


La forCt québécoise reprCsente 2% du patrimoine forestier de la planete et 
constitue une source de matière première qu’on transforme en une multitude 
de produits. Mais malgré l’importance Ccoiioiiiique de l’industrie de I’aiiiénagc- 
ment Forestier pour le Québec, différentes Ctudes indiquent des difficultés à 
attirer les jeunes aiix métiers de la forit. La main-d’ceuvre forestière est vieillis- 
sante et peii valorisée auprès du domaine foresticr et de la popnlatioii en 
général, notainment eii ce qui a trait aux métiers pliis traditionnels de par leur 
c a r a c t h  maiinel. Cette situation SÇ traduit donc par des difiicnltés de recrute- 
ment de personnel qualifié pour les entreprises du  secteur ainsi que par nn 
roulemcnt élevé de leur niaiii-d’ceuvre. 

Pour tenter d’apporter des éléments de changement à cette situation de pliis en  
pliis problématique, le Comité sectoriel de maiii-d’ceiivre en aménagement 
forestier (CSMOAF) a mis sur pied un projet de reconnaissance professionnelle 
des travailleurs forestiers, un procrssus par lequel oii certifie les compétences 
professionnelles d’un travailleur acquises ct démoiitrCes en situation de travail. 
Mais au-delà de l’attestation que la reconnaissance professionnelle procure aux 
travailleurs, elle vise aussi à ce que leurs métiers soient eux-m&mes mieux recoii- 
nus r n  faisant rii sorte que les gens ne s’improvisent plus travailleiir Forestier. 
Le mode de formation privilégié pour concrétiser l’ensemble du processus de 
reconnaissance professionnelle est le compagnonnage, un mode de transfert des 
techniques rt des connaissances liées à un métier qui dépend essenticllenient dr 
la capacité du coiiipagiioii à traiismcttre soii savoir, soli savoir-faire et soii 
savoir-être au travailleur. 

À l’heure actuelle, l’expérience réalisée auprès des dCbroussailleiirs permet de 
dégager plusieurs impacts positifs liés à la reconnaissance professionnelle, tant 
sur les conditions de travail que sur la valorisation du  métier. Noiu ohsrrvons à 
priori quc le compagnoiiiiagc contribue à la rétention et aii maintien de la 
main-d’ceii\-re au sein d’une iiiinie entreprise. Eii offrant un encadrement 
adapté et structuré aiix besoins des travailleurs, ceux-ci augmentent notaninient 
leur production et font ainsi de meilleures paies. A long terme, nous souhaitons 
qiic ces impacts aient une iiicidriice sur l’attrait des jciines envers Ir secteur de 
I’améiiagcment forestier. Par ailleurs, dcs projets similaires à celui réalisé auprès 
des débroussailleurs devraient étrr réalisés au cours des prochaines années pour 
les différents métirrs de la forêt 
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La forêt québécoise représente 2% du patrimoine {orcsiier de la planète er 
constitue depuis fort longtemps une source de niatii-rc preiiiièie qu’on trdiis- 
fbrmc en iine multitude de produits. Le scneiir des produits fkrestiers demeure 
d’ailleurs parmi les principaux secieiirs industriels québécois; en fait, la transror- 
iiiatioii du  bois est la seule et uiiiqiie activité maiiufacturi5re dans quelque 153 
inuiiicipalii6s qutb&coises. En tcriiies d‘emplois, I’iiidusirie foresti2re procure à 
elle seule iin emploi direct à pliis de 90 000 Québécois et iin ciiiploi indirect 
à des dizaines de milliers d’autres travailleurs (A4z?zirt&c dw Rcsrouwcr natuvcllcr 
2002). 

A ia hase de ce secteur fcoiiomique, se tr«u\:c I’aménagenient forestier; au 
sciis de 13 h i  sur les forêts, I’aiiiénageniciit forestier comprend <<l’abattage 
et la récolte dc bois, l’implantation et I’entreiieii d‘infrastructures, l’exécution 
d e  traitcmeiits sylvicoles y compris le rrboiseiiicnt et l’usage du feu, la répres- 
sion des épidémies d’iiiscctes, des maladies crypiogaiiiiques ct  de la végétation 
concurrente, de même qur  toute autrc activité ayant un effet s i r  la productivité 
d‘uiir aire forestière,, (C;ouvcrncmc?zt du Québec 2000). L‘envergure et la 
coniplcxiif drs activités qui composent I’ainfiiagcnient foresiirr ainsi que la 
difftreiicc fondanientalc d’avec les activités de transformation du bois propre- 
nient dites en font donc unc industrie distincte. Crttc industrie sous-jacente 
est toutcfois plus récente que I’iiidustric forcstièrc au seiis large puisque sa 
pratique intensive remontc à toutes lins utiles aux années 1980. 

Malgré l’importance économique de l’industrie de I’aiiiéiiagcmeiit tiircstier 
pour la province, différentes érudcs indiquent qu’ellc éprouve des difficultfs 
à attirer les jcunes aux niétiers de la foret. Notamment, la majorité des institu- 
tions d’eiiseigiiement offrant des options lii.es à I’aniéiiagenieiit Corestier, qiic 
ce soit  au  niveau secondaire, cdlégiai ou universitaire, oiit subit des baisses de 
clicntèle relativement importantes au coiirs des dernii.res années, baisses qui 
tendciit à se maintenir. Par ailleurs, les jei inc qui ne suivent pas la voie de 
la rcirinatioii scolaire et entrent directenient sur Ic niarché du  travail, qui 
composent une proportion importante de la relève de travailleurs kiresticrs, 
sont également beaucoup moins nombreiix à se diriger vers le srcteur de 
I’aniénagenieiit forestier. 

Dans un contexte où la inaiii-d‘muvre en général sc fait de pliis en pliis rarc en 
raison du  vieillissemeni de la population québécoise, cettc industrie a donc d u  
mal à tirer son épingle du  jeu. La niaiii-d‘oruvrc forestière rs t  vieillissantc et 
peu valorisée auprès du doniaine forestier rt de la population cn général, nota- 
ninient rn ce qui a trait aux métirrs plus traditionnels de par leur caractère 
manuel. Cette situation se traduit par dcs difficultés de recrutement de person- 
nel pour les entreprises de l’industrie de I’ainhagenieiit forestier ainsi que par 
un roiilenient i.Icv6 de leur main-d’oruvre. 

Uiic ciiqu6tc menée auprès d’employés et d’cntrepriscs du  secreur de I’amC- 
nageinciit forestier en 1999-2000 (Kouliaiie 2002a) démontre qu’un déplace- 
incnt de la population cies travailleurs s’est effectiveniciit cffcctué vers la classe 
d’ige des 40 à 49 ans rt, dans nnc ïnoiiidre mesure, vers cellc dcs 50 à 59 ans, 
alors quc la proportion dc travailleurs âgés cntrc 30 ct 39 ans a pour sa part 
diminué par rapport à la prcniière Cdition de cette enquète, eii 1994. Par 
ailleurs, toujours selon I’eiiquêic de 1999-2000, 7110 des entreprises spécialisfes 

sylvicoles non cmniiicrciaus, 48% des grouperncnts forestiers et 44% 
atives rorcstièrcs, irois joiicurs importants dans I’iiid 

d e  I’ainénagciiieiit forestier; perccvaient des difficultfs sigiiificatiws 
concerne Ic rccrutcment de travailleurs pour réaliser leurs trdvaiis 
commerciaux. Bref, il es1 de la plus grande importance dc posa d 
les actions néccssaircs afin de niodiiier les perccpiioiis face aux 
ci ainsi rclancer le dynamisme dç cctte iiidiistric. 
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Au Québec, avcc la niécanisatioii de plus en plus généralisée des opérations 
forestières, les niétiers d‘abatteur manuel, de débroussailleur et de planteur sont à 
toutes fins utiles les seuls dans le domaine Soresticr qui soient demeurés essentielle- 
ment manuels. Malgré cela, selon le Diagnostic sectoriel de main-d‘utuvre en am& 
nagement forestier réalisé en 1996 (Bel Deaan, Musé c t  Asuciér iY96), ces trois 
niétiers regroupaient au monieiit de l’étude près de 80 94 de la niain-d’auvre en 
aménagement forestier. Or, on constatait également qu’une part importante des 
entreprises forestières réalisant des activités qui nécessitent l’embauche d‘abatteurs 
manuels et de débroussaillcurs, ne réussissait pas à combler tous leurs postes 

Cette situation est la conséquence d’un ensemble de facteurs qui caractérisent 
actuellement les métiers forcsticrs eaditionnçls. D’abord, les activités de reboisç- 
ment, d‘éclaircie précommerciale e t  de dégagement de plantation sont des activités 
saisonnières qui se ripartissent cssentiellemçiit entre le printemps et le début de 
l’hiver, de sorte qu’il SC crée d‘entrée de jeu une compétition avcc les autres 
secteurs d’activités qui ne présentent pas cette contrainte de saisoiinalité de I’ein- 
ploi. Seul l’abattage manuel peut s’étendre sur une p l u  longue période de l’année, 
la neige et le gel du sol affectant de façon moindre cette activité. Par conséquent, 
pour prolonger leur saison de travail, une majorité de travailleurs vont diversifier 
leurs activités, débutant souvent par Ic reboisenient pour ensuite réaliser des acti- 
vités de di-broussaillage telles que l’éclaircie précoinmerciale et le dégagement de 
plantation; une proportion moins importante d‘entre eux vont enfin ajouter I’a- 
battage manucl à leurs activités pour terminer leur saison. Bien que l’on retrouve 
aussi un certain nombre de travailleurs qui n’exercent que le métier de débrous 
sailleur ou  encore celui d’abatteur niaiiuel, la situation est beaucoup nioins 
fréquente dans le cas du reboisement étant doriné la courtc phiode de travail asso- 
ciée à cette activité. Aussi, les personnes qui ne font que du  reboisement sont 
gC-néralement des étudiants, qui occupent cet emploi à la fin de leur année scolaire. 

Outre la saisoiiiialité, les métiers forestiers plus traditionnels se caractérisent égale- 
ment par wie rémunération forfaitaire; les travailleurs sont ainsi rémunçrés en foiic- 
tion de leur production journalière, que ce soit en nombre de plants reboisés, 
d’hectares traités ou  en volume de bois récolté. Cet aspect contribue par ailleurs à 
faire en sorte que plusieurs jeunes hésitent à se lancer dans ces métiers, puisque ce 
n’est qu’après un apprentissage relativement long sur le terrain que les travailleurs 
arrivent à tirer un revenu intéressant de lçur emploi. En outre, les territoires où 
sont effectués les travaux sont généralemçnt éloignés des villes et des villages, 
impliquant dans certains cas I’hébcrgemeiit en camp forestier et de ce fait, 
l’éloignement de sa famille. Quant aux frais associés à ces déplacements en forêt de 
même qu’h I’tquipçiiient requis pour y travailler, ils sont la plupart du  temps 
assuniés directement par le travailleur, ce qui constitue une autre barrière à I’entrk 
pour les jeunes intéressés par Içs métiers forestiers traditionnels. 

Le secteur forestier est donc aux prises avcc un manque réel de rclèvç qui sc 
traduit par l’augmentation continue de la moyenne d’âge des travailleurs. Qui plus 
est, les entreprises sont aftiçctées par Lin roulement constant de leur personnel, qni 
recherche toujours de meilleures conditions de travail en se déplaçant d’une cntre- 
prise à l’autre. Mais si la main-d‘rruvre est difficile à trouver, la main-d’muvre 
qualifiée l’est d‘autant plus; en effet, les gens qui travaillent en forh  sont géiiérale- 
ment peu scolarisés et la plupart ont appris leur métier directement en entreprise. 
Le choix qu’ils ont fait pour les métiers forcstiers t r a h i t  soiivent leur attirance 
pour les tâches plus manuelles et ils sont peu enclins aux formations en milieu sco- 
laire. Bien quc l’on retrouve parmi ceux-ci bon nombre de travailleurs 
tés et coiiipétçiits, cette réalité a 6galement comme coiisiiqueiice de din 
exigences des employeurs à l’égard des conditions d’embauche, de s 
personne peut s’improviser travailleur forestier sans iiécessairciiient a\ 
habiletés ou  I’intérét requis. L‘image des métiers de la forêt s’en t 
séquemniçiit ternie, la perception générale étant à l’effet qiie ce 11 
*vrais), métiers. 
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Pour teiiter d‘apporter des flémeiits de changcnicnt h cettc situation de plus 
eu plus prohlfinatique, le Coniité scctoricl de niain-d’eumc CIL aiiiéiiagement 
forcsticr (CSMOAF), un organisme dc concertation créé pour coiiccvoir ct 
facilitcr la rfalisatioii dc stratfgics d e  dévcloppenieiit et dc mise cn valeur de 
la nraiii-d’muire dc I’iiidustric quéùécoisc dc I‘anifiiagcnicnt forestier, s’est 
penché sur diicrscs aieiiues. Dans le Diagiiostic scctoricl de 1996, Ics tra- 
vailleurs admettaient que I‘imagc qui était projctcc par rapport aua coiiditioiis 
de travail du  scctcur ii’itait pas kiin de la réalité. Or, ils ajoutaicnt également 
que si Ic travail ftait dur, il ii’eii ftait pas moiiis satisfaisaiit pour ccus qui eii 

aiaicnt I‘haùitudc; eii géiiCral, Ics travaillcurs kiresticrs adorent effectivement 
lcur métier ct le sciitiniciit de lihcrtc qui s’y rattache. Cepciidant, Ics jeunes 
manquciit d’ciicourageiiieiit à euvrer  dans cc secteur, particuliiircment du fait 
que  les activitis sont irrégulitrcs ct Ics couditions physiques de travail rclative- 
nicnt dures. Les fils des travaillcurs forcsticrs iic sont pas toujours encouragés à 
prcndrc la rclève de leurs pfrcs, qui Ics incitent plut& à poiirsuivrc des étudcs 
et à faire carriiire aillcurs. 

Tous ces constats ont aincné le CSMOAF à situer la prohlématique à deux 
niveaux : Ics conditions propres au travail et la valorisatioii glohale des métiers 
forcsticrs traditioniiels. Eii tant qu’organismc dc dfveloppcinent dc la main- 
d’ceuvrc, il ftait plus dans Ic champ d’action du CSMOAF d’aùordcr la problf- 
matique sous l’angle de la valorisatioii. Pour cc faire, I’uiie des avcnucs rcteiiues 
fut ccllc de la formation, et plus particuli5rcinent de la formatioii coiitinue. En 
effet, Ics mfticrs dc la foret ciigent I‘acquisitioii de coniiaissaiiccs et d‘hahilctés 
triis spécifiqiics. Ccpciidant, l’une des raisons pour laquelle ces métiers iie sem- 
hlciit pas reconiius à leur juste valeur dans le milicu forestier et dans la socifté 
cn géiifral est quc la grandc majoritf dc ceux qui les pratiquent, tcl que nicn- 
tioiinf plus haut, ont fait leur apprcntissagc en eiitrcprisc et ii’oiit iii diplônie, 
ni autre rcconiiaissaiice officiellc de leurs conipétciices professioiinclles. Lc 
CSMOAF a donc iiiis sur pied uii prcijet de recoiinaissaiice pi-ofcssionnelle 
dcs travailleurs forcstiçrs afin de pallicr ccttc situatioii. 

3.1 La reconnaissance professionnelle des travailleurs forestiers 

»ails Ic prCsent contcxtc, la recoiinaissaiice professioniicllc coiisistc en un 
processus par lcquel les compftcnccs professioiinelles d‘un travailleur forestier, 
acquises ct démoiitrées en situation de travail, sont certifiées sur la hase dc 
iiornies profcssionncllcs ftahlics par I‘iiidustrie de I‘amfnagemciit forcsticr du 
Quéhec (CSMOAF 2001ù). Cette rcconiiaissancc visc à formaliser les compé- 
tcnces nécessaires à I’uiic ou I‘autre des fonctioiis liées à un métier. Pour hfnC- 
ficicr d‘une telle recoiiiiaissaiice, le moycn privilfgié cst la certification profes- 
sionnelle, qui attcstc quc Ic travaillcur possède ùicn les qualifications requises 
pour cxcrcer son métier. Mais aii-dclà dc l’attestation quc la reconnaissance 
profcssionncllc procure aux travailleurs, cllc visc aussi à cc quc leurs métiers 
soierit eux-memes mieux rcconnus en faisant en sorte quc les geiis ne s’inipro- 
viscnt plus travailleur forcsticr. Le modc dc forinatioii qui cst privilégif pour 
coiicrftiscr I‘ensemùle du proccssus dc rcconnaissancc profcssionnelle et qui 
constituc par le fait mtinc Ic c a x r  de ce projet est Ic coinpagiionnage. 

3.2 Historique du compagnonnage 

Le coinpagiioiiiiagc puise scs kmdcmcnts en Europe ct était, i 
association ciuirikc qui avait pour but Ic pcrfcctjonnenieiit pro 
ct spirituel dc ses niemhrcs (CSMOAF 2001aj. A scs diùuts, il 
ordre d’artisans qui regroupait des nifticrs pernicttaiit aux homm 
de leurs maiiis un ohjet complet dans unc maticrc : les tailleurs d 
charpentiers, Ics menuisiers, les forgcroiis ct les boulangers cn s 

ia ceut ans plus tard, Ic systiime de coiiipagiionnagc cxist 
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Europe, et ce dans plus d'une vingtaine de métiers. Il maintient scs traditions 
d'enseignement et de qualité professionncile et agit surtout dans Ir cadre de 
la formation profcssionneile des jeunes. En effet, dans le c«nipagnoniiage 
européen, les jeunes apprennent leur niéticr de leurs aînés, niais en plus, on 
leur enseigne les rtgies de vie et  les valeurs morales. Depuis son origine, 
le compagnonnage cst un système qui encadre, qui conseille et qui suscite 
les échanges. Pour le CSMOAF, dans ic coiitexte forestier qukhécois, le 
conipagiioiinagr représente un mode de transfert des techniques et des 
connaissances liées à un niétier, qui dépend essciitiellcment de la capacité 
du  compagnon à transmettre son savoir, son savoir-faire et son savoir-être 
à l'apprenti (CSMOAF 2001a). 
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Eii 1999, ic CSMOAF amorçait donc la préparation dcs oiitils nCcessaircs à la 
misc siir picd d’iin projct pilote dc compagnniiiiagc aiiprts dcs déhroussaiiieiirs, 
qui pcrincttrait d’cxpérimcntcr coiicrttcmcnt le proccssiis de rccoiiiiaissance 
proicssioiiiiciic dans i’iin dcs iiiéiiers foresticrs ics piiis diircnicnt toiichés par 
ia coiijonctiirc acîiiciic. Parmi ics oiitiis néccssaircs, ics iiormcs dc compétenccs 
proicssioiinclics cn rcprésciitciit ia pierre aiigiiiairc. IXiiiiics par i’iiidusuic 
qiiéhçcoisc de i’aiiiéiiagcmciit forcsticr, ces iiormcs font é ia i  dcs compéteiiccs 
associécs à i’cxercicc dii méticr de déhroiissaiiiciir daiis ic présciit cas, et eii 
précisent ies criièrcs dc periormaiicc associés à la réalisation dcs tâches dans un 
contcrtc dc travail (CSMOAF 200ib). Les nornics dc coiiipétcnccs profcssiori- 
nciics trouvent iciir application notamment dans i’éiahoration du conteiiii de 
formation des coiiipagnoiis en identifiant ics priorites dcs hcsoiiis dc formation; 
cc sont Cgaieincnt sur ces normcs quc sc basciit l’évaluation des trai,aiiicurs en 
sitiiation ùc travail ct la rccoiinaissaiicc ùc iciirs acqiiis dc conipétcnccs, qiii 
nièiicni à iciir ccrtificatioii suhséqiicntc. 

Pour ccttc prcmière expéricncc, uiic viiigtainc dc déhroussaiiiciirs provciiant 
d’uiic qiiinzainc d’ciitrcpriscs forestières différcritcs ont suivi la formation d’iiiic 
durée de 150 heurcs poiir devciiir compagnon. Cciic-ci était assuréc par trois 
cxpcrts du métier dc déhroiissaiiieur, embauchés par le CSMOAF et  portant 
ic titre de maître-compagnon dans ic cadrc dc cc projct. Malgré leur vastc 
crpériciicc coninie travaiiicurs forcsticrs tant en ahattagc maniicl qu’en 
déhroussaiiiage ct égaiemcnt coinnic foriiiateiirs, îoiis trois ont suivi au 
préaiahic uiic coiirte scssion dc formation orgaiiiséc par ic CXMOAF. Cciic-ci 
portait cssenticiieincnt siir l’apprentissage, ic rdic dii compagnon dans i’eritre- 
prise, la relation compagiioii-ouvricr, les styles de compagiioiinagc ct la résoiu- 
tion dc pi-ohièmcs. 

4.1 Le compagnon 

Scion la Fédération Compagnnriiiiqiic des Méiicrs dii Bàtiiiiciit (2002), 
.<étrc compagnon cc n’est pas sinipicmcnt étrc mi boii oiivricr, c’est rcchcrcher 
i’cxceiiciicc. C’cst posséder in1 savoir-fairc particiiiicr, c’est avoir rcçu une 
formation différcntc, piiis conipiètc, à la fois techiiiquc, phiiosophiquc ct  
hiiniaiiic». 1,c coinpagiiiin s’ciigagc dans in1 proccssiis d’amélioration dcs 
compétcnccs des travaiiiciirs; i l  doit Yoiiioir partager scs connaissances et 
apprendre ùc inciiicurcs façons dc conimiiniqucr son savoir afin dc fournir 
aiix travaiiicurs ics mciiicures chaiiccs dc réussite. la compagiioii cst à la fois uii 
cxpcrt, iin giiide et uii consciiicr pour ics travaiiicurs qu’il côtoic. 

Daiis ic cadrc du projct du CSMOAF, dcs critèrcs dc séicctioii uiit été établis 
au départ poiir le choix des candidats. I r s  fiitiirs compagnons doivent êtrc 
cxpérimcntés ct pratiquer ic méîicr dc déhroussaiiiciir dcpuis iin mininium dc 
cinq aniiécs, souvciit aii sciii dc la mêmc entrcprisc. Pius spbcifiqueincnt, cc 
s a i t  dcs cnipioyés qui, ci1 cntrcprisc, démontrent dcs aptitiidcs particiiiièrcs 
pour transiiicttre ics iiouoiis d’apprciitissagc aux travaiiicurs ci1 production. 
Cc  s m t  dcs profcssionncis qui ainiciit iciir niéticr; ci1 plus dc le pratiquer avcc 
conipétciice, ces travaiilciirs sont de bons coiniiiuriicatcurs, capahics de parier 
dii niéticr, d’cii cxpiiqucr ics subtilités ct d’cii faire la déiiioiistratioii. La 
formation dc 150 hciircs qiii leur cst dispcnséc par ics iiiaitrcs-compagnons en 
déhiit de saison i-icnt donc s’ajoutcr aux coiiipétciices et aptitiidcs qiie possède 
déjà ciiaciinc dc ccs pcrsoiiiics, en incttaiit à nixaii leurs c m i i  
iiiqiics ct ci1 iciir doniiaut dcs oiitiis pour traiisincttrc ccs coiii 
la dimension huniaiiic. 

Dans sa joiirncc, ic coiiipagiion rencontre i i i i  certain nomhrc dc 
saiiicurs; il a généraiciiiciit la chargc d’ciicadrcr un maxiiiiiirn d 
à la fois, diiraiit iinc période qiii pciit i-ai-icr entre qiiclqties scni 
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saisoii complstc, selon le niveau de compéreiices de chacun. Lç compagiion 
partage alors ses connaissaiices, selon les bçsoiiis, sur l’affûtage de la lame de 
la débroussailleuse, la planificatioii d ~ i  parcours, les techiiiques d’abattage, les 
aspects mécaniques de la débroussailleuse, les aspects de saiité et sécurité, et 
aiiisi ùe suite, daiis le but d’une certification ultérieure du travailleur reconnue 
par I’Etat. 

4.2 Le maître-compagnon 

Quant au maître-compagnoii, i l  a égaleineiit uiie largc rrspoiisabiliti dans 
I’instaiiratioii du coinpagiioiiiiage puisque c ’a t  à lui que rwieiit la tâche de 
former le compagnon et de le supçrviser tout au long de la saison. 1.e maître- 
compagnon est un conseiller cxpérimenté, i i i i  nieiitor à qui le conipagnon peut 
confier ses inquiétudes, deinander coiiseil sur une interventioii particulitre, et 
avçc qui i l  peut confronter ses coiinaissaiices techniques. La supervision du 
maitre-compagnon porte tant& sur des façoiis de réagir à une situation o u  de 
se comporter face à l’agressivité d’un iiiterlocuteur, taiitôt sur I’amSlioration 
des compétences techniques du  compagnon ou encore de ses tçchniques dc 
dhons t r a t ion  et  de transrnissioii des connaissances. Ses conseils, son soutien, 
ses encouragements ont pour objectiïd’aider le compagnoii à devenir plus 
autoiiome et confiant dans l’exercice de son métier. 
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La première cspGricnce de compagnonnage dans le cadre du  projet de rccoii- 
naissance professionnelle des débroiissaillcurs dc la saison 2000 a rempli 
phisicius attentes piiisqiic depuis. Ic projet a f tf  rfpétf à chaque année, portant 
ainsi Ic iionibre de compagnons actifs en 2002 i 68, sur iin total de 90 formés 
en trois ans. Ils miivrciit actiicllcnicnt dans une qiiaraiitainc d’entreprises 
forcstièrcs urilisant Ic système de compagiionnage coniinc niode dc formation 
continue pour le ùébroiissaillagc. Par ailleurs, à la fin dc la saison 2001, on 
coinptair piiis de 200 travailleurs ccrtifits en di-broiissaiiiagc. 

Rien qu’il soit encore iiii peu tot pour nicsurcr Ics impacts ri-els dii coni- 
pagnoiinagc sur l’industrie de l’aménagement forestier, Ics trois aniii-es actiicllc- 
nient coniplfti-es permettent de dégager certains constats. NOILÏ obscrwns à 
priori que Ic compagnonnage contribue à la rétcnrion ct a u  maintien de la 
maiii-d’miivrc au scin d’unc m?mc cntrcprisc et au inieiix-6trc dcs travailleurs, 
particulièrement cii Iciir cnseigiiant de mcillciircs techniques de travail, cii leur 
assurant un support moral et cii leur offrant iin encadrement adapté et striic- 
turé à Iciirs bcsouis. Dc surcroît, les impacts positifs de la préscncc du com- 
pagnon s’étendent à I’eiiseinble de la dynamique de l’entreprise où il euvrc;  cii 
effet, on peut régulièrement voir des travailleurs aiitrcs que ceux encadrés aller 
discuter de limage o u  encore de techniques de travail avec ccliii-ci. 

Comme on peut le constater, mémc si Ic projet de rccoiinaissaiicc professioii- 
nellc du CSMOAF s’insérait au départ dans un objectif de  valorisation des 
mi-tiers forestiers, des rfpcrcussions directes sur les conditions de travail des 
d6broiissaillcurs ce sont tgaleincnt manifcstées. Le mode de formation continue 
que représente Ic compagnonnage ne prétcnd pas rfglcr tous Ics maux liés aux 
conditions de travail des dfbroussaillcurs. Cependant, aiv; dires de certains 
employeurs, les travaillcurs ont aiigmcnti. Iciir production, ils font de mcilleures 
paies, ils sont plus soucieux de l’entretien de Iciirs éqiupcmcnts et pliis attentifs 
aiLy normes de sant6 ct sécurité depuis qu’il y a un compagnon dans I’entre- 
prise. Pliisiciirs apprentis affirment 6galcmcnt avoir corrigf 
fcssioiincls, lesquels, sans Ic savoir, nuisaient à l’exécution ci 
travailleurs sont donc non seiilcinent moins fatigufs à la fin de la journée, mais 
ils acconiplisscnt généralcincnt plus de travail gràce à l’amélioration de leurs 
techniques. 

I,c roulemciit chronique de la niaiii-d’axvre au scin des cntrcpriscs forestières, 
tel que n i e n t i o d  plus haut, est iiii autre des aspects importants sur IcqucI on  
peut obscrvcr des impacts. En effet, l’instauration d’un s y s t h c  de compagiioii- 
nage contribue de façon générale à augmenter la r6tcntion au métier en offrant 
aux dfhroiissailleurs un meilleur encadrement à travers I’cngagcniciit du coni- 
pagiion à leur égard. 1,cs travailleurs ayant cuniiilé un certain nombre d‘années 
d’expériencc sans jamais avoir suivi de formation aupararant trouvent, g r k c  à 
cc système, I’opportuiiiti de se voir accorder iiiic valeur profcssionnelle et 
fgalemciit de pallier à certains manques au niveau de leurs connaissances. En 
outre, piiisiciirs travailleurs ne pratiquant le mfticr qiic dcpius quelques saisons 
ont exprimé Ic fait qiic s’ils n’araicnt pas cii de compagnon, ils ii’cscrccraicnt 
probablcmcnt plus ce métier étant donné Ic iiivcaii de difficiilt? lorqu’il n’y a 
aucun cncadrcmcnt aii di-part. 



Les intcrvenants de l’industrie de I’atn6nagenient forestier niaiiifcstent depuis 
déjà plusieurs années leur besoin dc voir la inaiii-d‘ceuvrc forestière posséder les 
qualificatioiis profçssioiiiiclles requises pour exercer leur métier. Ils déploraient 
égaleniçiit le fait que les métiers forestiers ne soient pas considérés coinmç de 
.<vrais» métiers, une perception non fondée selon eux puisqu’il existe dans le 
niilieu un noyau stable important de travailleurs qui çxçrcçiit dçs métiers 
forestiers par choix, qui en soiit fiers e t  qui gagnçnt bien leur vie. C’est dans ce 
coiitexte que le CSMOAF a implanté Luie rçcomnaissance professionnellç des 
&broussailleurs, avec pour objectif ultime que SÇLIIS dcs travailleurs ayant les 
qualifications requises pour çxçrcer ce ni6tier çt pouvant le démontrer par le 
biais d’une attestation puissent travailler en foret. Au c a u r  de cc processus, se 
trouve le compagnoii : le professioiiiialisme avec lequel i l  effectuç sa tâche jette 
un nouveau regard sur le métier de débroussailleur, car i l  met eii valeur Ics coii- 
iiaissanccs, les aptitudes et les habiletés iiécessairçs à l’exécution des travaux 
sylvicoles. 

L’attestation à laquelle mènr la reconnaissance professioniiçlle ne se veut pas uii 
remplacenient à la formation initiale en milieu scolaire. En cffet, i l  çxiste au 
Québec un certain nombre d‘attestations qui ténioigneiit des compéteiicçs 
acquises dans le doinaiiie de I’aiiiénagemçtit forestier : le baccalauréat çii G&ie 
forestier qui m h e  au titre d’iiigéiiiçur Sorçstier, le diplôniç d‘itudcs collégiales 
en Technologie forenière détenu par la grande majorité des techniciens qui 
Ctuvreiit en forçsterie, mais aussi dçs certificats et des diplômes d’études profes- 
sionnelles en Amércugrment de la forêt, eii Récolte de la matière ligneme, etc. 
Or, la majorité des débroussailleurs et des abatteurs manuels ont appris leur 
métier en entreprise et n’ont donc pas de recoiinaissance of5ciçlie de leurs 
compéteiices. Aussi, bieii que les jeunes soient fortement eiicouragés à aller 
chercher au préalable uii diplôme qui leur doiinera les connaissances requises et 
leur permettra également dç savoir s’ils ont fait le bon choix de carrière, I’çxis- 
teuce d’uiie attestation autre que cçllc du réseau de l’éducation est nécessaire 
pour tous ces autres travailleurs qui ii’oiit pas choisi la formation en milieu 
scolaire. 

A l’heure actuelle, plusiçurs impacts positifs liés au processus de recoiinaissance 
professionnelle se font déjà sentir, tant sur les conditions ùç travail que sur la 
valorisation d ~ i  métier dç débroussailleur. A long terme, nous souhaitons que 
ces impacts aient uiiç iiicidence sur l’attrait des jeunçs envers Ic secteur de 
I’aménagenicnt forestier. Par ailleurs, le travail de revalorisation dçvrait com- 
mencer dans les écoles primaires des régions appropnéçs, notamnieiit daiis le 
cadre de cours où l’on enseignerait des notioiis de base associées à la forét afin 
de démystifier ce secteur. Beaucoup de travail reste donc à faire pour valoriser 
l’ensemble du sectçur de I’améiiageinent forestier au Québec et c’çst pourquoi 
des projets similaires à celui réalisé auprès dcs débroussaillçurs devraient êtrc 
réalisés au cours des prochaines annéçs, ilon seulemçiit pour les métiers tradi- 
tionnels mais aussi pour Ics inétiers mécanisés. A cet effet, des normes de com- 
pétences profcssioiinelles et un système de conipagiioiinage siinilaire à celui 
implanté pour le métier de débroussailleur soiit çii voie d’être établis pour le 
métier d’abatteur niaiiuel, alors qu’une étude de pertineiice quant à la possibi- 
lité dç réaliser ce même processus est actuellement meiiée pour les métiers 
d’opérateurs de machinerie d’abattage niécaiiiséc et d’eiigiiis de wiric 
forestière. Aussi, d’ici quelques années, la Sormation continue devrait s’orga- 
iiiser de plus cn plus pour Ics différents mçticrs forestiers. 

11 



Ri~idinnc, C . ,  2002a. Eiiqiiête siir la main-d’cruïre forcsiièrc aii Qiiébcc en 
1999-2000. QuEhec, 59 p. 

Roidiane, C., 20021~. Le coinpagnonnagc en déhroussaillage, Sherbrooke. Le 
Progr& forestier, Eté 2002 : 10-12. 

Chniiié scctixiel de main-d’miivre eii aménagement forestier, 2001a. ix com- 
pagnonnage en aménagement forestier aii Qiiéhcc. Québec, Y p. 

<hinité scctoricl de main-d’rcuvre en aiiiénagcniciit forestier, 2001 b. Rapport 
final ; Projet pilorc dc rccoiiiiaissaiice professionnelle dcs oiivricrs sylvicoles - 
débroiissailleiirs. Quéhcc, 57 p. 

Dei lkgaii ,  Massé et  Associés, 1996. Diagiiosric sectoriel de maiii-d’«-uvre en 
ainénageincnt forestier au Québec. Qiiébcc, Y4 p. 

Gouveriiemcnt du QuCbcc, 2000. Loi sur les for&s (I..R.Q., chapitre f-4.1), 
Éditciir officiel du Québec, 84p. 

Lefehwe, E., 2002. Le compagnonnage auprès des oiivricrs syl\’icoles-débroiis- 
saillcurs : inétier en devenir? Projet de fin d‘études en eiivironncmciit forestier, 
Université Laval. Québec. 43 p. 

Ministère des Kessoiirces natiirclles du Québec, 2002. Rapport siir l’état des forêts 
qiiébtcoises 1995-1999. Qiiébcc, 272 p. 

Site Internet 

Fédération Compagnoiiiiiquc des Métiers dii Dâtinient, 2002. http://wvw.com 
pagiioiis.iirg/. Site coiisiilté le 13 iiovcmbrc 2002. 

12 


