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R E S U M E

Chômage, d é c l a s s e m e n t , i n a d é q u a t i o n  e n t r e  s p é c i a l i t é s  de  

f o r m a t i o n  e t  emplo i  marquen t  1 ' e n t r é e  d e s  j e u n e s  s u r  l e  marché  du 

t r a v a i l  e t  dans l ' e m p l o i ,  no tamment  d e s  p l u s  b a s  n i v e a u  de  

f o r m a t i o n .  Chacun c o n n a î t  l a  d é g r a d a t i o n  i m p o r t a n t e  de s  c o n d i t i o n s  

de 1 ' i n s e r t i o n  po u r  l e s  s o r t a n t s  de 1 ' a p p a r e i l  é d u c a t i f  aux  

n i v e a u x  VI, Vb is  e t  V. Qu 'en  e s t - i l  e x a c t e m e n t  ? La p r o l o n g a t i o n  

de l a  s c o l a r i s a t i o n  dans  l e s  n i v e a u x  s u p é r i e u r s  ne  r i s q u e - t - e l l e  

p a s  de p e s e r  de p l u s  en p l u s  s u r  1 ' i n s e r t i o n  de s  j e u n e s  a y a n t  un 

m oindre  n i v e a u  de f o r m a t i o n  ?

En 1984,  58 % d e s  j e u n e s  s o n t  s o r t i s  de f o r m a t i o n  

i n i t i a l e  aux  n i v e a u x  VI , Vb is  e t  V, en d ' a u t r e s  t e r m e s  58 % des  

s o r t a n t s  n ' o n t  p a s  a t t e i n t  l e  n i v e a u  du b a c c a l a u r é a t .  Parmi  

c e u x - c i ,  85 000 j e u n e s  o n t  q u i t t é  l ' é c o l e  " sans  aucune  f o r m a t i o n  

p r o f e s s i o n n e l l e "  (non c o m p r i s  l e s  s o r t a n t s  de S e c t i o n s  d ' é t u d e s  

s p é c i a l i s é e s  e t  Groupe de  c l a s s e s  a t e l i e r s ) .

La m on tée  du chômage à l a  s o r t i e  du s y s t è m e  é d u c a t i f  e s t  

b i e n  connue .  E n v i ro n  n e u f  m o is  a p r è s  l e u r  s o r t i e ,  44 % d e s  j e u n e s  

s o r t a n t  au n i v e a u  VI é t a i e n t  en chômage en 1977 -78 ,  81 % en 1986.

Ces c h i f f r e s  é t a i e n t  r e s p e c t i v e m e n t  de  21 % e t  de 53 % p o u r  l e s

s o r t a n t s  de n i v e a u  V (hors  a p p r e n t i s s a g e )  1 .

S t a g i a i r e s ,  TUC, c o n t r a t s  p a r t i c u l i e r s  n e  s o n t  p a s  
co m p r i s  dans  ce  c a l c u l  comme a c t i f s  o c c u p é s .
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C e t t e  ampleur  du chômage t ém oigne  d ' u n e  i n s e r t i o n  dans

l ' e m p l o i ,  en moyenne,  de p l u s  en p l u s  t a r d i v e .  I l  d e v i e n t  a l o r s

de p l u s  en p l u s  d i f f i c i l e  p o u r  c e s  n i v e a u x  de f o r m a t i o n  d ' a p p r é 

c i e r  l e s  débouchés  p r o f e s s i o n n e l s  de s  j e u n e s  peu  de temps après  

l a  s o r t i e  du s y s t è m e  é d u c a t i f .  L ' i n s e r t i o n  d ' u n e  c o h o r t e  de 

j e u n e s  dans 1 ' e m p lo i  p r e n d  d é s o r m a is  p l u s i e u r s  années  pour

s  ' o p é r e r .

Le c o n t e x t e  de 1 ' em p lo i  p è s e  b i e n  s û r  l o u r d e m e n t  s u r

1 ' e n se m b le  des  r e c r u t e m e n t s , au s e i n  d e s q u e l s  l e s  j e u n e s  d é b u t a n t s  

ne  s o n t  q u ' u n e  com posan te .

Non s e u l e m e n t  l e s  r e c r u t e m e n t s  r é g r e s s e n t  mais  l a  p a r t  

de s  j e u n e s  d é b u t a n t s  dans l ' e n s e m b l e  de s  r e c r u t e m e n t s  s ' e s t  

r é d u i t e  (de l ' o r d r e  de 11% en 1 9 8 3 ) .  S im u l ta n é m e n t  l e s  r e c r u t e 

m e n t s  de chômeurs augm e n te n t  c o n s i d é r a b l e m e n t . Les  données  de 

l ' O b s e r v a t o i r e  de s  e n t r é e s  dans  l a  v i e  a c t i v e  du CEREQ, a u j o u r d ’

h u i  d i s p o n i b l e s ,  s o n t  r e l a t i v e m e n t  a n c i e n n e s  m a is  p e r m e t t e n t  de 

d é g a g e r  de g r a n d e s  t e n d a n c e s  d ' é v o l u t i o n  e n t r e  1976 e t  1982.  La 

p r e m i è r e  t e n d a n c e  e s t  b i e n  connue : 1 ' a u g m e n t a t i o n  c o n s i d é r a b l e

de s  embauches s u r  de s  e m p l o i s  à s t a t u t  p r é c a i r e .  Dès 1982,  on 

p e u t  a i n s i  c o n s t a t e r  que l e s  j e u n e s  de n i v e a u x  VI e t  V b i s  ;nt  

p r a t i q u e m e n t  e x c l u s  des  rc- < n t <m o n t s  s u r  de s  e m p l o i s  s a l a r i é s  

p e r m a n e n t s .

Seconde  t e n d a n c e  : b i e n  que l e s  e m p lo y e u r s  u t i l i s e n t  une 

m a i n - d  'o e u v r e  p l u s  f o r m é e ,  l e s  e m p lo y e u r s  ne  r e c r u t e n t  pas  s u r  des  

e m p l o i s  p l u s  q u a l i f i é s . A i n s i ,  a l o r s  que l e s  c a t é g o r i e s  d ' o u v r i e r s  

non q u a l i f i é s  s o n t  en f o r t e  r é g r e s s i o n  dans  1 ' i n d u s t r i e ,  on ne  

c o n s t a t e  p a s  d ' a u g m e n t a t i o n  s i g n i f i c a t i v e  de l a  p a r t  des  r e c r u t e 

m e n t s  d ' o u v r i e r s  q u a l i f i é s  dans  l ' e n s e m b l e  des  r e c r u t e m e n t s  

o u v r i e r s  : l a  p r o p o r t i o n  e s t  de un o u v r i e r  q u a l i f i é  po u r  deux  

o u v r i e r s  non q u a l i f i é s . Pour l e s  e m p lo y é s ,  on c o n s t a t e  é ga le m en t  

une c o n c e n t r a t i o n  de s  i n s e r t i o n s  s u r  des  e m p l o i s  non q u a l i f i é s  e t  

i n s t a b l e s .
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T r o i s i è m e  t e n d a n c e  : on r e l è v e  une a u g m e n t a t i o n  du p o i d s  

de s  p e t i t e s  e n t r e p r i s e s  (1 à 50 s a l a r i é s )  dans  l e s  r e c r u t e m e n t s  

de j e u n e s  s o r t a n t s  du s y s t è m e  é d u c a t i f  e t  une c e r t a i n e  p o l a r i s a 

t i o n  d e s  r e c r u t e m e n t s  v e r s  c e r t a i n s  s e c t e u r s .

Dans une p é r i o d e  marquée  p a r  l e  d é v e l o p p e m e n t  de l a  

m a i n - d  ' o e u v r e  d i s p o n i b l e ,  l e s  e m p l o y e u r s  s ' a d r e s s e n t ,  l o r s q u ' i l s  

embauchent  d e s  j e u n e s  d é b u t a n t s ,  à c e u x  q u i  o n t  r e ç u  une f o r m a t i o n  

p r é p a r a n t  l e  p l u s  d i r e c t e m e n t  p o s s i b l e  à - J ' e m p lo i  à p o u r v o i r .  Le  

p o i d s  d e s  t r a d i t i o n s  e t  l ' a t t a c h e m e n t  de nombreux  e m p l o y e u r s  aux  

CAP s o n t  v i s i b l e s ,  m a i s  c e r t a i n s  g l i s s e m e n t s  v e r s  l e  r e c r u t e m e n t  

p l u s  f r é q u e n t  d e s  é l è v e s  de BEP ( o u v r i e r s  de  1 ' é l e c t r i c i t é ,  de l a  

c h im ie )  m o n t r e n t  une a d a p t a t i o n  à l ' é v o l u t i o n  de 1 ' o f f r e .

I l  f a u t  donc  n u a n c e r  l e  j u g e m e n t ,  s o u v e n t  r a p id e m e n t  

p o r t é  s u r  l ' e n s e i g n e m e n t  t e c h n i q u e ,  m e t t a n t  en c a u s e  l a  v a l e u r  de s  

f o r m a t i o n s  d i s p e n s é e s  au vu de l ' a u g m e n t a t i o n  r a p i d e  du chômage : 

i l  y  a c e r t e s  m o in s  de  r e c r u t e m e n t s ,  m a i s  c e u x  qu i  s o n t  o p é r é s  ne  

f o n t  p a s  l a  p r e u v e  d ' u n e  q u e l c o n q u e  d é s a f f e c t i o n  d e s  e m p l o y e u r s  

p o u r  l e s  f o r m a t i o n s  e x i s t a n t e s .

Au moins  p o u r  l e s  e m p l o i s  i n d u s t r i e l s ,  l e  n i v e a u  V r e s t e  

un n i v e a u  de r e c r u t e m e n t  p r i v i l é g i é  a p p r é c i é  p a r  l e s  e m p l o y e u r s .  

L ' é l é v a t i o n  de s  n i v e a u x  de f o r m a t i o n  s o u l è v e  donc  une d i f f i 

c u l t é  : l a  p o u r s u i t e  d e s  m e i l l e u r s  é l è v e s  v e r s  l e  b a c c a l a u r é a t  

p r o f e s s i o n n e l  va m o d i f i e r  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  s o r t i e s  au n i v e a u  V, 

e t  r i s q u e  p e u t - ê t r e  d ' e n t a m e r  l ' i m a g e  p o s i t i v e  de c e r t a i n e s  

f o r m a t i o n s  du n i v e a u  V e t  de l i m i t e r  son  r ô l e  comme n i v e a u  de  

b a s e  p e r m e t t a n t  l ' a c c è s  à un em p lo i  d ' o u v r i e r  e t  o f f r a n t  d e s  

p o s s i b i l i t é s  e f f e c t i v e s  d ' a c c è s  à un em p lo i  q u a l i f i é .



AVERTISSEMENT

Ce t ravail  a été réalisé,  à la demande du Haut Comité 

Education-Economie, à pa r t i r  des études  e t  données disponibles, 
principalement au CEREQ, à l'INSEE et  au ministère de l 'Education 

nationale  (direction de l 'Evaluation et  de la Prospective). Il concerne 

l 'évolution des sor ties du système éducatif , de l ' inser t ion  profession
nelle et  des recru tements  aux niveaux VI, V bis et  V de formation, 

et ses conséquences sur  les concurrences entre  jeunes  débutan ts  sur 

le marché du trava i l .  Cette mise en re lief  des tendances  actuelles  
devra i t  aider à apprécier les effe ts  à a t tendre  de l 'objectif de 

développement des sorties  au niveau  du baccalauréat ,  et  plus p a r t i cu 

lièrement ses effets sur  les jeunes  qui ne pourront accéder à ce 

niveau.
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1. L'EVOLUTION DES SORTIES AUX NIVEAUX VI, V BIS ET V

1.1 Présentation d'ensemble

Avant  d 'en t re r  dans le détai l  de l 'analyse ,  présentons  
rapidement un panorama général .

En 1984 (dernière année  connue), 160 000 jeunes  sont

sortis  de formation in it ia le  aux niveaux V I-e t  V bis2, 285 000 au
n iv e a u  V, 90 000 au n iveau IV "secondaire"3. Ceci représente

respectivement  20 %, 36 % et  11 % des sort ies  globales du système 

éducatif .  Parmi ces sor tan ts ,  110 000 environ sont en t rés  en appren

tissage,  dont la t rès  grande majorité (90 % environ) e s t  sor t ie  deux 

ans plus ta rd  avec une formation de n iveau V.

Ainsi le pa rtage  des sort ies  en t re  les n iveaux VI, V bis et 

V dépend- i l  de la convention que l 'on re t i en t  pour apprécier l 'ent rée  
en apprent issage.  Les éléments précédents  sont  obtenus en considé
r a n t  que l ' e n t r é e  en apprenti ssage  es t  une sortie du système 

éducatif . Si, au contraire ,  on inc lut  l ' apprenti ssage  dans la forma

tion, comme le minis tère  de l 'Education na tionale  a coutume de le 
faire, le nombre de so r tan ts  aux niveaux VI ou V bis e s t  évidemment 

moins élevé e t  celui des jeunes  qui so r ten t  du système éduca t i f  au 
n iveau  V est  plus important,  puisqu' i l  inc lut  alors les jeunes  ayan t
reçu par la voie de l ' apprenti ssage  une formation technologique.

Avec cette  convention,  il ne res te  que 85 000 jeunes  sort is  aux

2 Source : Bilan formation-emploi 1984, CEREQ, DEP, INSEE- 
Archives e t  documents n 0 207, mai 1987 (INSEE). On t rouvera  
en Annexe I une p résen ta t ion  de ce t te  source.

3 On c la s se  au n i v e a u  IV "secondaire"  les jeunes  sortis  
directement du système éduca t i f  en fin de second cycle long, 
sans  avoir  en t repr is  d 'études  supérieures.  Voir en annexe II 
le détail  de la nomenclature des n iveaux de formation.
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niveaux VI-V bis (10 %), mais 375 000 au niveau V (47 %) et

toujours 90 000 au niveau IV "secondaire" (11 %).

Tous ces chiffres sont des sorties  ne tte s  du système 

éducatif ,  c’e s t - a - d i r e  calculées en tenan t  compte des entrées  et 
sort ies dans et  hors des é tabl issements  dépendant  des ministères de 

l 'Agriculture et des Affaires sociales. Cependant les élèves de SES 

(sections d 'éducation spécialisée) et de GCA (groupes de c lasses -  
ate l ie rs)  ne sont pas comptés parmi les sor tan ts .  Pour remédier à 

ce tte  lacune,  une estimation a été établie en collaboration avec la 
OEP du m in is tè re  de l 'Educa t ion  nationale  pour l’année 1984. 

Apprentissage exclu du système éducatif ,  on trouve alors 190.000
jeunes  sortis  aux niveaux VI et  V bis. soit 23 % du flux de sortie 

total .  Apprentissage inclus dans le système éducatif , 1 10.000 jeunes 

sont issus des niveaux VI-V bis (y compris so r tan ts  de SES), soit 
13 % du flux to ta l4, et  45 % sont issus  du niveau  V, soit en tout 

58 % sortant sans avoir a tteint le niveau IV.

On mesure ainsi l ' importance des transformations  qu 'en 

t ra îne ra  la diminution de ce chiffre de plus de la moitié (26 % des 
jeunes  devant  à l 'horizon de l 'an 2000 sort ir  du sytème éducatif  sans 
a t te indre  le niveau IV). Les conséquences se feront  senti r  non 

seulement a l’in té r ieur  du système éducatif , mais également en 
termes d ' insert ion professionnelle.  Avant d 'aborder cet  aspect  du
problème, il e s t  c e p e n d a n t  nécessa ire  d 'observer de plus près

l 'évolution des sorties du sytème éducatif ,  afin de cerner dans 
q u e l le s  t e n d a n c e s  s ' i n s c r i t  l ' o b jec t i f  d 'éléva tion du niveau de 

formation.

4 Ces calculs inc luant les SES seront  rétropolés en 1988 par la 
DEP de façon à obtenir  une série complète de sorties  de 
niveaux VI-V bis dans le cadre des Bilans formation-emploi. 
Il n'a pas semblé utile d ' inclure dans ces calculs les élèves 
des ENP (écoles  na t iona les  de perfectionnement) qui en 
g énéra l  ne r e l è v e n t  pas  d 'une  i n s e r t io n  professionnelle 
normale par le marché du travail ,  et  dont, par ailleurs, le 
flux de sortie annuelle ne dépasse pas 4 à 5 000.
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1.2 L'évolution des flux de sortie par niveau de formation

L'étude por tan t  sur  l 'évolution depuis dix ans des sorties 
de la formation in it ia le  va permettre de montrer,  de manière plus 

précise, comment s 'e s t  opérée l 'é lévation du niveau scolaire au cours 

de ces dernières  années5.

L 'évaluation des flux de sortie du sytème de formation 

init ia le  est  effectuée par la direction de l’Evaluation et  le la 

P rospec t ive  (m in is tè re  de l 'Education nationale) a pa r t i r  d 'une 

synthèse  des s ta t i s t iques  por tan t  sur les systèmes éducati fs  des 
principaux ministères formateurs (Education nationa le ,  Agriculture,  

Affaires sociales et  Solidarité nationale).

Le flux de sortie global du système éduca t i f  (apprent issage 

inclus)6 ne s 'e s t  guère modifié depuis dix ans, se s i tu a n t  entre  un 

point maximum de 820 000 (a t t e in t  en début de période) et  un 

minimum de 764 000 (1975).

Par contre, la s t ruc tu re  des sort ies par n iveau de forma

tion a subi des modifications importantes depuis dix ans. Le phéno

mène marquant es t  la baisse importante du nombre de sor ties aux 

niveaux les plus bas. En effet, les so r tan ts  des niveaux VI et V bis. 
communément qualif iés de so r tan ts  sans  formation profesionnelle,  
passent de 209 000 en 1973, e t  même 227 000 en 1974, à 84 000 en

5 Source : Bilan formation-emploi 1983, CEREQ, INSEE, SPRF.SE 
Collection de l'INSEE n° D 110, 1986 (INSEE), complété par 
Bilan formation-emploi 1984, op.cité.

6 L 'é tude  ré t rospec t ive  sur dix ans es t  faite en incluant 
l 'apprentissage dans la formation init ia le.  De ce fait,  le 
nombre de so r tan ts  est  moins impor tant aux niveaux VI et 
Vbis et, au contraire,  plus élevé au niveau  V que si l ' app ren 
tissage  é ta i t  exclu du système éducatif . On trouvera  à la fin 
de cet te  section (graphique 2) l 'évolution des sorties appren
tissage exclu du système éducatif ,  et  dans l’annexe  III les 
deux séries complètes (apprentissage  inclus dans la formation 
et  apprentissage exclu).
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G r a p h i q u e  1

EVOLUTION DES FLUX DE SORTIE DE LA FORMATION 
INITIALE AUX NIVEAUX VI, V BIS ET V, 

APPRENTIS COMPTES COMME SCOLAIRES

isv jo rn rm

1



1984, ce qui correspond à une diminution d'environ 60 % en dix ans. 

Les sor ties au niveau V bis, sur  ia période, ont toujours é té  plus 

nombreuses qu'au niveau VI, mais leur baisse a été plus forte et  plus 
régulière, si bien que l 'écart  en t re  les deux flux s 'e s t  réduit ,  

(graphique 1). La forte baisse  des sorties  des classes  non terminales 
de CAP et  BEP témoigne d'un changement t rès  net  et  très  rapide

dans le fonctionnement de l 'enseignement, technique court  : tou t

semble s 'ê t re  passé comme si le système scolaire ava i t  exploité ses 

propres ressources  de flexibil i té.  Les sor ties de n iveau VI, par 

contre, après une baisse continue jusqu 'en  19?9, su iven t  depuis cette  
date  un mouvement irrégul ier et, semblent avoir  a t t e i n t  un seuil 
depuis quelques années : le niveau  a t t e in t  en 1984 (32 000 sor tan ts )  
se si tue  un peu a u -d e s s u s  du point minimum de 1979.

Au tota l ,  les sor ties des niveaux VI et V bis qui rep résen
ta ien t  25 % des sor ties globales en .1973 n'en rep résen ten t  plus que 

10 % en 19847.

La diminution du flux aux niveaux VI e t  V bis es t  
compensée en g rande  p a r t i e  pa r  l ' augmenta t ion  du nombre de 

so r tan ts  au niveau  V de formation. En 1984, le n iveau V de forma
tion consti tue  à lui seul la moitié environ des sort ies  annuel les  

(47 %) ; dix ans plus tôt ,  il n'en rep résen ta i t  que 41 %. Les jeunes  

qui sor ten t  de l ' apprenti ssage  correspondaient en 1973 à 22 % du 
flux de sortie de ce niveau et  en rep résen ten t  26 % en 1984.

Cependant ce t te  transformation ne provient pas d'une 

augmentation régulière des sor ties des c lasses  terminales  de CAP et

7 La prise en compte des SES peut modifier ces ré su l ta t s .  Cf 
note 4.
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Graphique 2

EVOLUTION DES FLUX DE SORTIE DE LA FORMATION 
INITIALE AUX NIVEAUX VI, V BIS ET V, 

APPRENTIS NON COMPTES COMME SCOLAIRES

^ '•'sctr f 

qes soframs
i

Source : DE?.



BEP8, r é su l tan t  de la baisse  des abandons en cours de cycle. Les 

effectifs inscrits  en CAP ou BEP n'ont cessé d 'augmenter au cours 

de la période, avec des différences selon les f il ières : les BEP, 
accessibles à par ti r  de la classe de troisième, se sont développés au 

détriment su r tou t  des CAP te r t ia i res .  Mais la croissance des sort ies 

au niveau V n'a été forte qu 'entre  1974 et  1977. On enregis tre  même 
depuis 1980 une décroissance des sorties au niveau V, r é su l t an t  de 

l 'augmentation des redoublements e t  su r tou t  du développement des 

poursuites  d 'études  vers  le second cycle long.

On peut dire, en schématisant,  qu'en une dizaine d 'années  
les carac té r is t iques  des so r tan t s  du niveau  V technique ont changé, 

et  que l 'hétérogénéité  de ce n iveau s'est, accrue. La fil ière BEP, 
r ec ru tan t  des élèves issus de troisième mais auss i  de seconde ou de 

première, s 'e s t  développée au détriment de la f il ière CAP qui es t  
devenue un débouché de plus en plus important  pour les é lèves  de 

CPPN9. Et si les pourcentages  de diplômés parmi les so r tan t s  de BEP 
se maintiennent (au tour  de 77 %), ce n 'e s t  pas toujours le cas en 

CAP : la par t  des diplômés parmi les so r tan ts  s CAP secondaires

8 Les au tres  sor ties de niveau  V, qui s 'e f fec tuen t  après la 2ème 
ou la 1ère, sont t rès  peu nombreuses. L'augmentation des 
taux  de redoublement dans le second cycle long a fa i t  chuter  
le nombre de so r tan ts  des classes  de seconde et  de première. 
Compte tenu  par ai l leurs des réor ien ta t ions  d 'é tudes  vers  les 
formations san i ta i res  e t  sociales (sous tu te l le  du minis tère des 
Affaires sociales et  de la Solidarité na tionale) ,  l 'enseignement  
agricole (sous tu te l le  du ministère de l 'Agriculture) et même 
l 'apprentissage,  on peut estimer qu'en 1984, aucun jeune ne 
qu i t te  plus l'école à l ' i ssue de ces classes.

9 Classes p ré-profess ionnel les  do niveau, qui accueil lent des 
élèves en s i tua t ion  d’échec scolaire.
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est, passée en tre  1975 et  1980 de 71 % à 61 % (sor tan ts  du système 

éduca t i f  sau f  appren t i ssage)10.

Si l 'on exclut  l ' apprenti ssage  du système éducatif ,  la 

« roissance des sor ties de niveau  V et  la baisse de celles des niveaux 

VI e t  V bis sont un peu moins marquées en tre  1978 et  1984 que 
lorsqu'on compte les apprenti s  comme des scolaires.

2. L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE NIVEAUX VI, 
V BIS ET V

2.1 Le chômage

Le calcul des taux  de chômage, notamment à la sortie du 

sys tèm e  éducatif ,  soulève des problèmes de définit ion qui sont 

toujours indirectement des problèmes de fond. On a choisi ici de ne 

pas faire en t re r  les apprenti s  dans les acti fs  occupés, puisque dans 

la logique de ce t te  étude,  l ' apprenti ssage  es t  p lu tô t  considéré comme 
une voie de formation. En revanche,  si le tab leau  1 c i -ap rè s  a été 
établi  sans inclure les diverses  formules de stage en entreprise ,  
con tra ts  e t  TUC dans  les actifs,  c 'es t  uniquement par souci d'homo

généité en t re  les sources e t  non pas un choix de principe. Tel quel, 
il donne une idée de la dégradation e t  des difficultés re la t ives  de 

l ' i n s e r t i o n  professionnelle  des jeunes  à leur sortie du système 
éducatif ,  depuis une dizaine d 'années.

10 Source : "Formation e t  accès aux emplois : les t r a i t s  domi
nan ts  de la période 1976-1982" par M.H. Gensbittel e t  X. 
Viney -  Formation Emploi n°18, 1987.
Les proportions de diplômés parmi les so r tan ts  du système 
éduca t i f  sont t rès  incer ta ines  dans les Bilans formation-  
emploi. Les chiffres fournis ici sont t i rés  de l 'Observatoire 
EVA, mais des données plus récentes  ne seront disponibles 
qu ’en 1988.
On t rouvera  une p résenta tion  détai l lée  de l 'Observatoire EVA 
dans BREF n 0 25-26  (CEREQ), 1987 -  Voir aussi  Annexe I.
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TABLEAU 1

TAUX DE CHOMAGE DES JEUNES DEBUTANTS 
PAR NIVEAU DE FORMATION

en %

1976-78 1980-82 1986

Niveau VI 44 84 81

C l a s s e  de 3ème 30 75 68

Niveau V b i s  t e c h n i q u e 33 73 64

T o t a l  Niv.  V b i s 32 74 65

C l a s s e s  de 2ème e t  1è re 29 47 38

Années t e r m .  CAP 21 37 57

Années t e r m .  BEP 21 39 47

"■•l.-il Niveau V 22 39 53

Ni\ ■ -i n IV 21 33 3 5

1979 1985

A p p r e n t i s s a g e
■ ..... .. .

21 42*

Champ : Niveaux  VI à IV : s o r t a n t s  de s  é t a b l i s s e m e n t s  r e l e v a n t  de l ' E d u c a t i o n
n a t i o n a l e ,  h o r s  a p p r e n t i s s a g e .

A p p r e n t i s s a g e  : s o r t a n t s  d ' a n n é e  t e r m i n a l e  de CFA.

S i t u a t i o n  o b s e r v é e  en mars de l ' a n n é e  s u i v a n t  l a  s o r t i e  du s y s tè m e  é d u c a t i f .

Chômeurs
Taux de chômage = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A c t i f s  oc c u p és  ( s a u f  a p p r e n t i s ,  c o n t r a t s  e m p l o i s  + chômeurs  
f o r m a t i o n ,  s t a g i a i r e s )

* Ce t a u x  e s t  c a l c u l é  en i n c l u a n t  c o n t r a t s ,  s t a g i a i r e s  e t  TUC dans  l e s  a c t i f s  
oc c u p é s ,  ce qu i  l e  s o u s - e s t i m e  p a r  r a p p o r t  aux a u t r e s  t a u x  de chômage du t a b l e a u .

Sources  : Années 1976 -78 ,1979  e t  1980-82 : O b s e r v a t o i r e  EVA 
Année 1985 : B i l a n  f o r m a t i o n - e m p l o i
Année 1986 : Enquê te  d é c e n t r a l i s é e  CEREQ-DEP (Note d ' i n f o r m a t i o n  du MEN 

N° 87-34)
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La s tab i l i sa tion ,  ou même ia re la tive  amélioration de la 
s i tua t ion  des so r tan t s  des niveaux VI et  V bis, depuis 1980-1982, est  

à porter au crédit  des diverses  mesures (stages,  TüC, etc.) mises en 
place ces dernières années.  Mais elles portent sur des s i tua tions  

extrêmement dégradées.

Pour les so r tan t s  de CAP et  BEP, les choses ont continué 

à se dé tér iorer : environ un sur deux de ceux qui se p résen ten t  sur 
le marché du t rava i l  e s t  au chômage neuf  mois après la sortie du 
lycée professionnel.

Les jeunes  qui so r ten t  d'un LEP au niveau  V ont un taux  
de chômage plus élevé que les jeunes  ayan t  suivi une formation par 
la voie de l 'apprenti ssage.  La différence entre  les deux taux vient,  

au moins en partie,  de ce qu ’une part ie  des apprentis  conservent 

leur emploi chez leur maître d ’apprentissage .  Ainsi, il appara î t  que 

l ’apprenti ssage  offre un avan tage  par rapport  aux fi l ières scolaires,  

du moins dans les quelques mois qui su iven t  la fin des é tudes11. Cela 
é tan t ,  les apprenti s  et  les élèves qui sor ten t  de LEP ne sont pas en 

concurrence, ils se p ré sen ten t  sur  des marchés du t rava i l  dis t inc ts  : 

les en t rep r i ses  qui embauchent des apprentis  di ffèrent de celles qui 
r ec ru ten t  des jeunes  à la sor tie  de l ’école, auss i  bien par la tail le 
que par le sec teur  d ’activi té .

Il ne f au d ra  jamais perdre de vue que les analyses 

su ivan tes  ne por ten t  que sur ceux des jeunes  qui ont trouvé un 
emploi, donc sur une part  faible ou t rès  faible du flux des sor tan ts  
du système éducatif .

Des éléments t i rés  de l ’Observatoire EVA suggèrent  que 
cet  avan tage  re la t i f  des apprentis  ne se main tient pas par 
la suite,  au bout de quelques années  d ’ancienneté  dans la 
vie active.
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2.2 Présentation syn th étiq u e  de i'insertion professionnelle des 

débutants de niveaux vi, v bis et v

Une première image synthét ique  de l ' insert ion profession

nelle es t  fournie par les Bilans formation-emploi pour l 'année 1985 

(voir tableau 2 c i - a p r è s ) 12.

Le nombre des jeunes  sortis  aux niveaux VI et  V bis et  

occupant un emploi quelques mois après leur formation in it ia le  est  

très  faible, ce qui in te rd i t  tou te  analyse  fiable' de leur s i tua t ion  dans 
le cadre des bilans formation-emploi. Rappelons que l ' ef fect if  global 

des so r tan ts  à ces niveaux a beaucoup diminué au cours des de r 
nières années ; par ailleurs, beaucoup de jeunes  qui q u i t t en t  l 'école 
aux niveaux les plus bas se dirigent vers les s tages  ou i ' app ren t i s -  

■i.go ; s ' i ls  cherchent un emploi, leur probabil i té de re s te r  longtemps 

chômeurs est  forte. Tout, ceci explique que les cffV. ■ i(t. des débu

tan t s  aux niveaux VI et  V bis ne rep résen ten t  que quelques milliers 
de personnes.

Si l 'on considère  l 'ensemble des non-diplômés et des 

t i t u l a i r e s  du brevet des collèges13, les effect ifs  plus nombreux

permettent une analyse  détai l lée par sexe. Mais il ne faut,  dans ce

cas, pas perdre de vue que la catégorie des non-diplômés est  

beaucoup plus hétérogène que celle des so r tan ts  des niveaux VI et  V 
bis : 47 % des garçons non diplômés ayan t un emploi proviennent  de

ces niveaux et seulement 29 % des filles.

Source Bilan formation-emploi 1984, op.cit.

Compte tenu  de la faiblesse des effectifs considérés,  il est  
nécessaire de regrouper non-diplômés (y compris diplômés 
du CEP) et  diplômés du breve t  des collèges. Il semble 
cependant  que les emplois d ' insert ion des deux catégories  
ne sont pas tout à fa it  les mêmes : les diplômés du brevet 
des co llèges  on t  une  p ro b a b i l i t é  un peu plus forte 
d 'obtenir  un emploi t e r t i a i r e  qualif ié (d'employé adminis
t r a t i f  ou de "profession intermédiaire").



Tableau 2 INSERTION PROFESSIONNELLE PAR NIVEAU DE FORMATION ET NIVEAU DE DIPLOME 
A LA SORTIE DU SYSTEME SCOLAIRE (MARS 198 5)

Prof eeelom
Niveau de formation Niveau de diplôme

VI-V bis V Sans diplôme ou 
brevet des

CAP
OU

GarçonB
1. Agriculteurs, artisans, commerçants........... 6 10 9 9
2. Cadres............................................. — 1 1
3. Professions intermédiaires....... ........... . 5 5 6 6
4. Employée n.dministratif s ........ ....... ......... 2 12 9 11
3. Autres employés (de commerce ou des servioes

aux particuliers)................................. 13 7 10 6
6. Ouvriers qualifiés................................ 11 26 17 27
7. Ouvriers non qualifiés..................... 63 39 49 40

Total.................................... 100 100 100 100
(Effectifs). « ......................... 17 ooo 5 4 ooo 36 000 3 7 ooo

71 000 73 000

Filles
1. Agriculteurs, artisans, commerçants........... 13 1 6 —
2. Cadres,.»................ ......................... — 1 2 _
3. Professions intermédiaires...................... 13 5 11 4
4. Employés administratifs.................. . 2 6 48 33 57
3. Autres employés (de oommeroe ou des servioes

aux particuliers) ....... ................... . 34 29 34 22
6. Ouvriers .qualifiés.............................. _ 4 2 7
7. Ouvriers non qualifiés........................ 14 12 12 10

Total.................................... 100 100 100 100
(Effectifs)............................. 7 000 45 000 24 000 34 000

52 000 58 000

NB : Le champ du tableau e s t  co n stitu é  des jeunes occupant un emploi, y ccnpris TOC (19 000 selon l'enquê te  Bnploi), neuf rrois 
environ après la  s o r t ie  de l 'é o o le .

Source : Bilan formation-emploi 1984

20 
_
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Les garçons non diplômés s ' insèren t  t rès  majoritairement 
comme ouvriers (près de 7 sur 10). La plupart dev iennen t  ouvriers 
non qualif iés (5 sur 10). Si on t i en t  compte de ce que les "aut res  

employés" (de commerce ou des services  directs  aux part iculiers )  

sont, dans la q u a s i - to ta l i t é  des cas, non qualif iés, c'est; au to ta l  6/10 
des garçons non diplômés qui occupent un emploi qu'on peut dire 

non qualifié à la sortie de l ’école. A l ' inverse ,  une peti te  partie  

d 'en tre eux ont un poste qualif ié ; ainsi  près de 2/10 sont ouvr iers  
qualifiés en mars 1985, c ' e s t - à - d i r e  d éc la ren t  une class if icat ion qui 

normalement correspond à la possession d’un C/M’.

La majorité des jeunes filles sans diplôme ou détentrices  
du brevet des collèges qui occupent un emploi quelques mois après 
leur sortie de l 'école sont employées ; employées admin is tra tives ,  ou 

employées du commerce ou des services  directs  aux part iculiers  

("autres  employées"). Par ail leurs,  une par t  non négligeable sont 

devenues ouvrières : ouvrières  non qualif iées dans la grande majorité 

des cas, e t  plus rarement ouvriè res qualifiées.

Les garçons diplômés d'un CAP ou d'un BEP, pour la 
grande majorité d 'ent re  eux, deviennent  ouvrie rs  (7 sur 10) mais ils 
s ' insèrent  mc'ns souvent  dans des emplois d 'ouvr iers  non qualif iés et  

plus fréquemment dans des postes qualifiés que les non-diplômés.  
Cependant,  les postes d 'ouvr iers  non qualifiés re s ten t  beaucoup plus 

f réquents  que les postes d 'ouvriers  qualifiés.  Bien que la pn ; ;.-ssion 
d'un diplôme de niveau  V dest ine  normalement à un poste qualifié, 

on observe qu'une par t  importante des débu tan ts  ay an t  obtenu un tel 
t i t r e  subit  un déclassement à l 'en t rée  dans la vie active  : 40 % 
environ sont ouvriers non qualif iés quelques mois après la fin de 

leurs études.



-  22  -

Q u a n t  a u x  jeunes filles ayant quitté l'école avec un CAP 
ou un BEP, e l l e s  o n t  de s  c o n d i t i o n s  d ' i n s e r t i o n  qui  semblent ,  en 

g é n é r a l  m e i l l e u re s  que  l e s  n o n - d i p l ô m é e s  : l a  p a r t  de ce l l e s  qui  

d e v i e n n e n t  e m p loyé es  a d m i n i s t r a t i v e s  e s t  a s s e z  n e t t e m e n t  s u p é r i e u 

r e s ,  a lo r s  q u ' a u  c o n t r a i r e  la  p r o p o t io n  d 'e m p loyé es  de commerce ou 

d e s  s e r v i c e s  a u x  p a r t i c u l i e r s  e s t  p lu s  f a ib le .  Le p o u r c e n t a g e  d ' o u 

v r i è r e s  e s t  p roche  de c e lu i  o b s e r v é  pou r  l e s  non d iplôm ées ,  mais  les  

p o s t e s  d' ' i v r i è r e s  p o u r v u e s  p a r  l es  d é b u t a n t e s  d o t é e s  du  CAP ou 

BEP s o n t  moins  s o u v e n t  non  q u a l i f i é s .  No tons  qu ' i l  s ' a g i t  e s s e n t i e l 

l e m e n t  de j e u n e s  f i l l e s  t i t u l a i r e s  de CAP ou BEP de l ' h a b i l l e m e n t  ; 

or,  d a n s  le s e c t e u r  de l ' h a b i l l e m e n t ,  l a  p r o p o r t i o n  d ' o u v r i e r s  non 

q u a l i f i é s  r e s t e  i m p o r t a n t e 14.

Au t o t a l ,  l ' a v a n t a g e  des  t i t u l a i r e s  de CAP ou de BEP p a r  

r a p p o r t  a u x  s o r t a n t s  de n i v e a u  V non  diplôm és  ne  p a r a î t  s e n s i b l e  

que  p o u r  l e s  f i l l e s .  On p e u t  en o u t r e  s ' i n t e r r o g e r  s u r  la  r e l a t i v e  

p r o x im i t é  des  d é b o u c h é s  dos j e u n e s  sans diplôme e t  de c eux  qui  s o n t  

dip lôm és  du  CAP ou du  BEP. Ces r e m a r q u e s  i n c i t e n t  à  p e n s e r  que  les  

c a t é g o r i e s  d a n s  l e s q u e l l e s  a é t é  c o n d u i t e  l ' a n a l y s e  c i - d e s s u s  s o n t  

t r o p  g lo b a l e s  e t  d o i v e n t  ê t r e  a f f i n é e s  p o u r  a p p r o c h e r  d ' u n e  com pré 

h e n s i o n  des  m é c a n i s m e s  de l a  r e l a t i o n  f o r m a t i o n - e m p lo i .  C e p e n d a n t ,  

a v a n t  de p r é s e n t e r  un  t a b l e a u  p lu s  d é t a i l l é  de s  t r a n s f o r m a t i o n s  de la 

r e l a t i o n  f o r m a t i o n - e m p l o i  a u x  n i v e a u x  VI, V bi s  e t  V, il e s t  n é c e s 

No tons  que  l ' a p p r e n t i s s a g e  c o n d u i t  p o u r  l ’e s s e n t i e l  à  des  
m é t i e r s  o u v r i e r s  ( e n v i r o n  70 % de s  p o s t e s  o ccupés  à  la  
s o r t i e  de l ' a p p r e n t i s s a g e ) .  Pour  les  j e u n e s  f i l l e s ,  m in o r i 
t a i r e s  pa rmi les  a p p r e n t i s ,  l ' a p p r e n t i s s a g e  d é b o u c h e  p l u t ô t  
s u r  des  p o s t e s  d ' e m p lo y é es  (de commerce ou des  s e r v i c e s  
a u x  p a r t i c u l i e r s ,  en g r a n d e  m ajo r i t é ) .  L 'o b t e n t i o n  d 'u n  
dip lôme en  f in  d ' a p p r e n t i s s a g e  p e rm e t  u n e  i n s e r t i o n  un  
pe u  p lu s  f r é q u e n t e  d a n s  des  emplois  d ' o u v r i e r s  q u a l i f i é s  
a lo r s  q u ' a u  c o n t r a i r e  l es  j e u n e s  g e n s  qu i  s o r t e n t  d ' a p p r e n 
t i s s a g e  s a n s  dip lôme se  r e t r o u v e n t  p lu s  s o u v e n t  o u v r i e r s  
non  q u a l i f i é s .
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saire de t racer  les contours du cadre dans lesquels  se s i tuen t  les 

embauches des jeunes.

3 L'EMBAUCHE DES JEUNES DEBUTANTS ET SES TRANSFORMA

TIONS
La fo r te  au g m en ta t io n  du chômage e t  le poids des 

déclassements à l 'embauche ne s 'expliquent pas de façon simple par 

les dysfonctionnements du système éducati f  et  par l ' inadap ta t ion  des 
études  aux besoins des entreprises .  La crise de l'emploi des jeunes  

est  avan t  tout liée à l ' insuffisance des créations  d'emplois. En
période d’excédent de main-d 'oeuvre ,  les en t repreneurs  vont chercher  
à t i rer  part i  des ressources disponibles sur  le marché.

3.1 Le cadre général des recrutements des jeunes

Il es t  indispensable  de ra isonner  en effe t  sur  les embau

ches effectuées par les employeurs e t  non sur  les stocks d 'actifs  

occupés à un moment donné. C’est  de ces mouvements que dépend 
l ' insert ion professionnelle des jeunes  à court et  même moyen terme, 

et  non de l 'évolution de la s t ruc tu re  de la population active  dans 

son ensemble.

Rappelons tou t  d'abord que la tendance  marquée à la

baisse des effectifs pèse lourdement sur  les rec ru tem ents15, puisqu' i l  
s 'agit  de plus en plus souvent  de remplacements e t  de moins en 

moins souvent  de créat ions  d'emplois. De plus, en raison d'une 
tendance à la baisse de la mobilité professionnelle in t e r -e n t re p r i s e ,

Les "recrutements" ou "embauches" décr its  ici sont définis 
au sens des Bilans formation-emploi.  Il s 'ag i t  de l 'ensemble 
des personnes  ac tives  occupées en mars 1984, qui é ta ien t  
en mars 1983 :
-  soit  occupées dans une au tre  en trepr ise  ;
-  soit  dans une au tre  s i tua t ion  que l 'occupation (chômage, 
service na tional,  etc.; voir tab leau  3 c i -ap rès ) .
Ceci permet d ' i so le r  les  "jeunes débutants"  dans  les 
recru tements  ; il s 'agit  des acti fs  occupés en mars 1984, 
qui é ta i en t  encore en formation in it ia le  en mars 1983.
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les recru tements  régressent encore plus for tement que l'emploi. Ainsi 

par exemple, en 1977, les taux d 'entrée  dans les en trepr ises  ( c ' e s t - à -  
dire l 'ensemble des recru tements  rapporté  à l ’effect if  global en fin 
de période) é ta i en t  de 13 % pour les hommes, de 17,1 % pour les 

femmes. Six ans plus tard,  ils ne sont plus respectivement que de
11,1 % e t  de 14,4%lb.

C et te  d é c é lé r a t io n  des r e c ru te m en ts  touche de façon 
d i f f é r e n t e  les  d ive rses  "origines de main-d 'oeuvre"  ; elle joue 
défavorablement  v i s - à - v i s  des jeunes  so r tan t  de l 'appareil  scolaire : 
tandis  que la par t  des acti fs  mobiles dans l 'ensemble des r ec ru te 
ments semble ê tre  res tée  stable  sur  ces six années,  la proportion des 
j e u n e s  r e c r u t é s  direc tement  à la sortie du système scolaire a 

for tement chuté,  passan t  de 14,3 % des embauches en 1977 à 11,0 % 

en 1983 alors que les effectifs de jeunes  so r tan t  du système scolaire 
sont res tés  quasi  stables ,  au tour  de 800 000 par an. Concomitamment,, 

les recru tements  de chômeurs augmentent  considérablement : les

effect ifs  de chômeurs recru tés  en 1983 ont été près de deux fois 
supér ieurs  aux effectifs de jeunes  débu tan ts  recru tés  la même année, 

alors qu'en 1977 les recru tements  à pa r t i r  du système éducatif  

é t a i en t  légèrement plus nombreux que ceux à pa r t i r  du chômage 
(tableau 3).

Source : "Renouvellement des professions e t  inser t ion des 
jeunes", par F. Audier -  Formation Emploi n" 18, 1987. 
Cet art icle s 'appuie  sur les données du Bilan formation-  
emploi 1983.
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T ab leau  3

E N T R É E S  D A N S  LES E N T R E P R IS E S  SELO N  L 'O R IG IN E  
EN  1977 E T  1983

O rig ine

1977 1983

Effectifs 
(en m illiers) % Effectifs 

(en milliers) %

Systèm e éd u ca tif 439 14,3 287 11,0
A ppren tissage 45 1.5 42 1,6
Stage o u  fo rm ation  
post-sco laire  * — _ 54 2,1
Service na tio n a l 188 6.1 144 5,5
C hôm age 410 13.4 53ÿ 20,3
Inactiv ité 613 20,0 420 16.1
É tran g er 82 2,7 34 1,3
A utre  en trep rise 1 285 42.0 1 100 42.2

Total 3 062 100.0 2 611 100.0

S o u rc e  : E n q u ê te  E m p lo i.

* C e t te  r u b r iq u e  n ’e x is ta i t  p a s  e n  1977.

-  Les recrutements ouvriers masculins

Il es t  ici indispensable de dis t inguer les ouvriers  qualif iés 

des non qualifiés.  En effet,  parmi les "nouveaux" ouvriers  recru tés,  
la par t  des OQ n 'a t t e in t  que 57 % alors que ceu x -c i  rep résen ten t  

plus des deux t ie rs  des ouvriers  au t r a v a i l17. Cette divergence est

imputable au fa it  que le taux  de renouvellement des ONQ est
beaucoup plus élevé que celui des OQ, malgré des réductions  très
fortes des effectifs : 16,9 % des ONQ de 1984 ont é té  embauchés 

duran t  l 'année tandis  que seuls  11,1 % des OQ sont dans ce cas. 

Cette distorsion dans la v i tesse  de renouvel lement  des deux grands 
n iveaux de classi ficat ion des professions ouvrières  s'accompagne de 

carac té r is t iques  très  con tras tées  des personnes  recru tées  dans l 'un
ou l 'au t re  niveau : les recru tements  d'ONQ sont fortement ciblés sur  
les jeunes  de moins de 25 ans. En part icul ier,  les jeunes  débu tan ts  

représen ten t  11,2 % des recru tements  d'ONQ.

On t rouvera  en Annexe IV les tab leaux  déta i l lés  dont sont 
t irés ces ré su l ta t s .
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Pour les OQ au contraire,  les recru tements  sont orientés 
vers  des catégories de main-d 'oeuvre  ne ttement plus expérimentées : 
les jeunes  scolaires ne sont que très  peu accueil lis directement 

comme OQ, puisque seuls 5,6 % des recrutements  s 'adressen t  à eux, 

soit  un taux moitié moindre que celui des ONQ.

-  Les recrutements d'employées

Le taux  d 'entrée  dans le groupe des employées admin is tra

t ives  n ’atteint, que 13,1 % tandis  que celui re la t i f  aux employées de 

commerce e t  des services  s 'élève à 21,5 %. De plus, les modes de 
re n o u v e l l e m e n t  des  d iv e r s e s  ca té g o r ie s  d 'employées  son t  t r è s  

différents.

Pour les employées administratives, le recru tement  est 

fortement axé sur les jeunes  : jeunes  scolaires (16,2 % des r ec ru te 
ments) mais aussi  jeunes  chômeuses et  jeunes  filles "mobiles" en 

début  de carrière.

Pour les em ployées de commerce et des services, le
fac teur  dominant résu lte  d 'une très  forte ins tab i l i té  de la main-  

d 'oeuvre dans un contexte  de régression de l'emploi, puisque plus 

d 'une  employée sur qua tre  a été embauchée dans l 'année.  Les 

recru tements  sont aussi  for tement axés vers  les jeunes,  notamment 
les jeunes  chômeuses e t  les inact ives ,  tandis  que celles qui sor ten t 
de l 'appareil  de formation ne rep résen ten t  qu'une faible par t  de ces 
recru tements  (9,3 %), ce qui les dist ingue net tement  des employées 

admin is tra tives.

3.2 L'évolution de l'embauche des jeunes

Les données de l 'Observatoire  EVA sur lesquelles on va 

s 'appuyer main tenan t  p ré sen ten t  l ’avantage  de permettre  une étude 
sensiblement plus fine que les Bilans formation-emploi uti l isés  c i -
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dessus,  et, d 'autor iser une analyse  en évolution.  Mais elles ont 

l ' i n c o n v é n ie n t  d ’ê t re  r e l a t i v e m e n t  plus  anciennes  : elles sont 

re la tives  aux périodes 1976-78 et  1980-8218.

Un aspect  bien connu des t ransformations  marquant la 

période des dix dernières  années  ne sera  pas t r a i t é  ici : il s 'ag it  de 

l 'augmentation considérable des embauches sur des emplois à s t a t u t s  
précaires.  Dès 1982, on pouvait  ainsi cons ta te r  que les jeunes  des 

niveaux VI -  V bis é ta i en t  pra tiquement exclus des recru tements  sur 

les emplois salariés  permanents.

-  Bien qu'utilisant une main-d'oeuvre plus formée, les employeurs ne 

recrutent pas sur des emplois plus qualifiés.

Sur la période 1976-1982, on au ra i t  pu s 'a t t en d re  à 

observer  une é lévation du n iveau de qual if ication des recru tements  

sur les professions ouvrières,  puisque on a pu cons ta te r  par  ail leurs  
que durant cette  période (et ce contra irement aux périodes a n t é 
rieures),  ce sont les catégories d 'ouvriers  non qualif iés qui ont 

diminué le plus for tement19. Il n 'en es t  rien, e t  lorsque l ’on analyse  
la qualif ication ouvrière des jeunes  recru té s  à la sor tie  du système 

éducatif,  on n 'observe pas d 'augmentation s ignif icative de la pa r t  des 
recrutements d 'ouvriers qualif iés dans l 'ensemble des recru tements  
ouvriers. En 1976-1978 comme en 1980-1982, il y a selon l 'Observa

toire EVA, parmi les jeunes  recru tés  comme ouvriers,  un ouvrier 
qualifié pour deux ouvriers  non qualif iés20.

Une mise à jour por tan t  sur  l 'année 1986 sera  possible 
dans le courant  de 1988.

Cf en part iculier "Les catégories ouvr ières sans  qua l i f ica
tion : d ivers ité  e t  transformation" par  J.L. Dayan, J.F. 
Lochet e t  G. Podevin -  Formation Emploi, n 5 1 1, 1985.

20 Source : M.H. Gensbil.tel et X. Viney, art .  cité.
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Pour les employés, on consta te  également, une concentra
t ion des insert ions  sur  des emplois non qualif iés et instables.  

Cependant pour ces derniers,  la notion de qualif ication es t  un peu 
ambiguë,

-  Les entreprises ayant accueilli les jeunes lors de leur première 

Insertion ont des caractéristiques qui se sont progressivement 
transformées.

On peut  tout d'abord re lever  une légère augmentation du 

poids des pe t i tes  en t repr ises  (1 à 50 salariés)  dans les recrutements 
de jeunes  so r tan t  du système éducatif .  Cette tendance n 'es t  pas 

massive,  su r tou t  si on ne prend en compte que les recrutements sur 
les emplois "sa lariés"21, mais elle e s t  cependant  significative.

L’importance respective des sec teurs  industriel  et  te r t ia i re  

dans l’embauche des jeunes  débu tan ts  n ’a pas beaucoup évolué. Si on 
se limite aux con tra ts  sa lariés,  on peut souligner une légère progres
sion du sec teur  te r t ia i re  (+ 2,3 points).  En fait,  c’est  à un niveau 

plus fin que les transformations  dans les recrutements  sectoriels sont 
beaucoup plus importantes22.

Pour l ’industr ie ,  les recrutements  de jeunes  provenant du 

système éduca t i f  ne se main tiennent que dans quelques sec teurs  : 
1AA, BTP. La baisse es t  très  importante dans les biens de consomma

tion et  les biens d’équipement,  un peu plus modérée dans les biens 

intermédiaires.

Dans le sec teur  te r t ia i re ,  la polarisat ion des recrutements  
se fa it  dans les services  marchands. On note ra  en part icul ier la 

baisse des recru tements  des jeunes  salariés  dans le commerce. Si le

C 'e s t - à - d i r e  hors s tages  et  contra ts  particuliers.

On t rouvera  en Annexe V les données correspondantes.
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commerce main tient son poids re la t i f  dans l 'ensemble de la s t ruc tu re  

des embauches,  ce n 'es t  que grâce au développement impor tant des 

stages ou des contra ts  emploi-formation.

-  Les recrutements d'ouvriers

Pour la première fois depuis plus de 25 ans  on ass is te ,  

en t re  1975 et 1982, à une diminution impor tante  des effectifs 

ouvriers dans la population ac t ive23. La majeure par tie  des ca tégo
ries ouvrières  es t  en régression ; les baisses  les plus marquées 

concernent :

-  les ouvriers du tex t i le  et  de l 'habil lement ;

-  les ouvriers du t rava i l  des métaux ;

-  les ouvriers  sur  machine (mécanique) ;
-  et  su r tou t  les manoeuvres et  manutent ionnai res ,  qui 

perdent plus de 300 000 individus en sep t  ans, soit  25 % 
de leurs effectifs.  C'est également la première fois qu'on 
ass is te  à une baisse des effectifs de manoeuvres entre  

deux recensements.

Seuls quelques métiers ont des effectifs en croissance :

-  les ouvr iers  de l 'a l imentation -  cuisiniers  ;

-  les ouvriers  du bois ;

-  les ouvriers des t ranspo r ts  ;
-  les ouvriers  de l ' élec tr ic i té  ;

-  les ouvr iers  de la chimie et  transformation des matières 

plast iques.

Les recru tements  de jeunes  débu tan ts  por ten t  la t race  de 

ces mouvements. Les enquêtes  de l 'Observatoire  EVA font  appara î t re

Cf p a r  e x e m p l e  "Les e f f e c t i f s  d e s  p r o f e s s i o n s  d ' u n  
r e c e n s e m e n t  à  l ' a u t r e " ,  p a r  A. L a c o u r rè g e ,  C. G ardés  e t  E. 
V erd ie r  -  Bref  n° 1 9 - 2 0  (CEREQ), 1986.
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une baisse presque générale des recrutements  ouvriers ; les emplois 

pour lesquels on consta te  les diminutions les plus importantes sont 
les m anoeuvres-m anuten t ionna ires  ( -  53 %), les ouvriers de la
fonderie ( -  63 %), les ouvr iers  du text i le  ( -  59 %), les ouvriers de la 
cou ture -hab i l lem ent  ( -  47 %), les ouvriers  de la chimie ( -  39 %), les 

ouvriers  de l ' élect ronique ( -  35 %).

Les seuls métiers ouvr iers  en croissance dans les débou
chés à la sortie du système éducati f  sont les ouvriers  de l ' al imenta

tion (en par ticu lier  les boulangers,  bouchers, cuisiniers) : + 19 % ; et 
les conducteurs  de poids lourds : + 42 % ; pour les ouvriers du bois, 
on consta te  un maintien du nombre de recrutements.

Par rapport  aux évolut ions de la population active,  deux 

divergences sont in té re ssan tes  a noter : les ouvriers  de l 'électrici té 

e t  de l 'élect ronique et  les ouvriers  de la chimie et  des matières 

plast iques  sont souvent  moins nombreux parmi les jeunes  débutants,  

alors qu' i ls  sont en croissance dans la population active. 11 s 'agit  
d 'emplois  pour lesquels les employeurs exigent  des n iveaux de 

formation très élevés (en par ticu lier  un nombre non négligeable de 
jeunes  proviennent des n iveaux III et  IV général) . De plus, ce sont 
des emplois vers lesquels on se dirige au cours des premières années 

de cheminement professionnel.  Si bien que la diminution observée 
f ien t p e u t - ê t r e  au renforcement des normes d 'accès sur ces profes

sions,  où l'on rec ru te ra i t  plus volontiers des jeunes  ayan t  déjà eu 
une première expérience professionnelle.

-  Les recrutements d'employés et personnels de service

Les effectifs d ’acti fs ont été, sur  la période, en forte 

hausse,  mais c’est, une croissance qui a p lutôt  privilégié la fonction 
san i ta i re  et  sociale que le monde des bureaux.

Fin ce qui concerne les jeunes  débutan ts  dans ces profes
sions assez féminisées, la concurrence entre  les recru tements de
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jeunes  so r tan t  de l'école, les reprises d 'ac t iv i té  de femmes un peu 

plus âgées et  le recru tement de chômeuses s'est; accrue. Les a r b i t r a 

ges ont probablement conduit  à embaucher plus fréquemment dans les 
deux dernières catégories au détriment de la première.

Seuls les employés des soins personnels  consti tuent, en 

1980-1982 un débouché plus impor tant qu'en 1976-1978 (+ 14 %). Dans 
ce tte  profession,  en croissance assez modeste dans la population 

active,  les recrutements  de jeunes  assez nombreux s 'e f fec tuen t  très  
souvent sur  des contra ts  précaires  (apprentissage ,  stages) .

Les recrutements  dans l'armée ou la police, à pa r t i r  du 
système éducatif , s tagnen t  au tour  de 4 500 alors que les effectifs 

dans la population active  progressent de près de 5 %. Les r e c ru te 
ments de jeunes,  qui se font souvent par concours,  s 'e f fec tuent  
plutôt  après le service national ou après un stage ou une formation 

dispensée dans l'armée.

Pour les employés de commerce, la croissance importante 
observée dans la population act ive  porte en t rès  grande par tie  sur  la 
population de 30 à 50 ans : l ' augmenta tion des effect ifs  s 'ef fectue 
principalement par des recrut t-i.i.-ni-,en provenance du chômage et 
par les reprises d 'ac t iv i té  de femmes un peu plus âgées,  ainsi  que 
par un ra lenti ssement des flux de sor tie  de la profession.  Entre
1976-1978 et  1980-1982, on observe pour les jeunes  une baisse de

5.000 recrutements,  soit -2 0  %. Cette baisse touche toutes  les

catégories, sauf  les VRP qui sont, eri augmentation.

Pour les secré ta i res  e t  employés de bureau, les r e c ru te 
ments à pa r t i r  du système éduca t i f  ont notablement diminué entre  

1976-1978 et  1980-1982 : 13 500 pour les secré ta i res  (soit -  37 %) et  
11 000 pour les employés de bureau (soit -3 4  %). Cette baisse
s 'explique par la conjonction de plusieurs  phénomènes : ba isse  des 

flux de sorties  de jeunes  formés au sec ré ta r ia t  ; recru tement de
femmes plus âgées (entre  30 et  50 ans) ; maintien dans la profession



des jeunes  femmes qui, autrefois,  se sera ien t  a rrê tées  de trava il ler .  

Ce qui diminue d 'au tan t ,  au moins de façon trans ito ire ,  l ' importance 
des flux de renouvellement sans  que les effectifs diminuent pour 
au tan t .

Ces consta ts  suggèrent que les re la tions  formation-emploi 
fonct ionnent selon des modèles d ifférents  lorsqu' il s 'agit  des emplois 

indus tr ie ls  e t  des emplois te r t ia i res .  La plus grande dispersion des 
recru tements  d'employés se t r ad u i t  ici par le fa it  que la dynamique 

observée pour les recru tements  de jeunes  so r tan t  de l 'école es t  très 
éloignée des transformations  de la démographie des professions. Par 
contre, pour les professions ouvrières  ou de techniciens,  les évolu

tions cons ta tées  sur les recru tements  de jeunes  renvoient assez bien 
aux évolutions  d 'effectifs  dans la population active (indépendamment 

de ce qui a été mis en évidence dans la section 3.1. au sujet  de la 
répart i t ion  en tre  qualif iés et  non-quali f iés) .

Derrière des modalités de renouvellement  très  différentes 

pour les professions ouvr ières e t  celles d'employés se profile le rôle 
spécifique joué par la formation lors de l 'accès aux emplois. Pour la 
période 1973-1977, on a v a i t  pu noter l ' importance de la spéciali té et  
du niveau  de formation (plus que du niveau  de diplôme) dans l 'accès 

aux emplois ouvriers,  bien que les logiques d 'adéquation entre  emploi 

e t  formation fussen t  imparfaitement respectées .  Pour les employés, 
c 'é ta ien t  p lu tô t  la formation générale et  le niveau  de diplôme qui 

semblaient dé te rminants  ; les re la tions  entre  formations et  emplois 
appara is sa ien t  dans ce cas beaucoup plus lâches et. difficiles à 

spécifier24.

Comment, avec l 'approfondissement de la crise e t  les 

transformations  de la demande de t rava i l  des en trepr ises  entre  1976

Source : "Quels emplois après l 'école -  La valeur des
t i t r es  scolaires depuis 1973", par J. Affichard -  Economie 
et  S ta t is t ique  n° 134, juin 1981.



e t  1982, le rôle de la formation a - t - i l  évolué dans l 'accès au marché 
du t ravail  ?

4. BILAN : L'EVOLUTION DES RELATIONS FORMATION-EMPLOI
AUX NIVEAUX VI, V BIS ET V

Pour re t racer  les incidences qu'ont, eues les modifie.-.'h.ns 

dans les polit iques de recru tement des employeurs sur les re la tions  

formation-emploi, on examine!,; d ’abord les débouchés des formations 

industr ie l les  et  les recrutements  d 'ouvriers,  puis les débouchés des 

formations te r t ia i re s  e t  les recru tements  d'employés25.

4.1 Formations Industrielles et recrutements d'ouvriers26

Les formations industr ie l les  débouchent presque exc lus ive 
ment sur  des professions d 'ouvriers.  Bien que les emplois industr ie ls  

a ien t é té  plus part iculièrement  touchés par la crise,  la part  des 
emplois d 'ouvriers à l ' issue de ces formations n 'a  pas baissé  entre  
1976-1978 et  1980-1982.

Au niveau V industr ie l ,  on observe une légère concen t ra 

t ion des débouchés sur  b s emplois ouvr iers  ; de 1976-1978 à 1980- 
1982, la proportion d 'ouvr iers  à l ' issue  de ces formations passe  de 
83 % à 86 % ; mais la crise a produit  un mouvement de so u s -  
classement à l 'embauche assez sensible.  Seuls les jeunes  possédant un 

diplôme de niveau  V (CAP ou BEP) sont re la tivement épargnés.

Source : M.H. G en sb i t t e l  e t  X. Viney, art .  cité. On 
t rouvera  en Annexe V les données dé ta i l lées  sur lesquelles 
reposent  ces analyses.

Tous les r é su l ta t s  p résen tés  c i -dessous  s 'en tenden t  hors 
apprent issage,  sur lequel on ne dispose pas, en matière de 
re la tions  formation-emploi,  d ' informations plus dé ta i l lées  
que celles qui ont été présentées  dans la section 2.2.
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Symétriquement., l 'ana lyse  de l 'évolution entre  1976-78 et 
1980-82 des recrutements  des jeunes ouvriers permet de dégager 

trois tendances.

-  L'élévation des niveaux de recrutement s'est traduite pour les 
professions ouvrières par une polarisation des recrutements sur le 

niveau V.

La hausse  des niveaux de recru tement e s t  pra tiquement 

générale : pour toutes  les professions ouvrières,  il se produit  un 
glissement. Les emplois pour lesquels un hau t  niveau é ta i t  exigé 

(ouvriers de la chimie, de l 'électronique ou de l 'électrici té)  conti 
nuen t  à s 'a l imenter à des n iveaux plus élevés que les autres.  Les 

emplois tradit ionnellement alimentés par l ' apprentissage continuent à 

l ' ê t r e  (bouchers ,  bou langers ,  cha rcu t ie rs ,  coiffeurs.. .),  mais les 
professions auxquel les on accédait  par les niveaux VI et V bis sont 

m a i n t e n a n t  p lu tô t  a c c e s s ib le s  aux non-d ip lômés de niveau V. 

Cependant,  on n 'observe pas de façon significative d 'augmentation 
importante des recru tements  aux niveaux IV et  III27 (le poids de ces 

niveaux r e s ta n t  entre  les deux périodes à 3 % de l 'ensemble des 
recru tements  ouvriers) . C'est ainsi qu' il  se produit une concentration 

des recrutements d'ouvriers salariés sur le niveau V de formation, 
dont le poids dans les recru tements  de jeunes  ouvriers sa lariés est  
passé,  entre  1976-1978 et  1980-1980, de moins 60 % à plus de 80 %. 

Cette polarisat ion se fa it  au détriment des recru tements  de jeunes  
provenant des niveaux VI e t  V bis. De plus, il semble que la 

préférence es t  un peu plus souvent donnée aux recrutements de 
diplômés (sur tou t  pour les emplois salariés)  : parmi les recrutements  

de jeunes  so r tan t  de l 'école sur des professions ouvrières,  la par t  du 
niveau V diplômé passe de 40 % à 57 % (alors qu 'au contraire  dans

U n'y a que quelques exceptions : ouvriers  de la chimie, 
o u v r ie r s  de l ' é lec tronique  pour lesquels le poids des 
niveaux III et  IV es t  plus important. Pour les ouvriers de 
la chimie, le poids des niveaux III et  IV passe de 36 % à 
20 % sur  la période 1976-1982. Pour l 'électronique,  il reste  
pra tiquement stable  au tour  de 15 %.



l es  s o r t i e s  du s y s t è m e  é d u c a t i f  le po ids  du n i v e a u  V non diplômé 

s ' e s t  accru ) .

-  Les embauches d'ouvriers se resserrent autour des Jeunes issus des 
formations de type industriel.

Parmi les  j e u n e s  r e c r u t é s  comme o u v r i e r s  s u r  de s  c o n t r a t s  

s a l a r i é s ,  le p o u r c e n t a g e  de c e u x  a y a n t  u n e  f o rm a t i o n  i n d u s t r i e l l e  

p a s s e  de 64 % à 78 %.

-  Le rôle de la spécialité de formation dans les recrutements se 
renforce.

Si l 'on c o n s id è r e  l e s  s p é c i a l i t é s  des  emplois  o c c u p é s  e t  des  

f o rm a t io n s  r eç u e s ,  on ne p e u t  que  c on f i rm e r  e t  p r é c i s e r  la p o l a r i s a 

t i o n  c r o i s s a n t e  des  e m b a u c h e s  s u r  des  j e u n e s  a y a n t  r eçu  une  

fo rm a t io n  ad  hoc.  On se  c o n t e n t e r a ,  t a n t  le m o u v e m e n t  e s t  g é n é ra l ,  

de  c i t e r  q u e l q u e s  e xe m ples  à  t i t r e  d ' i l l u s t r a t i o n ,  c o n c e r n a n t  les  

e m b a u c h e s  s u r  des  c o n t r a t s  s a l a r i é s  (ho rs  a p p r e n t i s s a g e  e t  p a c t e  

n a t i o n a l  p o u r  l 'emploi)  :

-  pou r  l es  o u v r i e r s  du  b â t i m e n t ,  le po ids  des  g r o u p e s  5 

( b â t i m e n t ) ,  9 ( c o n s t r u c t i o n  m é t a l l i q u e ) ,  10 (m é c an iq u e )  

p a s s e  de 50 % à 63 % e n t r e  l e s  d e u x  v a g u e s  d ' e n q u ê t e s  ;

-  l es  p lom bie r s  s o n t  i s s u s  d e s  f o rm a t i o n s  du  g ro u p e  6 

( c o u v e r t u r e ,  p lom ber ie ,  c h a u f f a g e )  d a n s  u n e  p r o p o r t i o n  

qu i  é v o lu e  s u r  la  p é r iode  de 55 % à 71 % ;

-  le  po ids  du  g r o u p e  10 (m é c an iq u e )  p a s s e  de 87 % à  92 % 

d a n s  les  r e c r u t e m e n t s  de t o u r n e u r s - f r a i s e u r s ,  e t  de  76 % 

à 86 % d a n s  c eux  d ' a j u s t e u r s ,  m o n t e u r s ,  m é c a n i c i e n s -  

a u t o  ;
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-  la part  de jeunes  issus du groupe 11 (électrici té) parmi 

les électriciens  passe de 79 % à 87 % ;

-  enfin il faut c i te r  le cas extrême des ouvrières de la 

couture-habil lement.  : le poids du groupe 21 (coutu re-  
habil lement) dans les recrutements  sur  les emplois passe 
de 52 % à 79 %.

Bien sûr, cette  énumération met (un peu art if iciellement) 
sur le même plan des évolutions  qui peuvent  provenir  de politiques 

de gestion de m ain-d 'oeuvre  différentes.  Toujours e s t - i l  que, dans 
une période marquée par le développement, de la main-d 'oeuvre  

disponible,  les employeurs s 'adressent,  lorsqu' i ls  embauchent des 

jeunes  débutants ,  à ceux qui ont reçu une formation préparant le 
p lus  d i re c tem en t  possib le  à l'emploi à pourvoir. Le poids des 

tradit ions  et l ' a t tachement  de nombreux employeurs aux CAP sont 

visibles,  mais cer ta ins  glissements vers le recrutement plus fréquent 

des élèves de BEP (ouvriers de l 'élec trici té,  de la chimie) montrent 
une adapta tion  à l 'évolution de l'offre.

U faut  donc nuancer le jugement,  souvent rapidement 

porté sur  l 'enseignement technique,  m et tan t  en cause la va leur des 

formations dispensées  au vu de l 'augmentat ion rapide du chômage : il 
y a cer tes  moins de recrutements,  mais ceux qui sont opérés ne font 
pas la preuve d'une quelconque désaffection des employeurs pour les 

formations ex is tan tes .

4.2 Formations générales ou tertiaires et recrutements d'employés

Les formations générales  ou te r t ia i res  débouchent e ssen

tiel lement sur des professions d'employés adminis tra tifs ,  commerciaux 
ou de services  (80 à 90 %). La quali f icat ion à l 'embauche est  

d 'autant,  plus élevée que le niveau de formation s 'élève.  Cependant,  

entre  1976-1978 et  1980-1982, on peut opposer :



-  une baisse très  sensible,  parmi les recru tements  d'employés, de 

la par t  de ceux qui se décla rent  qualif iés à l 'embauche ;

-  à une hausse  très  ne t te  du n iveau de formation des jeunes  

r e c r u t é s  comme employés. Ainsi le diplôme ne semble pas
réellement protéger d 'une déclassi f ication à l 'embauche (par 
contre il confère à ses t i tu la i r e s  un avan tage  cer ta in  face au 

risque de chômage).

Pour les employés, il convient de p'réciser que l 'é lévation 
des niveaux de recru tement ne se t r a d u i t  pas (comme dans le cas des 

ouvriers )  par une polarisat ion des embauches sur le n iveau V 
diplômé, mais par un déplacement de ce l les -c i  vers  les n iveaux IV et  

III. Les formations de niveaux VI ou V bis sont m a in tenan t  marg ina
lisées dans les recrutements  d'employés sur con t ra t  sa la r ié  (elles 

passen t  de 22 % à 10 %), tandis  que les niveaux IV e t  III r ep ré sen 

ten t  un poids qui passe de 23 % à 33 % sur la période 2B.

En 1 976-1978,  les recru tements  à l ' issue du système

éducati f  se fa isaien t plus souven t  sur des postes qualif iés (les 
employés non qualifiés nouvel lement recru tés  é ta ien t  plus souvent 

des jeunes  femmes en provenance du chômage ou de l ' inact iv i té) .  Il 
semble que sur la période 1980-1982, la concurrence se fasse vive 

entre  les femmes dési ran t  reprendre de l ’ac t iv i té  e t  les jeunes  filles 
so r tan t  de l'école pour l 'accès aux pos tes  d'employées non qualifiées.  
L'accès aux catégories d'employés qualif iés es t  souvent  réservé  à des 

jeunes possédant des formations d 'un niveau  élevé (III ou IV). Le 

rôle des spéciali tés  es t  plus diffici le à appréhender dans le cas des 
formations t e r t ia i re s  que pour les formations indus t r ie l les  : les 
débouchés sont dispersés e t  recouvren t  des s i tua t ions  dont les 

contours sont plus difficiles à spécifier.

Pour une description plus détail lée  de l ' é léva t ion  du niveau  
de r e c r u t e m e n t  des  employés,  vo i r  "Des d i f f i c u l t é s  
d ' insert ion dans les emplois de bureau",  par F. Bruarid- 
Formation Emploi n* 18, 1987.
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Pour a n a ly s e r  les conditions de recrutement selon la 
spéciali té,  on peut dis t inguer cinq groupes d'emplois.

-  Les secré ta i res  et  comptables sont des emplois largement 

r é p a r t i s  dans  tous  les sec teurs  économiques. Ces emplois sont 

pourvus essentiellement; par des jeunes  formés dans les spéciali tés 

correspondantes.  Ainsi parmi les secré ta ires  recrutées,  75 % éta ien t  
formées au s ec ré ta r ia t  en 1976-1978 comme en 1980-1982. De même, 

parmi les comptables, la proportion de ceux qui sont issus des 

fo rm at ions  du groupe 31 (techniques  financières et  comptables) 
évolue peu, de 75 % à 77 %. Cependant, il fau t  souligner que 

l 'évolution des niveaux de recru tement t radu i t  aussi des mutations 
profondes dans la na tu re  des emplois.

-  Les emplois d 'agents  administ ra tifs .  Ces emplois font 

appel à des jeunes  ayan t  des niveaux de formation élevés : plus que 
la spécialité,  le niveau  de formation générale joue un rôle important 

comme critère  d'embauche. Les recrutements  se font souvent par 
concours en début de carrière.

-  Les emplois de bureau sont largement dispersés dans 

tous les sec teurs  d 'ac tiv ité .  Ces emplois font également appel à des 
jeunes  ayan t  des niveaux de formation élevés.  Cependant,  sur la 

période, on n 'a s s is te  à une élévat ion des niveaux de recrutement que 
pour les emplois sala riés  (hors stages e t  apprentissage).

-  Les emplois du commerce sont fréquemment des emplois 

non qualif iés à fort taux  de rota tion.  Sur la période 1976-1982, on 

ass is te  à une évolution sensible des recrutements : moins d 'embau- 
ches, mais les jeunes  qui sont recru tés  ont une formation de niveau 

plus élevé et  une spécial i té  se rappor tan t  davantage  à l'emploi
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occupé29. Le poids  des formations  du groupe 33 (commerce et

dist ribution) dans les recru tements  d'employés du commerce passe 
ainsi de 1976-1978 à 1980-1982 de 17 % à 21 %. Mais il fau t  en outre 
noter que le rôle de la spéciali té de formation dans les recru tements
est  différent, selon les types de fonctions exercées  : ven te  ou
technico-commercial.

-  Le d e r n i e r  g r o u p e  d 'emplois  conce rne  t o u t e s  les

professions spécifiques à un sec teur  d 'ac t iv i té  : les employés de 
l 'hôtellerie,  les emplois du sec teur  san i ta i re  e t  social. Les re la tions  
formation-emploi sont t rès  dépendantes  des poli t iques  sectorie lles  de 
recrutement de jeunes.

Source : "L'insert ion professionnelle  des jeunes  so r tan t  
d'une formation commerciale", par C. Beduwé -  Formation 
Emploi n* 15, 1986.
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ANNEXE I

LES "BILANS FORMATION-EMPLOI " : 
SOURCES ET METHODES

Les « Bilans Form ation-em ploi » on t p ou r o b je t p rinc ipal de 
décrire de m aniéré détaillée les so rties du systèm e é d u c a tif  e t le 
devenir des leunes à la sortie de l 'é c o le . Les em b au ch es à la sortie 
de l ecole sont replacées dans l'en sem ble  des flux de  rec ru te m e n t 
de main-d œ uvre. Dans les * B ilans F o rm ation -em plo i •> les d e s
criptions sont donc m enées en  term es de flux : flux de p assage  de 
l ecole à la vie active, flux d em bauche sur un an

Ces bilans sont mis au point dans un groupe qui ré u n it, sous la 
responsabilité de IIN S E E . les principaux  services s ta tis tiq u es 
producteurs de données sur la fo rm ation  et l 'in se rtio n  p ro fess io n 
nelle des jeunes (11. Le chiffrage des b ilans u tilise , en e ffe t, les 
résultats de diverses sources don t la m obilisation  e t la syn thèse 
dem andent un délai assez long. Le d ern ie r  exercice re m o n te  ainsi 
à 1983 - mais une partie des résu lta ts  relatifs aux a n n é e s  1984-
1985 sont d 'ores et déjà d isponibles, n o tam m en t ceux de  l ’en- 
quète  Emploi Ils ont été utilisés dans le p résen t a rtic le . A vant 
1983. deux bilans détaillés (1973-1977) avaient é té  m is au po in t 

ainsi qu 'une séné chronolog ique sim plifiée p o n a n t  su r les 
années 1977 à 1980.

Les bilans sont constitués de deux volets : les so n ie s  de la fo rm a
tion initiale et les desunations à la so n ie  de l'école .

Les sonies de la form ation initiale

Les estim ations des sorties de l 'ap p are il scolaire so n t réa lisées 
sous la responsabilité du S P R E S E , service sta tis tiq u e  du  m in is
tère de l'Education nationale qui fait la synthèse de ses p ro p res  
données et des inform ations fourm es p ar les a u tre s  m in istères 
form ateurs (A griculture, A ffaires sociales et E m p lo i) . Le 
calcul des flux de sonie  du systèm e éducatif s 'o p è re  d une  façon 
générale selon le pnnctpe de la non -ré in scrip tion . S ch ém atiq u e 
m ent. les sonies d 'une classe l'an n ée  n sont m esu rées p a r  d iffé
rence entre les effectifs m sents dans ce tte  classe, l’an n ée  n — 1 et 
les effectifs ongtnaires de cette classe ré in sen ts  dans un  é tab lisse 
m ent scolaire l'année n. Le résu lta t est d 'a u ta n t p lus p réc is que 
l'on connaît mieux les passages de classe à classe e t e n tre  filières 
de form ation. L origme scolaire des élèves est co n n u e  p a r  les 
enquêtes effectuées, généralem ent à la ren trée , p a r  les m in istères 
form ateurs auprès de tous leurs é tab lissem ents d 'en se ig n em en t. 
D ans l'enseignem ent supérieur, on utilise les e n q u ê te s  su r les 
diplôm es délivrés, le mode de calcul des flux de so n ie  est un peu 
différent et conduit à une surestim ation  de ces so n ie s .

Ces sonies sont rapprochées de celles que perm et d 'é v a lu e r  l'en- 
quéte Emploi L 'enquête  renseigne en effet su r la s itu a tio n  des 
personnes interrogées à un an d 'in te rv a lle . L es « s o n ie s  » de

( I) C e n tre s  d 'é tu d e s  e t d e  re c h e rc h e s  s u r  les  q u a l i f ic a t io n s  ( C E R E Q ) .  S e rv ic e  d e  la 
p ré v is io n , d es  s ta t is tiq u e s  e t de l 'é v a lu a tio n  (S P R E S E )  p o u r  le m in is tè r e  d e  l 'E d u c a 
tio n  n a tio n a le  D é lé g a tio n  i  la fo rm a tio n  p ro f e s s io n n e l le .  S e rv ic e  d e s  é lu d e s  e t  d e s  
s ta t is tiq u e s  (S E S j p o u r  le m in is tè re  d e s  A f fa ire s  s o c ia le s  e t d e  l 'E m p lo i .
F a u te  de pou v o ir n o m m e r to u s  les p a r t ic ip a n ts ,  o n  c ite ra  é g a le m e n t  les  s e r v ic e s  s t a 
tis t iq u e s  d es  p rin c ip a u x  a u tre s  m in is tè re s  f o r m a te u r s  : A g r ic u ltu r e .  A f fa i re s  s o c ia le s  
e t  E m p lo i (S E S 1). a insi q u e  l 'A F P A  (A ss o c ia tio n  n a tio n a le  p o u r  la  f o r m a t io n  d es  
a d u lte s )

l'annee n se ron t ici com posées des p e rso n n es  qui é ta ien t élèves 
ou étud ian ts à l 'en q u é te  de m ars n . e t qu i sont dans une autre  
situation en m ars n +  1.

Destinations à la sortie de l ’école et recrutem ents

Le deuxièm e volet des b ilans est chiffré e n tiè re m e n t à p a rtir  de 
l'enquéte  E m plo i. L 'e n q u é te  p erm et de  c o n n a ître  la situation  en 
m ars n +  1 des perso n n es qui é ta ien t é lèves ou é tu d ian ts  en m ars 
n. c 'est-à-dire le d even ir des je u n e s  v en an t de  q u itte r  l'école envi
ron neuf m ois ap rès leur s o n ie  : em ploi (h o rs  stage et app ren tis
sage. mais y co m p n s T U C ), ap p ren tissag e , s ta g e , chôm age, se r
vice national, au tre  situa tion  d 'in ac tiv ité .

L 'insertion p rofessionnelle  des « d é b u ta n ts  », ceux qui occupent 
un emploi neu f m ois ap rès la so n ie  de  l 'é co le , est figurée sous la 
forme d 'u n e  m atrice cro isan t d ip lôm e e t p rofession  exercée 
L 'échantillon pris en com pte  é ta n t fa ib le , l 'e n q u é te  n 'au to rise  
que des analyses re la tiv em en ts  fru stes : on  ne re tien t que quatre  
grands niveaux de d ip lôm es e t sep t g ro u p es de  p rofessions définis 
à partir de la nouvelle n o m en cla tu re  des p ro fessions et catégones 
socioprofessionnelles.

L 'enquéte  E m ploi p e rm e t de rep lacer les flux d 'in se rtio n  à la so r
tie de l'école dans l 'en sem ble  des rec ru te m e n ts . C ertes , elle ne 
perm et pas de saisir l 'ensem ble  des em b au ch es au cours d une 
année : m ais on sait d é n o m b re r, parm i les actifs occupés à un 
m om ent d onné, ceux qui un an av an t, so it travailla ien t dé jà  mais 
dans une au tre  e n tre p n se , so it ne trav a illa ien t pas : appren tis, 
stagiaires, m ilita ires du co n tin g en t, sco larisés, chôm eurs, au tres 
inactifs L 'ensem ble de ces deux p o p u la tio n s  co rrespond , en 
quelque so rte , à des « rec ru te m e n ts  n e ts  » e t l 'o n  peu t situer la 
place des em bauches de  « d éb u tan ts  » parm i ces recru tem en ts 
nets.

L’apport de l ’Observatoire des entrées dans la vie active

L 'O bservato ire  des e n tré e s  d an s la vie active est utilisé dans les 
bilans pour affiner certa in s ré su lta ts  de l 'e n q u é te  E m plo i. Il s'agit 
d 'un dispositif d 'e n q u ê te s  géré  p ar le C E R E Q . qui jx>rte sur des 
échantillons im p o rtan ts  de jeu n es  so rtan ts . C eux-ci sont in te rro 
gés deux fois, non seu lem en t n eu f m ois ap rè s  la so rtie , mais aussi 
cinq ans après la fin des é tudes .

C ependant, ju sq u 'à  p ré se n t, l’O b se rv a to ire  ne donnait chaque 
année des in fo rm ations q u e  sur le q u a rt des so rtan ts . L 'ensem ble 
du flux de so rties é ta it couvert p ar une vague de  q u a tre  séries 
d ’enquêtes. U n n ouveau  systèm e d ’e n g u ê ie s  v ien t d ’ê tre  mis en 
place, en co llabora tion  avec l a  D ep  qu i p e rm e ttra  de d o n 
ner des résu lta ts an nuels p lus com plets.

L 'O bservato ire  des e n tré e s  dans la vie active p e rm e t de prendre 
en com pte plus finem en t la filière e t le d ip lô m e, e t d 'avo ir un 
recul plus im portan t p o u r  analyser les r isq u es de  chôm age dans 
les prem ières années de vie active ainsi que  les relations 
entre  débouchés à la so rtie  de  l'éco le  e t les fo rm ations.
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ANNEXE II

NOMENCLATURE.
DES NIVEAUX DE FORMATION '

Niveau VI : Sonies du premier cycle du second degré 
16’, 4") et des formations pré-professionnelles en un
an ICEP. CPPN et CPAI.
Niveau Vbii ; Sonies de T  et des classes du second
cycle coun avant l'année terminale 
Niveau V : Sonies de l ’année terminale des cycles 
couns professionnels et abandons de la scolarité du 
second cycle long avant la classe terminale 
Niveau IV : Sonies des classes terminales du second 
cycle long et abandons des scolarisations post-bacca
lauréat avant d'atteindre le niveau III.
Niveau III : Sonies avec un diplôme de niveau bac 
+ 2 ans IDl/T. BTS. instituteurs, DEUG. écoles des 
formations sanitaires ou sociales, etc.).
Niveau II +  I : Sonies avec un diplôme de second ou 
troisième cycle universitaire, ou un diplôme de grande 
école.

1. La w rv o n  actuelle de cette nomenclature a été fixé* par tes travaux 
de la Commission statistique nationale de la formation professionnelle 
at de la promotion sociale approuvés par la Groupa permanent du 
Comité mtemumaténel da la formation continua (décision du 21 m sn  
1969).



EVOLUTION DES FLUX DE SORTIE DU SYSTEM: EDUCATIF PAR NIVEAU DE FORMATION, 1973 à 1984 - APPRENTISSAGE INCLUS

Année de sortie

Niveau

1973 1974 1975 1976

Effectifs X Effectifs X 1974/
1973 Effectifs X

1975/
1974 Effectifs X 1976/

1975

V!.......................... 67 600 8,2 70 300 8,6 + 4,0 49 900 6,5 - 29,0 46 200 6,0 - 7,4
V bis....................... 141 400 17,2 156 700 19,1 ♦ 10,8 120 800 15,8 - 22,9 106 200 13,9 - 12,1

333 100 40,7 313 500 38,3 - 5,9 318 300 41,7 ♦ 1,5 340 800 44,5 ♦ 7,1
IV secondaire............ 65 700 10,4 84 800 10,4 - 1,1 83 600 10,9 - 1,4 81 200 10,6 - 2,9

total secondaire.......... 627 800 76,5 625 300 76,4 - 0,4 572 600 74,9 - 8,4 574 400 75,0 ♦ 0,3

IV supérieur.......... 59 700 7,3 62 900 7,7 + 5,4 54 700 7,2 - 13,0 51 500 6,7 - 5,8
III................................................ 59 800 7,3 59 000 7,2 - 1,3 59 100 7 ,7 ♦ 0 ,2 67 500 8,8 + 14,2
n  +  i................ ........... 72 900 8,9 71 200 1 8,7 - 2,3 77 600 10,2 ♦ 9 ,0 72 500 9,5 - 6,6

Total supérieur........... 192 400 23,5 193 100 23,6 ♦ 0,4 191 400 25,1 - 0,9 191 500 25,0 ♦ 0,1

Total........... . 820 200 100,0 818 400 100,0 - 0 ,2 764 000 100,0 - 6,6 765 900 100,0 ♦ 0 ,2

10.1. - On considère Ici que l'apprentissage fait partie du système de formation initiale. Dans ce cas, les Jeunes qui quittent l'école aux niveaux VI et V bis 
pour entrer en apprentissage ne sont pas comptés dans les flux de sortie. Leur sortie s'effectue quand Ils terminent leur apprentissage, soit au niveau V (ap
prentissage poursuivi Jusqu'en année terminale), soit au niveau V bis (abandon avant l'année terminale).

NB.2. - Par rapport aux précédentes estimations, des rectifications ont été introduites, d'une part au niveau IV secondaire (mais les révisions de 1973 à 1979 
n'ont été que globales et approximatives), d'autre part au niveau VI (par la prise en compte des abandons de CPA de CFA).

Source  : DEP



Année de sortie 1977 1978 1979 1980

Niveau Ef fectlfs X'1 1977/1976 Effectifs X 1978/1977 Effectifs X 1979/1978 Effectifs X 1980/1979

VI..........................
V bis.......................
 V..........................
IV secondaire...............

46 500 
100 700 
370 400 
81 100

5,9
12.7
46.7 
10,2

♦ 0,6
- 5,2 
♦ 8,7
- 0,1

39 650 
76 500 
372 800 
82 700

5,0
9,7
«,5
10,5

- 14,7
- 24,0 
+ 0,6 
♦ 2,0

30 300 
73 200 
389 000 
86 900

3,8
9,0
48,0
10,8

- 23,6
- 4,3
♦ 4,3
♦ 5,1

41 400 
65 000 
393 100 
86 900

5.1
8.1
48.8
10.8

♦ 36,6 
- 11,2 
+ 1,1

Total secondaire......... 598 700 75,5 ♦ 4,1 571 650 72,7 - 4,5 579 400 71,6 ♦ 1,4 586 400 72,8 + 1,2

IV supérieur................
III.........................
II ♦ I......................

49 900 
72 500 
72 200

6,3
9.1
9.1

- 3,1 
♦ 7,4
- 0,4

57 500 
81 000 
76 700

7,3
10,3
9,7

♦ 15,2
♦ 11,7
♦ 6,2

71 600 
81 400 
78 000

8,8
10,0
9,6

+ 24,5 
+ 0,5 
+ 1,7

57 800 
81 000 
79 700

7,2 
10,1 
9,9

- 19,3
- 0,5 
+ 2,2

Total supérieur........... 194 600 24,5 ♦ 1,6 215 200 27,3 ♦ 10,6 231 000 28,4 ♦ 7,3 218 500 27,2 - 5,4

Total.................... 793 300 100,0 ♦ 3,5 786 850 100,0 - 0,8 810 400 100,0 ♦ 2,9 804 900 100,0 - 0,7



Année de sortie 1981 1982 1983 198 A

Niveau Effectl fs X 1981/1980 Effectifs X 1982/1981 Effectifs X 1983/1982 Effectifs X 198A/1983

VI..........................
v bis.......................
v ..........................
IV secondaire...............

A3 300 
57 700 
386 200 
85 OOO

5,A 
7,2 

A8,3 
10,6

♦ A, 6 
- 11,2 
- 1,8 
- 2,2

36 600 
58 700 
378 700 
81 000

A,6 
7,A 
A7, 7 
10,2

- 15.5 
♦ 1,9
- 1,9
- A,7

37 300 
50 000 
381 500 
82 000

A.7 
6,3 
A8,2 
10,A

♦ 1,9 
- 1A,9
♦ 0,7
♦ 1,2

32 000 
52 100 

37A 500 
68 900

A,C 
6,5 
A6,7 
11.1

- 1A, 2
♦ A,2
- 1,8
♦ 8,A

Total secondaire.......... 572 200 71,5 - 2,A 555 000 ' 69,9 - 3,0 550 800 69,6 - 0,7 5A7 500 68,3 - 0,6

IV supérieur................
III.........................
II ♦ I......................

59 A00 
82 800 
8A 900

7,5 
10, A 
10,6

♦ 2,8 
♦ 2,2 
♦ 6,5

69 600 
82 200 
87 A00

8,8
10,3
11,0

♦ 17,2 
- 0,7
♦ 2,9

73 600 
76 900 
90 600

9.3 
9,7 
11,A

k

♦ 5,7 
- 6,A
♦ 3,7

80 800 
80 800 
9A 100

10,0 
10,C 
11,7

♦ 5,7
♦ 5,0
♦ 3,8

Total supérieur........... 227 100 28,5 ♦ 3,9 239 200 30,1 ♦ 5,3 2A1 100 30,A 4 0,8 255 700 31,7 « 6,0

Total.................... 7 99 300 100,0 - 0.7 79A 200 100,0 - 0,6 791 900 100,0 - 0,3 803 200 100,0 ♦ M

-N'vj



Evolution des flux de sortie, de 1973 à 1984 - Apprentissage exclu

Année de sortie

Niveau

1973 1974 1975 1976

Effectifs
'1

X Effectifs X
1974/
1973 Effectifs X 1975/

1974 Effectifs X 1976/
1975

VI.......................... 115 500 1 4,6 125 900 15,7 ♦ 9,0 115 100 14,8 - 8,6 111 700 14,4 - 2,9v bis....................... 138 900 17,6 148 500 18,5 6,9 128 100 16,5 - 13,7 121 000 15,6 - 5,5V ........... 258 200 32,6 250 900 31,2 - 2,8 256 700 33,1 ♦ 2,3 270 100 34,8 ♦ 5,2IV •-econriolrc............... 85 700 10,8 84 800 10,5 - 1,0 83 600 10,8 - 1,4 81 200 10,5 - 2,9

Total secondaire.......... 598 300 75,7 610 100 75,9 ♦ 2,0 583 500 75,2 - 4,4 584 000 75,3 -

IV supérieur................ 59 700 7,5 62 900 7,8 ♦ 5,4 54 700 7,0 - 13,0 51 500 6,6 C
D

W“\1

I I I ......................... 59 800 7,6 59 000 7,3 - 1,3 59 100 7,6 ♦ 0,2 67 500 8,7 ♦ 14,2
11 +  1................ ........... 72 900 9,2 71 200 8,9 - 2,3 77 600 10,0 ♦ 9,0 72 500 9,3 - 6,4

Total supérieur.......... 192 «00 24,3 193 100 24,0 + 0,3 191 400 24,7 - 0,9 191 500 24,7 -

Total.................... 790 700 100,0 603 200 100,0 ♦ 1,6 774 900 100,0 - 3,5 775 500 | 100,0 -

N.B. On considère Ici que 1'apprentissage ne fait pas partie de la formation Initiale. Oans ce cas, les Jeunes qui entrent en apprentissage SOnt conptés parmi 
les sortants du système scolaire (le plus souvent aux niveaux VI ou V bis).

Source : Dfp



Année de sortie 1977 1978 1979 1980

Niveau Effectifs X 1977/1976 Effectifs X 1978/1977 Effectifs X 1979/1978 Effectifs X 1980/1979

VI...........................
v bis........................
v............................
IV secondaire................

115 100 
1 2 2  300 
289 300 
81 1 0 0

14,3
15,2
36.1
1 0 . 1

4 3,0
4  1,1 
4  7,1 
- 0 , 1

106 1 0 0  

1 0 0  0 0 0  

293 000 
82 700

13.3 
12,5 
36,8
10.4

- 7,8
- 18,2 
4  1,3
4 2 , 0

1 0 1 1 0 0  

96 900 
297 600 

8 6 900

12,4
11,9
36.6
10.7

- 4,8
- 3,1 
4  1,6 
4  5,1

109 900 
92 500 
302 600 

8 6 900

13.6 
11,4 
37,3
10.7

4 8,7 
- 9,5
4  1,7

Total secondaire......... 607 800 75,7 4 4,1 581 800 73,0 - 9,3 582 500 71,6 4  0, 1 591 900 73,0 4 1,6

IV supérieur.................
III..........................
II ♦ I.......................

49 900 
72 500 
72 200

6,3
9.0
9.0

- 3,1
4  7,4
- 0,4

57 500 
81 0 0 0  

76 700

7,2
1 0 , 2

9,6

4 15,2 
4  11,7 
4 6 , 2

71 600 
81 400 
78 000

8 , 8

1 0 , 0

9,6
y

4 24,5 
4 0,5 
4 1,7

57 800 
81 0 0 0  

79 700

7,2
1 0 , 0

9,8

- 19,3
- 0,5 
4  2,2

Total supérieur......... 194 600 24,3 ♦  1 , 6 215 200 27,0 4  1 0 , 6 231 000 28,4 ♦ 7,3 218 500 27,0 - 5,4

Total.................. 802 400 1 0 0 , 0 ♦  3,5 797 000 1 0 0 , 0 - 0,7 813 500 1 0 0 , 0 ♦  2 , 1 810 400 1 0 0 , 0 - 0,4



Année de sortie 1901 1982 1983 198A

Niveau Effectifs X 1981/1900 Effectifs X 1902/1901 Effectifs X 1903/1982 Effectifs X 198A/1983

VI..........................
V bis.......................
v ...........................
IV secondaire...............

106 500 
03 900 
292 600 
05 000

'l3,A
10,6
36,0
10,7

- 3,1
- 9,3
- 3,3
- 2,2

100 A 00 
82 A00 
203 000 
01 000

12,0
10,5
36,0
10,3

- 5,7
- 1,6
- 3,3
- A,7

99 000 
73 000 

205 500 
82 000

12,8
9,3
36.5
10.5

- 0,6 
- 11,A 
+ 0,9 
♦ 1,2

90 200 
70 000 , 

28A 600 ‘ 
80 900

11,5
0,9
36,0
11,3

- 9,6
- A,2
- 0,3 
♦ 0,A

Total secondaire.......... 560 000 71,5 - A,0 5A5 000 69,6 - 3,7 5A0 300 69,1 - 1,2 533 700 67,7 - 1,2

IV supérieur................
III.........................
II ♦ I......................

59 A00 
82 000 
8A 900

7,5 
10, A 
10,6

♦ 2,6 
♦ 2,2 
♦ 6,5

69 600 
82 200 
87 A00

8,9
10,5
11,0

♦ 17,2 
- 0,7
♦ 2,9

73 600 
76 900 
90 600

9,A 
9,8 
11,7

♦ 5,7 
- 6,A
♦ 3.7

80 800 
80 800 
9A 100

10,2
10,2
11,9

♦ 5,7
♦ 5,0
♦ 3,0

Total supérieur.......... 227 100 28,5 ♦ 3,9 239 200 30, A ♦ 5,3 2A1 100 30,9 ♦ 0,8 255 700 32,3 ♦ 6,0

Total.................... 795 100 100,0 - 1.9 786 000 100,0 - 1,1 781 AOO 100,0 - 0,6 789 AOO 100,0 ♦ 1,0



ANNEXE IV - RECRUTEMENTS PAR PROFESSION - ANNEE 1984

HOMMES FEMMES HOMMES + FEMMES

Employés Employés Employés
. Employés de commerce Ouvriers Ouvriers Employés de commerce Ouvriers Ouvriers Employés de commerce Ouvriers OuvriersOn̂ iocs

administratifs et des services qualifiés non qualifiés administratifs et des services qualifiés non qualifiés administratifs et des services qualifiés non qualifiés
aux particulière aux particuliers aux particuliers

Étranger ................ 1,4 0,7 0 3 0,6 0,9 0.6 1,4 0,7 1,0 0,6 0,4 0,6
Système éducatif . . 10,0 9,8 5,6 113 163 9 3 9,4 8,9 14,7 9,4 5,9 10,4

Apprentissage . . . 0,4 2 3 3 3 4,7 0,4 2,1 2,6 13 0,4 2,1 3,2 3,6
Stage ou formation
post-scolaire........... 3,6 2,0 1.8 1,4 2 3 0,4 4 3 2,0 2,5 0,8 2,0 13
Service national 15.2 6,9 10,7 14,8 - - - - 3,6 1,3 9,8 10,0

Moins de 25 ans
Cbdmage................ 133 13,0 7,6 10,9 14.0 173 9,0 173 13,9 16,5 7,7 13,0
Inactivité (hors ‘
scolarité)................ 0,9 - 0 3 13 1.0 3,4 3,0 5,0 1,0 2,7 0,7 23
Autre entreprise,
même profession . . 7 3 10,1 11,6 9,7 103 6,4 - 5,1 9,7 7,1 10,6 8 3
Autre entreprise,
autre profession . . 73 103 5,8 5,4 3,0 2 3 2,6 4 3 4,0 3,8 5,6 5,0

25 ans on pins
Chôm age................ 10,2 13,2 9,8 15,6 11,4 113 14,9 15,9 11,1 11,7 10,3 15,7
Inactivité (hors
scolarité)................ 3,9 3,5 0,9 13 193 263 19,7 20,9 15,8 21,7 2,4 7,8
Autre entreprise,
même profession . . 15,8 123 33,4 14,4 153 15,0 15,7 12,0 * 15,4 143 32,0 13,6
Autre entreprise,
autre profession . . 10,8 15,7 8,7 8,7 5,6 5,9 17,4 6,7 6,9 7,8 9,4 8,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total des mriées . . U2 0N 64 0W 379 ON 282 ON 364 ON M O N 33 ON 13» ON 476 ON 328 ON 412 ON 421 ON

Rapport des entrées
aux actifs occupés . 10,1 24,9 11,4 16,9 13,1 213 11,3 153 12,2 22,1 11,4 163

Rapport des entrées
des moins de 25 ans
au total des entrées 56,0 53,0 46,1 57,3 46,3 41,4 28,0 433 48,6 43,7 44,6 52,7

Source : Enquête Emploi
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ANNEXE V

É V O L U T IO N  D E  LA  S T R U C T U R E  DES R E C R U T E M E N T S  DE JEUNES DEBUTANTS
PAR SECTEUR D'ACTIVITE <en % )

Secteurs d ’activité
Salariés u n iquem en t * Total des recrutem ents 

(quel que soit le statut)

1976-1978 1980-1982 1976-1978 1980-1982

A griculture 2,4 2,8 2.3 2,3
I.A .A . 1.9 2,2 3,7 5,2
E nergie 1,0 0,9 1.0 0,6
B iens in term éd ia ires 6.9 8,0 5.8 6.2
B iens d 'éq u ip em en t 10.9 9.3 10.3 7.4
Biens de consom m ation 14,1 9,2 12,8 8,4
B .T .P . 7,9 9,9 9.8 13.4
C om m erce 14.2 12,1 15.1 15,1
T ran sp o rt PTT 4,5 3,2 3.7 2.6
Services m archands 18.2 25,0 21.3 28.2
Location -  Bail im m obilier 0,4 0,3 0.3 0.2
A ssurances 1.5 1,1 1.2 0.9
B anques et o rgan ism es financiers 2 ,0 2,0 1.6 1.3
Services non m archands 14.2 13,6 11.2 8.3

T ota l 100 100 100 100

Secteurs p rim a ire  e t industrie l 45 42,7 45.6 43.5
S ecteu r te rtia ire 55 57,3 54.4 56.5

E ffectif total
N on-réponses
Ensem ble

245 790 
22 056 

267 846

144 215 
16 953 

161 168

333 866 
29 903 

363 769

248 500 
37 182 

285 682

S a la rié s  u n iq u e m e n t  h o rs  a p p r e n t is s a g e  e t  p a c te .

Source : Observatoire EVA
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ANNEXE VI

NIVEAU DE FORMATION DES JEUNES DEBUTANTS RECRUTES COMME SALARIES 

DANS LES DIFFERENTES PROFESSIONS

Emploi regroupé

Période 1976-1978
" ' I 

|
Période 1980- 1982

NIVEAU DE FORMATION NIVEAU DE FORMATION

Niveaux 
III et IV

Niveau
V

Niveaux 
VI et Vbis

Ensemble Effectifs
salariés
{*>

Effectif j 
total

i

Niveaux
III et IV

Niveau
V

Niveaux 
VI et Vbis

Ensemble Effectifs
salariés
(•)

Effactif
total

Ouv.Agriculture 4,3 32,1 63,6 100,0 5 271 7 033 8,0 47,5 44,5 100,0 3 432 4 824
Ouv.Bâtiment 3,0 50,3 46,7 100,0 5 525 3 997 4,1 75,4 20,5 100,0 3 824 S 233
Ouv.Plomberie 2,5 68,2 29,3 100,0 3 127 7 685 2,8 68,8 a,4 100,0 1 807 6 485
Peintres Bât * Ir.d 0,9 63,9 35,2 100,0 1 619 4 772 2,6 86,7 10,7 100,0 1 060 4 400
Ouv.Fonderie 3,6 66,9 29.5 100,0 896 1 108 5,0 89,2 5,8 100,0 296 411
Serruriers Métalliers 0,8 83,7 15,5 100,0 1 818 3 198 0,8 94,7 4,5 100,0 l 277 2 972
Chaudr.Carross.Charp.Fer 1,7 82,5 15,8 100,0 4 357 7 080 2,4 94,5 3,1 100,0 2 S09 5 716
Aj.Mont.Auto.Entret. 2,6 76,9 20,5 100,0 10 058 21 965 4,5 91,7 3,8 100,0 6 030 18 379
Tourneurs Fraiseurs 0,7 ■ 88,2 11.1 100,0 4 788 5 261 1,6 97,0 1,4 •100,0 4 023 S 129
Soudeurs 1.1 63,3 35,6 100,0 1 408 l 952 0,3 92,7 7,0 100,0 877 1 4S6
Ouv.du Trav.Métaux Div. 1,8 40,6 57,6 100,0 767 837 7,7 80,3 12,0 100,0 746 1 0S3
Electriciens 6,2 81,1 12,7 100,0 9 553 14 961 6,7 90,8 2,5 100,0 6 237 12 005
Ouv.de 1'Electronique 13,4 60,7 25,9 100,0 1 203 1 869 14,9 66,4 18,7 100,0 694 1 217
Ouv.de la Chimie Plast. 35.7 34,6 29,7 100,0 1 750 2 034 20,4 75,8 3,8 100,0 1 020 1 234
Ouv.Boulanger Pâtissier 3,7 29,3 67,0 100,0 489 7 665 0,9 45,6 53,3 100,0 336 10 325
Ouv.Boucher Charcutier --- 13,8 86,2 100,0 390 5 594 3,4 65,3 31,3 100,0 176 6 294
Autres Ouv.de l'Aliment. 4,0 25,9 70,1 100,0 1 349 1 533 5,8 56,1 38,1 100,0 876 1 069
Cuisiniers 2.3 74,3 23,4 100,0 3 344 7 509 3,7 87,7 8,6 100,0 2 546 8 790
Ouv.Textile 1,5 25,3 73,2 100,0 2 382 2 692 6,8 63,7 29,5 100,0 623 l 091
Ouv.Couture Habillt 1,3 45,9 52,8 100,0 9 615 11 564 2,7 84,5 12,8 100,0 3 914 6 118
Ouv.Cuir 1,0 27,0 72,0 100,0 1 727 2 033 1,6 68,6 29,8 100,0 773 1 385
Ouv.Bois 2,5 66,2 31,3 100,0 6 535 11 578 2,9 89,6 7.5 100,0 4 627 11 411
Conducteur Poids Lourd 21,1 63,8 15,1 100,0 460 472 11,1 87,8 1,1 100,0 583 671
Ouv.Divers 15,0 41,9 43,1 100,0 5 258 7 522 12,1 66,8 21,1 100,0 2 714 4 613
Ouv.SAI 3,1 54,6 42,3 100,0 15 540 16 630 5,4 80,9 13,7 100,0 6 547 9 288
Manoeuvres Manutentionn. 1,2 38,4 60,4 100,0 17 014 17 676 5,0 71,1 23,9 100,0 7 421 8 333
Dessinateurs 44,9 53,7 1 ,4 100,0 2 772 3 333 54,4 45,1 0,5 100,0 2 150 2 623
Techn.Agricole 54,1 --- 45,9 100,0 26 30 100,0 ---- --- 100,0 27 41
Techn.STP 39,7 42,8 17,5 100,0 986 1 162 46,9 53,1 100,0 ,595 842
Techn.Méca.Métall. 86,2 3,8 10,0 100,0 248 275 87,2 12,8 ___ 100,0 266 333
Techn.Electricité 83,8 13,4 2,8 100,0 1 157 1 296 89,6 10,4 ___ 100,0 1 274 1 572
Techn.1AA 85,6 14,4 100,0 334 334 100,0 ___ ____ 100,0 55 63
Techn.Médicaux 100,0 --- 100,0 330 378 96,0 4,0 ___ 100,0 985 1 082
Techn.Chimie 93,3 3,8 2,9 100,0 720 770 91,7 8,3 ____ 100,0 374 434
Informaticiens 96,1 2,8 1,1 100,0 816 896 97,2 2,4 0,4 100,0 1 159 1 394
Techn.Org;Trav, Gest.Prod. 79,4 10,3 10,3 100,0 271 332 97,6 1,4 ____ 100,0 212 266
Agents Techniques Divers 57,0 21,3 21,7 100,0 1 418 1 467 72,6 25,0 2,4 100,0 583 711
C.Moy.Coos, Commerçants 53,4 36,3 10,3 100,0 1 283 1 380 56,5 40,7 2,8 100,0 1 126 1 370
Employés de Commerce 7,5 46,5 46,0 100,0 16 424 24 822 14,7' 61,6 23,7 100,0 8 870 19 901
Employés de Comptabilité 28,5 61,7 9,8 100,0 12 735 13 848 44,8 S4,2 1,0 100,0 7 944 11 614
Secrétaires 33,6 58,9 7,5 100,0 34 863 36 598 49,3 49,3 1,4 100,0 18 565 22 904
Employés Divers de Bureau 27,4 58,4 14,2 100,0 29 509 32 103 33,1 62,3 4,6 100,0 17 752 21 077
Emplois Admin.Divers 61,0 30,0 9,0 100,0 1 260 1 337 73,1 21,5 S,4 100,0 427 459
Magasiniers Préposés £ ,G 52,4 38,6 100,0 4 476 5 083 9,8 77,4 12,8 100,0 2 013 2 743
Pers.Serv.Hdt.Rest. 8,5 39,8 51,7 100,0 5 989 7 847 13,5 68,4 18,1 100,0 4 391 6 388
Pers.de Serv.Hospitalier 6,9 73,4 19,7 100,0 6 309 6 830 10,6 80,0 9,4 100,0 3 600 4 121
Ag.de Service, Serv.Dotn. 1.8 36,2 70,0 100,0 7 420 7 656 7,2 59,6 33,2 100,0 5 182 5 412
Eiqpl.Soins Personnels 2,2 77,6 20,2 100,0 1 474 8 249 1.0 92,9 6,1 100,0 994 9 406
Pers.de Serv.Divers 11,1 53,7 35,2 100,0 2 090 2 182 18,5 63,3 18,2 100,0 1 509 1 819
Eapl.de la Santé 28,8 47,8 23,4 100,0 887 2 937 46,6 50,4 3,0 100,0 405 1 942
Ea(>l .Serv. Socioculturels 18,6 69,2 12,2 100,0 1 958 2 505 29,7 65,9 4 , 4 100,0 1 398 1 S28
E ns.Rech.Doc. 82, S 14,9 2 , 6 100,0 3 992 4 044 90,6 8,6 0,8 100,0 2 474 2 574
Armée, Police, Pompiers 4,1 67,1 28,8 100,0 4 439 4 527 16,4 65,9 17,7 100,0 4 509 4 527
Autres employés 15,6 59,9 24,S 100,0 3 332 3 772 25,0 55,1 19,9 100,0 1 264 1 853
Total 16,2 54,7 29,1 100,0 263 764 357 212 23,1 66,1 10,8 100,0 155 071 272 101
Non Réponse 9,4 55,4 35,2 100,0 4 082 6 557 9,7 67,9 22,5 100,0 6 097 13 581
tasemble 16,1 54,7 29,2 100,0 267 846 363 769 22,6 66,2 11,2 100,0 161 168 285 682

<•) Effectifs des salariés (hors apprentissage et hors pacte pour l’coploi)

Source : Observatoire EVA
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