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 PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
 

 

Le Programme d’éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat 
International® (IB) est un programme offert à l’échelle mondiale. Le 
programme intermédiaire est offert au niveau secondaire au Québec. Il 
encourage les élèves âgés de 11 à 16 ans à établir des liens concrets 
entre leurs études et le monde réel, préparant ainsi leur réussite dans 
leurs études ultérieures et dans leur vie future. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un programme mondial 
 

Le Baccalauréat International® (IB) est une fondation 
éducative sans but lucratif instituée en 1968.   
L’IB propose quatre programmes éducatifs à plus de 1,95 
million d’élèves du monde entier âgés de 3 à 19 ans. En 
juillet 2021, plus de 5 500 établissements scolaires 
proposaient plus de 7 500 programmes de l’IB dans 159 
pays.2 
 

La mission de l’IB et sa philosophie éducationnelle façonnent et orientent les programmes. 
1. La sensibilité internationale 
2. Le profil de l’apprenant de l’IB 
3. Un programme d’études vaste, équilibré, conceptuel et connexe 
4. Les approches de l’enseignement et de l’apprentissage 

sont les quatre éléments fondateurs et interdépendants qui se trouvent au centre de tous les 
programmes de l’IB3. 

 

Depuis 2013, le Baccalauréat International (IB) désigne ce programme sous le nom 
de Programme d'éducation intermédiaire ou PEI. Au Québec, où ce programme est le plus 
répandu dans la francophonie, plusieurs l'appellent familièrement Programme d'éducation 
internationale. Il est présent dans de nombreux établissements dans la plupart des régions de 
la province de Québec.  Dans le reste du Canada, il est offert en français dans les provinces 
de l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique.  
 

  
 

1 BACCALAURÉAT INTERNATIONAL, IBO.ORG, Programmes, Site Internet.  
2 BACCALAURÉAT INTERNATIONAL, IBO.ORG, Mission/faits et chiffres, Site Internet 
3 BACCALAURÉAT INTERNATIONAL, IBO.ORG, En quoi consiste le système éducatif de l’IB? Site Internet 

Programme primaire Programme à orientation 
professionnelle 

Programme intermédiaire Programme du diplôme 
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 PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
 

Déclaration de mission de l’IB  
 

Le Baccalauréat international développe chez les jeunes la curiosité intellectuelle, 
les connaissances et l’altruisme nécessaires pour contribuer à bâtir un monde 
meilleur et plus paisible, grâce à une éducation qui repose sur l’entente mutuelle 
et le respect interculturel. 
 

À cette fin, l’IB collabore avec des établissements scolaires, des gouvernements et 
des organisations internationales pour mettre au point des programmes 
d’éducation internationale stimulant et des méthodes d’évaluation rigoureuses.  
 

Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre activement 
tout au long de leur vie, à être empreints de compassion, et à comprendre que les 
autres, en étant différents, puissent aussi être dans le vrai.  

 

Le PÉI pour … 
• Acquérir la confiance pour prendre en charge ses apprentissages ; 
• Apprendre en action (établir des liens entre la salle de classe et le monde au sens large) ; 
• Maîtriser les compétences scolaires essentielles davantage ;  
• Développer une compréhension des problématiques mondiales et s’engager à agir 

en tant que citoyens responsables. 
 

Tel que conçu par le Baccalauréat International, le PEI n'est pas un programme réservé à un 
effectif scolaire sélectionné et peut être offert à la totalité des élèves d'un établissement « 
quels que soient leurs centres d’intérêt et leurs compétences scolaires. » 4 
 

 La STRUCTURE du PROGRAMME 
 

Au centre de la démarche éducative se trouve 
l’apprenant du PÉI (l’élève). Ce dernier participe 
activement dans la recherche et la construction de son 
savoir par des concepts et des approches de 
l’apprentissage. Cette approche constructiviste est 
orchestrée par les enseignants qui utilisent des approches 
de l’enseignement éprouvées.  
 

Avec le service-action, l’élève développe des qualités 
d’ouverture d’esprit, d’altruisme et une sensibilisation aux 
besoins de la communauté. L’apprenant vit des 
expériences et réfléchit selon différents contextes.  
 

 
 
 

 
 
 

  

 
4 SOCIÉTÉ DES ÉCOLES DU MONDE DU BI (SÉBIQ), Site Internet. 

Le PÉI =  
Un enseignement 

conceptuel contextualisé 
Les concepts sont des connaissances enseignées 

situées dans un contexte de vie réelle pour donner 
sens aux apprentissages 

 

RECHERCHE              

ACTION              

RÉFLEXION             

Le cyc
le de rech

erche 
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 La STRUCTURE du PROGRAMME 
 
 

Le programme est centré sur 
l’élève qui est au cœur de 
son développement et de 
ses apprentissages. L’élève 
est amené à développer 

les dix aptitudes des profils 
de la communauté de l'IB.  

 

 

Les concepts sont de grandes idées qui forment la base de 
l’enseignement et de l’apprentissage.  Il y a 16 concepts communs 
à tous les groupes de matières et chaque matière explore des 
concepts qui lui sont spécifiques appelés concepts connexes. 
 
 

Les contextes 
mondiaux sont des 
fenêtres sur le monde. 
Ils constituent six points 

de départ pour la 
compréhension interculturelle et 
l’engagement mondial. 

 

Les approches de l’apprentissage sont des stratégies 
d'acquisition de compétences qui visent le développement de 
la rigueur intellectuelle, l’accroissement de l’autonomie, le 
développement de la pensée critique et la capacité à prendre 

des décisions réfléchies. Ces 
approches, utilisées par tous les enseignants du PEI, 
constituent un fil conducteur qui aident les élèves à gérer 
leurs apprentissages. 

 
 

Le service par l’action vise tout d’abord à faire prendre conscience à 
l'élève des besoins de sa communauté et à lui faire réaliser qu'il peut 
contribuer au mieux-être de sa collectivité.  Les projets de service-action 
aident les élèves à connaitre leur milieu et à se connaitre dans différents 

contextes de vie.  
 

 
Les approches de l’enseignement constituent le cadre dans 
lequel l’enseignant fait évoluer l’apprenant. 
1- Approches par la RECHERCHE (enquête) 
2- Cadre conceptuel  (concepts clés et connexes) 
3- Enseignement contextualisé (vie réelle) 
4- Collaboration (élèves / élèves-enseignants / enseignants) 
5- Inclusion par la différenciation.  
6- Évaluation critérié 
 
 

 

Aptitudes des 

profils de la 

communauté 

PEI 

Concepts  

Contextes 

mondiaux              

Approches de 

l’apprentissage              

Service-

action 

mondiau

Approches de 

l’enseignement             
Tâche authentique 
Tâche ancrée dans 
un contexte de vie 

réel qui implique le 
cycle de recherche.   

audace     altruisme     communication    
connaissance    équilibre    intégrité 

 esprit de recherche    ouverture d'esprit    
raisonnement     réflexion          

Dimension sociale   Communication   
Pensée    Autogestion    Réflexion  

 

 

·Orientation dans l'espace et le temps     
·Équité & développement      ·Identité & relations         
·Expression personnelle & culturelle         
·Mondialisation & durabilité     
·Innovation scientifique & technique    
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 Le SERVICE-ACTION 
 

Les objectifs de l’implication citoyenne 
 

ü Vivre des activités de service et faire preuve d’altruisme dans sa communauté. 
ü S’impliquer dans son milieu pour développer les qualités du profil de l’apprenant  
    et les approches de l’apprentissage. 
ü Relever de nouveaux défis. 
ü Persévérer dans les actions entreprises. 
ü Développer ses habiletés sociales. 
ü Développer une sensibilité internationale et/ou environnementale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les critères d’un service-action 
   L’engagement doit : 

 

q Avoir une connotation humanitaire, sociale ou éducative. 
q Se faire en dehors des heures de classe et durant l’année scolaire. 
q Être réalisé de façon bénévole sans rétribution financière.  
q Contribuer au mieux-être des personnes à qui il est destiné. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le service-action au bulletin 
   Pour obtenir la mention Succès, il faut :  
 

q Respecter les exigences mentionnées ci-haut 
q Avoir complété TOUTES les sections de son carnet et faire preuve d’une réflexion 

pertinente et approfondie (liens personnels avec la philosophie du programme, les 
contextes mondiaux, les aptitudes des profils et les approches de l’apprentissage) en 
fonction de l’expérience vécue.   

q Avoir obtenues TOUTES les signatures requises (personne qui a bénéficié du service ou 
organisme qui l’a chapeauté. 

q Remettre son carnet dûment complété AVANT le 1er juin de chaque année 
scolaire. 

Deux services-actions sont à réaliser durant l’année scolaire. 
Le premier est de nature collective (il se vit en groupe avec d’autres élèves 
de la classe ou de l’école).  
Le second est individuel; il est déterminé par l’élève selon ses intérêts 
et/ou les besoins du milieu.   
L’élève est responsable de trouver son service-action individuel et de le 
faire approuver par son coordonnateur. 

La participation au 
PEI va bien au-delà 

des matières scolaires.  
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 Les CONTEXTES MONDIAUX 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui suis-je ?  
Qui sommes-nous ?  
 

Une recherche sur la nature du soi ; sur nos 
croyances et valeurs ; sur notre santé 
personnelle, physique, mentale, sociale et 
spirituelle ; sur les relations humaines, et 
notamment sur nos familles, amis, 
communautés et cultures ; sur nos droits et 
responsabilités ; sur ce qu’être humain 
signifie. 

Pistes d’explorations de ce contexte : 

• La compétition et la coopération; les équipes, 
l’affiliation et l’animation de groupes. 

• La formation de l’identité, l’estime de soi, le 
statut, les rôles et les modèles d’identification.  

• L’efficacité et la démarche personnelles; les 
attitudes, la motivation, l’indépendance; le 
bonheur et mener une vie épanouie. 

• Le développement physique, psychologique et 
social; les transitions, la santé et le bien-être.  

• La nature humaine et la dignité humaine; le 
raisonnement moral et le jugement éthique; la 
conscience et l’esprit. 

Qu’entend-on par où et 
quand ?  
 

Une recherche sur notre position dans 
l’espace et le temps ; sur notre vécu 
personnel ; sur nos domiciles et nos 
voyages ; sur les découvertes, les 
explorations et les migrations des êtres 
humains ; sur les relations entre les individus 
et les civilisations, et sur leur corrélation. 
Cette recherche doit être menée en 
adoptant un point de vue local et mondial. 

Pistes d’explorations de ce contexte : 

• Les civilisations et les histoires sociales, l’héritage, 
les pèlerinages, les migrations et les échanges  

 

• Les époques, les ères, les tournants et l’histoire. 
 

• L’échelle, la durée, la fréquence, la variabilité.   

• Les peuples, les frontières, les échanges et les 
interactions.  

 

• Les ressources et les paysages naturels et 
humains. 

 

• L’évolution, les contraintes et l’adaptation. 

En quoi le monde  
est-il interconnecté ? 
 

Une recherche sur la corrélation 
entre les systèmes créés par les humains et 
les communautés, sur la structure et la 
fonction des organisations, sur la prise de 
décisions en société, sur les activités 
économiques et leurs effets sur l’humanité 
et l’environnement. 

Pistes d’explorations de ce contexte : 

• Les marchés, les marchandises et la 
commercialisation  

• Les répercussions des activités humaines sur 
l’environnement  

• Les points communs, la diversité et 
l’interdépendance  

• La consommation, la conservation, les 
ressources naturelles et les biens publics  

• La population et la démographie  
• La planification, la stratégie et les infrastructures 

urbaines 
 



 - 8 - - 8 - 

Les CONTEXTES MONDIAUX 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la nature et  
quel est l’objectif de 
l’expression créative ? 
 

Une recherche sur les façons dont nous 
découvrons et exprimons nos idées, nos 
sentiments, notre nature, notre culture, nos 
croyances et nos valeurs ; sur les façons 
dont nous réfléchissons à notre créativité 
ainsi que sur les façons dont nous la 
développons et l’apprécions ; sur notre 
appréciation de l’esthétique. 

Pistes d’explorations de ce contexte : 

• Le talent artistique, l’artisanat, la création, la 
beauté  

• Les produits, les systèmes et les institutions  
• Les constructions sociales; les philosophies et 

modes de vie; les croyances; les rituels et les jeux  
• La littératie critique, les langues et les systèmes 

linguistiques; l’histoire des idées, des domaines 
et des disciplines; l’analyse et l’argumentation  

• La métacognition et la pensée abstraite  
• L’entrepreneuriat, la pratique et la 

compétence. 

Comment comprenons-nous le 
monde dans lequel nous 
vivons ?  
 

Une recherche sur le monde naturel et ses 
lois, sur l’interaction entre le monde naturel 
(physique et biologique) et les sociétés 
humaines, sur la façon dont les êtres 
humains utilisent leur compréhension des 
principes scientifiques, sur l’impact des 
progrès scientifiques et technologiques sur 
la société et l’environnement. 

Pistes d’explorations de ce contexte : 

• Les systèmes, les modèles, les méthodes; les 
produits, les processus et les solutions  

• L’adaptation, l’ingéniosité et le progrès  
• L’opportunité, le risque, les conséquences et la 

responsabilité  
• La modernisation, l’industrialisation et 

l’ingénierie  
• La vie numérique, les environnements virtuels et 

l’ère de l’information  
• La révolution biologique  
• Les énigmes, les principes et les découvertes 

mathématiques 
 

Quelles-sont les conséquences 
de notre humanité commune ?  
 

Une recherche sur nos droits et nos 
responsabilités tandis que nous nous 
efforçons de partager des ressources 
limitées avec d’autres peuples et d’autres 
organismes vivants ; sur nos communautés 
et sur les relations en leur sein et entre elles ; 
sur l’accès à l’égalité ; sur la paix et la 
résolution des conflits. 

              Pistes d’explorations de ce 
              contexte : 
 

• La démocratie, la politique, les gouvernements 
et la société civile. 

 

• L’inégalité, la différence et l’intégration.   

• Les capacités et le développement humains; les 
entrepreneurs sociaux.  

 

• Les droits, la loi, la responsabilité civile. 
 

• La justice, la paix et la gestion des conflits. 
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Esprit de recherche  

Cultiver sa curiosité tout en développant des 

capacités d’investigation et de recherche. 

Apprendre seul et en groupe.  Être  enthousiaste 

face à l'apprentissage et conserver le plaisir 

d’apprendre tout au long de sa vie.   

 

Les APTITUDES de la communauté IB 
 

 
Tous les programmes de l’IB ont pour but de former des personnes sensibles à la réalité 
internationale, conscientes des liens qui unissent les êtres, soucieuses de la responsabilité de 
chacun envers la planète et désireuses de contribuer à l’édification d’un monde meilleur et 
plus paisible. En l'occurrence, les apprenants sont amenés à développer les aptitudes 
suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Informés 
Ils développent et utilisent une compréhension conceptuelle, en explorant la 
connaissance dans un ensemble de disciplines. Ils se penchent sur des idées et des 
problèmes qui ont de l’importance à l’échelle 
locale et mondiale.  

Raisonnement 

Utiliser ses capacités de réflexion critique et 

créative afin d’analyser des problèmes 

complexes et d’entreprendre des actions 

responsables. Prendre des décisions réfléchies 

et éthiques. 

 

Réflexion 
Opérer un retour sur soi et examiner de façon 
critique son apprentissage et ses expériences. 
Être capable d’évaluer et de comprendre ses 
points forts et ses limites.  

Communication 

S'exprimer avec assurance et créativité dans 

plus d’une langue ou d’un langage et de 

différentes façons.  Écouter également les 

points de vue des autres, ce qui leur permet 

de collaborer efficacement. 

Intégrité  Adhérer aux principes d’intégrité et 

d’honnêteté, et posséder un sens profond de 

l’équité, de la justice et du respect de la dignité 

de chaque individu, des groupes et des 

communautés. Être responsable de ses actes 

et de leurs conséquences. 

Ouverture d’esprit 

Porter un regard sur sa propre culture et ses 

expériences personnelles, ainsi que sur les 

valeurs et tradition des autres. Chercher et 

évaluer un éventail de points et être disposé à 

en tirer des enrichissements. 

Altruisme 
Faire preuve d’empathie, de compassion et de 
respect envers les besoins et sentiments des 
autres. Accorder une grande importance au 
service et vouloir contribuer à l’amélioration de 
l’existence en général. 

Équilibre 

Comprennent l’im
portance d’un bon équilibre 

intellectuel, physique et affectif dans l’atteinte 

de son bien-être personnel et de celui des 

autres. 

Audace Aborder les situations inhabituelles avec 

courage et discernement et avoir 

l’indépendance d’esprit nécessaire pour 

explorer de nouveaux rôles, idées et 

stratégies.  Être courageux et savoir défendre 

ses convictions avec éloquence. 
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 Les APPROCHES de l’APPRENTISSAGE 
 

Les approches de l’apprentissage constituent des compétences (outils) que l’élève 
apprend à développer pour explorer des contenus. Les approches soutiennent la 
tâche et permettent d’atteindre les objectifs. Au fil de leur développement, elles 
permettent d’approfondir la compréhension et transposer les compétences. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Analyse et évaluation des idées 

 
Production d’idées inédites et  
nouvelles perspectives 

 
Utilisation de connaissances et 
compétences dans divers 
contextes  

 

Culture de l’information  

Cueillette, interprétation  
et création d’info. 

 
Culture des médias  

Collaboration 

 

Organisation  

Gestion efficace du temps et 
des tâches 

 

DIMENSION SOCIALE 

Critique 

Créative 

Transfert 

PENSÉE 

Les approches de l’apprentissage sont : 
- Des stratégies pour développer des 

compétences intellectuelles. 
- Des attitudes à adopter pour favoriser la 

réflexion. 
- Des aptitudes à acquérir dans le travail 

de coopération.  

Échanges interactifs, lecture, 
rédaction et utilisation du 
langage 
 

Travail efficace avec les autres Interaction avec les médias 
pour utiliser et créer 
 

Gestion efficace de l’état 
d’esprit 

 
Retour sur le processus 
d’apprentissage 

RECHERCHE 

Réflexion / Métacognition  

Compétences affectives  

COMMUNICATION AUTOGESTION 

Plusieurs exemples 
concrets sont présentés 
dans le tableau des 
pages suivantes. 
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  Les A de A (détaillées) 
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 Les A de A (détaillées) 
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 CONCEPTS CLÉS (toutes les matières) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Concepts clés (explorés dans toutes les matières) 

 
 
• Le changement désigne la conversion, la transformation ou l’évolution d’une 

forme, d’une valeur ou d’un état à un(e) autre. Les recherches portant sur le 
concept de changement font appel à la compréhension et à l’évaluation des 
causes, des processus et des conséquences. 

  
• Les communautés désignent des groupes qui partagent une proximité. Une telle 

proximité s’entend en termes d’espace, de temps ou de liens qui unissent leurs 
membres. Les communautés regroupent, par exemple, des personnes qui 
partagent des caractéristiques, des convictions ou des valeurs particulières, de 
même que des groupes composés d’organismes interdépendants qui 
cohabitent dans un habitat spécifique.  

 
• La communication désigne l’échange ou le transfert de signaux, de faits, d’idées 

et de symboles. Pour qu’il y ait communication, il faut un émetteur, un message 
et un récepteur. Elle implique de transmettre des informations ou de véhiculer du 
sens. Pour être efficace, la communication nécessite l’utilisation d’un «langage» 
commun (qui peut être écrit, oral ou non verbal). 

 
• La créativité désigne le processus consistant à générer des idées nouvelles et à 

examiner des idées existantes sous de nouvelles perspectives. La créativité inclut 
la capacité à reconnaître la valeur des idées lors de la conception de solutions 
innovantes pour résoudre des problèmes. Elle peut se manifester aussi bien dans 
le processus que dans les résultats, les produits ou les solutions. 

  
• La culture regroupe tout un éventail de convictions, valeurs, centres d’intérêt, 

attitudes, produits, modes de la connaissance et schémas comportementaux, 
acquis et partagés, ayant été créés par les communautés humaines. Le concept 
de culture est dynamique et vivant.  

 
• Le développement est l’acte ou le processus de croissance, de progrès ou 

d’évolution, parfois réalisé à force d’améliorations répétées. 
  

  

La conception du PÉI repose sur deux types de concepts : 
 

  Les concepts clés qui sont communs aux huit groupes de matières.  Ils 
apportent une amplitude interdisciplinaire au programme.  

 

Les concepts connexes qui eux sont ancrés dans des disciplines spécifiques.  
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 CONCEPTS CLÉS (toutes les matières) 
 
 

• L’esthétique traite des caractéristiques, de la création, de la signification et de 
la perception de la beauté et du goût. L’étude de ce concept permet de 
développer les compétences nécessaires à l’appréciation et à l’analyse 
critiques de l’art, de la culture et de la nature.  

 
• La forme désigne la configuration et la structure sous-jacente d’une entité ou 

d’un travail, notamment son organisation, sa nature essentielle et son aspect 
extérieur.  

 
• L’identité désigne l’état ou le fait d’être semblable. Ce concept fait référence 

aux caractéristiques particulières qui définissent les individus, les groupes, les 
objets, les ères, les lieux, les symboles et les styles. L’identité peut être soit 
observée, soit forgée, affirmée et façonnée par des influences externes et 
internes.  

 
• Les interactions mondiales, en tant que concept, s’intéressent aux liens qui 

existent entre les individus et les communautés, ainsi qu’à leurs relations avec 
les environnements artificiels et naturels, du point de vue de la planète dans 
son ensemble.  

 
• Les liens désignent les corrélations, liaisons et relations qui existent entre des 

personnes, des objets, des organismes ou des idées. 
 
• La logique désigne une méthode de raisonnement et un système de principes 

utilisés pour formuler des arguments et tirer des conclusions.  
 
• La perspective désigne le point de vue adopté pour observer des situations, des 

objets, des faits, des idées et des opinions. La perspective peut être associée à 
des individus, des groupes, des cultures ou des disciplines. Différentes 
perspectives donnent souvent lieu à diverses représentations et interprétations. 

 
• Les relations désignent les liens et les interactions qui s’opèrent entre des 

propriétés, des objets, des individus et des idées, y compris les liens qui existent 
entre la communauté humaine et le monde dans lequel nous vivons. Tout 
changement d’une relation entraîne des conséquences. Certaines de ces 
conséquences auront une faible portée alors que d’autres pourront toucher 
des réseaux et des systèmes de plus grande envergure tels que les sociétés 
humaines et l’écosystème de la planète.  

 
• Les systèmes sont des ensembles de composantes interdépendantes ou en 

interaction. Les systèmes apportent ordre et structure dans les environnements 
humains, naturels et artificiels. Ils peuvent être statiques ou dynamiques, simples 
ou complexes.  

 
•  Les éléments qui forment le concept de temps, lieu et espace sont 

intrinsèquement liés. Ce concept se réfère à la position absolue ou relative des 
personnes, des objets et des idées. Le concept de temps, lieu et espace 
s’intéresse à la manière dont nous construisons et utilisons notre compréhension 
de la localisation (« où » et « quand ») 
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 Les GROUPES de MATIÈRES 
 
 

Dans le PEI, les élèves étudient huit groupes de matières.  Comme 
il doit être possible de l'implanter et de le mettre en œuvre dans des 
contextes scolaires très différents les uns des autres, le PEI est avant 
tout un programme-cadre, caractérisé par la flexibilité, dont les 
objectifs scolaires intègrent de façon générale les exigences 
communes aux différents systèmes d'éducation secondaire dans le 
monde. 
  
Il requiert que l'élève fasse des apprentissages prolongés dans huit 
champs de connaissance différents et qu'il atteigne des objectifs 
fixés au terme d'un parcours de cinq ans. 50 heures minimum* 
d’enseignement est requis à chaque année du PEI dans ces huit 
groupes de matières.  

 

  * Sauf pour les deux dernières années (4e et 5e secondaire) où l’école choisi 6 matières parmi les huit. 
 

 l’ÉVALUATION au PEI 
 

« Dans les programmes de l’IB, l’évaluation fait partie intégrante de l’enseignement et 
de l’apprentissage. Pour comprendre ce que les élèves ont appris et pour contrôler leurs 
progrès, les enseignants utilisent un éventail de stratégies d’évaluation qui fournissent un 
retour d’information pertinent.  
 

Les processus d’évaluation de l’IB favorisent de bonnes stratégies d’enseignement en 
encourageant la réalisation de véritables accomplissements relevant de la compré-
hension qui demandent une réflexion critique et créative.  
 

Dans les programmes de l’IB, l’évaluation est continue, variée et fait partie intégrante du 
programme d’études. Elle peut être formelle ou informelle, formative ou sommative, 
interne ou externe. Les élèves apprennent également en évaluant leur propre travail et 
celui des autres, et démontrent leurs acquis par le biais d’évaluations variées et de 
consolidations de l’apprentissage, dont l’aboutissement prend la forme du projet 
communautaire ou du projet personnel dans le cadre du PEI ».5 
 

L’évaluation au PÉI s’effectue à l’aide de critères d’évaluation déterminés par l’IB.  Ces 
critères sont internationaux.  Chaque critère est au moins évalué deux fois chaque année 
dans chaque matière. La communication des niveaux de réussite fournissent des 
informations sur le progrès de l’élève dans chaque groupe 
matières tout au long des quatre années d’appropriation 
des critères d’évaluation.  La cinquième année (5e 
secondaire) constitue l’année d’évaluation 
terminale.  Un bulletin démontrant la progression 
dans l’acquisition des compétences est émis à la 
fin de chaque année du PÉI.  
Les critères sont tous sur 8.  
Chaque matière est donc évaluée annuellement sur un total de 32. 

 
5  Le programme d’éducation intermédiaire : des principes à la pratique, p. 16 
 

Une POLITIQUE 
d’ÉVALUATION est en 
vigueur. Elle assure 
une uniformité dans 

le programme. 
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 L’ENSEIGNEMENT ->  La différenciation   
                         pédagogique 
 
 

 
 
La différenciation pédagogique 
est possible à plusieurs niveaux et 
peut notamment s’exercer sur les 
plans suivants :  
 

 
 
 
 
 
 

 
Lewebpedagogique.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

q Apprentissage coopératif 
q Groupes restreints 
q Soutien aux élèves 
q Outils pédagogiques 
q Styles d’enseignement 
 

q Flexibilité de la tâche 
q Degré de complexité 
q Matériel varié et adapté 

 

q Choix du produit 
q Choix de l’évaluation 
q Bonification 
q Choix des questions 
q Outil d’évaluation 

conçu par l’élève 
 

Le PROCESSUS 

Le PRODUIT 

q Plateaux de travail 
q Aménagement de la 

classe 
q Lieu de travail 
q Climat de la classe 
q Cadre d’apprentissage 
q Formes de 

communication 
q Regroupement des 

besoins et des intérêts 
q Ressources variées 

 

L’ENVIRONNEMENT 

Le CONTENU 

Une POLITIQUE d’INCLUSION est en 

vigueur dans l’établissement. Elle 
établit des bases solides pour 
inclure et soutenir les élèves. 

Afin d'assurer une sélection 
juste et correcte, la 

consigne sera la même pour 
tous : GRIMPEZ dans 

l'Arbre ! 
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 L’ENSEIGNEMENT au PEI 
 

Les STRATÉGIES d’ENSEIGNEMENT utilisées par les enseignants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Stratégies 
MAGISTRALES 

q Exposé oral 
q Démonstration 

pratique 

Stratégies de 
TRAVAIL 
INDIVIDUEL 

q Enseignement explicite/ 
pratique autonome 

q Travail individuel 
q Étude de cas 
q Apprentissage par problèmes 

Stratégies  
INTERACTIVES 

q Groupes de discussions 
q Jeux de rôles 
q Enseignement explicite/modélisation 
q Enseignement explicite/ 

pratique guidée 
q Apprentissage pas à pas 

Stratégies  
SOCIO-
CONSTRUCTIVISTES 

q Enseignement par les pairs 
q Tutorat 
q Travail d’équipe 
q Apprentissage coopératif 
q Apprentissage par projet 

Tâche authentique 
Tâche ancrée dans 
un contexte de vie 

réel qui implique le 
cycle de recherche.   
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 L’ENSEIGNEMENT-> Les MÉTHODES  
                       de RECHERCHE 
 
 

Afin de répondre à une question de recherche, il faut 
mettre en place une ou des méthodes.  Une méthode 
est le «comment faire» pour parvenir au résultat. Le 
choix d’une MÉTHODE de RECHERCHE constitue donc 
le procédé qui va permettre de réunir les éléments.  
 

Voici une liste de quelques méthodes de recherche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecter des données provenant de 
différentes sources pour en arriver 
à une conclusion.  

S'appuyer sur ses propres 
observations et son expérience. La 
méthode empirique ne se fonde pas 
sur des règles préconçues. 
 

Du particulier au général 
Méthode de travail qui part de faits et 
de données spécifiques pour aller vers 
l’explication de ceux-ci. Elle donne une 
explication à partir d’exemples pour 
comprendre un phénomène général.  
 

Du général au spécifique 
Méthode de travail qui part d’une ou 
plusieurs hypothèses vers l’explication de 
celles-ci. Elle donne une explication à partir 
d’une règle (ou d’une hypothèse) pour 
l’appliquer à des cas particuliers.  

Déterminer les causes d’un phénomène 
sous forme de recherche sur le terrain 
ou en laboratoire. 

Collecter des données pour au moins 
deux cas afin d’établir les 
variations entre eux. 

Effectuer une recension à partir de 
données antérieures.  

Recherche   
DOCUMENTAIRE 

Méthode 
INDUCTIVE 

Méthode 
DÉDUCTIVE 

Recherche 
EXPÉRIMENTALE 

Méthode 
ANALYTIQUE   Méthode   

EMPIRIQUE 

Méthode 
COMPARATIVE   
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 Les OUTILS d’ÉVALUATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

q Outils d’auto-évaluation 
q Journal de bord 
q Portfolio 
q Réflexion 
q Co évaluation 

 

q Tâche écrite  
q Examen 
q Questionnaire  
q Recherche  
q Interprétation   
q Présentation orale 

ou écrite 
q Graphique 
q Carte conceptuelle 
q Tâche ouverte  

(au choix de l’élève) 
 

q Portfolio 
 

L’élève peut utiliser plusieurs outils pour valider sa compréhension et ses 
compétences disciplinaires. 

PRODUCTIONS de l’élève 
q Enregistrement 
q Grille d’observation 

pendant la réalisation 
q Notes et traces accumulées  
q Portfolio 
q Journal de bord 
q Vérifications de 

réalisations 

q Test oral 
q Entrevue individuelle 

ou en petits groupes 
q Discussion  
q Présentation 

interactive 
 

q Évaluation par les pairs 
q Rétroaction ou aide 
q Notes de cours 
q Organisateurs graphiques 
q Cartes conceptuelles 

L’enseignant peut évaluer l’élève à l’aide de différents outils pour rendre 
compte de son jugement.  

OBSERVATIONS 

sommatives 

CONVERSATIONS 

Tâche authentique 
Tâche ancrée dans 
un contexte de vie 

réel qui implique le 
cycle de recherche.   
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Au fil de leur progression tout au long des trois niveaux et des six phases, les élèves sont amenés à développer 
leur capacité à communiquer de façon adéquate et efficace dans un éventail de plus en plus large de 
contextes sociaux, culturels et scolaires, dans des buts et pour des destinataires de plus en plus variés.  

(Guide d’Acquisition de langues, pages 17 et 18) 
 

Concepts clés  (Voir définitions pages 13 et 14) 

 
 

Concepts connexes 
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Critères d’évaluation 
Critère A   Compréhension orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée du texte : 5 minutes  
Les questions et les réponses peuvent être 
dans la langue maternelle ou la langue 
cible.  

Durée du texte : 7 minutes.  
Toutes les questions et les réponses 
doivent être dans la langue cible. 
 

Durée du texte : 10 minutes.  
Toutes les questions et les réponses 
doivent être dans la langue cible. 
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Critères d’évaluation 
 

 Critère B   Compréhension écrite 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Critère C – Expression orale 
 
 
Critère C    Expression orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critère D   Expression écrite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le texte doit compter entre 400 et 500 mots. 
Les questions peuvent être dans la langue 
maternelle ou la langue cible. 

Durée : 2 à 3 minutes 
.  

Le texte doit compter entre 800 et 900 mots. 
Toutes les questions doivent être dans la 
langue cible. 

Le texte doit compter entre 900 et 1000 
mots.  
Toutes les questions doivent être dans la 
langue cible. 

Durée : 3 à 4 minutes 
.  

Durée : 4 à 5 minutes 
.  

La composition doit compter entre 100 et 
150 mots 
.  

La composition doit compter entre 200 et 
250 mots 
.  

La composition doit compter entre 300 et 
400 mots 
.  
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Although not all enrichment activities 
need to be evaluated, the students must 
have experienced all five elements of 
related content by the end of their MYP 
programme. Furthermore, a minimum of 
two elements of related content must be 
covered each year.  
Elements of related content:  

 

1. Culture     2. Language Repertoire      
3. Strategies   4. Processes     5. Texts  

 
1- Culture  
Focusing on the cultural aspect can greatly enrich the learners’ second language experience. 
These may arise from of different resources and should relate to the three aspects of culture: 
aesthetic (arts, media), sociological (relations, leisure activities, customs) and sociolinguistic (social 
conventions, humour).  
 
2- Language Repertoire  
Functional language  
Functional language facilitates learning through 
oral interaction. It includes fixed expressions and 
open-ended prompts that can be used in 
different contexts.  
 

Language conventions  
Besides focus on form (grammar), enrichment 
activities can include a focus on phonology 
(pronunciation, intonation), history and evolution 
of the English language, second language 
acquisition, etc.  
 

Vocabulary  
The understanding of vocabulary, including 
idiomatic expressions, remains an essential notion 
for learners to attain a certain level of mastery.  

The acquisition of complex vocabulary is 
promoted and enriched by everyday language 
use.  
 

Language Register  
Learning register refers to the degrees of formality 
in spoken and written language.  Learn to use a 
level of language, both written and oral that is 
appropriate to the situation, target audience and 
cultural setting.  
 

Audience and Purpose (Style)  
Made aware of the importance of manipulating 
language depending on the context and the 
intended purpose. Style comes into place in order 
to convey the desired message to a specific 
audience.  

 
3- Strategies  
Oral communication can be greatly enhanced by focusing on communication strategies. These 
help students understand how to participate in and sustain oral interaction.  
 
4. Processes  
The ESL programme includes three processes that help develop students’ competencies: The 
Writing Process, the Production Process, and the Response Process. By following the full processes, 
we ensure that students will get an opportunity to enrich their learning experience.  
 
5. Texts  
A variety of written, audio and video texts, progressively increasing in length and complexity are 
proposed. Authentics texts; both fiction and non-fiction (comic strips, letters, articles, essays, 
poetry, short stories, novels, drama, etc.) from different sources (online, magazines, newspapers, 
books, billboards, video, etc.). 
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(1 à 3 = 1 art visuel + 1 art d’interprétation + 1 au choix)   

                             *le journal de bord doit être utilisé
 

Concepts clés   (Voir définitions pages 13 et 14) 
 
 
 
 
 
Concepts connexes en arts 
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(1 à 3 = 1 art visuel + 1 art d’interprétation + 1 au choix)   *le journal de bord doit être utilisé 
 

Critères d’évaluation 
 

Critère A    Recherche 
Être capable : 

 
 
 

Exemples de recherches : 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Critère B   Développement  
Être capable : 

 
 
 
Exemples de développement : 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Critère C  Création ou Exécution 
Être capable : 

                                                        Ce critère est clarifié par l’enseignant 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
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(1 à 3 = 1 art visuel + 1 art d’interprétation + 1 au choix)   *le journal de bord doit être utilisé 
 

Critères d’évaluation 
 

 

Critère D   Évaluation 
Être capable : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 

 
Le JOURNAL de BORD 
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Critère A   Recherche et analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critère B   Développement des idées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critère C   Création de solution  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critère D    Analyse 
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Concepts clés 
 
 
 
 
 

(voir les définitions  
pages 13 et 14) 

Concepts connexes 
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Critères d’évaluation 
 
Critère A   Connaissances et compréhension       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critère B   Planification de la performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critère C   Application et exécution 
 
 
D - Réflexion sur la performance 
  
 
 
 
Critère D   Réflexion et amélioration de la performance 
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          Concepts clés 
 
 
 
 

(Voir les définitions  
aux pages 13 et 14) 

 
 

Concepts connexes selon les disciplines  
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Critère A   Connaissances et compréhension    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Critère B   Recherche       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critère C   Communication  
 
 
 
 
 
 
 
 

Critère D   Pensée critique        
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Concepts clés 
 
 
 
           
                                (Voir les définitions aux pages 13 et 14) 
 
Concepts connexes 
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Critères d’évaluation 
Critère A  Analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Critère B  Organisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Critère C   Production de textes  
 
 
 
 
 
 
 
 
Critère D   Utilisation de la langue  
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L’enrichissement du programme de français est exigé par la SÉBIQ pour 
l’obtention du DÉSI.  Il doit contenir les 5 volets suivants à chaque année du PÉI:  

1- Histoire de la langue       2- Courant littéraires 
3- Genres narratifs      4- Poésie        5- Théâtre 

 1- Histoire de la langue 
 

Ce volet est un survol historique des caractéristiques propres à la langue française telles : 
 

●  L’origine de la langue française (Gaulois, Romains, peuples germaniques, francien, ancien français,  
                                                                          langue d'oîl, langue d’oc, moyen français, etc.)  
●  L'évolution du français à travers l’histoire (évolution phonétique et graphique, origine des mots et  
                                                                                      expressions, archaïsmes, québécismes, anglicismes,  
                                                                                      paléographie, cursives, ponctuation, accents, etc.)  
●  Le sens des mots  
●  Le vocabulaire spécialisé  
●  Les grands personnages associés à l’évolution de la langue (Charlemagne, Joachim Du Bellay,  
                     Michel Tremblay, etc.)  
●  Les grandes périodes associées à l’évolution de la langue (L’Amour courtois, la Renaissance, le  
                             Grand Siècle, la Préciosité, etc.)  
●  Les événements marquants de l’histoire de la langue française (Serments de Strasbourg, création de  

   L’Académie française, etc. )  
●  L’origine des dictionnaires et les différents outils traitant de la langue  
●  Les variétés de la langue  
●  Le français québécois et son évolution  

 

 2- Courants littéraires 
 

Survol des différents courants littéraires qui 
abordent les caractéristiques, les thèmes et les 
procédés stylistiques.  Ce volet permet d’étudier 
les liens entre les œuvres (ou des extraits) et le 
contexte historique. Il aborde l’époque à travers 
les guerres, les événements historiques, les 
grands personnages, les différents auteurs, les 
œuvres marquantes, les genres romanesques et 
les courants de pensée qui la caractérisent.  

 
 3- Genre narratifs 
 

Cette partie de l’enrichissement est une 
appropriation des genres littéraires. 
L’enrichissement ne s’ajoute pas aux œuvres 
du programme national mais doit être 
considéré comme un élargissement du champ 
de connaissance.  Les exigences peuvent être complémentaires. Les genres narratifs devraient 
idéalement être répartis dans un tableau de planification verticale. Les constituants :  

1. La nouvelle littéraire 
2. Le récit merveilleux (conte, mythe, légende) 
3. Le roman biographique ou autobiographique 
4. Le roman d’amour 
5. Le roman d'apprentissage 
6. Le roman d’aventures 
7. Le roman de fantaisie 
8. Le roman de science-fiction 

9. Le roman du terroir 
10. Le roman fantastique 
11. Le roman historique 
12. Le roman philosophique 
13. Le roman policier 
14. Le roman psychologique 
15. Le roman sociologique 
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 4- Poésie 
 

Cette partie de l’enrichissement est un survol des notions poétiques.  
 

Moyen Âge       Une Initiation …   ● à la poésie en général, aux thèmes exploités, aux valeurs véhiculées 
           ● aux différentes formes de poésie. ● aux jeux poétiques (anagrammes,  
                                                            acrostiches, calligrammes, etc.)   ● esthétisme   ● à la poésie médiévale 

Auteurs :  Rutebeuf, Charles d’Orléans, Christine de Pisan, François Villon, etc. 
 

Renaissance   Une étude …   ● de la poésie en général, des sonnets, des thèmes et des valeurs 
                   ● de La Pléiade (Joachim Du Bellay, Pierre de Ronsard, Étienne Jodelle, etc.) 
                   ● esthétisme (rythme, rime, figures de style, champs lexicaux) 
      ● des thèmes exploités et valeurs véhiculées 
                Auteurs : Jean-Antoine de Baïf, Louise Labbé, Agrippa d’Aubigné, Étienne de La Boétie, etc. 
 

XVIIe siècle       Une étude …   ● des poétesses du XVIIe siècle.     ● du classicisme     ● du baroque 
        ● de la préciosité   ● esthétisme    ● thèmes et valeurs 
               Auteurs :  Théophile de Viau, Pierre de Marbeuf, Jean de La Fontaine, Pierre Corneille,  

                                                          Racine, Antoinette Deshoulières, Nicolas Boileau, etc. 
 

XVIIIe et XIXe siècles   Une étude …     ● du siècle des Lumières ● du romantisme    ● du symbolisme   
    ● du Parnasse   ● des poètes maudits ● des haïkus                                                                  
    ● de la poésie québécoise du XIXe     ● esthétisme 
    ● thèmes et valeurs 
Auteurs :  Voltaire, André Chénier, Pierre Choderlos de Laclos, Verlaine, Lamartine, Victor  
                                                           Hugo, Alfred de Musset, Apollinaire, Rimbaud, Baudelaire, Théophile Gautier,  
                                                                  François-Xavier Garneau, Masaoka Shiki, Constance de Théis, Marceline  
                                                                  Desbordes-Valmore, Anna de Noailles, Joseph Lenoir, etc. 
 

         XXe et XXIe siècles      Une étude ….    ● de l’existentialisme    ● des chansons engagées      ● de la  
                                                                                poésie et des chansons québécoises   ● esthétisme 
           ● thèmes et valeurs.  ● des poétesses québécoises 
             Auteurs :   Jean-Paul Sartre, Jacques Brel, Georges Brassens, Gilles Vigneault, Gaston Miron,  
     Émile Nelligan, Anne Hébert, Michèle Lalonde, Félix Leclerc, Loco Locass, etc. 
 
 5- Théâtre 
Moyen Âge    Une initiation…    ● au monde théâtral.    ● à la terminologie, au vocabulaire 
       ● à la farce et au fabliau   ● aux mystères, aux miracles 
       ● explorer l’histoire du théâtre ● aux thèmes et aux valeurs 
       ● à l’improvisation et au jeu dramatique 
                 Œuvres :  La Farce de Maître Pathelin, Le Pâté et la Tarte, Le Jeu d’Adam, etc. 
 

La Renaissance Étude …  ● d’extraits d’œuvres de la Renaissance   ● des thèmes et des valeurs 
               ● des genres théâtraux : tragédie, tragi-comédie 
         Auteurs :  Robert Garnier, Antoine de Montchrestien, Alexandre Hardy, etc.  
 

Le XVIIe siècle   Étude …  ● du Classicisme: unité de temps, de lieu et d’action, règle de la vraisemblance,  
                                                règle de bienséance    ● des genres théâtraux: comédie, tragédie 
                       ● des thèmes exploités et des valeurs véhiculées 
                 Auteurs: Molière, Corneille, Racine, etc. 
 

XVIIIe et XIXe siècle    Étude …  ● de la Commedia dell’arte   ● du théâtre romantique ● des     
                                                        thèmes et valeurs ● de la satire ● du naturalisme   ●du symbolisme 
     Auteurs : Carlo Goldoni, Denis Diderot, Marivaux, Beaumarchais, Voltaire, Victor Hugo,      

                     Émile Zola, Edmond Rostand, Alfred de Musset, etc. 
 

XXe et XXIe siècle     Étude … ● des thèmes et des valeurs ● de l’absurde ● du vaudeville 
                                         ● du théâtre de l’après-guerre (populaire, engagé et absurde) 
   Auteurs:  Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Alfred Jarry, Georges Feydea 
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Concepts clés 

 
 
 
 
                                     (Voir les définitions aux pages 13 et 14) 
 
Concepts connexes en mathématiques 

 
 

 
 
 

  
Compatibilité ou incompatibilité  

des critères d’évaluation 
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Critères d’évaluation 
 

Critère A   Connaissances et compréhension 

 
 
 
 
 
 

 

Critère B   Recherche de séries 

 
 
 
 
 
 
 

Critère C   Communication 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critère D   Application 
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     Concepts clés 
 
 
 
              Concepts connexes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
          Cycle de recherche                            Méthode de recherche scientifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index. 
php?title=User:Teknovore&action=edit&redlink=1 

 
 

 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index
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Facteurs d’argumentation pour  
évaluer les répercussions de la science  

Description des facteurs en science servant à argumenter 
Voici des définitions détaillées des différents facteurs. Tu dois choisir au moins un facteur afin de discuter 
et d’évaluer les conséquences positives et/ou négatives selon ton sujet choisi dans ta conclusion.  

Facteurs Définitions  

Culturel  Schémas de connaissances, de comportements, de valeurs, de pratiques et d’objectifs 
collectifs qui caractérisent des groupes d’individus. Selon l’origine culturelle, le pays 
ou un région donnée.  Exemples de liens : valeurs, pratiques selon un groupe 
d’individus, objets collectifs, toutes les formes d’arts, langue, religion, la 
cuisine, sports, loisirs, UNESCO…  

Économique  Production, distribution et utilisation des revenus, de la richesse et des marchandises. 
Exemples de liens : usines, emplois, distribution de biens et de marchandises, 
impôts, taxes, salaires, revenus, l’offre et la demande, vente, prix, achats,  

Environnemental  Circonstances, distributions ou conditions qui entourent un individu.  
Exemples de liens : pollution de l’eau-de l’air-des sols, perte de la biodiversité, 
perte d’habitats, changements climatiques, animaux-végétaux, forêts, 
écosystèmes, extinction d’espèces végétales et animales, déforestation, 
désertification, eau potable, ressources renouvelables et non-renouvelables, 
utilisation de différents formes d’énergie, production de déchets, 
surconsommation, utilisation de pesticides et d’engrais, sécheresse, 
inondations, recyclage, compostage, UNESCO, parcs, zones protégées, …  

Éthique  Processus de questionnement rationnel permettant de décider ce qui bénéfique 
ou préjudiciable, concerne les individus et leurs actions.  Exemples de liens : 
bénéfique ou préjudiciable pour les individus, une réflexion argumentée en 
vue du bien agir. Elle propose de s'interroger sur les valeurs morales et les 
principes moraux qui devraient orienter nos actions, dans différentes 
situations, dans le but d'agir conformément à ceux-ci.  

Moral  Principes de bon ou de mauvais comportement découlant d’une société donnée. 
Exemples de liens : principes de bon ou mauvais comportement pour une 
société donnée, ensemble de valeurs et de principes qui permettent de 
différencier le bien du mal, le juste de l'injuste, l'acceptable de l'inacceptable, 
et auxquels il faudrait se conformer, racisme, sexisme, homophobie, 
harcèlement, intimidation,…   

Politique  Concerne le gouvernement ou les affaires publiques. Exemples de liens : 
gouvernement fédéral et provincial, affaires publiques, ministères, lois, 
règlements, ONU, UNESCO, charte des droits et des libertés, démocratie,…  

Social  Interactions entre des groupes de personnes sur des sujets tels que les affaires 
sociales, la santé, la sécurité, les droits, la justice ou les classes sociales. Exemples de 
liens : affaires sociales et publiques, sécurité, mode de vie, les droits, la justice, 
la santé, les classes sociales, informations publiques, réseaux sociaux, ville-
banlieue-campagne, utilisation de l’informatique, sports, loisirs, ONU,…  
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Critères d’évaluation 
 

Critère A   Connaissances et compréhension 
 
 
 
 
 
 
 

Critère B   Recherche et élaboration 
 
 
 
 
 
 
 

Critère C   Traitement et évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
Critère D   Réflexion sur les répercussions de la science 
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Le rapport du projet personnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mots consignes (pour s’assurer de bien répondre aux attentes) 
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Exemples de  
preuves pour  
ce critère  

 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemples de  
preuves pour  
ce critère  
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Exemples de  
preuves pour  
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Critère A 
ÉVALUATION 

Critère B 
SYNTHÈSE 

Critère C  
RÉFLEXION 
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Les mots-consignes sont inspirés de 
la taxonomie de Bloom et 
permettent d’assurer une évolution 
de la capacité de raisonnement.  

  

SYNTHÈSE & CRÉATION • Réorganiser et utiliser à nouveau 
 

ÉVALUATION • Juger de la valeur des informations 
 

ANALYSE • Décomposer un contenu pour comprendre la structure 
 
APPLICATION • Appliquer des règles, concepts et processus 
 
 

COMPRÉHENSION • Attribuer un sens aux savoirs  
 
 

CONNAISSANCE • Reconnaitre et rappeler un savoir 
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Ces mots à la base de l’évaluation permettent de définir les attentes. 
 

               Quelques mots-consignes définis simplement… 
 
 
 
 
 
 

 

  

INDIQUE 
Mot, valeur ou réponse 
brève sans explication.  

RÉSUME 
Idée générale ou courte 
présentation.  

DÉCRIT 
C’est le «comment». Présence 
de détails.  Liste. et portrait 
de la situation.  

EXPLIQUE 
C’est le «pourquoi». Présente 
les raisons, les causes.  
 

1    -   2 3    -   4 5    -   6 7    -   8 

ÉVALUE 
Porte un jugement fondé sur 
points forts et faibles.  ANALYSE 

Identifie les parties ET 
les relations entre elles.  

IDENTIFIE 
Relève un fait, une carac-
téristique ou une réponse.  

SÉLECTIONNE 
Choisir les éléments pour 
atteindre un objectif. 

APPLIQUE 
Utilise les connaissances 
et la compréhension dans 
un contexte. 

DÉVELOPPE 
Améliore progressivement.  

SYNTHÉTISE 
Combine des idées pour 
atteindre niveau 
compréhension ++. 
 

JUSTIFIE 
Donne raison ou preuves 
pour étayer une réponse.  
 

DISCUTE 
Critique basée sur facteurs 
ou arguments. Opinion claire 
avec preuves.  

CRÉE 
Donne corps à une idée sous 
forme de travail ou autre. 
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Ces mots à la base de l’évaluation permettent de définir les attentes. 
 
 
 
 
 
  

Développer Améliorer progressivement, donner de l'ampleur ou exposer en détail. Évoluer vers 
un état plus avancé ou plus efficace.  
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Ces mots à la base de l’évaluation permettent de définir les attentes. 
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Grille de conversion des résultats critériés en % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Évaluation par 
appréciation  

Conversion pour le 
projet personnel 
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À la fin de l’année, sur le bulletin IB, le résultat sur 32 est reporté sur  
une note de 7 pour chaque groupes matières.  Attention, il ne s’agit pas 
d’une moyenne. 
 

  
Note 
finale 

Seuils 
d’attribution Descripteurs 

1 Entre 1 et 5  
sur 32 

Produit un travail de très faible qualité. Fait état d’un grand nombre 
d’erreurs de compréhension majeures ou d’une mauvaise compréhension 
de la plupart des concepts et des contextes. Fait rarement preuve de 
pensée critique ou créative. Manque considérablement de flexibilité en 
n’utilisant que rarement des connaissances ou des compétences.  

2 Entre 6 et 9  
sur 32 

Produit un travail de faible qualité. Exprime un manque de compréhension 
ou d’importantes lacunes dans la compréhension d’un grand nombre de 
concepts et de contextes. Fait parfois preuve de pensée critique ou 
créative. Manque généralement de flexibilité dans l’utilisation des 
connaissances et des compétences, qui sont souvent peu appliquées. 

3 Entre 10 et 14  
sur 32 

Produit un travail de qualité convenable. Communique une 
compréhension élémentaire d’un grand nombre de concepts et de 
contextes, malgré quelques erreurs de compréhension ou lacunes 
majeures. Commence à faire preuve d’une certaine pensée critique et 
créative, bien qu’élémentaire. Manque souvent de flexibilité dans 
l’utilisation des connaissances et des compétences et a besoin d’aide, y 
compris dans les situations familières de la classe.  

4 Entre 15 et 18  
sur 32 

Produit un travail de bonne qualité. Communique une compréhension 
élémentaire de la plupart des concepts et des contextes, malgré quelques 
erreurs de compréhension et lacunes mineures. Fait souvent preuve de 
pensée critique et créative élémentaire. Fait preuve d’une certaine 
flexibilité dans l’utilisation des connaissances et des compétences dans les 
situations familières de la classe, mais a besoin d’aide dans les situations 
nouvelles.  

5 Entre 19 et 23  
sur 32 

Produit généralement un travail de très bonne qualité. Communique une 
bonne compréhension des concepts et des contextes. Fait preuve de 
pensée critique et créative, parfois de manière complexe. Utilise des 
connaissances et des compétences dans les situations familières de la 
classe et de la vie réelle et, avec de l’aide, dans certaines situations 
nouvelles de la vie réelle.  

6 Entre 24 et 27  
sur 32 

Produit un travail de très bonne qualité, parfois innovant. Communique 
une très bonne compréhension des concepts et des contextes. Fait preuve 
de pensée critique et créative, souvent de manière complexe. Utilise des 
connaissances et des compétences dans les situations familières et 
nouvelles de la classe et de la vie réelle, souvent de manière autonome.  

7 Entre 28 et 32  
sur 32 

Produit un travail de très bonne qualité, souvent innovant. Communique 
une compréhension approfondie et nuancée des concepts et des 
contextes. Fait systématiquement preuve d’une pensée critique et 
créative recherchée. Transpose souvent ses connaissances et ses 
compétences de manière autonome et compétente dans un éventail de 
situations complexes de la classe et de la vie réelle. 

 

Comprendre 
le bulletin IB 
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 POLITIQUE d’INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE  
 

Politique adoptée au Conseil d’Établissement le 19 mai 2021 
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 POLITIQUE d’INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE  
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 POLITIQUE d’INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE  
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 POLITIQUE d’INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE  
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 ORGANISATION d’un TRAVAIL  
 

 

Quelques abréviations -> pour une prise de notes plus rapide ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gouvernement du Québec, Office québécois de la langue française, Internet, consulté en 
septembre 2022,   

  

Suppression de OU 

jr =  jour  

ns = nous  

pr  = pour   

pq = pourquoi 

tjrs = toujours  

tt = tout  

vs = vous  

 

 

Suppression de ON 

cie = compagnie 

csq = conséquence 

ctrl = contrôle 

nb =  nombre 

 

 Abréviations d’origines latines 

etc. = et le reste 

ibid =  au même endroit 

id = (idem) pareil, le même 

ie = c’est-à-dire 

 

 

Suppression de EN ou AN 

avt = avant  

chgmt = changement 

mtn = maintenant 

 

 

Suppression de VOYELLES et du 
son AI ou UN 

dvlp =  développer 

jms  = jamais 

m = même 

qqch = quelque chose  

qq = quelqu’un 

 

Utilisation de symboles 

Ø = aucun 

& = et 

> = supérieur, plus grand 

< = inférieur, plus petit 

    = homme 

     = femme 

+ = plus ou moins 
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ORGANISATION d’un TRAVAIL  
 
 

RECHERCHE 
 
 

Sources primaires  
Documents produits par les témoins directs ou rédigés à partir de données 
originales. On les appelle aussi des sources de premières mains. 
 

 Exemples : Des photos, une entrevue avec une personne ressource, un dictionnaire, 
une encyclopédie, un périodique (journal, magazine), une publication 
gouverne-mentale, un blogue qui présente des témoins directs, un 
sondage, une thèse  

   de doctorat ou un mémoire, un rapport ou une étude, un ouvrage 
littéraire  

   (un poème, une chanson, un roman).  
 

Sources secondaires  
 Réinterprétations ou reformulations des idées dans des livres, articles, manuels 

scolaires, etc.  On les appelle aussi des sources de secondes mains. 
 

Exemples : Un article ou un rapport qui fait référence à des études ou à des 
thèses, une critique d’ouvrage littéraire. 

 
 

Le format est la façon dont on retrouve la source.  
 

q Photos  
q Document audiovisuel  
q Entrevue (personne-ressource) 
q Logiciel 
q Ouvrage de référence  
    (dictionnaire ou encyclopédie) 
q Périodique : journal, magazine.  
q Publication gouvernementale 
q Site internet 

q Manuel scolaire 
q Sondage 
q Thèse(doctorat/Ph.D.) et mémoire (maîtrise /M.A.) 
q Document audiovisuel : film     
     Documentaire, enregistrement musical. 
q Biographie  
q Ouvrage littéraire : poème, roman 
q Critique d’ouvrage littéraire. 
q Rapport, étude.  

 
La pertinence de la source  
 

Tes sources doivent être utilisées efficacement pour t’aider à atteindre tes objectifs. 
Tu sélectionnes les informations en réfléchissant à leur degré de pertinence en 
fonction de ton but, de ton moyen et de ton contexte mondial. Tu fais un 
classement selon leur degré d’appréciation.  
 

Indispensable - Tu ne serais pas en mesure d’atteindre ton but si tu 
n’utilisais pas cette information.  
Très utile - Il s’agit d’une information que tu comptes utiliser dans la 
mesure où elle te permet de répondre à une partie de ta démarche.  
Intéressante - Bien que cette information soit un atout, le fait de la 
laisser de côté ne modifierait pas radicalement ton projet. 
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Fiche d’analyse de la validité d’une source 
 

Titre de la source :  _____________________________________________________ 
 

 

AUTEUR 
Niveau Descripteur 

4 Produite par une organisation connue et réputée. De nombreux professionnels ont contribué à 
sa création. 

3 L’auteur est qualifié dans le domaine. L’auteur appartient à une organisation digne de 
confiance ou bénéficie de son soutien. 

2 L’auteur maîtrise son sujet ou est réputé, et la source repose à la fois sur sa propre expérience et 
sur celle d’autres personnes. 

1 L’auteur est cité mais n’est pas fiable. La source est éliminée. 

0 Ne répond à aucun des critères ci-dessus. La source est immédiatement éliminée.  
 
 

ORIGINE 
Niveau Descripteur 

3 Publiée sur un support médiatique professionnel, connu et réputé. Source récente (- de 10 ans). 

2 Publiée sur un support médiatique digne de confiance. 

1 Publiée sur un support médiatique connu ou dont le contenu est modifiable par tous. La source 
est presque toujours éliminée. 

0 Ne répond à aucun des critères ci-dessus. La source est immédiatement éliminée. 
 
 

OBJECTIVITÉ 
Niveau Descripteur 

3 Ne contient aucun parti pris et expose des arguments et des points de vue adéquats portant à 
la fois sur le pour et le contre. 

2 Principalement constituée de partis pris mais le point de vue exposé est étayé par de nombreux 
arguments. 

1 Constitué de partis pris et les points de vue exposés sont limités. 
0 Objectivité prêtant à confusion. La source est donc éliminée. 

 
 

QUALITÉ 
Niveau Descripteur 

3 Source hautement professionnelle et convaincante. 
2 Détails convaincants qui reposent sur un argumentaire plausible. 

1 Présente un degré de pertinence par rapport au sujet mais la source n’est pas suffisamment 
valable pour être qualifiée de convaincante. 

0 Les informations présentées sont non pertinentes. Source est éliminée. 
 
 

QUANTITÉ 
Niveau Descripteur 

2 Contient suffisamment d’informations pour exposer clairement les points de vue et les faits 
appuyés sur une argumentation détaillée. 

1 Contient trop ou trop peu d’informations. 
 
 
 
 

VALIDITÉ de la SOURCE 
13 à 15 11 à 12 8 à 10 5 à 7 Moins de 5 

Excellente 
source Source adéquate Source 

acceptable 
De qualité 
moyenne 

Généralement 
éliminée 
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PRÉSENTATION d’un TRAVAIL ÉCRIT  
 

Un travail se présente ainsi : 
 

Page de présentation 
Table des matières 
Texte avec les notes de bas de pages (références aux idées ou paroles d’autrui)  
Annexes (tableaux, ajout de photos ou tout document dont il a été question dans le texte)  
Bibliographie (références complètes des notes de bas de pages et des autres sources utilisées)  

 
 

Les 10 règles à appliquer pour la remise d’un travail écrit :    
 

q 1- La page de présentation est à simple interligne, la table des matières et les 
citations longues (de plus de 4 lignes) également. 

q 2- Le type de police de caractères doit être neutre. Arial, Calibri, Times New 
Roman ou Tahoma peuvent être de bons choix. 

q 3- La grosseur de la police doit être de 11 ou 12 pts pour le corps du texte et 
de 10 pts pour les notes en bas de page. 

q 4- Le corps du texte est à 1.5 interligne. 

q 5- 3 interlignes (2 entrées) sont requis entre les paragraphes ainsi qu’avant et 
après un titre. 

q 6- Le texte doit être justifié à gauche et à droite. 

q 7- Les marges sont généralement de ≈2,5 cm en haut et en bas et de ≈3 cm 
de chaque côté. 

q 8- Les titres TABLE DES MATIÈRES, ANNEXES et BIBLIOGRAPHIE sont en 
majuscules, centrés et en caractères gras. 

q 9- La pagination se fait au centre au bas de la page.  Tous les documents de 
trois pages et plus doivent être paginés.  

q 10- Les annexes doivent être référencées (annoncées et discutées) dans le 
corps du texte.  Exemple : « voir annexe 1 » suivi du titre de l’annexe.  

 

Le nombre de mots d’un travail ne doit pas inclure la table des matières, les annexes et la 
bibliographie ne doivent pas être comptabilisées dans le nombre de mots. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Justifier  
le texte 

Choix 
d’interligne Insérer une note 

de bas de page 
pour référencer 
ses sources  
 



 58 

Modèles         

Page de présentation                     Table des matières 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Annexes                                       Bibliographie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
(2 entrées) 

 

ANNEXE 1 
 

Titre de l’annexe : _________________________ 
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PRÉSENTATION d’un TRAVAIL ÉCRIT  
 

 
Les notes de bas de pages 
 

Ces notes ont pour fonction de signaler un emprunt fait à un auteur (information, 
citation ou idée), qu’elle soit directe (extrait repris textuellement) ou indirecte 
(paraphrase ou résumé du texte d’un auteur appelée aussi citation d’idée).  
Toute citation, appelle une référence bibliographique.   
Pour insérer une référence, on utilise généralement l’insertion automatique de bas de 
page. Il s’agit d’aller dans l’onglet Références, puis insérer une note de bas de page 
ou faire les clés Alt + Ctrl + B. 
 

Les références ou les notes de bas de page sont signalées par un chiffre en exposant; 
ce chiffre d’appel se situe immédiatement après le mot ou le texte que l’on désire 
commenter et avant la ponctuation, s’il y en a une.  
La numérotation des notes en bas de page est continue tout au long du travail. 
 

Au bas de la page, les références ou les notes sont séparées du texte par un filet (trait 
plein) qui apparaît lorsqu’on fait l’insertion de note en bas de page.  
La première notice d’une source s'écrit au complet mais pour les références 
subséquentes, on utilise des abréviations pour simplifier la formulation des notes et 
pour alléger la lecture.  
  

Exemple:     
________________________ 
1 Yann Arhus-Bertrand. Home, 2009, p. 104. 
2 Denis L’Épée, Winston Churchill, Les 50 plus belles histoires, 2004, p. 52.  
 
 
On utilise généralement l'abréviation ibid. (du mot latin ibidem : ici même) 
lorsqu'un ouvrage est cité deux fois de suite et on indique la page si elle est 
différente.  
Exemple:  
________________________ 
1 Yann Arhus-Bertrand. Home, 2009, page 104. 
2 Ibid. 
3 Ibid. page 20. 
 
Une référence bibliographique doit être complète tandis que la référence dans 
le texte ou la note en bas de page peut être abrégée (exemple : Charlier, J. et 
al. 2009).  Les éléments qui composent la note sont les mêmes que les informations 
contenues dans la bibliographie, mais sont présentés différemment.  
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 PRÉSENTATION d’un TRAVAIL ÉCRIT  
 

Les citations 
 

Les citations sont des extraits puisés dans les documents consultés lors de l’élaboration 
d’un travail.  Quoiqu’il soit préférable, pour préserver l’unité du texte, de résumer la 
pensée d’un auteur, il peut être nécessaire parfois de citer ce dernier textuellement.   
   

Pour citer exactement les mots d'un auteur, on a recours à la citation, toujours suivie 
d'un appel de note en bas de page ou d’une référence dans le texte.  
Tout extrait doit correspondre exactement à l’original quant aux mots, à l’orthographe 
et à la ponctuation. 
   

Les mots que l’on ne veut pas reproduire sont remplacés par des points de suspension 
entre parenthèses (…); les mots que l’on désire ajouter sont écrits entre crochets [ ].  
II est impératif de citer exactement sans faire de faute.  Si la citation contient une faute, 
on l'indique en faisant suivre cette erreur par le mot [sic] en italique et entre crochets. 
 

On peut retrancher des éléments non nécessaires d'une citation en insérant [...]. Malgré 
la coupure, la syntaxe doit demeurer cohérente. Exemple : «La terre [sic] est une 
planète [...] dont les ressources ne sont pas inépuisables». 
 
 

Les citations courtes 
 

On intègre les citations de moins de quatre lignes dans le cours du texte et 
entre guillemets.  
Il y a deux exemples de citations courtes :  

- La citation intégrée à une phrase personnelle donc rapportée 
indirectement.  
Exemple : Churchill ne pouvait offrir à ses concitoyens « que du sang, de la 

peine, des larmes et de la sueur » 1.  
 (la référence doit être placée en note de bas de page)   

- La citation textuelle, rapportée directement, que l’on place après deux 
points et entre des guillemets. 

  Exemple : Churchill déclare : « Je n’ai à vous offrir que du sang, de la peine, 
des larmes et de la sueur ». 

 

Les citations longues 
 

Les citations de plus de quatre lignes sont placées en retrait du texte (2 cm de chaque 
côté), sans guillemets et à simple interligne.  

Exemples : 
 

Vous vous demandez : quelle va être notre politique? Je vous 
répondrai : mener la guerre, sur la mer, sur terre et dans les airs, 
avec toute la volonté et toute la force que Dieu voudra nous 
donner ; mener la guerre contre une monstrueuse tyrannie, 
jamais dépassée dans le sinistre et sombre catalogue des 
crimes humains1. 
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PRÉSENTATION d’un TRAVAIL ÉCRIT  
 

Règles à respecter pour faire la bibliographie 
  

à Le référencement bibliographique 
 

Lors de la rédaction d’un travail, il est d’usage d’emprunter des phrases, des 
statistiques, des idées, des images ou tout autre type d’information pour appuyer 
l’argumentation.  De ce fait, il est donc obligatoire d'indiquer l’auteur ou la 
provenance de ces éléments.  Cette indication se fait grâce à l’utilisation de la 
référence qui peut prendre la forme d’une citation, d’une note en bas de page 
ou d’une référence dans le texte. 

 

Le référencement suit généralement cet ordre :  
 

QUI ?  Le ou les auteurs 
QUAND ? L’année de parution de la référence 
QUOI ? Le titre du document  
OÙ ? Le lieu de l’édition et la maison d’édition 
COMBIEN ? Le nombre total de pages ou la durée en minutes 

 
Les ouvrages présentés dans la bibliographie sont placés en ordre alphabétique.  
 
 
 
 

Référencer une encyclopédie 
Pour l’ouvrage en entier 
 
 
 
 
 
 
 
Pour un article tiré d’un ouvrage de référence 
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Référencer un volume ou un livre 
      Un seul auteur  
 
 
 
 
 
 
      Deux auteurs 
 
 
 
 
 
 
 
      
      Trois auteurs et plus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référencer un article de journal ou de périodique (revue) 
 

      Pour le format papier  
 
 
 
 
   
    Pour le format numérique 
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Référencer une publication gouvernementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référencer un rapport de recherche, un mémoire  
ou une thèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référencer une visite culturelle, une exposition ou un 
événement 

 
 
 
 
 
 
 

Référencer une conférence 
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Référencer une page de site internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référencer une vidéo en ligne ou un film  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référencer une entrevue 
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Référencer une brochure ou un dépliant 
 
 
 
 
 
 
 

Référencer une image ou une photo en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référencer une formation ou un atelier 
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Les finissants du PEI qui répondent aux exigences recevront les  
diplômes et attestations suivants :  
 

Diplôme d’étude secondaire (DES) remis par le MEQ* 
 

Exigences :  
- Cumuler 54 unités de 4e sec. et 5e sec., dont 20 reconnues de 5e  sec.   
- Réussir les cours suivants :  

  Français langue d’enseignement de la 5e secondaire : 132-506 (6 unités)  
  Anglais langue seconde programme enrichi 5e sec: 136-506 (4 unités)    
  Mathématiques SN 4e secondaire 065-406 ou SN 5e secondaire 065-506 (6 unités)  
  Sciences et technologie 4e secondaire : 055-444 (4 unités);  
  Histoire-éducation à la citoyenneté 4e secondaire : 087-404 (4 unités);  
  Éthique et culture religieuse 5e secondaire : 069-502 (2 unités);  
  Éducation physique et à la santé 5e secondaire: 043-502 (2 unités)  
  Arts plastiques 4e secondaire: 168-402, ou 5e secondaire 168-502 (2 unités)  
 

Attestation de participation au PÉI remise par l’IB*(Modèle p. suivante) 
Exigences : 

 • Réussir son service-action;  
 • Réussir son projet personnel; 

• Réaliser les évaluations critériées dans chaque groupe-matière (Langue et    
littérature,  acquisition de langues, mathématiques, sciences, individus et 
sociétés, éducation physique OU design OU arts, selon le choix de l’école).   

     Le choix de l’École Paul-Hubert est l'éducation physique. 
 • Réaliser les projets interdisciplinaires.  

 
Diplôme d’études secondaires internationales (DÉSI)  

remis par la SEBIQ*.  (Voir modèle à la page suivante) 
 

Exigences :  
 - Obtenir son diplôme d’étude secondaire (D.E.S.);  
 - Réussir son service-action; 
 - Réussir son français de 5e sec. et les contenus d’enrichissement (128-552);  
 - Réussir son anglais de 5e sec. et les contenus d’enrichissement (136-506);  
 - Réussir les 2 premières années du programme officiel du Ministère en espagnol;  
 - Réussir les mathématiques de 5e sec. (Dérogation possible si maths 4e); 
 - Réussir un cours de sciences de 5e sec. de 4 unités (053-504 ou 051-504); 
 - Réussir monde contemporain (092-504) et éducation financière (102-522);  
 - Réussir son projet personnel (117-544)  

Pour être admissible au DÉSI, l’élève doit, au minimum, avoir complété les deux dernières 
années du cours secondaire dans un établissement membre de la SÉBIQ qui donne le PEI. 

 

Si l’élève obtient son D.E.S. à réussi son service-action et son projet personnel, mais a un échec dans les 
exigences du DÉSI (énoncées ci-haut), une attestation de participation au programme d’éducation 
secondaire international, nommée APPÉSI, peut être décernée. 
 
*MEQ : ministère de l’Éducation du Québec 
*IB : International Baccalauréat    *SÉBIQ : Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie 
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