travaux à proximité de l’école.  Le réservoir sera muni d’une 
pompe électrique avec compteur de litres.  Le boyau de remplissage sera situé à l’extérieur du bâtiment et 
sera remisé après utilisation dans un casier verrouillable.  Ce casier fabriqué en acier renfermera 
également la pompe électrique et la valve de remplissage du réservoir.  Il sera fixé à un des murs du 
bâtiment. 

L’autre réservoir, d’une capacité de 500 gallons, servira à l’entreposage temporaire des huiles usées.  La 
sortie de vidange sera accessible de l’extérieur pour faciliter l’accès à la compagnie de récupération.  
L’huile usée sera introduite dans le réservoir à partir d’une pompe localisée à l’intérieur du bâtiment.  
L’huile usée proviendra des huiles de vidange des engins de chantier et du matériel roulant. 

þ L’aire de stationnement des machines 

L’aire de stationnement des machines est située à proximité de l’atelier.  Elle est clôturée et n’est 
accessible que par une porte munie d’un verrou. 

Quotidiennement, au terme des activités de conduite, les engins devront y être remisés afin de prévenir le 
vol et le vandalisme.  L’enclos devra être éclairé. 

þ Aires extérieures de travaux pratiques 

La réalisation des activités d’apprentissage nécessite l’accès à des terrains possédant des caractéristiques 
qui favorisent l’acquisition des compétences visées.  La situation idéale serait de réunir en un seul lieu 
l’école et les aires de travaux pratiques.  Cependant, il est impératif que l’école possède dans son 
environnement un site qui permet à tout le moins la pratique des manoeuvres de base.  Ce sera le site 
école. 

Pour la réalisation de travaux de chantier, tels la construction d’infrastructure, les élèves devront avoir 
accès à un site naturel.  Ce site naturel devra être le plus rapproché possible de l’école et de ses 
infrastructures, de façon à limiter les temps de déplacement des enseignants et des élèves ainsi que les 
dépenses générés par ces déplacements.

- 55 - 



 

De plus, l’éloignement du site naturel entraînera la nécessité d’y aménager certains services de base 
essentiels. 

L’un et l’autre sites devront respecter les conditions suivantes : 

¾ il devront être éloignés des zones habitables; 
¾ ils seront constitués de lots contigus; 
¾ ils seront exempts d’obstacles aériens tels que lignes de transmissions par exemple; 
¾ ils devront être exempts d’obstacles souterrains :  une nappe phréatique trop haute constituerait par 

exemple un défaut majeur; 
¾ Les activités qu’on envisage organiser ne doivent contrevenir à la réglementation environnementale à 

l’égard des lieux; 
¾ Les mêmes réserves doivent être observées en regard des tolérances municipales en matière de 

pollution sonore. 
Outre ces critères communs aux deux sites, il faudra tenir compte des critères particuliers à chacun, 
critères qui diffèrent en raison du type d’activités qu’on y planifiera. 

þ Le site-école 

Cette aire de travaux pratiques servira à l’apprentissage des manoeuvres de base de plusieurs modules de 
connaissances particulières.  Ce site présentera les caractéristiques suivantes : 
− une superficie d’au moins 80 000 mètres carrés; 
− la proximité de service de transport et d’hébergement; 
− une surface plane, bien drainée et préférablement d’une texture sablonneuse; 
− un terrain exempts de cours d’eau. 

Cette aire devra être accessible de l’atelier et être attenante à l’enclos destiné à remiser les engins.  Une 
route pouvant être empruntée par les différents véhicules devant normalement se rendre sur un chantier 
devra traverser le site.  Un système d’éclairage devra être installé en prévision de l’accueil de plus d’une 
cohorte annuellement. 

þ Le site naturel 

L’élève passera plus de la moitié du temps au programme sur le site naturel.  Les compétences 
particulières y seront acquises.  Le choix d’un site naturel devrait être guidé par les considérations 
suivantes : 
¾ La superficie devrait être d’environ 240 000 mètres carrés. 
¾ Le terrain devrait présenter des conditions géotechniques diversifiées :  variété de types de sols, 

obstacles naturels tels que souches, roches, des sections de terrain avec pentes, des sections à drainer, 
etc. 

¾ La présence à proximité d’un banc d’emprunt pour l’approvisionnement en gravier. 
¾ La possibilité d’établir un tracé de deux à trois kilomètres d’emprise de chemin pour la construction. 
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Des routes de gravier étant nécessaires pour réaliser certaines activités avec la niveleuse, la présence sur le 
terrain de quelques kilomètres de routes gravelées sera un avantage non négligeable. 

Si le site naturel est éloigné des autres lieux d’apprentissage ci-haut mentionnés, il faudra prévoir les 
aménagements suivants : 

¾ un enclos pour le stationnement des machines; 
¾ une toilette chimique; 
¾ un mini-garage pour l’entretien et la réparation des engins; 
¾ une roulotte stationnaire. 

þ Roulotte stationnaire 

La roulotte stationnaire renfermera les locaux suivants : 

− Une remise :  D’une superficie  de 9 m2 où seront emmagasinés le matériel, les filtres et les huiles 
servant à l’entretien et à la réparation des engins, cette remise sera tempérée à l’aide d’un système 
de chauffage au propane.  La remise pourra être munie d’un établi sur lequel sera fixé un étau. 

− Une salle de réunion :  Cette salle polyvalente d’une superficie de 21 m2 servira tantôt de classe, 
tantôt de salle de repos, tantôt de salle à dîner.  Les appareils électroménagers qu’on pourrait y 
installer seraient alimentés par une génératrice portative.  Ce local pourrait être chauffé soit à 
l’électricité, soit au gaz propane. 

− Un bureau :  Ce local d’une superficie de 6 m2 est destiné au personnel enseignant qui y élaborera 
ses stratégies d’enseignement et qui accueillera élèves et intervenants pour résoudre certains 
problèmes individuels.  Un bureau, un classeur et des tablettes y seront aménagés.  Le local sera 
éclairé et chauffé. 

3.5 Investissements nécessaires pour la mise en oeuvre du programme 

Cette section vise à déterminer, au profit des responsables des organismes scolaires intéressés, quels 
investissements seront nécessaires pour l’aménagement ou le réaménagement des lieux. 

Les caractéristiques principales du programme sont les suivantes : 

− Le programme est conçu pour la formation de base de débutants, et de débutantes; il est toutefois 
applicable aux besoins de formation en recyclage et en perfectionnement de la main-d’oeuvre en 
emploi; 

− Le programme est entièrement refondu et tient compte des nouvelles compétences et des nouvelles 
techniques suivantes : 

• la situation au regard du métier et de la démarche de la formation; 
• l’application de la technique de base : 

− le nivellement au laser; 
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• les explications sur les techniques de compactage et d’épandage des enrobés : 
− les compacteurs; 
− les épandeuses-profileuses; 

• l’ensemble des activités constituant les compétences générales sont réalisées soit à l’intérieur de 
 l’école, soit sur une aire extérieure de travaux pratiques; 

− le programme de conduite d’engins de chantier est d’une durée de 1095 heures et comporte 
l’apprentissage de la conduite de six machines différentes comparativement aux anciens programmes 
qui comprenaient une machine par programme; 

− Si le programme opère sur un double horaire, l’aire extérieure de pratique (Sé) devra être équipée d’un 
système d’éclairage pour l’horaire de soir.  Le coût de ce système s’élève à environ 200 000,00  $ 

− pour réaliser les activités liées à l’apprentissage de compétences particulières, un site naturel (Sn) sera 
nécessaire.  

Finalement notons que les propositions d’aménagement des lieux nécessaires au programme actuel 
totalisent dans ce guide 460 mètres carrés pour le bâtiment en plus de 321 000 mètres carrés pour les aires 
extérieures de stationnement et de pratique. 
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4. Ressources humaines 

4.1 Présentation 

La réussite de la mise en oeuvre du programme dépend en grande partie de la qualification et de 
l’expérience professionnelle du personnel enseignant.  Toutefois, en plus du personnel enseignant, il sera 
parfois souhaitable de recourir aux services de techniciennes et de techniciens ou de spécialistes. 

Cette partie du guide rappelle certaines données à considérer au moment de la sélection du personnel ou au 
moment de l’attribution des tâches au personnel déjà en place.  Elle détermine également les domaines 
dans lesquels il serait recommandé de proposer des activités de perfectionnement. 

Cependant, le présent guide ne sert à établir en aucun cas des rapports élèves-enseignant, car ils sont sujets 
à changement. 

4.2 Qualifications professionnelles 

Pour former une bonne équipe de personnel enseignant, on devrait tenir compte de l’équation entre les 
caractéristiques des modules du programme et les variantes de l’expérience acquise dans la profession. 

De façon générale pour l’engagement du personnel, cinq années d’expérience en industries et des aptitudes 
pour l’enseignement des modules du programme sont recommandées. 

Dans tous les cas, nous avons besoin de personnel possédant du «leadership». 

En outre, les habiletés personnelles suivantes sont souhaitables : 
− la capacité de s’exprimer clairement et de communiquer; 
− la polyvalence; 
− le sens de l’organisation et de la planification; 
− la capacité de diriger une équipe de travail; 
− la capacité de superviser des activités; 
− la disponibilité; 
− la capacité de se perfectionner; 
− l’esprit d’équipe; 
− l’habileté manuelle; 
le goût du travail extérieur.  

De plus, l’affectation prioritaire du personnel enseignant dans son champ de compétence constitue un 
élément additionnel d’assurance de qualité d’enseignement. 
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4.3 Perfectionnement 

Les projets de perfectionnement du personnel doivent être compatibles avec les activités d’enseignement 
prévues pour atteindre les objectifs prescrits au programme. 

Pour le programme Conduite d’engins de chantier, les thèmes prioritaires de perfectionnement ont trait à 
l’évolution technique des divers types d’engins de chantier. 

Les commissions scolaires ont la responsabilité d’affecter les sommes prévues aux conventions collectives 
des enseignants au chapitre du perfectionnement.  la loi favorisant le développement de la main-d’oeuvre 
fait aussi obligation aux commissions scolaires d’affecter à la formation 1 % de leur masse salariale. 

4.4 Besoins de personnel 

Durant l’enseignement des modules du programme, il est utile et souhaitable d’aller chercher 
ponctuellement une expertise venant de personnes ayant une bonne expérience de l’industrie de la 
construction. 

Le personnel des associations patronales et syndicales des industries est généralement très ouvert à ce type 
d’approche.  Ces rencontres de spécialistes sont une bonne prise de conscience par l’élève de la réalité du 
milieu de travail et de ses exigences.  Par ailleurs, c’est une occasion de mise à jour de connaissances de 
l’enseignante ou de l’enseignant et un moyen de valider son enseignement. 

Il serait avantageux d’organiser de telles rencontres avec des spécialistes en nouvelles technique relative à 
la conduite d’engins de chantier.  Divers représentants et distributeurs manufacturiers en engins de 
chantier pourraient aussi être invités.  Ces derniers peuvent organiser des visites industrielles.  Ils sont en 
contact continuel avec le milieu, sont d’excellents communicateurs et, souvent, possèdent du matériel 
didactique et technique à l’avant-garde. 

Des personnes ressources provenant de divers organismes tels que la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail, la Commission de la construction du Québec, le ministère de l’Environnement du 
Québec, le ministère de l’Éducation du Québec, les associations patronales et l’Association des 
constructeurs de routes et de grands travaux du Québec, etc. pourraient aussi être invités à animer des 
rencontres d’information. 

De plus, outre le personnel enseignant, les services d’un mécanicien ou d’une mécanicienne doivent être 
retenus. 

La mécanicienne ou le mécanicien est requis pour l’entretien et la réparation des engins de chantier tout au 
long des activités d’apprentissage.  Cette personne devrait préférablement posséder dix à quinze années 
d’expérience.  Elle devrait démontrer une bonne capacité de communication et faire preuve de leadership.  
L’écoute des besoins de l’industrie, le dynamisme et l’intérêt au travail devraient être des qualités 
recherchées. 
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4.5 Attributions caractéristiques du personnel enseignant 

En vertu du régime pédagogique et de la convention collective, et afin de favoriser l’atteinte des objectifs 
du programme, il est suggéré d’utiliser au maximum les ressources additionnelles (fractions de postes 
d’enseignement) consenties par le MEQ pour l’évaluation des apprentissages. 

À cette fin, il y a lieu de dresser la liste suivante des attributions caractéristiques propres au programmes, 
soit : 

− l’évaluation des apprentissages; 
− la rédaction de documents pertinents; 
− l’encadrement et la récupération pour les élèves en difficulté ou ayant des échecs; 
− le perfectionnement du personnel enseignant prévu au calendrier scolaire; 
− l’assistance au placement des sortantes et sortants, la relance des diplômées et diplômés et de leurs 

employeuses ou employeurs; 
− les rencontres de coordination au sein du département. 

− les rencontres de coordination au sein de l’école, du centre de formation ou de la commission scolaire; 

− la gestion de l’équipement, des outils, des matières premières et du matériel didactique; 

− l’information scolaire et la promotion de la profession. 
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5. Modes d’organisation  

5.1 Présentation 

Cette partie du guide propose des suggestions visant à faciliter l’organisation d’un certain nombre 
d’opérations préalables à la formation, notamment la promotion du programme, l’organisation sur le plan 
pédagogique et le recrutement des effectifs scolaires jeunes et adultes.  Elle touche aussi aux particularités 
du dispositif d’enseignement. 

5.2 Choix des modes d’organisation 

5.2.1 Modules 

Afin d’aider au choix des modes d’organisation appropriés, le tableau de la page suivante dresse la liste 
des modules du programme en indiquant les renseignements suivants : 
− le code SESAME; 
− le numéro de chaque module et son titre; 
− la durée du module et le nombre d’unités qui seront portées au dossier de l’élève. 

La durée de chaque module est évaluée d’après les heures à consacrer aux activités d’apprentissage, 
d’intégration, d’évaluation formative et de sanction.  Elle comprend aussi le temps requis pour les activités 
d’enrichissement ou d’enseignement correctif. 
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5.2.2 Logigramme 

Le logigramme de la page 66 présente, sous forme de graphique, une organisation logique de l’ensemble 
des modules qui favorisera un apprentissage cohérent du métier par les élèves.  Ce logigramme doit 
respecter certaines contraintes d’organisation, notamment le nombre d’heures d’apprentissage au cours de 
chaque semaine, de chaque semestre ou d’une année. 

Dans le logigramme la majeure partie de la théorie est vue en début de programme suivie par les modules 
de manoeuvres de base.  Le logigramme offre beaucoup de latitude quant à la dispense (dans l’horaire) des 
modules de compétences particulières, ceci dans le but d’agencer les machines et leur disponibilité aux 
élèves en formation.  Notons que si on accueille deux cohortes annuellement, soit 24 élèves, il y aura 
chevauchement des deux cohortes pour une partie du programme. 

Les contraintes suivantes ont été retenues. 

− Le programme de conduite d’engins de chantier a été développé avec l’optique de réaliser certaines 
activités de compétences particulières en situation réelle de terrain.  Ainsi, 240 heures de formation 
seront réalisées sur le site-école alors que 630 heures seront réalisées sur un site naturel.  Le tableau de 
la page 67 présente par module la répartition des heures à être réalisées sur ces deux aires extérieures 
de travaux pratiques.  

− Le tableau donne également la répartition des heures d’utilisation des machines par module.  Ce 
renseignement permet de prévoir le parc d’engins nécessaires pour donner la fomation prescrite par le 
programme. 

− L’utilisation des machines pour réaliser des activités sur les aires de travaux pratiques est limitée dans 
le temps, soit idéalement de la fin mars à la fin novembre. 

− Certaines compétences générales doivent être complétées avant d’entreprendre les compétences 
particulières tel que démontré dans le logigramme. 

− Compte tenu des investissements élevés requis pour l’achat d’engins de chantier, chaque centre devrait 
accueillir deux groupes annuellement. Pour ce faire, un chevauchement des deux cohortes aurait lieu.  
Aussi, l’aire extérieure de travaux pratiques devra être éclairée pour l’équipe de soir. 

− Pour les activités sur le site naturel, deux quarts de travail seront nécessaires.  Pour ce faire, la période 
estivale où la durée du jour est la plus longue sera mise à profit.  L’horaire suivant pourraient être 
envisagé :  première cohorte de 5 h 00 à 13 h 00; deuxième cohorte de 13 h 00 à 21 h 00. 

En conclusion, l’idéal demeure l’accueil d’un groupe de douze élèves annuellement car les horaires sont le 
jour seulement, l’aire extérieure de pratique n’a pas à être éclairée et on n’a pas à louer d’autres machines, 
etc. 
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Logigramme de la séquence d’enseignement 

 
 

Semaine 
MODULES 

 
 

Heure/
semaine

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1                     40 

2       C P N CP B       N   40 

3       C P N CP B       N   40 

4       C P N CP B       N   40 

5       C P N CP B       N   40 

6       C P N CP B       N   40 

7       C P N CP B       N   40 

8       C P N CP B       N   40 

9       C P N CP B       N   40 

10       C P N CP B       N   40 

11       C     P CP P B      40 

12       C     P CP P B      40 

13       C     P CP P B      40 

14       C     P CP P B      40 

15       C     P CP P B N     40 

16       C     P CP P B N     40 

17       C     P CP P B N     40 

18       C     P CP P B N     40 

19       C     P CP P B N R N   40 

20                N R N   40 

21                N R N   40 

22                N R N   40 

23                N R N   40 

24                N R N   40 

25                N R N   40 

26                 R N   40 

27                 R N   40 

28                     15 

Totaux 15 30 60 45 30 15 75 75 75 60 75 75 60 90 90 75 60 60 15 15 1095 

Légende = c : Chargeuse 
 P : Pelle 
 N : Niveleuse 
 CP : Chargeuse-pelleteuse 
 B : Bouteur 
 R : Rouleau compacteur 
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Répartition des heures par site et par engin 
pour les modules de compétences particulières 

MODULE DURÉE 
Chargeuse 

 
Chargeuse- 
pelleteuse Bouteur 

 
Pelle 

 
Niveleuse 

 
Rouleau TOTAL 

No heure Site 
école 

Site
nature

l 

Site 
école 

Site
nature

l 

Site
école 

Site
nature

l 

Site
école 

Site
nature

l 

Site
école 

Site 
nature

l 

Site 
école 

Site
nature

l 

Site
école 

Site 
naturel

7 75 30 45          30 45 

8 75       43 32     43 32 

9 75         45 30   45 30 

10 60   33 27         33 27 

11 75     30 45       30 45 

12 75       0 75     0 75 

13 60   0 60         0 60 

14 90       8 82     8 82 

15 90     8 82       8 82 

16 75         3 72   3 72 

17 60           25 35 25 35 

18 60         15 45   15 15 

TOTAL 
Par 
site 30 45 33 87 38 127 51 189 63 147 25 35 240 630 

 Par 
engin 75 120 165 240 210 60 870 

 

 
D’après le tableau ci-haut, les heures d’utilisation des machines pour la durée du programme sont les suivantes : 
− chargeuse :  75 heures; 
− chargeuse-pelleteuse : 120 heures; 
− bouteur : 165 heures; 
− pelle hydraulique :  240 heures; 
− niveleuse :  210 heures; 
− rouleau compacteur :  60 heures. 
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5.2.3 Critères d’admissibilité 

Les conditions d’admission proposées correspondent aux exigences des entreprises et à la réalité du 
marché du travail. 

Outre les exigences minimales requises, les critères d’admissibilité sont ceux de tout programme menant 
au diplôme d’études professionnelles (DEP), tels que définis par le règlement sur le régime pédagogique, 
catégorie de préalable 2. 

On retrouve également comme critères de sélection : 
− des habiletés psychomotrices : 

• utilisation d’outils, d’appareils et d’instruments spécialisés; 
• degré de coordination (yeux, mains, pieds); 

− des habiletés perceptuelles : 
• habiletés visuelles; 
• habiletés olfactives; 
• habiletés auditives; 

− des attitudes : 
• souci de la qualité et de la production, esprit d’équipe; 

− des habitudes: 
• automatismes physiques et mentaux. 

5.3 Promotion du programme 

Il est suggéré au personnel des services d’orientation et des services d’accueil et d’aide, ainsi qu’au 
personnel responsable des séances d’information scolaire et professionnelle, d’utiliser le documents 
intitulé Rapport d’analyse de la situation de travail afin de faire connaître le métier et la formation en 
conduite d’engins de chantier.  Les commissions scolaires et les établissements d’enseignement doivent 
concevoir un plan de recrutement d’effectifs et de promotion du programme. 

5.4 Dispositif d’enseignement 

5.4.1 Particularités 

Les connaissances, les habiletés et les méthodes de travail inhérentes aux tâches et aux activités 
d’apprentissage de cette formation ont été définies dans le programme d’études.  Elles sont nécessaires au 
développement des compétences générales et particulières pour l’exercice du métier d’opératrice ou 
d’opérateur d’engins de chantier. 

- 68 - 



 

Cependant, une partie seulement des objectifs du programme de formation peut être réalisée dans un 
centre de formation.  Il s’agit de l’acquisition des connaissances générales et du développement des 
habiletés pour les méthodes de travail liées à la vérification, à l’entretien, à la conduite et aux manoeuvres 
de base de l’opération de la machine impliquée :  le bouteur, la niveleuse, la chargeuse, la chargeuse-
pelleteuse, la pelle hydraulique et, finalement le rouleau compacteur. 

Les autres compétences particulières seront développées sur le site naturel du centre de formation.  Ces 
activités d’apprentissage pour le développement de ces compétences doivent être réalisées sur un terrain 
présentant les caractéristiques appropriées à la réalisation des travaux liées à l’exercice du métier 
d’opératrice ou d’opérateur d’engins de chantier.  Il s’agit notamment des activités d’apprentissage liées à 
la préparation de terrain (essoucher, épierrer, drainer le terrain, etc.), à la construction d’infrastructures 
(profiler une sous-fondation d’infrastructure, construire des fossés, étendre et niveler les matériaux de la 
fondation d’une infrastructure, etc.), à la réparation et l’entretien des routes et des ouvrages (nettoyer des 
fossés, réparer une section de route, réparer une surface de roulement et les accotements d’une route, 
réparer la surface d’un ouvrage, etc.) 

5.4.2 Modalités d’organisation de la formation pratique 

Les particularités d’organisation de la formation pratique en conduite d’engins de chantier obligent à être 
créatifs.  Il est nécessaire de sortir en dehors du milieu traditionnel de formation afin de trouver des 
solutions originales pour l’apprentissage de ce métier.  On doit également s’assurer que la formation soit 
de qualité et répondre aux attentes de monde du travail qui exige une main-d’oeuvre qualifiée et 
compétente. 

Suite aux études de différents scénarios, le dispositif de formation qui a été retenu est la réalisation d’une 
partie de la formation en milieu scolaire et de l’autre partie sur un site naturel. 

En milieu scolaire, l’école assure la formation professionnelle initiale et technique et développe les  
compétences de base.  Sur le site naturel, les compétences particulières du programme de formation qui 
correspondent aux tâches du métier sont développées en réalisant de véritables travaux de génie. 

La répartition des enseignements est présentée ci-après : 
− connaissances pratiques en classe et en atelier :   225 heures 
− formation pratique en milieu scolaire :  240 heures 
− formation pratique sur un site naturel :   630 heures 
 Total :   1 095 heures 
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