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editorial
Ce numero de BREF s'at-
tache a reflechir sur la signi-
fication et la realite de la
polyvalence que Ton pre-
sente souvent comme une
evolution convergente du
systeme educatif et du sys-
teme productif.
II est de fait que le systeme
educatif franc,ais a connu et
connait dans le domaine des
formations technologiques

^yne tendance a 1'elargis-
;ment des contenus et a

1'elevation des prerequis en
matiere de formation gene-
rale avant de commencer
une formation technolo-
gique. Ceci se traduit aussi
bien par le desir de reduire le
nombre des specialties pre-
parees que par le developpe-
ment depuis quinze ou vingt
ans des B.E.P. au niveau V
et des D.U.T. au niveau III.
Au-dela de toutes les nuan-
ces qu'il faudrait apporter a
un constat aussi rapide, on
peut estimer que cette evolu-
tion est confortee par le de-
veloppement des taux de
socialisation dans le second
cycle secondaire et done par

une certaine demande so-
ciale d'education. Parallele-
ment, 1'analyse de 1'emploi
dans certaines activites aussi
bien industrielles que de ser-
vice et particulierement cel-
les touchees par 1'utilisation
des nouvelles technologies
fait apparaitre un elargisse-
ment des activites: glisse-
ment de la fabrication a 1'en-
tretien, preoccupation de
gestion dans les emplois de
production, necessite de bien
saisir le fonctionnement de
systemes techniques et orga-
nisationnels sinon plus com-
plexes, du moins differents,
etc. L'ensemble de ces consi-
derations parait en harmonic
avec les evolutions penjues
ou escomptees dans le sys-
teme educatif et semble de
nature a justifier les poli-
tiques voulant accelerer en-
core ces evolutions.
A la lumiere des textes qui
suivent, on constate toutefois
qu'un meme mot - la poly-
valence - recouvre des reali-
tes tres differentes.
En fait, plutot que de la fin
de la specialisation, il parait
preferable de parler de la
transformation de cette no-
tion. Cette transformation

n'a rien de mecanique et Ton
constate des mouvements
contradictoires, tant dans le
systeme educatif que dans le
systeme productif tendant a
maintenir ou a amenager la
division traditionnelle des
savoirs.
Enfin, ce que Ton voit emer-
ger, c'est surtout une trans-
formation des criteres d'ap-
preciation des connaissances
et des competences definis-
sant la qualification, remet-
tant en cause les modes
habituels d'organisation du
travail aussi bien que la na-
ture des formations requises.

sommaire
QU'APPELLE-T-ON
SPECIALITES DE FORMATION?

ENSEIGNEMENTSUPER1EURET J
PROFESSIONNALISATION

EVOLUTION 4
DES SPECIALISATIONS :
L'EXEMPLE DES BANQUES

SPECIALISER, ETRE SPECIALISE, 5
SE SPECIALISER, SPECIALISATION,
SPECIALITE, SPECIALISTS

REPARTITION ET PARTAGE DES 6
SAVOIRS

DEFRICHONS LES CHIFFRES 7
LE BILAN FORMATION-EMPLOI1980

Le CEREQ public
Frequence BREF

8



QU'APPELLE-T-ON
SPECIALITES DE FORMATION ?
SPECIALITE :
Activite a laquelle on se consacre
particulierement, ensemble des con-
naissances acquises en ce domaine
- Petit Larousse illustre.

SPECIALITE :
Ensemble des connaissances appro-
fondies sur un sujet d'etudes limite
(considere comme partie d'un domai-
ne plus vaste) - Petit Robert.

Si I'on excepte les enseignements supe-
rieurs. les formations dites « specialisees »
recouvrent les formations technologiques et
professionnelles que 1'on oppose ainsi aux
formations dites « generates ».
Cette opposition que Ton introduit entre
les deux types de formation doit etre nuan-
cee :
- d'unfe part, parce que les formations
technologiques et professionnelles (en par-
ticulier les formations initiales) ne consti-
tuent jamais des entiles autonomes totale-
ment independanles des formations genera-
les. Elles s'inscrivent souvent dans le meme
cursus scolaire, elles sont toujours la resul-
tante d'une formation de base « generale »
de niveau plus ou moins eleve et d'une
formation « specialisee » comportant elle-
meme une part d'enseignement general
plus ou moins importante ;
- d'autre part, parce qu'a 1'inverse, la for-
mation dite « generale » n'est pas uniforme,
qu'elle resulte de composantes multiples et
offre un choix d'options diversifiees qui
induisent, dans certaines disciplines, une
reelle specialisation, laquelle n'est pas sans
incidence pour les poursuites d'etudes ulte-
fieures (voir a litre d'exemple, les diverses
preparations au baccalaureal).
Le present article respeclera le clivage Ira-
dilionnel en limilant son propos aux seules
formalions lechnologiques el professionnel-
les. Comple-lenu de la place qui lui est
impartie. el de la necessite de faire « bref»,
il sera centre sur les preparations organisees
dans le cadre de ['Education nationale,
lesquelles occupenl d'ailleurs une place
preponderant dans 1'arsenal des forma-
lions iniliales (1).

LES SPECIALITES DE FORMA-
TION A TRAVERS L'INTITULE
DES DIPLpMES
Les specialites de formalion sonl decriles el
reperees par leurs appellations, lesquelles
correspondenl a 1'intilule des diplomes
auxquels elles preparent.
II existe une liste officielle des diplo-
mes de I'enseignement technofogique
relevant du ministere de 1'Education
nationale dans laquelle sont reperto-
riees: quelque 300 specialites au
C.A.P., 68 au B.E.P., 63 au B.P., 58
au brevet de technicien, 18 au bacca-
laureat de technicien, 87 au brevet de
technicien superieur et 31 au diplome
universitaire de technologic.
Dans ce listage, les differentes options
ofFertes, tout comme les mentions
complementaires sont comptees com-
me specialites distinctes.
A litre d'exemple, on mentionnera la
coiffure qui regroupe trois C.A.P.
(coiffure dames, coiffure hommes,
coiffure mixte) et deux mentions com-
plementaires (coloriste et permanen-
tiste) soil cinq specialites profession-
nelles!

Cette liste, qui sert de cadre aux tra-
vaux statistiques tient compte de
1'existence juridique des diplomes et
non de leur existence reelle. C'est ainsi
qu'un certain nombre de C.A.P. et de
B.P. anciens sont tombes en desuetu-
de.
Sur les 300 C.A.P. repertories 1'on
releve : 65 C.A.P. (ou options) grou-
pant moins de 10 candidats a I'exa-
men et 81 entre 10 et 50 candidats.
Seuls 55 C.A.P. comptent plus de
1.000 candidats dont 16 plus de
10.000 (ou proches de 10.000) repre-
sentant a' eux seuls 64,3 % de I'en-
semble.
En outre, les appellations des diplo-
mes recouvrent, nous le savons, des
realites bien diverses. Si les denomina-
tions des C.A.P. font reference a des
metiers definis ou des specialites pro-
fessionnelles relativement etroites, les
formations de techniciens, toujours
pluridisciplinaires, sont reperees par
les disciplines majeures (electronique,
mecanique, etc.) sans tenir compte de
['ensemble des connaissances acquises.
C'est ainsi, par exemple, que Ton
pourrait penser qu'il n'existe aucune
formation de dessinateur industriel de
niveau IV, alors qu'une douzaine de
brevets et baccalaureats de technicien
peuvent, par le contenu des prepara-
tions, conduire a occuper de tels em-
plois.

LES SPECIALITES A TRAVERS
LES CONTENUS DE FORMA-
TION
Les situations de travail se diversifient et
deviennent plus complexes, necessilanl un
niveau de cullure generale plus eleve el
faisanl appel a un corps de connaissances
lechniques plus elendu voire a plusieurs
disciplines, ce que d'aucuns s'efTorcenl de
Iraduire en lermes de polyvalence. pluridis-
ciplinarile, pluritechnicite, elc.
Le systeme de formalion technologique.
quoi qu'on en dise, a suivi peu ou prou
celte evolution. L'enseignemenl general y
occupe une place importanle, des forma-
tions moins specialisees, parfois « polyva-
lentes», ont vu le jour, landis que se
developpaienl de nouvelles filieres de for-
malion (B.E.P., baccalaureals de techni-
cien, I.U.T.).
La definition des formations technologi-
ques se fail, depuis 1948, dans le cadre
paritaire de 19 commissions nationales

professionnelles (C.N.P.C. devenues
C.P.C.) dont le champ de competences
repose sur un decoupage a la fois juridique
et sectoriel des acliviles (2).
Les formations etant definies par rapport
au secleur d'activites, aux technologies
mises en oeuvre ou aux produits fabriques,
1'on congoit (comple lenu de 1'evolution du
monde du travail en particulier de la diffu-
sion inlersectorielle des technologies) que
ces instances, au depart Ires cloisonnees.
aienl pu mettre en place des formalions
« propres» a contenus ires proches sous des
inlilules differenls. Nous avons cile plus
haul le dessin industriel qui constitue 1'une
des disciplines fondamentales de la majori-
le des formalions lechnologiques induslriel-
les en mecanique, melallurgie, electricite,
eleclronique. Les techniques de gestion pre-
senles dans nombre de formalions occupenl
une place preponderante par exemple dans
le programme du B.E.P. mecanicien-auto;
le brevet de technicien de I'hotellerie. le
baccalaureat de lechnicien F 8 (sciences
medico-sociales) ou le brevel de technicien
du transport recouvrenl des formalions de
lype tertiaire appliquees a des secteurs
d'activiles economiques differenls. Le
C.A.P. mecanicien d'enlrelien esl le lype
meme d'une formation polyvalente...
Les travaux inter-commissions qui tendenl
a s'inslaurer ou se developper monlrenl
bien la realile du phenomene. Cela se
Iraduil aussi dans 1'appareil de formalion
lui-meme, oil 1'on voit se developper des
« annees communes » ou des-« troncs com-
muns», landis qu'a la sortie les candidalu-
res multiples aux examens (singulierement
aux C.A.P.) s'accroissent.
La majorile des Iravaux se rapportant a la
liaison enlre emplois el formations repere
ces dernieres par leurs intitules. Or, si 1'on
se livrait a une analyse des contenus reels
des dites formations, on s'apercevrait que
ce que 1'on qualifie parfois d'inadequalion
recouvre en realile un polenliel de connais-
sances acquises toul a fail ulilisables dans
la silualion de travail observee (3), voire
des possibilites de Iransfert de compelen-,,
ces, soil directement, soil apres une mise au
couranl rapide.

Francoise MEYLAN.
(1) Ct'riaines formations tei'hnologiques el pro-
fessionnelles relevenl d'aulres di'parlemenls
ministeriels (agriculture, same. Industrie, trans-
ports, etc.) ou de la profession.
(2) Les formations I.i'.T. sonl definies dans le
cadre de commissions pi'dagogiqites egalement
paritaires et sectorielles.
(3) Une etude experimental? legere portant sur
les formations repenoriees dans les 24 premiers
groupes de specialiles de la « nomenclature des
formations professionnelles » vient a I'appui de
cette these.

Le CEREQ en a parle.

- J. MERCHIERS, F. MEYLAN.."les dessi-
nateurs industriels," CEREQ, document ro-
neote 1979.
- La nomenclature des formations en 47
groupes - Essai de classement reel a partir
des contenus de formation (groupes 1 a 24)
- CEREQ, document roneote, decem-
bre 1978.

On en parle ailleurs.
- Liste des diplomes de I'enseignement
technologique institues sur le plan national
et relevant du ministere de 1'Education
nationale.
- Nomenclature analytique des formations
relevant du ministere de 1'Education natio-
nale.
- Statistiques des enseignements - tableaux
et informations - fascicule 6.1 « les exa-
mens et les diplomes dans I'enseignement
technique et professionnel.
Ces trois publications sont publiees annuel-
lement par le Service de Tinformatique de
gestion et des statistiques du ministere de
1'Education nationale.



enseignement superieur
et professionnalisation
Les debats qui ont accompagne 1'ela-
boration du projet de loi d'orientation
de 1'enseignement superieur ont a plu-
sieurs reprises pose le probleme de la

s « professionnalisation » des forma-
tions universitaires.
II s'agirait essentiellement de definir
les conditions d'ouverture de celles-ci
a 1'environnement economique et in-
dustriel leur permettant de beneficier
d'une legitimite et d'un statut compa-
rables a ceux des grandes ecoles.
Si Ton adopte cependant une perspec-
tive historique, on s'apercoit que 1'uni-
versite, comme formatrice d'ensei-
gnants, de medecins, de juristes, a
contribue d'une maniere essentielle a
alimenter certaines activites profes-
sionnelles. L'enjeu reel du debat n'est
done pas d'instaurer une professionna-
lisation qui de fait a toujours plus ou
moins existe; il est de faire face au
declin progressif des debouches tradi-
tionnels, en direction de 1'enseigne-
ment notamment. Ce declin, que sou-
lignait deja en 1974 le dossier n° 14
du CEREQ consacre aux universites et

-&ui peut s' expliquer par une moindre
Toissance des effectifs scolaires et une

certaine saturation de la demande
d'education, pose un probleme parti-
culierement grave pour des disciplines
qui, telles les lettres et les sciences se
trouvaient vouees jusqu'alors a la re-
production du corps enseignant.
La professionnalisation toutefois ne se
reduit pas a 1'existence de debouches
ni a 1'adaptation des formations a ces
derniers et il convient de s'interroger
sur les fondements de cette notion.
Elaboree en majeure partie dans le
contexte de la sociologie anglo-
saxonne elle designe un processus qui
aboutit a conferer a certaines activites
les caracteristiques ou les attributs des
professions - celles-ci se trouvant
congues selon le modele des profes-
sions dites « liberates » (medecine,
barreau, architecture...)- Si les criteres
retenus pour identifier les professions
et par la meme le processus de profes-
sionnalisation ne font pas 1'objet d'un
accord general entre les auteurs, du
moins citera-t-on ceux qui reviennent
le plus souvent sous leur plume : la
possession d'une formation (sanction-
nee par un diplome ou un concours),

1'exercice d'une competence specifi-
que, 1'existence de normes et de
valeurs que des institutions ou des
associations ont pour mission de pro-
mouvoir et de faire respecter, la recon-
naissance enfin d'un statut compor-
tant un certain nombre de garanties et
au premier chef celle de pouvoir faire
carriere au sein de la profession.
Plus generalement, la notion de pro-
fessionnalisation comporte une plura-
lite de dimensions et significations qui
meritent d'etre approfondies :
- La professionnalisation tout d'abord
suppose certes un minimum d'auto-
nomie du travail et la possibility de
prendre quelque distance a 1'egard de
1'organisation. II ne semble pas pour
autant qu'on puisse opposer - comme
ce fut souvent le cas - les « profession-
nels » aux hommes de 1'organisation.
C'est ainsi que dans la mesure oil
certaines entreprises ne se definissent
pas seulement comme des organisa-
tions mais representent de veritables
institutions depositaires comme telles
d'une valeur centrale de la societe (la
recherche, le developpement econo-
mique...) on comprend qu'il n'existe
pas necessairement de contradiction
entre orientation vers la profession et
orientation vers 1'organisation.
- La volonte de controler 1'acces a la
profession et de defendre a tout prix
des avantages acquis peut d'autre part
faire deriver le processus de profes-

Le CEREQ en a parle.

A. Chariot et K. Becirspahic. - « Les uni-
versites et le marche du travail. Enquete sur
les etudiants a la sortie des universites et
sur leurs debouches professionnels. » Paris,
la Documentation franchise. Dossier du
CEREQ n' 14, 1977.

On en parle ailleurs.

D. Bertaux, A. Chauvenet, M. Durand,
M. Maurice, D. Monjardet et C. Raguin. -
« Les professions», in Sociologie du tra-
vail, n° 2, avril-juin 1972.

sionnalisation vers un corporatisme
plus ou moins deguise. Derriere des
revendications de defense de la qualite
(des soins, du service, etc.) s'abritent
alors des interets purement categoriels.
Une telle attitude aboutit en fait a ter-
me a un mouvement de de profession-
nalisation car elle dissocie le statut de
Pactivite exercee.
- II est enfin a peine besoin d'insister
sur le troisieme sens d'un mouvement
de professionnalisation : la reference a
des valeurs et a des normes souvent
maintenues et controlees par des re-
presentants de la profession dans le
cadre d'organisations professionnelles.
Sans doute s'est-il developpe depuis
quelques annees au sein des universi-
tes et en liaison plus etroite avec les
entreprises des filieres dites « profes-
sionnalisees » (ainsi les mattrises de
sciences et techniques) dont le fonc-
tionnement s'apparente a certains
egards a celui des ecoles. Dans ce cas
la professionnalisation renvoie plutot
a des liaisons organisees avec les
milieux professionnels concernant les
debouches comme 1'organisation de
1'enseignement. Novatrices ces expe-
riences ont un caractere trop limite
(les nouvelles filieres universitaires)
pour qu'on puisse decider s'il s'agit de
realisations qui ne doivent leur succes
qu'au petit nombre des effectifs
concernes.

Jean-Luc PIGELET.

O. Kuty. - «Le "cosmopolite" et le
" local"», in Sociologie du travail, n° 3,

juillet-septembre 1971.
M. Maurice, C. Monteil, R. Guillon et
J. Gaulon. - «Les cadres et I'entreprise.
Etude sociologique des rapports entre pro-
fession et organisation parmi les cadres, les
ingenieurs et les techniciens de I'aeronau-
tique.» Paris, I.S.S.I., 1967.

W. Kornhauser et W.O. Hagstrom. -
«Scientists in industry. Conflict and
accommodation. » Berkeley, University of
California Press, 1962.



EVOLUTION
DES SPECIALISATIONS :
L'EXEMPLE DES BANQUES
L'usage generalise des moyens infor-
matiques a travers 1'ensemble des acti-
vites et des emplois a engendre le
debat autour de la technique informa-
tique comme objet de formation et de
son integration plus ou moins large a
1'ensemble des formations existantes
que celles-ci soient generates, tech-
niques ou professionnelles. Les ana-
lyses des situations concretes de travail
menees notamment dans les banques
et les assurances - secteurs pionniers
en maliere d'informatisation et ou se
developpent en masse les emplois a
composante informatique - condui-
sent a remettre en question cette facon
de poser le probleme, ainsi que 1'illus-
tre 1'exemple de 1'emploi de guichetier
dans les banques.
Si Ton compare la description dej'em-
ploi realisee dans le cadre du Reper-
toire francais des emplois en 1975
avec 1'actualisation qui en a etc faite
en 1981, on constate, bien sur, une
certaine dematerialisation dans les
procedures de traitement des informa-
tions du fait de leur saisie a partir d'un
terminal remplacant leur transcription
sur un support papier. Toutefois cette
substitution d'une procedure informa-
tique a une procedure manuelle est
loin d'etre la seule caraclerislique de la
modification des activites du guiche-
tier, et Ton est beaucoup plus frappe
par 1'accroissement du champ de ses
interventions possibles :
- il peut assurer la manipulation des
especes, activite jusque-la devolue au
caissier;
- il peut aussi etre responsable d'une
partie de la clientele, se rapprochant
ainsi de 1'emploi de gestionnaire de
clientele « particuliers» ;
- il peut enfin etre responsable d'un
bureau periodique ou d'une antenne
occupant quelques personnes, accom-
plissant alors des activites identiques a
celles de certains promoteurs commer-
ciaux.
On constate done, et cela est valable
pour 1'ensemble du personnel des
agences bancaires, une decroissance de
la part des operations purement admi-
nistratives, du fait de leur traitement
automatise et de leur integration dans
la fonction commerciale. On constate
parallelement un accroissement de la
polyvalence remettant en question

I'organisation classique du travail et la
distinction des emplois traditionnels.
Cette polyvalence entraine deux trans-
formations essentielles en ce qui
concerne les competences necessaires
pour occuper 1'emploi :
- une meilleure connaissance des pro-
duits et des services offerts, plutot que
la maftrise de laches strictement aflfec-
lees,
- la possibilite de se situer dans un
sysleme de circulation et de traitement
de 1'information plutot que la connais-
sance technique des caraclerisliques de
1'outil qui permet la realisation de ce
processus.
Cela a plusieurs implications en
matiere de conception des pro-
grammes d'enseignement : il parait
d'abord necessaire de porter 1'atten-
tion et 1'interet sur les utilisateurs
d'information plus que d'informati-
que, de se focaliser davantage sur
1'objet a trailer que sur 1'outil de
traitement. On pourrait alors projeter
des formations aux systemes d'infor-
mation, a 1'information, a son utilisa-
tion, sa production et sa gestion traites
a 1'aide des moyens informatiques (tels
que les divers outils informatiques...
ou bureautiques). Toutefois, et nous
1'avons vu, cette connaissance n'a pas
a se substituer aux connaissances spe-
cifiques requises pour un domaine
particulier d'activite, qu'il soil admi-
nistratif, commercial, de gestion ou

Le CEREQ en a parle.
C. Cossalter, G. Denis. - « L 'informatisa-
lion des activites de gestion. Mutations en
cours et perspectives. » Paris, la Documen-
tation francaise, 1982. Dossier du CEREQ
n'33.
« Les emplois-types de la banque. » « Les
emplois-types de ['assurance.» Version
actual isee. Document roneote. CEREQ,
1982. Repertoire francais des emplois.
O. Bertrand et R. Bieganski. - « Les em-
plois-types des banques.» Paris, la Docu-
mentation franchise. Cahier du Repertoire
francais des emplois, 1975.

autre. II s'agit done d'associer a 1'en-
seignement de connaissances et de
competences particulieres 1'approche
d'une matiere premiere privilegiee -
1'information -, dans sa dimension
trans-disciplinaire du point de vue du
savoir et trans-sectorielle du point de
vue de 1'activite.
Selon cette optique, des formations
complemenlaires ont etc experi-
menlees en milieu hospitalier par
exemple (1) pour 1'ensemble des per-
sonnels administratifs, aides-soi-
gnants, infirmiers..., medecins, chefs
de services dans le cadre d'une appli-
cation de gestion des dossiers des
malades. Cette formation etait basee
sur 1'analyse du systeme d'information
de 1'hopilal et devait permettre a cha-
cun des participants de situer ses inter-
ventions comme elements d'un pro-
cessus constituant ce systeme.
Une telle substitution du primal de
1'information a celui de 1'informatique
suppose en maliere de formalion un
changemenl radical de perspective et
ainsi de prospective.

D'apres les travaux
de Chanlal COSSALTER. /

(1) Actions deformation concues el menees
dcpuis 1976 par les professews de la Cel-
lule Informatique du Lycee Edouard
GAND d'Amiens dans le cadre d'un
GRETA.

Le CEREQ en parlera.
C. Cossalter, L. Hezard. - « L 'industriali-
sation des banques et des assurances»
(litre provisoire). Collection des etudes du
CEREQ a paraitre.
C. Cossalter. - «D 'une informatisation
I'autre », in Formation Emploi. A paraitre.

On en parle ailleurs.
J.-C. Simon. - « L'education et I'informati-
sation de la societe. » Paris, la Documenta-
tion francaise, 1981.
J.-L. Missika et alii. - « Informatisation et
emploi : menace ou mutation ?» Paris, la
Documentation francaise, 1981.



SPECIALISER, ETRE SPECIALISE,
SE SPECIALISER, SPECIALISATION,
SPECIALITY, SPECIALISTS
Un rapide parcours du champ semanlique
montre toute la simultaneite de sens que
peuvent prendre ces tennes.
Le plus generalemenl, its evoquent «...un
fait lie a 1'accroissement constant des
connaissances... », « ...(a) la multiplicile el
a la complexile de plus en plus grandes des
diverses branches de la science et de la
technique...» ou la condition de 1'accrois-
sement de la productivity L'activite specia-
lisee peut apparailre comme « deierminee,
restreinte, decomposed en laches repelilives
et faiblemenl qualifiee et qualifianlew
(1'ouvrier specialise), ou exige au contraire
des connaissances approfondies dans un
domaine special « pour le posseder a fond
et le faire progresser», elle est alors syno-
nyme de haute qualification et de grande
experience (le specialisle).
II faut noter que 1'usage actuel de ces
termes est relativement recent. Dans 1'en-
semble, ils sont assez rarement utilises
jusqu'au XIX' siecle. Ils se sont imposes
avec le developpemenl de la science et des
technologies, 1'essor de Industrialisation et
constituent en quelque sorte un des prin-
cipes fondaleurs de 1'organisation du savpir
et du travail, des classements et des classifi-
cations.
L'pbservation des pratiques dans les entre-
prises, lors d'une etude recente sur la main-
tenance, est-elle revelalrice d'un change-
ment dans la continuite, ou d'une disconti-
nuite dans les mouvements de Porganisa-
tion du travail ?
Dans un premier temps, on serait tente
d'accrediter la Iheorie de la generalisation
de la specialisation qui tendrait a menacer
des categories professionnelles jusqu'alors
epargnees:
- Ainsi les ouvriers de 1'entretien qui
avaient echappe au taylorisme paraissent
subir a leur tour les effets d'une rationalisa-
tion visant par la division, la preparation
du travail et la simplification des laches a
optimiser une fonction dont 1'essor impli-
que la maitrise de son cout.
- El il esl vrai que le developpemenl de
Paulomalisalion el de 1'informatique appli-
que a la maintenance peut entrainer une
banalisation d'une partie du Iravail {inle-
gralion dans 1'oulil de produclion des appa-
reils de detection de pannes - remplace-
menl des pieces, carles ou modules defec-
tueux, standardisation des procedures...).
Cependanl, ('analyse des siluations de tra-
vail incite a depasser les concepts el sche-
mas Iradilionnels el a se montrer mpins
calegorique quant aux conclusions a tirer
en matiere d'utilisalion des competences
professionnelles. Sans revenir sur les tenla-
lives assez peu probantes d'enrichissemenl
des laches, on evoquera ci-apres quelques
exemples appartenant a une logique diffe-
renle de celle de la specialisation. Soil:
- le projel qui consiste a confier a 1'ope-
raleur de produclion les roles jusqu'alors
dissocies de surveillance el de maintenance

de la machine-outil, ou dans un autre cas
de figure, le role du programmeur;
- le choix de confier a des ouvriers d'entre-
lien la «responsabilile» d'un lype de
machine, d'un groupe de machines ou
famille d'equipemenls - signifiant par la
qu'ils auront a intervenir dans les domaines
de 1'entretien preventif, curatif ou de reno-
vation el a integrer dans leur pralique
d'execulanls la technologic, la meihodo-
logie el la dimension economique du pro-
bleme a resoudre;
- toujours dans 1'activile d'entrelien el de
maintenance, 'a conslilulion d'equipes
d'inlervenlion, slables ou operationnelles,
basees sur la complemenlarile des compe-
tences (disciplines differenies, experiences,
savoir-faire, savoirs plus iheoriques);
- les actions de formation qui visent aulanl
a elargir les domaines de connaissance a
partir des « metiers de base » qu'a perfec-
tionner a 1'inlerieur de ceux-ci;
- la tendance a limiler le nombre des
effectifs et a accroilre, en consequence, la
disponibilile du personnel pour intervenir
dans un champ d'activite plus large el/ou
pour s'adapter a 1'evolulion des technolo-
gies.
Au total, ce qui semble se degager des
enqueles recentes, c'est que 1'optimisatipn
el finalemenl le dynamisme (la capacile
d'innovalion) des enlreprises passent neces-
sairemenl par une Iransformalion du fonc-
tionnement interne et des relations avec les
partenaires qui lui sonl exierieurs.
Les raisons en sont evidentes, el les sont
liees :
- a 1'imbrication de la recherche fonda-
menlale, de la recherche appliquee et a ses
rapports avec 1'induslrie (prise en comple
par la recherche des problemes de 1'indus-
irialisalipn, decloisonnement des activiles
par le biais de slruclures communes, de
projels menes conjoinlemenl);
- a 1'inlegration des technologies et des
equipements les plus recenls (mecani-
que - hydraulique-eleclricile-eleclroni-
que) qui modifienl 1'approche el la resolu-
lion des problemes : passage de la machine
a un sysleme de machines, inleraclion des

Le CEREQ en a parle.
« L 'informatisation des activites de gesiion
- Mutations en cours et perspectives. » Pa-
ris, la Documentation franchise. Dossier du
CEREQ n° 33, 1982.

Le CEREQ en parlera.
« Division du Iravail et mouvement des qua-
lifications. Application a la maintenance
induslrielle (litre provisoire). » A parailre.

phenomenes el nouveaux lypes d'aleas, en
raison de la complexile croissanle des syste-
mes;
- a la reappropriation d'un savoir propre a
1'entreprise, par rapport aux conslrucleurs,
pour adapter, fiabiliser les produils offerts
ou exiger des maleriels correspondani a des
allenles mieux precisees;
- a 1'insertion des equipemenls el des oulils
automalises el informalises dans un sysle-
me technique el social exislant qui conduit
a remodeler 1'organisation du Iravail, a
subsliluer de nouvelles procedures aux an-
ciennes el qui suppose des phases d'experi-
mentation, de mise au point, concernanl de
proche en proche 1'ensemble des services el
des personnels;
- a 1'integration de la gesiion el de la
production, aux possibilites offertes par les
systemes d'informaiipns de suivre par
exemple en temps reel la produclion el
d'ajusler, au plus pres, les moyens el les
ressources tant maleriels qu'humains.
Dans un passe recent, qui tend a se peren-
niser dans les instrumenls de gesiion el
dans 1'organisation des formalions, la pro-
duclivile avail pour base une organisalion
slable oil les inlervenlions de chacun
elaienl prealablemenl defmies el delimitees
dans leur contenu, ainsi que des relations
hierarchisees, elroilemenl subordonnees les
unes aux aulres. Desormais, on peul faire
1'hypothese qu'elle depend de la capacite a
developper el a mallriser des cpmporte-

• ments donl les caraclerisliques principales
seraienl la dualite, 1'aptilude a yaloriser les
differences el la complemenlarile, 1'accep-
lalion des silualions resolumenl cpnlradic-
toires et evolutives. Ainsi, 1'eflicacite d'une
fonclion comme la maintenance depend a
la fois, de la competence et de 1'aulonomie
de son personnel el d'une competence el
d'une aulonomie non moins egale des ser-
vices qui sont ses interlocuteurs. L'aclivite,
les prpjets, les decisions sonl la resullanle
d'une integralion necessaire d'objeclifs, de
perspeclives, de poinls de vue souvenl
opposes, loujours differenls, d'une prise en
comple de 1'interdependance el de 1'inler-
aclion des problemes a Irailer...

Gisele DENIS.

« L'automatisation dans les biens d'equi-
pement.» A parailre.

On en parle ailleurs.
SIRTES. - « Journees production et auto-
matismes. » 1980.
B. Corial. - « Differentiations et segmenta-
tions de la force de travail dans les indus-
tries de process - la division du travail. »
Paris, edilions Galilee. Colloque de Dour-
dan, 1978.
C. Durand. - « Le travail enchaine - Orga-
nisation du travail et domination sociale. »
Paris, le Seuil, 1978.



Repartition et portage
des savoirs
Lorsqu'on cherche a definir les objectifs
prioritaires en matiere de formation profes-
sionnelle, on peut recenser les problemes
d'adaptation rencontres par la main-d'oeu-
vre au sein de chaque unite de travail
(emplois, entreprises, secteurs), ou s'inte-
resser a 1'evolution des formations.
Quelle que spit I'approche retenue,pour
eviter une vision reductrice du type - une
formation - une specialite - un emploi ou
ne pas privilegier une seule dinjension (telle
la technologic en cas devolution ou de
changement), on est conduit a prendre en
compte les fondements de la repartition des
savoirs.
Les analyses des contenus d'emplois met-
tent en valeur Pevidence de systemes de
travail articulant les phases de conception,
de preparation, de suivi, de controle de
chaque processus de production. La plu-
part d'entre eux sont communs a plusieurs
entiles que considere comme specifiques
Panalyse economique : les secteurs.
Une etude sur les emplois de Pelectricite-
electronique, du bois, du papier-carton et
de Pagro-alimentaire degage plusieurs sys-
temes de travail transversaux (voir tableau)
a partir d'une serie d'indicateurs (nature du
travail ouvrier, role de la maitrise, nature
du controle de production).
Ces systemes de travail concernent nombre
d'emplois transversaux comme les conduc-
teurs de machines, les surveillants de pro-
cessus, les agents de maintenance, les pre-
parateurs de fabrication, etc. inscrits dans
une organisation taylorisee du travail. Us
posent la question d'une discontinuity entre
operations de fabrication et operations de
preparation - controle - et plus largement
entre savoirs de production et savoirs de
gestion.
Pour maitriser des proces de travail de plus
en plus complexes et abstraits en relation
avec Penvironnement, nombreux sont ceux
qui soulignent la necessite de develppper
des relais de participation technologiques,
organisationnels et commerciaux impli-
quant les ouvriers dans la preparation du
travail, articulant fabrication et commer-
cial (problemes de qualite). Nombreux sont
ceux qui proposent le recours a la forma-
tion professionnelle continue. Or, Pessor
sans precedent ces dernieres annees de la
formation professionnelle continue, notam-
ment parce qu'elle s'inscrit dans Porganisa-
tion du travail evoquee precedemment,
privilegie Pacces de certains salaries (les
mieux formes) aux responsabilites hierar-
chiques et/ou de conception, les contenus
de gestion et d'organisation par rapport aux
contenus technologiques. En ce sens elle
parait renforcer la coupure entre savoirs
technologiques et savoirs de gestion. Voila
quelques elements a ajouter au dossier de la
polarisation des qualifications.
Plusieurs axes de recherche contribuent a
amorcer la reflexion sur les mecanismes de
la repartition et done de la production des
savoirs : Panalyse du systeme educatif ini-
tial, la mise en perspective des filieres
educatives et de filieres professionnelles,
Petude de Pentree des jeunes dans la vie
active sont les exemples les plus repandus.

Systemes de travail

1. Controle hierarchique de
gestion

2. Controle hierarchique de
fabrication

3. Controle technique de fa-
brication

4. Controle technique de ges-
tion

Indicateurs

- peu de reglage ouvrier,
- maitrise classique - techni-

que*,
- controle de gestion.

- peu de reglage ouvrier,
- maitrise classique,
- controle strict de fabrica-

tion.

- reglage ouvrier frequent,
- maitrise technique,
- controle strict de fabrica-

tion.

- reglage ouvrier frequent,
- maitrise technique,
- controle de gestion.

Secteurs

- materiel electronique pro
fessionnel,
materiel .informatique,
materiel electrique non
d'equipement.

- materiel electrique d'equipe-
ment, travail mecanique du
bois.

- panneaux de bois, pate a pa-
pier, papier-carton, boissons,
lait.

- salaisons, pates - biscuits,
confiseries chocolats, condi-
ments.

Maitrise classique : repartition du travail.
Maitrise technique : preparation - assistance technique du travail,
d'apri's « Emplois de production el systeme de travail ». Dossier CEREQ n" 32, mars 1982.

- L'histoire de Pecole franchise a mis en
relief la segmentation de trois grandes filie-
res educatives initiales: generate et scienti-
fique, technique, professionnelle.
- Les comparaisons avec d'autres pays in-
citent les analystes a souligner les insuffi-
sances d'une formation minimale profes-
sionnelle pour tous, ainsi que la disconti-
nuite entre les formations professionnelles
existantes. Tel titulaire d'un C.A.P. pour
devenir ingenieur devra combler un retard
aussi bien scientifique que de culture gene-
rale.
- Le constat des echecs en matiere d'inser-
tion professionnelle des non-diplomes ou
encore la reflexion sur les dimensions loca-
les des relations entre formations et em-
plois mettent Paccent sur les aspects socio-
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defrichons les chiffres
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La serie complete des Bilans Forma-
tion - Emploi 1977 a 1980, realises en
commun par le CEREQ, 1'I.N.S.E.E.
et le S.I.G.E.S. (1), vient de paraitre.
Les resultats du Bilan 1980 etaient
inedits jusqu'ici. Quelques exemples
permettent de montrer, sur les don-
nees les plus recentes, le type d'infor-
mations que peut fournir cette source.
Sur longue periode, le developpement
de 1'appareil scolaire et universitaire a
provoque une elevation generate du
niveau de formation des nouvelles ge-
nerations qui se presentent sur le mar-
che du travail. Mais cette evolution ne
s'opere pas par un transfer! progressif
des niveaux les plus bas vers les ni-
veaux les plus eleves : on observe des
deformations structurelles dans la re-
partition des sorties par grands ni-
veaux (graphique ci-joint).
Dans 1'enseignement secondaire, les
sorties de niveau V (C.A.P. et B.E.P.
pour 1'essentiel) sont de plus en plus
predominantes ; elles representent en
1980 38 % de 1'ensemble des sorties
(2); le deplacement se fait au detri-
ment des sorties aux niveaux infe-
rieurs, mais la baisse des sorties en fin
de scolarite obligatoire (niveau VI)
semble se stabiliser aux alentours de
100.000 jeunes par an. Dans 1'ensei-
gnement superieur, le fait majeur est la
croissance des sorties de niveau III
(I.LJ.T. et S.T.S. notamment), qui
constituent actuellement environ 10 %
de 1'ensemble des sorties (soit 80.000
personnes); mais la encore revolution

vs'est ralentie ces dernieres annees ; les
sorties aux niveaux les plus eleves (II -
I) sont stables.
L'aggravation du chomage louche les
jeunes sortant de 1'appareil de forma-
tion a tous les niveaux. Mais Fecart
entre ceux qui n'ont aucun diplome et
ceux qui ont poursuivi des etudes
superieures se maintient; le taux de
chomage diminue regulierement au
fur et a mesure que le niveau" de
formation s'eleve, et a niveau egal le
chomage des filles est plus important
que celui des garcons (Tableau 1). La
seule exception est constitute par les
filles sortant au niveau III, dont une
partie est issue d'ecoles au recrute-
ment selectif et aux debouches profes-
sionnels quasi assures (formations pa-
ramedicales et sociales, ecoles d'insti-
tutrices) : le risque de chomage est
pour elles moins eleve que pour les
filles pourvues d'un diplome du ni-
veau de la licence ou de la maftrise.
De facon synthetique, les Bilans per-
mettent de mettre en relation les for-
mations et les emplois, selon une cor-
respondance par grands niveaux.
On observe la polarisation des
debouches de 1'enseignement se-

Ensemble
.. des sorties

I I - I

1975 1976 1977 1978
Evolution des sorties de la formation initiale par niveau.

condaire court, professionnel ou gene-
ral, vers les postes d'ouvriers et d'em-
ployes; des declassements frequents
touchent les jeunes diplomes de 1'en-
seignement technique court (35 % de
titulaires d'un C.A.P. ou d'un B.E.P.
occupent neuf mois apres leur sortie
du L.E.P. des emplois non qualifies).
Avec un baccalaureat, les debouches
semblent plus ouverts; mais un ta-
bleau par sexe montrerait que les filles
deviennent majoritairement em-
ployees qualifiees, et que la diversite
est plutot le fait des gardens.
Enfin, il est possible d'interpreter les
transformations de 1'insertion profes-
sionnelle des debutants en les rappro-
chant des autres recrutements operes
par les employeurs. Au debut de la
crise, 1'augmentation du chomage a la
sortie de 1'ecole resultait essentielle-

ment d'une baisse generate du niveau
des embauches. C'est plus recemment,
avec la constitution d'un stock impor-
tant de jeunes chomeurs candidats a
1'embauche, qu'on a pu mettre en
evidence une diminution progressive
de la part relative des jeunes sortant de
1'ecole parmi les recrutements (Ta-
bleau 2)

Joelle AFFICHARD.

(1 ) CEREQ, I.N.S.E.E - « Bilan Formation -
Emploi 1977» - Collections de /'I.N.S.E.E. n" D
78, 1981
(2) Les resultats donnes id sont calcules en
n'incluanl pas I'apprentissage dans la formation
initiale.

Taux de chdmage des jeunes debutants (*) par niveau de diplome (mars 1980).

1
Diplome

Femmes

Sans
diplome

42
63

B.E.P.C.

29
43

C.A.P./
B.E.P.

21
42

BAC

19
28

Diplome

de niveau
I I I

12
13

superieur

de niveau
II - I

21

Total

26
39

(*) Eleves ou etudianls a I'enquete Emploi de mars 1979, qui se declarent act iff, occupes {saut apprenlisi ou a la recherche d'un emploi
(PDREi en mars 1980.

T- j PDRE lrtrtTaux de chomage = - x 100
Actifs occupes sauf apprentis + PDRE

Recrutements de main-d'eeuvre par les employeurs (*).

2 Annees

Effectifs recrutes (en milliers)

Part des debutants dans les recrutements

1973

4.330

11.2 %

1977

3.778

11.9 %

1978

3.736

11 ,5 %

1979

3.634

11,4 %

1980

3.386

11,0 %

(*) Aciifs occupes (sauf appreniis) a I'enquete Emploi de mars n + I. qui ne I'etaient pas ou qui elaienl occupes dans un autre
etahlissemenl en mars n.



Cahier de 1'Observatoire national
des entrees dans la vie active -
N° 11. «L'insertion dans la vie
active apres la scolarisation obli-
gatoire : niveaux VI et V bis de
formation » - F. Amat, J. Biret
et M.-C. Combes.
A la fin de Pannee scolaire
1975-1976, plus de 200.000 jeu-
nes sont sortis de 1'appareil sco-
laire au cours du premier cycle de
Penseignement technologique, soil
aux niveaux VI et V bis selon la
nomenclature interministerielle
des formations. Ces jeunes ont ete
interroges lors d'une enquete re-
alisee en mai 1977, qui a deja
donne lieu en mars 1980 a la
publication des tableaux de I'Ob-
servatoire national des entrees
dans la vie active, volume n° 6 :
« Acces a Pemploi des jeunes issus
de formation generate du premier
cycle ou de formation profession-
nelle courte» (edite a la Docu-
mentation franpaise). L'etude pre-
sentee ici repose sur une analyse
approfondie de ces resultats. Elle
sera completee ulterieurement par
des informations obtenues en rein-
terrogeant les memes individus
quatre ans plus tard (enquete de
cheminement, 1981).
Les jeunes sortis aux niveaux VI et
V bis de 1'appareil de formation
initiale ont en commun d'etre en
situation d'echec par rapport au
systeme scolaire qu'ils ont quitte
avant d'avoir accompli un cycle
complet de formation generale (a
I'exception de ceux ayant atteint
la fin de la classe de troisieme) ou
de formation professionnelle. Us
sont jeunes : 74 % d'entre eux
ont dix-sept ans et moins a la date
de Penquete, ce qui signifie que
tres majoritairement, ils ont quitte
Pecple a Tissue de la scolarite
obligatoire. Cette population pre-
sente cependant une assez grande
heterogeneite qui tient a la diver-
site des points de sortie du syste-
me scolaire et des circuits em-
pruntes auparavant.
A cette heterogeneite des engines
scolaires s'ajoute des differencia-
tions suivant Page et le sexe :
- les plus ages sont ceux qui ont
atteint le niveau le plus eleve dans
le cursus scolaire : ainsi 87 % des
jeunes issus de premiere annee de
B.E.P. et 50 % de ceux provenant
de deuxieme annee de C.A.P. ont

LE CEREQ PUBLIE
dix-huit ans ou plus au moment
de 1'enquete ; ils ont done quitte le
systeme scolaire ages de dix-sept
ans au moins. Par contre, les jeu-
nes originates de C.P.A. ou de
quatrieme pratique et C.P.P.N.
ont dans leur tres grande majorite
(respectivement 96 % et 94 %)
dix-sept ans ou moins au moment
de Penquete : ils sont sortis de
Pecole a seize ans ou moins.;
- la population feminine est plus
agee que la population mascu-
line : 20 % des gargons ont dix-
huit ans ou plus au moment de
Penquete, alors que c'est le cas
pour pres d'un tiers des filles :
celles-ci proviennent en plus
grand nbmbre de Penseignement
technologique (B.E.P. premiere
annee ou C.A.P. deuxieme annee,
24,5 % au total, contre seulement
16,4 % pour les gargons). Au
contraire, les sorties en prove-
nance de C.P.A., qui sont les plus
precoces, constituent 31,2 % des
sorties masculines et seulement
15,7 % des sorties feminines.
Les taux de chomage sont souvent
utilises pour evaluer de fac.on
simple les difficultes d'insertion
professionnelle : la premiere par-
tie de ce cahier s'attache a faire
apparaftre la diversite des situa-
tions que recouvre cet indicateur.
Cette analyse prend en cpmpte le
role de Papprentissage qui occupe
une place intermediaire entre la
formation et Pentree en activite :
d'une importance variable selon
Porigine scolaire, Page et le sexe, il
intervient pour reduire les taux de
chomage, mais ne peut etre consi-
dere comme equivalent a un em-
ploi.
Les caracteristiques scolaires et
socio-demographiques des jeunes
sans formation, qui expliquent la
diversite de leurs conditions d'en-
tree en activite, doivent etre mises
en rapport avec la nature des em-
plois pour lesquels ils sont recru-
tes. C'est cette question que s'ef-
force de trailer la deuxieme partie
de ce cahier.

L'insertion de ces jeunes renvoie
en fin de compte a la connaissance
des relations entre systemes de
formation et structures socio-eco-
nomiques, celles-ci pouvant varier
de facon notable d'une region a
Pautre. C'est la mise en evidence
de cette diversite, dans les diffe-
rentes regions, qui fait Pobjet de la
troisieme partie.
Cahier n° 11 de 1'Observatoire
national des entrees dans la vie
active, edite et mis en vente par la
Documentation francaise (29-31,
guai Voltaire, 75340 Paris
Cedex 07) au prix de 70 F.

Formation Emploi n° 3, juillet-
septembre 1983.

«A propos de Pinformatique :
une nouvelle approche des rela-
tions entre Pemploi et la forma-
tion. ». par M. Bel. L'approche
historique de cette nouvelle pro-
fession montre comment les infor-
maticiens sont peu a peu devenus
un collectif de travailleurs iden-
tique aux autres, regi par les
memes regies d'organisation et de
mobilite.
« Roles et savoirs specifiques des
cadres ? Une analyse des contenus
d'emplois de gestion.» par
R. Guillen. Au sein de Pentre-
prise, les cadres participent tres
inegalement aux activites de ges-
tion. Ces dernieres peuvent aussi
etre assurees par d'autres travail-
leurs. L'auteur interroge des lors
la specificite de Pactivite profes-
sionnelle des cadres.
« Champ professionnel, savoirs et
structures des laches dans la me-
canique.» par B. Hillau. L'etude
des rapports internes entre activi-
tes professionnelles et savoirs dans
un champ professionnel donne, ici
la mecanique, transforme la vision
que Pon peut avoir de la division
du travail et de la mobilite profes-
sionnelle.
«Populations universitaires et
acces a Pemploi. » par J.-L. Pige-
let et F. Pettier. Les etudiants ne
se difFerencient pas seulement par
le type d'etudes qu'ils entre-
prennent et le niveau de diplome
qu'ils atteignent mais aussi par la
precocite de leur engagement dans
la vie active. Cette diversite doit
etre prise en compte pour inter-
preter correctement les modalites
de Pinsertion professionnelle des
etudiants.
«Les universites, le marche du
travail et les emplois : monopole,
concurrence et declassement.»
par A. Chariot. Pour quels em
plois est-il fait appel de fac,on
privilegiee ou au contraire acces-
soire aux jeunes ayant re?u une
formation universitaire ?
Revue Formation Emploi, editee
et mise en vente par la Documen-
tation francaise (29-31, quai Vol-
taire, 75340 Paris Cedex 07) au
prix de 50 F.
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LES CHEMINS DE LA LECTURE

Les tourneurs sur bois » Aiguines. M. Wallet.
Ed. Jeanne Laffitte - Les Mots doux. - Etude
\ociologique el technique d'une activite iradi-
tionnelle el d'une population de Haute-Pro-
vence a I'enlree dex gorges du Verdon.

Gens du cuir, gens du papier. B. Ganne. Ed.
du C.N.R.S. - Etude d'une agglomeralitm au
fil de se.s transformations: Annonay en
Ardeche semble constituer comme un rac-
courci saisissanl dex mutations en cours
jusqu 'au plan communal et local

Avoir 20 ans et entreprendre. Autrement. -
Une grande enquete sur tout ce qui passionne
les jeunes aujourd'hui, dan.\ les lieux ou
s'inventent les nouvelles pratiques sociales et
culturelles.

A VOS MAGNETOSCOPES

Le magazine de I'O.N.LS.E.P. - T.F. \ : Un
metier pour demaJn.
• 28 septembre a 13 h 35 : L'insertion pro-
fessionnette des handicapes.
• 5 octobre a 13 h 35 : Couvreur.
• 12 octobre a 13 h 35: Information et
orientation scolaire (I).
• 19 octobre a 13 h 35 : Information et
orientation scoiaire f2).

A TYMPANS PERDUS

Les chemins de la connaissance : Kenneth
White, Max Weber. - France Culture :
30 septembre a 8 h 30
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