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INTRODUCTION

Le dessin est un moyen d’expression qui permet de transposer une id�e, un
sentiment, un concept par un graphique plus ou moins pr�cis.

CLASSIFICATION DES DESSINS

Le croquis;
G�n�ralement ex�cut� � main lev�e, le croquis est fr�quemment employ�
pour des relev�s de chantier. Il suit le d�sir du client ou de l’architecte et
permet de donner une premi�re id�e de la r�alisation du travail. Il servira
de base pour l’�laboration de l’avant projet.

L’avant projet;
C’est un dessin d’ensemble �tabli � une �chelle d�termin�e et � l’aide des
instruments. Il doit permettre au client le choix entre plusieurs solutions
propos�es
Il peut servir de base aux calculs et l’�tablissement d’un devis. Il traite
surtout les probl�mes esth�tiques

Le Projet ou Etude de construction
R�alis�e par le professionnel, il doit d’abord r�soudre les probl�mes
techniques. C’est le guide de l’ouvrier pour la r�alisation compl�te de
l’ouvrage.

PRESENTATION DU DESSIN TECHNIQUE
Le dessin technique doit �tre per�u comme un langage universel. Pour que
l'interpr�tation qui en est faite soit identique d'une personne � l'autre, il
est n�cessaire d'utiliser les normes et symbole propres au m�tier.
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L'ouvrier qualifi� doit �tre en mesure

- D'ex�cuter un dessin selon les normes professionnelles.
- De justifier le choix des mat�riaux.
- De d�terminer les principes de construction.
- D'�tablir la liste des quincailleries.
- De lire un dessin professionnel d'ex�cution.
- De planifier le d�roulement du travail.

LES CRITERES DE QUALITE D'UN DESSIN TECHNIQUE

Tout trac� doit r�pondre � un certain nombre de crit�res, que nous
pouvons �num�rer comme suit:

- Le dessin est une donn�e d'ordre.
A ce titre la pr�sentation doit �tre simple, compl�te, claire, pr�cise.

- Le dessin est un langage professionnel.
Les normes et symboles, qualit� des traits doivent �tre respect�s.

- Le dessin est un document de travail.
Il doit donc �tre facile � interpr�ter, il contiendra un maximum

d'informations avec un minimum de signes.
Le format du papier sera bien adapt� au sujet donn� et r�duit � une

surface minimale.

METHODE D'EXECUTION D'UN DESSIN TECHNIQUE PREPARATION

Lire attentivement le sujet ou l’avant projet.
En ressortir toute les indications utiles (fonctions de l’objet, caract�ristiques
des mat�riaux...). S’il vous manque des renseignements, �tablir une liste de
questions par �crit, afin de les poser toutes en une seule fois.
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Contr�ler les moyens techniques disponibles pour la fabrication.
Machine et outillage de l’atelier ( au si�ge ou � l’entreprise). Ne pas faire
votre �tude par rapport � votre � atelier id�al �

D�finir pr�cis�ment la quincaillerie.
Rechercher dans des catalogues si possible r�cents. Bien prendre toutes
les r�f�rences et les cotes n�cessaires.

D�finir la conception de l’ouvrage.
Sur des feuilles � petit carreaux, tracer � main lev�e mais � l’�chelle les
�l�vations, coupes, d�tails ou sections n�cessaires. L’utilisation de feuille
petit carreaux permet d’�tre � l’�chelle rapidement sans mesurer (en
comptant les carreaux). Le fait de faire l’�tude � l’�chelle vous donne tout
de suite les proportions de l’ouvrage, l’encombrement des vues et vous
permet de d�tecter rapidement les probl�mes (de quincaillerie,
d’assemblages...)

Pr�parer la mise en page � main lev�e sur feuille de brouillon (sans
obligatoirement tenir compte de l'�chelle).

D�finir les vues n�cessaires � la compr�hension du dessin ainsi que leurs
�chelles.
D�finir le ou les formats n�cessaires par rapport aux vues. Votre �tude de
conception � l’�chelle vous donne l’encombrement de celles-ci. Attention:
ne pas oublier la place n�cessaire � la cotation, au cartouche et au cadre.
Parfois, on pr�f�rera les formats A3, faciles � reproduire � la
photocopieuse.
Rechercher la meilleure mise en page par rapport au format en
positionnant les coupes et sections � leur place respective par rapport �
l'�l�vation
Calculer les intervalles entre les vues
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EXECUTION du dessin
Pr�paration mat�rielle
Veiller � l'�tat de propret� des appareils de tra�age et de la table.
Fixer la feuille de papier avec du ruban adh�sif.

Choisir ses instruments de tra�age. (voir liste de mat�riel)
Tracer l'esquisse en trait fin et sec (0,3  2H)

Mettre en place le cartouche et les marges.
Mettre en place l’encombrement de l'�l�vation puis des coupes, sections...
Tracer une �l�vation sommaire.
Tracer ensuite simultan�ment les vues, coupes, sections...
Tracer les axes de sym�trie.
Tracer les contours des �l�ments.
Tracer les m�mes �l�ments dans chacune des vues.
Porter syst�matiquement plusieurs mesures en m�me temps (�conomie de
gestes).
Prolonger syst�matiquement les traits de construction  au  del� des secteurs.

Repasser le dessin.
Les traits fins, r�alis�s proprement lors de l’esquisse, ne sont pas � repasser.
Repasser les arrachements.
Repasser les traits moyens, puis les gros en commen�ant par les courbes, les
obliques.
Repasser tous les traits verticaux, puis les horizontaux dans un ordre logique
(de haut en bas...)
Achever les lignes de cote et d'attache, tracer les fl�ches, points ou tirets.
Dessiner la quincaillerie.
Inscrire les chiffres, les lettres, les titres.
Indiquer une l�gende et un descriptif si n�cessaire.
Faire les hachures et les cernes. Remplir le cartouche
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MAT�RIEL ET INSTRUMENTS.

Afin de faire un bon travail, il convient que le dessinateur soit muni du
mat�riel et des instruments appropri�s:

R�gle ou r�glet gradu� (prendre de pr�f�rence une graduation grav�e et
non imprim�e).
Equerres � 45� et 60� (long: 300 mm si possible).
Le compas � balustre (les supports de la mine et de  la  pointe doivent �tre
orientables afin que, selon l'ouverture du compas, la pointe et la mine soit
toujours � 90�).
Crayons: porte-mine de 2 mm (facultatif), 0,9 mm (ou 0,7), 0,5 mm; 0,3
mm.
Pistolets de raccordement pour les courbes.
Trace cercle (pour r�aliser des cercles de petits diam�tres. Ne pas
prendre le compas).
Gomme blanche.
Ruban adh�sif.
Brosse souple.
Mines: de 2 mm

V�rification des r�gles et �querres par retournement:
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Tableau d'emploi des graphites.

REF. DEGRE DE
DURETE

EMPLOI GENERAL

2B Tendre et noir Relev�s d'atelier et de chantiers
B Tr�s tendre Sch�mas mise au net d'ornements
HB Tendre Mise au net noire
H Moyen Mise au net en construction
2H Mi-dur Esquisses d'ornements grandeur
3H Dur Esquisses
4H Tr�s dur Esquisses en construction
5H Fort dur Esquisses tr�s pr�cises
6H Extra-dur Trac� d'�pures

LES TRAITS.
En trait fort - Tous les contours apparents

(coupes)
Mines 2B ou B - Ecriture des chiffres (5 mm

minimum)
porte mine :  0,7
ou 0,9mm

- Les fl�ches ou traits (cotation)

- Les indications des coupes (7
mm)
- Tous les cadres (cartouche)
- Le titre  dans le cartouche

En trait moyen - Ar�tes vues en arri�re plan
(coupe)

Mine HB - L'�criture des indications de la
quincaillerie, r�f�rence, etc.

porte mine :
0,5mm

- La repr�sentation des
quincailleries
- Les indications dans le
cartouche
- Les arrachements
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En trait fin - Les lignes de cote et de rappel
Mine 2H ou 3H - Les hachures (bois, mat�riaux)
Porte mine : 0,3
ou

- Les lignes de construction

2mm aff�t� - Les esquisses
En trait
renforc�

- Repr�sentation des murs et sol

= env. 3 mm
au marqueur
En trait fin
interrompu
Mine 2H ou 3H
Porte mine 0,3
ou 2mm aff�t�

- Toutes les ar�tes cach�es
importantes

En trait mixte
fin Mine 2H ou
3H
Porte mine 0,3
ou 2mm aff�t�

- les indications de coupes et
sections sur l’�l�vation
- les axes de sym�trie

L'ECRITURE.

Dans le dessin technique en menuiserie, on exige des cotes, des textes faits
de lettres et de chiffres dessin�s � main lev�e, en aucun cas on ne doit
utiliser un trace lettres

L'�criture technique r�pond aux crit�res suivants:
- Bonne lisibilit�.
- R�gularit� du trac�.
- Bonne pr�sentation.
- La cotation et le texte doivent �tre pr�vus lors de la pr� �tude,

c'est tr�s important.
Selon les normes:

- L'�criture peut �tre droite ou inclin� � 75�.
- Les textes peuvent �tre �crits en majuscules ou en minuscules.
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TRES IMPORTANT:

La hauteur d'�criture est normalis�e.
Les lettres, le texte:

- Environ 7 mm mini pour les lettres des indications des coupes
toujours en trait fort (env. 0,7 mm).

- Environ 3 mm mini pour l'indication des quincailleries, r�f�rences,
etc... Toujours en trait moyen (env. 0,35 mm).
La cotation:

- 5 mm mini pour tous les chiffres qui doivent �tre r�guliers (trait
fort) sur les coupes comme l'�l�vation.

LES ECHELLES.

Il faut, dans la mesure du possible, se limiter aux �chelles suivantes:
- Echelle d'agrandissement: 2/1 - 5/1 - 10/1 - 20/1 - 50/1.
- La vraie grandeur: (�chelle recommand�e) 1/1.
- Echelle de r�duction: 1/2 - 1/5 - 1/10 - 1/20 - 1/50.

Le choix des �chelles se d�cide en fonction des vues et du format. Elle
seront indiqu�es dans le cartouche.
Les �chelles retenues pour le dessin technique en menuiserie sont: 1/1 et
1/10 en g�n�ral, parfois 1/20 ou 1/5, jamais 1/3, 3/4...
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LES FORMATS.

Le format normalis�.
Le dessin technique se r�alise sur des feuilles d'un  format  normalis�
d�sign� par une lettre et un chiffre: A0, A2, A3, A4, B5, B6.
La norme a pour objet d'uniformiser les formats des dessins pli�s afin
d'en faciliter la consultation, le classement, l'exp�dition.
Le format de base A0 a comme surface 1 m2 (1189 x 841); les formats se
d�duisent les uns des autres, � partir du format A0 en divisant par deux la
plus grande des deux dimensions.

B6

10
A0A1

A2A3

A4B5

Cadre ou marge

Toujours 10 mm de cadre:
Quel que soit le format, le pliage final correspond au format A4  (210 x
297), sachant que la longueur du cartouche est de 190 mm; il est donc
obligatoire que le cadre soit de 10 mm (pour tous les formats).
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Le pliage des formats

LE CARTOUCHE

On appelle cartouche l'emplacement r�serv� en g�n�ral en bas � droite du
dessin accol� au cadre (10 mm du bord de la feuille en trait fort).

Il y figure tous les renseignements n�cessaires � l'identification et �
l'exploitation du document.
- Il doit toujours �tre dispos� de telle  fa�on  qu'apr�s  pliage au format
A4, il apparaisse en position de  lecture ( dans le m�me sens que le dessin).
- Il se place toujours en bas � droite du format (pour tous les formats).
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Cartouche type  � Tour de France � 190 x 50.
- En trait fort: tous les cadres plus le titre.
- En trait moyen: toutes les indications.

CARTOUCHE

Association Ouvrière des Compagnons du Devoir

Vu par:

Tps :Ech :
Le :

Fait à :

Nom :

Titre toujours en gros et en traits fort

Indications en traits moyens

LA COTATION

Les diff�rentes fa�ons de coter
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3 mm

30° à 
45°

Remarques:
Les dimensions � inscrire sont les dimensions r�elles de la pi�ce, quelle que
soit l'�chelle du dessin. La cote pr�vaut toujours sur le dessin, car lorsque
l'on fait des plans ou des tirages, il peut y avoir une variation
dimensionnelle du papier.
La ligne d'attache (en trait fin), est perpendiculaire � la cote � mesurer,
elle d�passe la ligne de cote de 1 � 2 mm environ.
La ligne de cote (en trait fin). Elle est parall�le � la cote � mesurer, elle ne
d�passe pas la ligne d'attache. Elle doit �tre trac�e � 10 mm de la ligne de
contour de l'objet.
Les fl�ches: �viter toutes fantaisie,
faire les pointes des fl�ches tr�s nettes
et placer le sommet de la fl�che
exactement sur la ligne d'attache (angle
30�). Proportionner la longueur des
fl�ches (2 � 3 mm) suivant l'importance
du dessin.

Disposition Des Cotes.

Les chiffres des cotes verticales seront � gauche du
trait; les chiffres des cotes horizontales seront au
dessus du trait, ci qui correspond aux deux et seuls
sens de lecture.
Les chiffres seront plac�s de pr�f�rence vers le
milieu et d�tach�s (env. 1 mm) de la ligne de cote.
Pour le m�me dessin, choisir soit la fl�che soit la barre optique � 45�.
Dans le cas d'une ligne de cote trop courte, les fl�ches peuvent �tre
report�es � l'ext�rieur.
Si les lignes de cotes sont subdivis�es en
�l�ments tr�s courts, on peut remplacer
les fl�ches par des points.
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a

b

c

Ils peuvent �tre cot�s suivant les exemples ci-dessous:
Adopter le proc�d� "a" pour les grands cercles et "b" pour les petits
cercles.
Eviter l'exemple "c".

Les courbes:
Par convention donner la longueur
d�velopp�e d'une courbe par un c�t�
dont la ligne de cote suit parall�lement
le trac� de cette courbe.

Les rayons:
Ils sont indiqu�s par une fl�che situ�e  dans  l'arc  et  dont  l'origine  est
orient�e vers le point de centre. La cote sera pr�c�d�e de la lettre R.

Les angles:
Coter les angles en degr�s ou en grades sur un arc de
cercle formant ligne de cote joignant les deux cot�s
de l'angle et dont  le  centre  est  situ�  au sommet.
Lorsqu'une  cote  est  divis�e  en plusieurs  parties
�gales ,  on  peut  remplacer par  le  signe = celles
des cotes  partielles  qui  sont  nominale ment �gales entre elles.
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B
F

D

E
A

C

FCD

B

A

E

Les Pentes:
Coter par un pourcentage  ou  en
centim�tres par m�tre par rapport
au  plan horizontal. Ou coter  la
projection de la pente sur deux
plans de r�f�rence (g�n�ralement le plan vertical et le plan
horizontal).

REPRESENTATION ORTHOGONALE.

Disposition des vues:
A: vue de face.
B: vue de dessus.
C: vue de gauche.
D: vue de droite.
E: vue de dessous.
F: vue de derri�re.

La disposition des vues  est  effectu�e  selon  la  m�thode  E  ou  Europ�enne. Il
est important de respecter le sens des vues afin  de  pouvoir  lire et avoir le
m�me langage. Donc dans l'Europe,  par rapport � la vue de face, la vue de droite
est � gauche.

La m�thode A ou Am�ricaine est rep�r�e par un symbole inverse �  la  m�thode
Europ�enne. Dans cette m�thode, par rapport � la vue de face,  la vue de droite
viendra se positionner � droite de la vue de face.

M�thode A M�thode E
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LES COUPES ET LES SECTIONS.

Indication des coupes et sections sur l’�l�vation sur l'�l�vation.

Toujours en trait fort:
La lettre.
Le trait.
La fl�che.
Les angles.
Trait = env. 0,7 mm.

En trait fin:
Toujours finir par un trait
long.
Trait = env. 0,17 mm.

Les coupes:

Elles repr�sentent la partie coup�e plus les ar�tes vives vues en arri�re
plan, cach�es ou non.
La partie coup�e est en trait fort
Les ar�tes vues en arri�re plan sont en trait moyen.
Les ar�tes cach�es importantes sont en trait fin interrompu.
La partie coup�e est hachur�e en trait fin.

Les sections:
Elles ne repr�sente que les parties coup�es.
Il existe deux sortes de sections

V

V

H

H
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La section sortie:

Son contour est repr�sent� en trait fort.
L'int�rieur est hachur� en trait fin.

La section rabattue:

Elle est repr�sent�e sur la vue d'ensemble en trait fin.
Elle n'interrompt aucun trait de la vue d'ensemble.
L'int�rieur est hachur� en trait fin.

Les hachures.

Les hachures ont pour but de mettre en �vidence les parties coup�es des
sections et des coupes. Elles sont ex�cut�es en traits fins  continus
espac�s r�guli�rement de 2 � 4 mm. L'intervalle entre les  traits  est
choisi en fonction de l'importance de la surface. L’orientation des cernes
est � respecter par rapport � la pi�ce de bois
Dans les sections rabattues, les hachures sont parall�les � 45� (on ne fait
de cernes)
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BB

A A

Exemple Ä respecter

Coupe

Section
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Repr�sentation des mat�riaux
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Repr�sentation des quincaillerie

visses

pointes

Profils alu

tasseaux
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Exemple � respecter

- Toujours repr�senter le mur comme le sol, en trait renforc� (4 mm).
- Contours apparents sur toute la coupe, en trait fort (env. 0,7 mm).
- Indication de la coupe HH, en trait fort (haut. lettres env. 7 mm min.).
- Ecriture des chiffres (les fl�ches ou traits), fort (haut. chiffres env. 5
mm).
- Ar�tes vues en arri�re plan, en trait moyen (env. 0,35 mm).
- Repr�sentation de la quincaillerie et arrachements en trait moyen.
- Indication de la quincaillerie, r�f., etc..., en trait moyen (lettres env. 3
mm).
- Fixation de l'ouvrage, en trait moyen (sans oublier les jeux).
- Hachurage, ligne de cote et de rappel en trait fin (env. 0,17 mm).
- Assemblage, ar�tes cach�es importantes, trait fin interrompu et
r�gulier.
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LES OMBRES :

Elles ont pour but de donner du relief � l’�l�vation d’un dessin technique.

La m�thode consiste � changer les �paisseurs de traits selon si l’arr�te
produit de l’ombre ou pas.

Quelle que soit la vue de l’objet, la direction et le sens des rayons lumineux
par rapport � cette vue restent toujours les m�mes.

La lumi�re vient toujours du haut � gauche


