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editorial
Les nouvelles technologies: il y aura
bientot trente ans que Ton en parle. Le
premier volume des « Cahiers d'etudes'
de 1'automation et des societes industriel-
les » est paru en 1957 ; pour s'en tenir au
seul CEREQ, un rapide survol de la liste
des publications permet de reperer un
dossier publie en 1971 sur les laches et
qualifications de 1'informatique, une
note d'information de 1972 traitant des
machines-outils a commande numeri-
que, une autre, datee de 1977, relative a
la conception assislee par ordinateur...
Cette jeunesse toujours ressuscitee a ete
utilisee aussi bien pour expliquer 1'essor
industriel que la crise economique ou la
naissance d'une nouvelle societe.
Le fait de parler depuis si longtemps des
nouvelles technologies en leur attribuant
des consequences multiples et parfois
contradictoires prouve au moins deux
choses :
- la premiere, c'est que le phenomene ne
peut etre interprele comme une rupture
brutale et inslanlanee d'avec un etat
anterieur caracterise par le recours a
des technologies « anciennes » et qu'il
convient done de s'interroger sur les
modalites de diffusion de 1'innovation ;
- la seconde, c'est que ces nouvelles
technologies se presentent tout a la fois
comme 1'ecran et le revelateur de proble-
mes plus vastes, qu'elles constituent un
point de cristallisation des debats actuels
sur 1'evolution du systeme et des rap-
ports de production.

Une illustration du premier point est
fournie par les etudes conduites dans le
domaine de 1'informatisation du secteur
tertiaire: de meme que Ton parle de
generations pour les ordinateurs, on peut
parler de generations pour les philo-
sophies qui president a I'implantation de
rinformatique. C'est ainsi qu'apres une
premiere periode ou Ton a raisonne en
conservant le decoupage traditionnel des

operations, et des postes, on definit
actuellement les processus a partir des
possibilites de 1'equipement, quitte a
modifier la circulation et les procedures
de traitement des informations. II semble
done que Ton assiste a ce que PIAGET
appellerait une succession d'accommo-
dations et d'assimilations dans lesquelles
1'appropriation du travail humain par
1'equipement est suivie d'une appro-
priation de 1'equipement par le travail-
leur. Que les modalites de cette appro-
priation amenent des conflits, entrainent
de nouvelles negotiations des roles res-
pectifs, de nouvelles formes devaluation
des competences, n'a rien d'etonnant. Ce
qui surprend au contraire, c'est la rela-
tive stabilite des cadres de reference : les
conventions collectives s'adaptent, les
modes d'organisation du travail ne
paraissent pas bouleverses, on n'assiste
pas a 1'eclosion d'une plethore d'emplois
nouveaux qui rendraient caduques les
nomenclatures actuelles. En tout etat de
cause, rien ne permet d'affirmer que les
nouvelles technologies ouvrent la voie a
une forme raffinee de taylorisme ou
constituent, au contraire, son irremedia-
ble condamnation.

Ceci parait en contradiction avec le
second point enonce precedemment.
Toutefois les conditions d'apparition et
d'implantation des nouvelles technolo-
gies revelent un ensemble de transforma-
tions latentes dont les repercussions ne se
traduisent pas dans 1'immedial mais ris-
quent d'etre assez radicales. C'est ainsi
que 1'on assiste a une modification des
modes de relation entre la recherche et la
production, aussi bien au niveau instilu-
tionnel que dans les pratiques concretes
de collaboration. Plus generalement se
pose le probleme de la reconnaissance
culturelle de la technique qui peut ame-
ner a remodeler le systeme de formation
et les rapports qu'il entretient avec le sys-
teme de production.

Parallelement, on constate 1'importance
d'impliquer les utilisateurs lors de I'im-
plantation de nouveaux equipements
pour assurer la reussite de cette implan-
tation. Ce phenomene a souvent donne
lieu a des interpretations fondees sur une
psychologic des motivations individuel-
les ; or un examen approfondi de cette
implication montre que la satisfaction

accrue des utilisateurs resulte plus de la
prise en compte de leurs connaissances
concretes que de I'amelioralion d'un etat
d'ame difficile a definir. En effet, en prati-
quant une analyse des operations selon
un modele cybernetique qui impose un
effort d'identification des messages et des
reseaux de circulation de 1'information,
les projets d'informatisation proclament
clairement la difference entre le travail
present et le travail reel et reconnaissent
a 1'operateur humain une marge discre-
tionnaire que les principes de 1'organisa-
tion scientifique du travail ignoraient,
faute de pouvoir la supprimer.

Les reponses apportees a ces questions
apparaissent actuellement trop ponctuel-
les et parcellaires pour definir une ten-
dance globale devolution, mais cela tient
peut-etre a la prematurite des fails men-
tionnes a moins que ce ne soil a 1'inadap-
tation des instruments disponibles pour
les observer.
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SCIENCES DE LA VIE,
TECHNOLOGIES DE L'AVENIR ?

Le plus couramment, la biotechnologie est
definie comme 1'utilisation de cellules vivantes
(micro-organismes, cellules vegetales ou ani-
males ou parties de cellules, enzymes) a des
fins industrielles ou de gestion de 1'environne-
ment,

Depuis longtemps, si ce n'est toujours, ont ete
mises en ceuvre des fermentations c'est-a-dire
des processus par lesquels des matieres organi-
ques sont transformees en produit par une
action constitute de souches de micro-orga-
nismes selectionnees. Les fermentations ont
longtemps ete de type empirique malgre la
maitrise acquise dans leur mise en application.

Les biotechnologies derivent des fermenta-
tions et done de methodes traditionnelles et
empiriques qui beneficient des connaissances
relatives aux cellules vivantes dont 1'exploita-
tion rationnelle est desormais possible. Ainsi
les biotechnologies modernes resultent du
developpement des connaissances concernant
les cellules vivantes du point de vue de leur
metabolisme, de leur manipulation et de leur
economic.

Les biotechnologies ont un statut pluridisci-
plinaire du point de vue des sciences dont elles
sont issues. Ainsi les biotechnologies se deve-
loppent en appui et en relation principalement
avec : la biochimie (etude des molecules et de
leurs actions), la microbiologie (etude des
micro-organismes, selection des souches, phy-
siologic microbienne et etude du metabo-
lisme), la genetique (etude des genes et de la
modification du patrimoine genetique d'un
organisme vivant pour lui donner des pro-
prietes nouvelles), les sciences de 1'ingenieur
(informatique, automatique, construction
d'appareillages...). Et on peut distinguer plu-
sieurs types de biotechnologies. Citons parmi
les plus importantes : le genie (1) biochimique,
le genie microbiologique, le genie genetique et
le genie enzymatique.

Du point de vue economique, les biotechnolo-
gies traditionnelles des fermentations concer-
nent deja une activite importante. Le perfec-
tionnement, 1'intensification et 1'automa-
tisation des biotechnologies traditionnelles
comme les fermentations microbiennes ainsi
que le developpement des biotechnologies
modernes contribuent au developpement de la
bio-industrie, c'est-a-dire des interventions
des precedes biologiques dans 1'activite
industrielle. Les biotechnologies modernes
constituent un moyen pour developper soil
des produits existants dans des conditions
economiques nouvelles, soil des produits nou-
veaux inaccessibles par des voies autres que
biologiques.

De facon traditionnelle ou de maniere plus
nouvelle, les biotechnologies ont pour princi-
paux secteurs d'application : 1'agriculture, 1'a-
gro-alimentaire, la chimie, la pharmacie, 1'en-
vironnement, 1'energie.

Les biotechnologies traditionnelles concer-
nent principalement la fabrication d'aliments
et de boissons fermentes
Les biotechnologies modernes concernent un
ensemble de secteurs d'activites susceptibles

(1) C'est-a-dire I'ensemble des connaissances et des techni-
ques concernant la conception, la mise en ceuvre et les appli-
cations des precedes, des machines proprcs au domaine consi-
dere.

de developpements nouveaux du point de vue
des precedes ou des produits. 11 en est ainsi
pour 1'agriculture (avec les semences et les bio-
pesticides), 1'agro-alimentaire (pour les pro-
duits sucrants, les aromes et les additifs), la
pharmacie (avec les antibiotiques, les derives
de 1'immunologie, les hormones et les vitami-
nes), 1'energie (en termes de recuperation) et
1'environnement (du point de vue de la protec-
tion et de la depollution).

Le developpement recent de ces technologies
du « vivant >> a suscite, dans divers pays, la
parution de nombreux rapports qui ont ete
accompagnes ou suivis de plans ou d'actions
concertees en matiere de projets de recherche,
d'efforts de formation et de developpements
industriels. En France, en 1982, dans le « Pro-
gramme mobilisateur : essor des biotechnolo-
gies » ont ete definies des propositions quant
aux developpements de technologies et de
produits ainsi que les moyens a mettre en
oeuvre. Dans ces moyens figure, entre autres,
le developpement quantitatif et qualitatif de la
formation a tous les niveaux.

Les biotechnologies sont tres diversifiees en
termes tant de technologies que de secteurs
d'application. Leur developpement s'appuie
sur 1'evolution de la biologie et des sciences de
1'ingenieur. Aussi du point de vue de la forma-
tion, sont concernes I'ensemble des filieres de
formation en biologie ainsi que les formations
de techniciens et d'ingenieurs relevant des
technologies et des secteurs d'application en
question, a savoir principalement : 1'agro-ali-
mentaire et la chimie.

Du fait de la diversite des technologies mises
en ceuvre et des secteurs d'activite concernes,
les emplois induits ou transformes par le deve-
loppement actuel et potentiel des biotechnolo-
gies sont-ils et seront-ils tres varies tant du
point de vue de leur niveau (dans la structure
des emplois : avec principalement les inge-
nieurs et les techniciens) que de leur nature
compte tenu de la specificite des differents sec-
teurs d'activites concernes ? D'autre part,

cette mutation technologique ne concerne pas
seulement les entreprises et les emplois des sec-
teurs precedemment cites, mais celles et ceux
d'ingenierie et d'instrumentation - appareil-
lage comme de conseil et d'information dans
ce domaine. Ce qui refere a des entreprises et
des emplois de statut et de nature divers.

Suite a une serie d'enquetes de terrain, il appa-
rait de maniere quasi generate que les
industriels francais ne s'engagent que de
facon progressive en biotechnologie. Et les
principales entreprises concernees n'ont pas
toujours (ou pas encore) opere de grands
choix strategiques en matiere de biotechnolo-
gies modernes. La plupart de leurs represen-
tants s'entendent a dire qu'il s'agit la d'une s
evolution technologique a poursuivre sur une
ou deux decennies.

Au contraire de certains discours mas-
smediatiques suggerant le developpement de
la biotechnologie comme createur d'emplois,
la mise en place progressive des precedes
biotechnologiques semble devoir s'accompa-
gner dans les entreprises non pas seulement
d'une creation nette d'emplois (de « bio-inge-
nieurs » et de « bio-techniciens ») mais aussi
de reconversions (notamment pour certains
biologistes et chimistes) et de suppressions
(avec la reorganisation des lignes de fabrica-
tion, notamment dans les industries agro-ali-
mentaires avec la substitution de processus
continus de fermentations aux processus dis-
continus). 11 faut noter en effet, que le deve-
loppement des biotechnologies est associe a
1'accroissement de 1'automatisation des pro-
cessus de production : couplage de la sou-
plesse des technologies du « vivant » avec celle
des technologies de 1'information. Ceci refere
alors aux problemes plus generaux de 1'auto-
matisation des processus industriels avec ses
objectifs et/ou ses consequences en matiere
d'emplois tant d'un point de vue quantitatif
que qualitatif.

Chantal COSSALTER.
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Informatisation
des activites tertiaires

Les notes ci-dessous tentent de degager
quelques Hgnes-forces concernant les modali-
tes de 1'automatisation des activites tertiaires
dans les entreprises et les administrations en
France et au Quebec. Elle sont tirees d'une
mission d'etude au Quebec realisee a la fin de
1'annee 1983 sur le theme « 1'impact des nou-
velles formes d'informatisation et d'automati-
sation sur le travail tertiaire et les formations
correspondantes. Etude comparative franco-
quebecoise ».

1 - Dans les deux pays Finformatisation se
developpe dans un contexte identique marque
par la crise et participe d'une strategic de
reponse aux nouvelles conditions du marche.
La diffusion massive et rapide des outils
informatiques, bureautiques et telematiques
correspond ainsi a un mouvement de
recherche :

• de gains de productivity ;
• de souplesse et de flexibilite du systeme de
production considere dans son ensemble ;

• de developpement d'outils de prevision et de
controle qui permettent la mesure de 1'activite
et du fonctionnement, au niveau global de
1'entreprise comme au niveau le plus fin des
services.

Un marche stagnant, une situation de forte
concurrence conduisent dans les deux pays les
entreprises a accentuer le poids du commercial
et de la gestion dans leur fonctionnement. Le
renouvellement et la diversification des pro-
duits et prestations proposees, 1'amelioration
de leur qualite apparaissent comme une
reponse aux conditions du marche qui repose
largement sur le developpement de 1'automa-
tisation.

Nouveaux produits, nouvelles procedures,
nouvelles methodes de gestion, exigences
d'efficacite, de fiabilite, de qualite... telles sont
les nouvelles dimensions a prendre en compte
dans la realisation individuelle et collective
des activites professionnelles.

2 - Cette similitude du contexte ne correspond
pas a des modalites identiques de prise en
charge du processus d'informatisation. De
nombreuses remarques effectuees par nos in-
terlocuteurs quebecois laissent apparaitre une
philosophic de fond plus marquee qu'en
France par les principes de la specialisation et
les structures hierarchiques traditionnelles.
Ces principes de fond se trouveraient confor-
tes voire renforces par 1'introduction massive
de 1'automatisation. Nous avons ainsi pu
observer dans les differents organismes visiles
une tendance a la specialisation de personnes
(femmes surtout) sur une utilisation intensive
des ecrans-claviers pour la saisie de donnees
de masse ou la dactylographie. En France
cette tendance, forte dans les annees 60-70 ou
elle s'est traduite par la creation de pools de
saisie et de dactylographie importants dans les
grandes entreprises, ne semble plus domi-
nante : on observe une propension a 1'eclate-
ment des pools de saisie accompagne d'une
repartition de la saisie sur un plus grand nom-
bre de personnes, les « utilisateurs directs » de
1'informatique qui prennent en charge la saisie
des donnees qu'ils traitent dans le cadre de
1'activite administrative sur laquelle ils inter-
viennent.

On observe egalement une tendance a la
reduction et a la reorientation des pools dac-

tylographiques soil vers la prestation de servi-
ces « techniques » (tableaux complexes, tra-
vaux de composition pour la publication...)
soil vers la prestation de services para-
informatiques de gestion de fichiers par
exemple.

Un certain nombre de rapports officiels
quebecois ou canadiens que nous avons
depouilles confirmeraient les hypotheses que
nous avons emises sur la situation quebecoise.
Ceux-ci font, en effet, apparaitre que le deve-
loppement de 1'automatisation s'est effectue
dans un contexte organisationnel marque par
une parcellisation importante du travail ter-
tiaire et participerait d'un renforcement de
cette parcellisation.

Citpns un rapport destine au Gouvernement
federal du Canada : « il semble que pour ren-
tabiliser au maximum 1'achat de materiel de
bureau couteux les employeurs demandent
aux secretaires et aux copistes, la plupart etant
de sexe feminin, de travailler a plein-temps
avec des machines de traitement de texte.
Leurs autres fonctions pourront etre eliminees
completement». Ce rapport precise encore
que « certains travaux de recherche concluent
que si la technologie de la micro-electronique
est adoptee sans discernement, elle donnera
lieu a une repartition des travailleurs en deux
categories: les travailleurs super specialises,
les travailleurs sans specialisation... ».

3 - Le maintien du principe de specialisation
se trouverait associe a une autre tendance qui
vise a faire absorber par la hierarchic et par un
nombre reduit de personnes specialises les
activites nouvelles.

En effet le developpement et la mise en oeuvre
d'applications mutiples, concernant progressi-
vement toutes les activites de 1'entreprise,
reposent sur une prise en compte de plus en
plus fine des problemes du terrain par 1'in-
formatique. Cette prise en compte implique
1'instauration de liens entre les services in-
formatiques et les services concernes, liens qui
sont consideres dans les deux pays comme un
garant de la reussite technique et sociale de
1'automatisation. 11s se traduisent cependant,
dans les deux pays, de facon differente. On
retrouve de part et d'autre une ouverture des
services informatiques aux preoccupations du
«terrain» a informatiser, mais il semble
qu'au Quebec la recherche de postes specifi-
ques d'interface soil plus systematique qu'en
France.

Par exemple, nous avons pu observer dans
quelques entreprises visitees le renforcement
du role des organisateurs dans le processus
d'informatisation et une formalisation relati-
vement avancee du role des « representants
des usagers ».

En France cette activite d'interface semble lar-
gement partagee entre un certain nombre
d'acteurs : le role de ces differents acteurs et la
repartition de leurs responsabilites semblent
peu formalises: des exemples differents
foisonnent, 1'activite peut exister avant d'etre
reconnue en termes de classification.

De nouvelles relations « fonctionnelles » se
mettent en place entre ces differents acteurs
qui semblent se superposer a un moment
donne, pour une duree donnee, aux relations
hierarchiques traditionnelles.

Ainsi done dans les deux pays les conditions
actuelles de fonctionnement des entreprises et
des administrations mobilisent de nouveaux
savoirs et mettent en ceuvre de nouvelles rela-
tions. En France, certaines entreprises sem-
blent opter pour un processus d'implication
de nombreuses personnes relevant de catego-
ries et de services differents dans le processus
de transformations technico-organisation-
nelles.

Au Quebec sur quelques personnes se trouve-
raient cristallises a la fois les nouveaux savoirs
et les nouvelles relations; ceci semble
permettre, en tout cas pour le moment, d'evi-
ter une remise en cause profonde des modes de
relation et de repartition du travail anterieurs.
II serait imprudent cependant de formuler une
conclusion hative sur ce point, etant donne
que les observations effectuees au cours de la
mission ont ete limitees en nombre et reduites
en duree. Toutefois on constate clairement
que les modalites d'informatisation n'obeis-
sent pas a un schema identique, malgre la res-
semblance des equipements consideres et des
objectifs poursuivis.

Janine RANNOU

d'apres le rapport de mission
« L'impact des nouvelles
formes d'informatisation

et d'automatisation sur le travail tertiaire
et les formations correspondantes. »
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Automatisation et dequalif ication

Un debat se poursuit depuis de longues
annees sur le theme de la dequalification
ouvriere et sur le role de 1'automatisation dans
ce processus: 1'ouvrier est depossede de son
savoir par la machine (ou plutot le pro-
gramme), ce qui contribue a la dequalifica-
tion. Quelle est la portee de cette analyse ?
II faut d'abord souligner que, s'il y a eu un
mouyement global et a long terme de dequali-
fication, la cause principale en a ete moins la
machine que le passage a la production de
masse, associe a une organisation du travail
poussant a la parcellisation et a la separation
entre conception et execution. Ainsi, au cours
des annees 60, dans des industries manufactu-
rieres comme 1'automobile, la qualification
etait concentree dans quelques fonctions
(essentiellement la maintenance) et quelques
emplois (ceux de regleurs, constituant un
echelon intermediate avec la maitrise et
monopolisant les operations exigeant une cer-
taine technicite).
Dans ces industries la tendance qui s'esquisse
actuellement consiste a remplacer regleurs et
ouvriers par de nouveaux emplois de surveil-
lants d'installations automatisees ayant un
champ d'activite un peu plus large et un
niveau de responsabilite plus eleve que les
anciens operateurs. Le risque que 1'automati-
sation fait courir a ceux-ci n'est done pas la
dequalification, mais la perte de leur emploi.
Tout depend done des categories que Ton
compare entre elles, de leur statut avant et
apres automatisation, et du poids de chacune.
Le cas de la production en petite serie et de
1'introduction de la commande numerique
correspond mieux a 1'analyse initiale dans la
mesure ou les mouvements de la machine sont
desormais commandes par un programme.

Mais tout depend :
- du type de machine (commande numerique
simple, avec calculateur ou directe) et de pro-
gramme ;
- du type de production (complexite de la
piece, longueur des series);

- et surtout du mode de division du travail
adopte, lie en partie aux facteurs precedents,
mais aussi aux politiques d'entreprise : qui
fera la programmation, la mise en route, le
controle, etc. De nombreuses combinaisons
sont possibles entre des operations qui ne sont
pas les memes avant et apres automatisation :
certaines disparaissent mais de nouvelles
apparaissent.
L'analyse de cet exemple confirme que le
changement des technologies de production
n'est qu'un facteur parmi d'autres, d'ordre
economique et organisationnel. Ces facteurs
sont si lies entre eux qu'il est tres difficile
d'apprecier leur poids respectif. Et leur combi-
naison produit une grande diversite de
situations, ce qui rend hasardeuse toute tenta-
tive de generalisation. Nous sommes
neanmoins tentes de prendre le risque d'une
appreciation d'ensemble des principales ten-
dances affectant les activites professionnelles,
principalement ouvrieres, en soulignant
qu'elles ne resultent pas seulement de la
technologic, mais aussi de 1'evolution socio-
economique et organisationnelle.
En premier lieu, on constate en industrie une
diminution des actions directes de production,
au profit d'une surveillance globale d'installa-
tions necessitant des interventions occasion-
nelles, notamment en cas de probleme (ce qui
peut donner 1'impression d'un appauvrisse-
ment et d'une monotomie des laches).

Correlativement le role des savoir-faire tradi-
tionnels, notamment manuels, diminue (par
exemple ceux qui permettaient de positionner
une machine sur plusieurs axes - ou encore la
rapidite de frappe en dactylographie). De
meme 1'appreciation sensorielle intuitive tend
a etre remplacee par des symboles plus
abstraits fournis par la machine, mais elle
reste souvent parallelement necessaire (ex. :
detection a 1'oreille d'un dysfonctionnement
de la machine).

Pour comprendre les processus qu'ils surveil-
lent et pour pouvoir intervenir en cas de pro-
blemes, ouvriers et employes continuent a
avoir besoin des connaissances technologi-
ques de base (mecanique, travail des metaux,
electricite, comptabilite).

A ces technologies traditionnelles s'en
ajoutent de nouvelles (electronique, automa-
tismes, robotique, informatique) generale-
ment plus abstraites, et exigeant done en prin-
cipe un niveau de formation plus eleve. Ainsi,
meme s'il n'etablit pas lui-meme le pro-
gramme, 1'operateur sur machine a com-
mande numerique doit generalement le com-
prendre suffisamment pour faire les
ajustements necessaires en cas de probleme.
De meme la programmation initiale en
informatique peut necessiter differents degres
d'adaptation.

La tendance la plus significative est celle qui
va vers un elargissement de 1'horizon des utili-
sateurs, ceci dans trois directions :

- sur le plan organisationnel, les lignes
hierarchiques aussi bien que les decoupages
fonctionnels tendent a etre remis en question.
En industrie, une responsabilite accrue sur
certains aspects de la maintenance et sur la
qualite tend a etre confiee au personnel de la
production. Dans le tertiaire comme en
industrie, la diversite des interactions entre
activites individuelles et le souci d'une gestion
plus efficace contribuent a une sensibilisation
generate a la gestion et rendent necessaire une
meilleure comprehension du fonctionnement
d'ensemble de 1'entreprise ;

- sur le plan humain, un isolement physique
parfois plus grand dans 1'industrie n'est pas
necessairement contradictoire avec une multi-
plication des liaisons fonctionnelles: meme
s'il n'est pas formalise, le groupe tend a preva-
loir sur 1'individu, d'oii 1'importance crois-
sante de la communication.

Enfin, compte tenu du cout et de la producti-
vite des equipements et des systemes informa-
tiques, ainsi que de leurs interrelations, la res-
ponsabilite des operateurs tend a s'accroitre ;
les consequences de leurs erreurs eventuelles
sont plus graves.

On voit que les competences dont 1'impor-
tance diminue ou augmente n'etant pas les
memes, une appreciation synthetique en
termes de niveaux de qualification n'est guere
possible. En tout etat de cause, il est essentiel
de bien distinguer:

- 1'evolution des contenus d'emploi pour un
type d'activite donne, qui peut etre tres varia-
ble en fonction des considerations prece-
dentes;

- a un niveau plus global, 1'evolution de la
repartition entre categories professionnelles,
qui va dans le sens de 1'elevation. En effet,
1'automatisation supprime surtout les emplois
d'execution les moins qualifies, tandis que les
emplois de conception et de maintenance plus

qualifies se developpent ou se maintiennent.
De plus, les secteurs employant la main-d'oeu-
vre la moins qualifiee (textile, habillement,
automobile) sont plus touches que les
industries de pointe et les activites tertiaires
dont le niveau est generalement plus eleve.
Pour 1'avenir tout dependra des nouveaux
emplois qui vont etre crees. ;

- le niveau d'education de la main-d'oeuvre
dont 1'elevation est egalement incontestable.
On peut penser que celle-ci reflete pour une
part les changements de structure, pour une
autre la necessite d'une meilleure formation de
base, mais aussi Tetat d'un marche du travail
sur lequel une main-d'oeuvre plus formee est
disponible, ce qui contribue a clever les exi-
gences des employeurs et peut poser des pro-
blemes pour 1'avenir.

On voit que, suivant le niveau d'analyse et sui-
vant 1'interpretation de la notion de qualifica-
tion, les conclusions globales auxquelles on
parvient peuvent etre tres differentes. Le debat
general, bien qu'il ait deja fait couler
beaucoup d'encre, n'a done guere de sens.
Mais les observations concernant un certain
nombre de tendances devolution des conte-
nus d'emploi peuvent etre utiles, notamment
du point de vue de 1'appareil de formation.
Les analyses en_cours de publication dans la
Collection des Etudes du CEREQ apportent
des eclairages plus precis sur un certain nom-
bre de domaines d'application.

Olivier BERTRAND
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Automatisation
et transferabilite des competences

Aujourd'hui, la diffusion de 1'automatisation
met en lumiere le fait que d'industrie a
Industrie, se retrouvent des dispositifs techni-
ques communs dont le fonctionneraent
requiert la mise en oeuvre de capacites identi-
ques de travail. Cependant peut-on en deduire
que 1'automatisation unifierait les differents
contenus du travail et permettrait, a partir
d'une analyse transversale des processus
industriels, le rapprochement de formations
jusqu'alors specialisees ? En fait, il ne s'agit
pas la d'un probleme nouveau. Des le debut
de la revolution industrielle, les « nouvelles
technologies» ont suscite ce genre
d'approche.

Ainsi, en 1806 BECKMANN publie Entwurf
der allgemeinen Technologic (Projet de techno-
logic generate). II est professeur d'economie a
1'Universite de Gottingen. Pour lui, la techno-
logic fait partie de 1'economie. II essaie de ren-
dre compte de la mise en oeuvre des « arts et
metiers» dans des conditions economiques
donnees. II prend pour cadre d'analyse la pro-
duction manufacturiere. GUILLERME et
SEBESTIK nous expliquent : «BECK-
MANN abandonne le decoupage descriptif
qui doit suivre les etapes successives d'une
fabrication donnee(...) en faveur de la
methode comparative. L'expose du travail arti-
sanal n'est plus lie a un metier particulier,
mais a un precede general dont les variantes
sont impliquees dans des metiers differents.
BECKMANN classe les activites techniques
en fonction de leur «intention». A litre
d'exemple il nous dit : «le travail du rabot
d'un menuisier, le polissage de verres, le calen-
drage des toiles » sont des activites procedant
de la meme intention, a savoir « surfacer les
corps». Aussi lorsque le classement general
des «intentions sera acheve(...) les maitres
habiles essaieront de transporter des moyens
et des outils divers d'un metier a 1'autre ». En
mettant en evidence cette notion de transport,
BECKMANN pose le probleme des modalites
du transfer! inter-industriel des technologies.

En 1819 CHRISTIAN, premier directeur du
Conservatoire National des Arts et Metiers
publie Vues sur le systeme general des opera-
tions industrieUes. Sans connaitre les travaux
de BECKMANN, CHRISTIAN renoue avec
son projet. II construit la notion de « classe
d'operation » pour signifier ce qui etait chez
BECKMANN une « intention ».

Ces deux tentatives revetent un double interet.
D'une part, elles montrent qu'il est possible de
concevoir des relations transversales entre les
industries fondees sur des «proximites
technologiques ». D'autre part, et corollaire-
ment, elles montrent que cette demarche est
anterieure a 1'automatisatipn. Celle-ci en
renouvelant les formes techniques ne fait que
remettre a 1'ordre du jour la necessite de la
construction d'une methodologie qui
permette de comparer et de regrouper les
industries.

Dans cette perspective, on peut approfondir la
methode de classification proposee par BEC-
KMANN puis CHRISTIAN : comme 1'expli-
que BECKMANN, 1'intention represente le
resultat de 1'action. Or il nous semble plus per-
tinent, dans notre perspective de determiner
des contenus communs d'emploi, de nous
interesser a la logique meme, aux contenus des
processus techniques. Ce n'est pas que le

rabot du menuisier et que la meule du verrier
« surfacent les corps » qui attire notre atten-
tion, c'est le mode d'action du rabot sur le
bois et celui de la meule sur le verre qui nous
semblent determiner la facon dont se mettent
en place les classes de techniques et leurs logi-
ques de developpement propre. Dans cette
entreprise - construire des classes de technolo-
gic a partir de leurs logiques internes et non de
leur but -, ['application systematique du
concept de lignees d'objets techniques elabore
par G. SIMONDON dans une perspective
philosophique, pourrait s'averer fructueuse :

« On peut considerer I'objet technique primitif
comme un systeme non suture : les perfection-
nements ulterieurs qu'il recoil interviennent
comme des progres de ce systeme vers la satura-
tion... En ce sens, le moteur a ga: est ancetre du
moteur a essence et du moteur Diesel; le tube
de Crookes est ancetre du tube de Coolidge ; la
diode est ancetre de la triode et des autres tubes
a electrodes multiples... A I'origine de chacune
de ces series, il y a un acte defini d'invention ; le
moteur a gaz sort, en un certain sens, de la
machine a vapeur ; mais il sort de la machine a
vapeur comme la diode sort du tube a decharge
dans les gaz par ionisalion : il afallu en plus un
phenomene nouveau, un scheme qui n 'existail ni
dans la machine a vapeur, ni dans le tube a
decharge: dans la machine a vapeur, la
chaudiere productrice de gaz sous pression et la
source chaude etaient a I'exterieur du cylindre ;
dans le moteur a gaz, c 'est le cylindre lui-meme,
en tant que chambre d'explosion, qui devienl
chaudiere et foyer : la combustion a lieu a I"in-
terieur du cylindre, c'est une combustion
interne... Le debut d'une lignee d'objets techni-
ques est marque par cet acte synthetique d'in-
vention constitutif d'une essence technique.
L'essence technique se reconnait au fail qu'elle
reste stable a trovers la lignee evolutive, et non
seulement stable, mais encore productrice de
structures et de fonclions par developpement
interne el saturation progressive. » (G.
SIMONDON « Du mode d'existence des
objels techniques. » p. 43).

On peut estimer que le four tournant applique
a la calcination de 1'alumine hydratee fait par-
tie de la meme lignee d'objets techniques que
le four utilise en cimenterie ou en fabrication
du nickel. On peut aussi signaler que la verre-
rie et la siderurgie ont eu recours a des fours
appartenant a des lignees d'objets techniques
semblables, a savoir le four a pots pour la pre-
miere et le four a creusets pour la seconde.
Enfin, dans ces deux industries on appliquera
de la meme faijon le recuperateur de chaleur
SIEMENS. Ainsi 1'appartenance a une lignee
d'objets techniques fonderait la « proximite
technologique ». Des lors les regroupements
en classes d'industries garderaient une perti-
nence dans le temps.

Dans quelle mesure ces proximites technologi-
ques permettent-elles de definir une proximite
des emplois ? Cette question nous semble s'en-
raciner dans la matiere meme qui est
transformee. Bien que la cimenterie et la fabri-
cation d'alumine emploient le meme type de
four tournant, les reactions du clinker et de
1'alumine hydratee sont de nature differente.
D'autre part, au sein du processus de travail
propre a chaque Industrie, la matiere a
transformer, a assembler genere 1'apparition
d'au moins deux types d'aleas :

- en premier lieu, les caracteristiques des
materiaux peuvent etre ou non dispersees. Ici
on louche au probleme de Pindustrie d'amont.
A-t-elle les capacites de produire des mate-
riaux homogenes? Dans la negative Pin-
dustrie d'aval doit faire face a Pheterogeneile
des produits qu'elle regoit;

- en second lieu, meme si ces produits sont
reproductibles de facon homogene, ils peu-
vent varier en fonction de multiples parame-
tres en cours de transformation du fait de la
temperature, de Phumidite.

Enfin, il faut compter avec le fait que 1'action
des moyens de transformation n'est pas stable
dans le temps. Elle depend de Petal d'usure,
etc.

A present nous pouvons revenir sur le pro-
bleme de 1'automatisation. On fera Phy-
pothese que la nature, les caracteristiques des
processus technologiques sont fondamentales
pour comprendre la facon dont peut s'y inte-
grer 1'automatisation. Des lors on peut avan-
cer que les contenus du travail seront d'autant
plus proches qu'ils se situeront dans un meme
regroupement d'industries. Cependant meme
a Pinterieur de cet espace reste la contrainte
des materiaux qui specifient chaque industrie.
Aussi plus les materiaux divergent en nature,
en type de reactions et plus la distance entre
les contenus de travail s'accroit. L'automati-
sation n'abstrait pas Pindustrie des aleas de
fonctionnement dus aux materiaux. C'est
1'homme au travail qui doit faire Pinterface,
gerer automatisation des processus techniques
et apparition des evenements aleatoires.

Catherine PEYRARD
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OU SONT LES INGENIEURS
ET TECHNICIENS EN INFORMATIQUE ?

L'exploitation des resultats de 1'en-
quete sur 1'emploi de 1'INSEE -
enquete menee aupres d'un echantil-
lon d'individus representatif de 1'en-
semble de la population - permet de
recenser, en mars 1981, quelque :

41 000 «ingenieurs et cadres techni-
ques specialistes de I'informati-
que »(I).

Les contenus d'emplois relatifs a ces
metiers sont decrits dans le Cahier
n° 6 du Repertoire Francais des
Emplois (1). Les « emplois-types »
correspondants sont ceux de « chef
de service informatique », « chef de

(1) Cahier n° 6 du Repertoire Frangais des
Emplois (R.F.E.) - CEREQ, 1976.

projet», « analyste fonctionnel»,
«ingenieur-systeme », « chef d'ex-
ploitation», «ingenieur technico-
commercial».

79000 techniciens « programmeurs,
analystes-programmeurs et analys-
tes » (T).

Les « emplois-types » correspon-
dants (1) sont ceux d' « analyste-pro-
grammeur », de « programmeur-sys-
teme » et d' « inspecteur de main-
tenance ».

Globalement, 1'effectif informaticien
s'est accru de 50 000 personnes de
1976 a 1981, soit de quelque 18 500
ingenieurs et 31 500 analystes et pro-
grammeurs. Cette evolution est

exceptionnelle puisqu'elle corres-
pond a des taux de croissance
annuels moyens de 13 % pour la
categoric des ingenieurs et de 11 %
pour les techniciens.

Les schemas SI et S2 presentent la
repartition sectorielle (SI : secteurs
industriels, S2: secteurs tertiaires)
des emplois d'ingenieur et de techni-
cien en informatique, pour les annees
1976 et 1981 :

- L'axe des abscisses donne la repar-
tition sectorielle de 1'effectif informa-
ticien. Sur 1'axe superieur figure, en
trait plein, 1'effectif 1976 ; 1'axe infe-
rieur presente 1'effectif 1981. L'evo-
lution quantitative des emplois entre
ces deux dates est ainsi mise en evi-
dence (pointilles de 1'axe superieur).

REPARTITION SECTORIELLE DES EMPLOIS DE L'INFORMATIQUE : comparison 1976-1981

S 1. LES INFORMATICIENS DE L'lNDUSTRIE":

Categorie professionnelle

/ EITeinf 1976 \

(en milliers)

\ Effeulif 19X1 /

(en milliers)

Industries de Biens d'Equipement

donl A - Conslrutlion electrique el eleclroniquc
B - Construction navale el aeronaulique
C - Consirutiion mecanique
D - Materiel de transporl tcrrestre

S 2. LES INFORMATICIENS DES SECTEURS TERTIAIRES :

Categoric professionneile

Energie Biens de
Consonimation

Services marchands rendus dux cntcprises Services non marchands Banques et Assurances Commerce de gros (en
non alimentairc

I : Ingenieurs en mformat ic jue .

fc/jl T : Techniciens (analystes , programmeurs) .

/ \ : FrTeclif 1976 du secleur d'activilc

. FfTechf 1981 du seeicur d 'ac t iv i te .

. Effeclif 19KI-F!Tectif 1976.

: Fvolution de la structure
prolessionneile de 1976 a 19X1

Source Enquetc-F.mplo



- L'axe des ordonnees donne la
repartition des effectifs par categoric
profesionnelle, en % de I'emploi (T
+ I) des differents secteurs. Les par-
ties hachurees correspondent aux
emplois de techniciens (analystes-
programmeurs), les parties non
hachurees aux emplois d'ingenieurs.
Ici encore, la representation graphi-
que met 1'accent sur les mutations
sur cinq ans: le sens des evolutions
pour la categoric des techniciens est
indique par les fleches.
- Les representations en volume
ainsi obtenues sont proportionnelles
aux effectifs concernes, qu'il s'agisse
des effectifs globaux et/ou par cate-
goric professionnelle.

Les informaticiens de ('Industrie

Dans I'industrie, I'essentiel de 1'effec-
tif informaticien est employe dans les
industries de biens d'equipement

v (I.B.E.), et, plus precisement, dans la
construction electrique et electro-
nique.

Les effectifs employes dans ce sous-
secteur sont passes de 9 500 person-
nes (5500 1 + 4000 T) en 1976 a
22 000 personnes (11 500 I + 10 500
T) en 1981. Evaluee par le rapport
(effectif de la categoric profession-
nelle employe dans le secteur/effectif
total de la categoric professionnelle)
x 100, la contribution de ce secteur a
I'emploi des informaticiens est passee
de 24 a 28 % pour le niveau inge-
nieur, de 8 a 13 % pour le niveau
technicien, sur la periode.

On notera enfin que les resultats de
1'enquete Emploi de mars 1981
permettent d'evaluer a 9 500 inge-
nieurs et 5 000 techniciens, les
informaticiens employes par les seuls
constructeurs de materiel informati-,

~.que (comptabilises dans la construc-
tion electrique). Ceci souligne, si
besoin etait, le role determinant des
politiques d'emploi et de formation
mises en oeuvre par ces entreprises,
dans la regulation de marche du tra-
vail informatique.

Certains de ces emplois relevent
d'une informatique de gestion. D'au-
tres, la majorite, sont directement
lies au processus productif, aux
modalites de la production de modes
de traitement de 1'information
(materiels et logiciels). Cette compo-
sante essentiellement « productive »
des emplois peut etre reperee statisti-
quement par la stucture profession-
nelle du secteur; le poids des inge-
nieurs, par rapport aux techniciens,
est tres eleve. Cette structure profes-
sionnelle, qui traduit la preponde-
rance des activites de conception-
realisation, le distingue assez nette-
ment d'autres secteurs (services
marchands et non-marchands,

notamment) a activites informati-
ques plus diversifiees.

En ce qui concerne les autres secteurs
industriels, les industries des biens
intermediates (I.B.I.) emploient
2 000 ingenieurs et 5 500 techni-
ciens ; le secteur energie 2 000 inge-
nieurs et 4 000 techniciens; les
industries de biens de consommation
(I.B.C.) 3 a 4 000 techniciens (et un
faible nombre d'ingenieurs) en
1981...
Les informaticiens des secteurs «ter-
tiaires »

L'essentiel des informaticiens est
employe dans des entreprises rele-
vant du secteur tertiaire: services
marchands et non marchands, insti-
tutions financieres et commerce.

Le poste le plus important est celui
des « services marchands rendus aux
entreprises » par des bureaux d'etu-
des, de conseil et d'assistance, par
des organismes prives de formation,
etc. Les effectifs informaticiens sont

services d'enseignement et de
recherche non-marchands, rendus
par les entreprises publiques et pri-
vees (syndicats, partis politiques).

L'effectif informaticien du secteur est
passe de 8 500 personnes en 1976 a
11 500 personnes en 1981 : 1'effectif
ingenieur s'est considerablement
accru (+ 3 5001) tandis que 1'effectif
technicien stagnait (autour de
6000T). Cette elevation de niveau
moyen de qualification s'est traduite,
sur le plan de la repartition secto-
rielle de ces emplois, par une double
evolution :

• une elevation de la contribution de
ce secteur aux emplois d'ingenieurs
en informatique. Cette contribution
est passee de 7 % en 1976 a 12 % en
1981 ;

• une regression de sa contribution
aux emplois de techniciens.

De 15 % de 1'effectif global en 1976,
cette contribution est passee a 8 %
seulement, en 1981.

Tableau 1 : Effectif des societes de services informatiques en 1981
(en milliers)

Etudes informatiques
Organisation

Travail a facon

Total

Techniciens

4

9

13

Ingenieurs

7

1

8

Total

11

10

21
Source : Enquete Emploi de mars 1981

passes de 15000 personnes (60001
+ 9 000 T) en 1976 a 31 500 person-
nes (125001 + 19 000 T) en 1981.
La structure professionnelle est res-
tee constante. Le poids du secteur
dans I'emploi d'informaticiens est
passe de 27 % pour les ingenieurs et
19 % pour les techniciens en 1976 a
31 % et 24% pour ces categories
professionnelles en 1981.

Les donnees de 1'enquete Emploi
permettent d'evaluer les effectifs rele-
vant de cabinets d'etudes informati-
ques et a'organisation et de societes de
travail a facon informatique. (Tab. 1)

On notera que si les entreprises de ce
groupe exercent une activite de type
tertiaire (activite de services) les pres-
tations fournies le sont au benefice
d'une grande diversite de secteurs
(dont des secteurs industriels).

- Le secteur des «services non-
marchands » recouvre les activites
des administrations, de 1'Etat et des
collectivites locales, de 1'armee, des
organismes de securite sociale, les

On notera, ici encore, que les activi-
tes des personnels des services
informatiques des grandes admi-
nistrations ne sont pas necessaire-
ment differentes de celles que 1'on
peut rencontrer dans certains sec-
teurs industriels. Des activites d'en-
seignement et de recherche compara-
bles sont comptabilisees tantot
parmi les services marchands (rendus
aux entreprises), tantot dans'les ser-
vices non-marchands. Cependant, le
caractere « public » de ces emplois
implique des modes d'acces et de ges-
tion de la main-d'oeuvre qui les dis-
tinguent assez nettement des profes-
sions des groupes precedents.

Enfin les institutions financieres
(banques et assurances) et le com-
merce de gros non alimentaire (de
materiel electrique et electronique
notamment) emploient essentielle-
ment des techniciens : analystes et
programmeurs affectes aux diverses
applications de 1'informatique dans
des secteurs qui sont, avant tout, des
« utilisateurs » de 1'outil informa-
tique.

Marie-Eve BALUT.
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« L'automatisation dans les indus-
tries de biens d'equipement.
Volume 4: L'automatisation des
fabrications de serie.» J. Merchiers.

Le CEREQ public aujourd'hui le
quatrieme volume de cette etude
qui est consacree a 1'automatisa-
tion des fabrications de serie.

A la difference du travail a la
chaine ou du travail de process, le
travail analyse ici peut etre defini
comme un ensemble de laches liees
au fonctionnement de machines ou
d'equipement de toutes natures et
executees de facon repetitive.

L'etude examine d'abord plusieurs
variantes de 1'automatisation
appliquees a ce type de travail et
essaie d'en preciser les consequen-
ces sur 1'organisation du travail, les
contenus d'emplois. Puis elle ana-
lyse, a travers les modifications des
pratiques de recrutement et de
mobilite interne des entreprises,
1'influence de 1'automatisation sur
la gestion des differentes categories
de main-d'ceuvre concernees par
ces formes d'automatisation.

Document de travail

« Systeme de formation et nouvelles
technologies de 1'information : le cas
francais ».
O. Bertrand et J. Naymark.

Le CEREQ a contribue avec des
organismes allemands et suedois a
une serie d'etudes demandees par
1'Institut europeen d'education
pour 1'organisation neerlandaise de
planiflcation sociale.

LE CEREQ PUBLIE
II s'agissait de faire le point sur la
maniere dont les systemes de
formation reagissent aux besoins
nouveaux suscites par le develpppe-
ment des nouvelles technologies de
1'information (automatisation,
informatisation, etc.). Apres une
presentation d'ensemble du sys-
teme de formation francais, 1'etude
resume les travaux consacres a
1'evolution des besoins de forma-
tion, puis presente les princi-
pales realisations de 1'Education
Nationale et de 1'AFPA et analyse
les problemes poses (contenus et
niveaux de formation, moyens,
etc.) par la mise en oeuvre de leurs
objectifs.

LES EQUIPES
ASSOCIEES AUSSI...

G. Ourliac. - «L'enseignement
technique dans le Sud-Ouest: princi-
pales caracteristiques et rappro-
chement avec le systeme d'emploi. »
Toulouse, Centres d'Etudes Juridi-
ques et Economiques de 1'Emploi,
1984.

L'enseignement technique dans le
Sud-Ouest est decrit dans ses prin-
cipales caracteristiques : effectifs et
structure par niveaux, filieres, spe-
cialites dans chaque region et dans
les 18 departements, sous une
forme permettant les comparaisons
de dotations.
L'etude propose ensuite un mode
de rapprochement des systemes de
formation et d'emploi et precede a

la mise en relation des principales
donnees de structure.
J.-L. Hermen. - «Diplomes en
sciences et acces a 1'emploi. Le cas
de I'Universite Paul Sabatier de
Toulouse.» Toulouse, Centre
d'Etudes Juridiques et Economi-
ques de 1'Emploi, 1984.
Ce document est une synthese des
differentes enquetes realisees par le
CEJEE aupres des licencies en
sciences. II permet de preciser pour
chaque discipline les processus
d'insertion et de differenciation
d'une promotion de licencies, et
notamment la zone d'emplois
accessible selon le niveau de qualifi-
cation terminal: licence, maitrise,
DEA, these, pluri-diplome, etc. Ces
differentes monographies font
apparaitre une nette hierarchisa-
tion des disciplines dans le fonc-
tionnement du marche du travail.
F. Dauty, B. Fourcade, M. Ourtau
et B. Rouzieres. - « Le devenir pro-
fessionnel des jeunes formes dans
1'enseignement technique en Midi-
Pyrenees (Apprentissage - CAP -
BEP - BTn). Enquete 1982 sur les
jeunes sortis en 1978.» Toulouse,
Centre interregional associe au
CEREQ, Centre d'Etudes Juridi-
ques et Economiques de 1'Emploi.
Service Academique d'lnformation
et d'Orientation, 1984.
La troisieme enquete realisee par le
CEJEE avec la collaboration du
SAIO de Toulouse decrit les chemi-
nements des jeunes pendant les

quatre premieres annees de leur vie
active. Le texte presente les princi-
paux resultats en trois parties
(Apprentissage, CAP et BEP, BTn)
pour tenir compte des specificites
de chacun de ces segments de 1'ap-
pareil educatif.
D'une annee sur 1'autre, on decele
une tendance a la degradation des
conditions d'insertion : acceder au
premier emploi et retrouver un
emploi prend plus de temps, exer-
cer le metier appris est un peu
moins frequent, entrer dans le sec-
teur public ou les entreprises pri-
vees les plus attractives est un peu
plus difficile.

F. Bestion. - « L'insertion profes-
sionnelle des dipldmes des BTS pre-
pares en Midi-Pyrenees. Enquete
realisee aupres de la promotion
1979.» Toulouse Centre d'Etudes
Juridiques et Economiques de
1'Emploi, 1984.

II s'agit de la premiere enquete
exhaustive, portant sur les 16 spe-
cialites de BTS representees en
Midi-Pyrenees en 1979.
Le texte est constitue de 16 mono-
graphies comportant chacune une
description de 1'appareil de forma *
tion, une presentation de la promo
tion de diplomes, une analyse des
processus d'insertion dans la vie
active, et enfin la situation au
moment de 1'enquete, soil quatre
annees apres 1'obtention du
diplome. En conclusion figurent les
comparaisons inter-specialites.

Ces etudes sgnl disponibles au
CENTRE D'ETUDES JURIDI-
QUES ET ECONOMIQUES DE
L'EMPLOI, Service Documenta-
tion, Universite des Sciences
Sociales de Toulouse, place Ana-
tole France, 31042 TOULOUSE
CEDEX. Tel.: (61) 21.17.15.

frequence BR£F
LES CHEMINS DE LA LECTURE

Le systeme des Unites Capitalisables. -
ADEP. Numero special du Courrier de
1'ADEP. - Get ouvrage, elabore par
I'ADEP, a la demande de la Direction
des Lycees, en collaboration avec les res-
ponsables academiques des Unites Capi-
talisables et en relation etroite avec le
Departement des Actions Pedagogiques
et le service de la formation continue,
caracterise les points forts du systeme
des Unites Capitalisables tant au plan
pedagogique qu'institutionnel, retrace
son histoire, donne la reference d'un cer-
tain nombre de textes, en reproduit
quelques-uns et propose des definitions
de termes utilises couramment par les
praticiens du systeme.

BREF RENCONTRES

« Symposium international de Montreux
et exposition.» Theme: Le travail a
I'ecran dans son environnement bureau-
tique. Montreux, 6-9 novembre 1984.
Rens. : Ergodesign 84, 2, rue de la
Gare, B.P. 122, CH-1820 MON-
TREUX/SUISSE.

«Emploi et initiatives 84 en lle-de-
France. » Paris, le 23-28 octobre 1984,
Espace Austerlitz. Organise par la
Societe de Promotion et d'Animation de
la Seine. Theme : Mieux faire connaitre

au grand public et aux professionnels les
ressources du marche de l'emploi et de la
formation. Tel.: 720,37.36.

« Colloque Scientifique a 1'UNESCO. »
Theme: Enseignements agricoles et
formation des ruraux. Paris, Maison de
PUNESCO, 23-24-25 Janvier 1985.
3 objectifs : faire le point des connaissan-
ces sur les enseignements agricoles et la
formation en milieu rural et tracer de
nouveaux axes de recherche, en souli-
gnant les caracteres originaux de la
situation franchise ; engager la confron-
tation entre les chercheurs en sciences de
1'education, les sociologues ruraux et les
praticiens, les pedagogues, les represen-
tants des eteves et des parents d'eleves... ;
faire connaitre le systeme d'enseigne-
ment agricole. ses particuiarites et son
actualite comme mode de formation, sa
place dans 1'ensemble du systeme de
formation. Rens. : Ministere de PAgri-
culture. Secretariat du Colloque « Ensei-
gnements Agricoles », 3, rue Barbet-de-
Jouy, 75700 PARIS.

« Exposition INRP, » Theme . Educa-
tion comparee et politiques d'education.
Paris, INRP. 29, rue d'Ulm, jusqu'au
31 decembre 1984.

AVIS DE RECHERCHE
«Transfer! sociaux. » Appel d'offres.
Cet appel d'offres est lance et finance
conjointament par la Mission Recher-

che-Experimentation du Ministere des
Affaires Sociales et de la Solidarite
Nationale et le Service des Etudes et de
la Recherche du Commissariat General
du Plan. Son budget est de 4 MF.

Calendrier : Date limite de depot des
dossiers: ISseptembre 1984. Selection:
12 octobre 1984.

Axes de recherche proposes :
- Employeurs et salaries : la protection
sociale et le rapport salarial;
- Les beneficiaires : strategies et logi-
ques de comportement;

- Les institutions: la protection sociale,
enjeu de pouvoirs ;
- Les groupes sociaux et la dynamique
des representations de la protection
sociale.

Le texte definitif explicitant le contenu
de chaque axe est a la disposition des
chercheurs depuis le 1" juillet 1984. Pour
obtenir ce texte et tous les renseigne-
ments sur eel appel d'offres, s'adresser a
Messieurs Dominique Vuillaume,
MIRE, 9, rue Georges-Pitard, 75015
PARIS, tel. : 842.65.88 ou 842.65.91, et
Gerard Malabouche, CGP, 18, rue de
Martignac, 75007 PARIS, tel.:
556.51.32.

RESEAU EMPLOI FORMATION

« Emploi et Formation ». Le developpe-
ment tres rapide de travaux d'etudes et
de recherche portant sur les problemes

d'emploi et la difficulte pour chacun d'y
acceder ou d'en prendre connaissance
rapidement a mis en evidence la dis-
persion de la documentation et la neces-
site d'y remedier. Le reseau concernant
l'emploi et la formation professionnelle
dont la creation remonte a 1974 a pour
but de resoudre ce probleme dans les
meilleures conditions pour toute
personne ou institution interessee.

- la publication, quatre fois par an dans
la revue EMPLOI et FORMATION, d - -
1'ensemble des analyses entrees au cou»
des trois derniers mois, selon un plan d?-1

classement detaille, assorti de cinq
index: types de documents, modes,
concepts, pays, auteurs. La diffusion de
la revue est assuree par la Documenta-
tion francaise;

- I'etablissement de profits personnalises
consistant a envoyer periodiquement a
une personne ou a un organisme les ana-
lyses nouvellement entrees dans le fichier
et qui concernent un theme precis defini
par 1'utilisateur ;
- la possibilite d'interroger le fichier cen-
tral (Charge sur Telesysteme, CIRCE et
GCAM), soil directement en conversa-
tional a 1'aide d'un terminal, soil en
prenant contact avec les responsables de
EMPLOI et FORMATION, pour obte-
nir 1'ensemble des references qui y sent
enregistrees et qui concernent un sujet
determine ou un auteur donne.
Rens. : Mesdames M.-N. Godet et
M. Roudaut, CDSH, 54, boulevard
Raspail, 75270 PARIS CEDEX 06.
Tel. : 544.38.49 poste 392.
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