
Co!!ection Bibliothdque

ISSN 0758 1858

bulletin de recherches sur I'emploi et la formation NOS19/20
edite par le CEREQ mars-juin 1986

editorial
— La fin des OS ? Leur nombre
diminue tres sensiblement mais
progresse dans les secteurs ter-
tiaires, les plus dynamiques en
termes d'emplois.

— L'exclusion ineluctable des
sans-diplomes ? Leur nombre
progresse dans des professions
comptant parmi les plus creatri-
ces d'emplois.

— Une crise de I'emploi
« sexiste » ? Elle s'approfondit au
detriment des hommes avant
tout.

— Une confirmation de la defa-
veur dont patissent les jeunes
dans le systeme d'emploi fran-
cais.

D'un recensement a 1'autre:
quelle lecture, en terme de profes-
sions, peut-on faire de sept
annees de difficultes et de crise
economiques ? Telle etait la ques-
tion a 1'origine de ce numero. La
reponse revet un interet non
seulement pour les elements de
reflexion qu'elle est susceptible
d'apporter au debat permanent
sur les « metiers d'avenir », mais
aussi pour 1'eclairage qu'elle
donne simultanement sur 1'evolu-
tion des structures sociales.

Le parti retenu ici a consiste a
s'interesser aux actifs occupes,
c'est-a-dire aux individus dont les
competences ou simplement la
disponibilite ont recu une recon-
naissance (une validation)
marchande. Cette optique accen-
tue tres fortement les evolutions :

en prenant en compte 1'ensemble
de la population active, on fait
ressortir de 1975 a 1982 un faible
recul du poids de la categorie
ouvriere (de 37,7% a 35,1 %);
pour la seule population active
occupee, la chute de cette catego-
rie est sensiblement plus impor-
tante (de 37,2 % a 32,9 %); la
difference ne designe-t-elle pas
une tendance lourde de recompo-
sition sociale ?

II va de soi qu'un numero de
BREF, meme double, ne permet
pas d'epuiser un theme d'une telle
ampleur, aussi conseillons-nous
au lecteur de se reporter au
numero 171-172 d'Economie et
Statistiques (novembre-decembre
1984) qui assure une presentation
d'ensemble de la situation et de
1'evolution de la population
active.
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LES EFFECTIFS DES PROFESSIONS
D'UN RECENSEMENT A L'AUTRE

Rappel du paysage d'ensemble

Entre 1975 et 1982, on constate la
creation nette de 523 000 emplois
(tableau 1), creation resultant de
deux mouvements contraires:

— un recul des professions assurant
directement la production materielle
qu'il s'agisse des agriculteurs (ten-
dance ancienne) ou des ouvriers (ten-
dance nouvelle). Bien que ralentie, la
premiere tendance est plus rapide
que la seconde mais celle-ci met en

jeu des effectifs tres importants
(moins 726 000 emplois).
— une tertiarisation accentuee mais
assez diffuse engendree a la fois par :
• un developpement de la produc-
tion de services (personnels des servi-
ces, enseignants composant 1'essen-
tiel des « professions intellectuelles »
et surtout « metiers de la sante et des
services sociaux »),
• un renforcement des activites de
gestion et de commercialisation
(cadres administratifs et commer-

ciaux, employes : pour partie les uns
et les autres se substituent a des com-
mercants et industriels),

• une poussee des activites culturel-
les et des taches de securite (« autres
emplois »),
• une accentuation du poids des
fonctions de conception, d'organisa-
tion et d'encadrement technique de,
la production (1'evolution est parti-
culierement rapide pour les inge-
nieurs et cadres superieurs techni-
ques) a rapprocher du recul ouvrier.

TABLEAU 1

Evolution de la population active occupee par grands groupes professionnels de 1975 a 1982
(effectifs en milliers)

Professions

01 Agriculteurs
02 Metiers de type ouvriers
03 Technicians et dessinateurs
04 Cadres techniques superieurs
05 Cadres administrations,

commerce
06 Employes et personnels

services
07 Industriels et commercants
08 Metiers de la sante
09 Professions intellectuelles
10 Autres emplois
** Ensemble des emplois

Effectifs
en 1975

2131.1
7951.4

775.2
295.5

982.4

5113.4
907.0
883.4
976.8
923.3

20939.8

Effectifs
en 1982

1826.6
7225.7
919.1
415.4

1108.3

5603.1
889.4

1287.3
1107.1
1080.3

21462.6

Indice
1982/1975

85.7
90.8

118.5
140.5

112.8

109.5
98.0

145.7
113.3
117.0
102.4

Gains ou
pertes

- 304.5
- 725.7

143.9
119.9

125.9

489.7
- 17.5
403.8
130.3
156.9
522.8

% contribution
des gains

0.0
0.0
9.1
7.6

8.0

31.1
0.0

25.7
8.2
9.9

100.0

% contribution
des pertes

29.0
69.2
0.0
0.0

0.0

0.0
1.6
0.0
0.0
0.0

100.0

% femmes
en 1975

28.7
17.9
10.6
3.9

27.8

67.4
47.4
68.8
56.8
24.3
36.6

% femmes
en 1982

32.3
17.1
11.4
6.3

32.2

69.2
48.5
71.6
57.5
24.8
39.4

Source INSEE RP 1975 et 1982

TABLEAU 2

Gains et pertes d'emplois par profession et par sexe de 1975 a 1982

Professions

Agriculteurs
Metiers de type ouvriers
Techniciens et dessinateurs
Cadres techniciens superieurs
Cadres de Fadministration et du com-
merce
Employes et personnels des services
Industriels et commercants
Metiers de sante
Professions intellectuelles
Autres emplois

Ensemble des emplois

Hommes

Variation en
milliers

- 281
- 536,4
+ 121,5
+ 105,3

+ 41,8
+ 56,8
- 18,8
+ 89,2
+ 48,6
+ 112,5

- 261,0

Repartition
en%

du total
des gains

—
—

21,1
18,3

7,2
9,8

—
15,5
8,3

19,5

100

Repartition
en %

du total
des pertes

33,6
64,1
—
—

—
—

2,2
—
—
—

100

Femmes

Variation en
milliers

- 23,4
- 189,3
+ 22,4
+ 14,6
'x

+ 84,0
+ 432,9
+ 1,2

314,6
82,3
44,4

783 900

Repartition
en %

du total
des gains

—
—
2,2
1,4

8,4
43,4

0,1
31,5
8,2
4,4

100

Repartition
en %

du total
des pertes

11,0
88,9
—
—

—
—
—
—
—
—

100

Source INSEE RP 1982 et 1975
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Une differentiation par sexe tres
accusee

Alors que les hommes occupes sont
261 000 de moins en 1982 qu'en
1975, le nombre de femmes ayant un
emploi progresse dans le meme
temps de 784 000. Cette divergence
tient au fait que les professions en
declin sont a dominante masculine
(ouvriers et agriculteurs) tandis que
les plus creatrices d'emplois sont tres
feminisees (sante et services sociaux,
employes et personnels de service,
professions intellectuelles). De ce
fait, les contributions des professions
a 1'evolution respectivement de 1'em-
ploi masculin et de Pemploi feminin,
sont tres dissemblables.

De fortes dispersions intraprot'ession-
nelles

Au sein d'un meme groupe profes-
-sionnel, le sens et plus encore le
rythme devolution peut etre extre-

mement variable d'une specialite a
1'autre.
Le tableau 3 appelle quelques remar-
ques :

— les professions ouvrieres relevant
de 1'agro-alimentaire contribuent
largement aux gains bruts et ce pour
deux raisons: tout d'abord, le dyna-
misme d'ensemble des industries
agro-alimentaires qui, de 1975 a
1982, contrairement aux autres sec-
teurs industriels ont cree des emplois,
1'emporte sur le recul de la part des
ouvriers dans les effectifs totaux;
ensuite, les cuisiniers beneficient
pleinement de la croissance de 1'ho-
tellerie et du tourisme ;
— les chauffeurs voient la baisse de
leurs effectifs dans les secteurs
industriels plus que compensee par
les gains dans les transports, le com-
merce et les services marchands;
— les creations d'emplois d'electri-
ciens ont eu lieu a I'exterieur de la

fabrication proprement dite: au
fecul de cette specialite dans 1'in-
dustrie et en particulier dans la
construction electrique, peut etre
opposee leur croissance dans le ter-
tiaire (telecommunications et servi-
ces marchands) et dans le batiment
oii sont privilegiees les activites d'ins-
tallation et de reparation ;
— les chimistes connaissent une
croissance assez remarquable grace,
d'une part, a 1'industrie du
caoutchouc qui semble recourir dans
une proportion croissante a cette
specialite, d'autre part, au secteur de
la sante.

A 1'oppose, certaines specialites
connaissent une regression tres bru-
tale dont la dimension sectorielle est
en regie generate predominate.

Les deux reculs les plus spectacu-
laires tiennent aux metiers du textile
(conjugaison d'une perte de vitesse

TABLEAU 3

Les professions ouvrieres en expansion par gains decroissants
(effectifs en milliers)

Specialites

Conducteurs d'engins de
transport terrestres
Cuisine
Chimie
Electricite
Travail des viandes
Alimentation
Lacterie, beurrerie, fromagerie
Boulangerie, patisserie
Charpente en bois
Transformation des matieres
plastiques
Autres (b)

Total

Effectifs
1982

574,0
152,2
147,2
395,1
169,1

50,9
27,2

125,5
27,8

24,6
40,4

1 734

Gains en
milliers

31,1
29,1
15,1
14,7
8,7
5,7
5,7
5,2
2,8

2,3
2,1

123,0

Contribution
en %

25,3
24,1
12,3
12,0
7,1
4,6
4,6
4,2
2,3

1,9
1,6

100

Indice
1982/1975

(a)

105,7
124,1
111,4
103,8
105,4
112,6
126,4
104,3
111,1

110,3
105,8

107,6

Source INSEE RP 1975 et 1982
(a) Effectifs de 1982 sur effectifs de 1975.
(b) Rassemblement de professions qui, isolement, ne connaissent pas de progression significative.

TABLEAU 4
Les specialites ouvrieres en fort recul

Les dix baisses les plus rapides

Specialites

Conducteurs de fours
Charpente en fer
Mines et carrieres
Moulage
Travail du bois
Reliure-brochage
Travail des metaux
Textiles
Appret-teinture
Soudure

Indice
1982/1975

50,3
63,2
64,8
65,5
66,5
68,0
73,0
73,0
76,0
77,9

Effectifs 1982
(en milliers)

3.3
14,4
57,7
14,6
11,2
15,7
25,5
81,9
13,6
95,6

Les dix baisses les plus importantes

Specialites

Couture
Maconnerie
Mecaniciens (ajusteurs-monteurs)
Manutention
Mecaniciens (ouvriers sur machines)
Mines et carrieres
Textiles
Soudure
Forge-serrurerie
Travail du cuir

Pertes
(en milliers)

- 59,8
- 54,6
- 42,4
- 40,1
- 35,6
- 31,3
- 30,2
- 27,1
- 14,3
- 13,5

Effectifs 1982
(en milliers)

274,6
538,6
553,1
367,9
162,7
57,7
81,9
95,6
81,0
62,8

Source INSEE RP 1975 et 1982
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de 1'industrie franchise et d'un remo-.
delage en cours, de 1'organisation
productive) et aux mineurs (effon-
drement de la production charbon-
niere). On notera egalement la
contribution importante de la
« filiere metallique et mecanique » a
ce palmares du declin : crise de la
siderurgie, difficulte du BTP et des
constructions mecaniques et
stagnation de la production
bile.

navales,
automo-

Employes et personnels de service :
une croissance qui privilegie la fonc-
tion sanitaire et sociale plus que le
monde des bureaux.
A cote de la forte croissance des inge-
nieurs et cadres techniques, laquelle
beneficie avant tout aux professions
transversales (les technico-commer-
ciaux et les informaticiens font plus
que doubler sur la periode alors que
les cadres techniques metallurgistes
ou electro-techniciens ne progressent
que de 3 %, les electroniciens occu-
pant une place mediane avec
+ 40 %) (1), il faut s'arreter sur la
nebuleuse des emplois de bureau et
de services qui en 1982 rassemblent
des effectifs presqu'aussi imposants
(6 890 000 individus occupes en 1982
et meme plus de sept millions si 1'on
retient que les 470 000 emplois « mal
designes » dans le recensement de
1982 s'averent etre dans leur quasi-
totalite des employes de bureau) que
les professions ouvrieres.
Essayons d'y voir plus clair en nous
arretant aux grandes masses tout
c'abord.

Par dela les differences d'echelles
dans les croissances respectives
(+ 83,5 % pour le personnel des ser-
vices sociaux centre une stagnation
pour les « agents mixtes » — prepo-
ses des PTT,
coursiers... — ]

magasiniers, livreurs,
le phenomene le plus

marquant tient la encore aux disper-
sions internes a chaque categorie de
professions.
Ainsi, les employes de bureau quali-
fies sont 175000 de plus en 1982
qu'en 1975 (soit une progression de
pres de 40 %) alors que le nombre de
non qualifies est quasiment stagnant
(+ 8000 emplois, soit 1,1 % de
croissance) et recule meme fortement
dans 1'industrie, n'echappant pas a la
crise qui a frappe les activites
industrielles (2). En outre, les calcu-
lateurs et les perforateurs — profes-
sions tres liees aux premiers ages de
1'informatisation — voient leurs
effectifs diminuer de moitie.
Parmi les personnels des services,
opposera le net

on
recul des employes de

maison (-49 000 emplois, soit 13 %
de baisse) alors que les guides et les
hotesses se caracterisent par une pro-
gression des effectifs de 13 000, cor-
respondant a un taux de croissance
de 42,3 %.
Outre 1'heterogeneite des statuts et
des competences (medecins/aides
infirmieres), les professions medica-
les connaissent egalement une tres
forte dispersion entre la quasi-sta-
gnation des preparateurs en pharma-
cie et 1'augmentation de moitie des
kinesitherapeutes.

Au sein des services sociaux pour les-
quels la croissance des effectifs n'est
jamais inferieure a 45 %, on distin-
guera les aides maternelles et les jar-
dinieres d'enfants qui detiennent un
record avec une progression de
163,5 % des effectifs soit 65 000
emplois crees. L'augmentation de
1'activite feminine engendre semble-
t-il une croissance endogene de pro-
fessions totalement feminisees
(99,5 % en 1'occurence) appuyees sur
un financement socialise ; a 1'inverse,
le nombre d'employes de maisons
dont la remuneration est prelevee sur
i i ile revenu des personnes privees
regresse.
Ceci dit, la prise en compte de la
duree du travail conduirait sans
doute a ponderer cette croissance des
emplois des services sociaux.

A. LACOURREGF **
*

E. VERDIER
C. GARDES

(1) Quoique moins accusee, cette oppo-
sition professions transversalcs/speciali-
tes techniques se retrouve dans le cas des
techniciens, a 1'exception notable des
dessinateurs dont les effectifs reculent de
6 % de 1975 a 1982.

(2) Cette opposition merite d'etre nuan-
cee par la forte croissance des emplois
« mal designes » qui, semble-t-il, rassem-
blent des employes de bureau sans doute
peu qualifies (et dont le nombre croit
dans 1'industrie).

TABLEAU 5

Employes personnels de

Professions

Employes de bureau
Agents mixtes
Salaries du commerce
Gardiens et assimiles
Personnel des services
Personnel des soins personnels
Personnel de la sante
Personnel des services sociaux
Emplois mal designes

Source INSEE RP 1975 et 1982

service et professions de la sante

Effectifs
1975 (a)

2588,3
323,9
857,5
190,7

1 018,9
133,9
733,9
149,5
294,9

Effectifs
1982 (a)

2 882,4
324,1
956,7
196,0

1 108,2
135,6

1 012,9
274,4
470,9

Indice
1982/1975

111,3
100,0
111,5
102,7
108,7
101,2
138,0
183,5
159,7

d'un recensement a 1'autre

Gains (a)

294,1
0,1

99,1
5,2

89,3
1,6

278,9
124,9
176,0

% de femmes
en 1975

74,2
8,2

52,1
51,4
84,5
68,4
67,4
75,7
36,6

% de femmes
en 1982 >*

76,0
11,2
55,1
46,2
84,1
74,1
69,7
78,9
39,4

(a) En milliers

TABLEAU 6
Les evolutions les plus rapides et les plus lentes parmi les professions des services

(hors enseignement)

Les dix progressions les plus rapides

Specialites

Aide-maternelle
Animation culturelle
Psychologic
Kinesitherapeute
Manucure
Medecin
Assistant social
'Aide-infirmier
Guide, hotesse de 1'air
Employe de bureau qualifie

Source INSEE RP 1975 et 1982

Indice
1982/1975

263,5
212,0
153,8
151,3

(146,6) (a)
146,5
145,5
142,8
142,3
139,3

Emplois crees
(en milliers)

65,0
14,6
7,3

15,7
(0,4)
48,8
37,8
13,6
12,8

174,8

(a) Entre parentheses, les variations dont la signification est fragile et

Les dix progressions les moins favorables

Specialites

Perforateur (trait, de 'information)
Calculateur
Chef de gare
Employe de maison
Encaisseur
Gerant de magasin succurs. multiples
Livreur, coursier
Coiffeur
Magasinier
Chef des ventes, chef de rayon

Indice
1982/1975

54,3
54,4
78,7
87,1
89,9
94,0

(97,0)
98,0

(99,9)
(101,0)

Variation de
1'emploi

(en milliers)

- 11,1
- 3,4
- 5,1
- 48,6
- 2,7
- 2,2

(- 0,6)
- 2,3

(- 0,1)
(+ 0,4)

peuvent done s'assimiler a une stagnation.



LES CURRICULUM VITAE
DES PROFESSIONS : AGES ET DIPLOMES

522 000 emplois ont done etc crees de
1975 a 1982. Ce solde net resulte d'un
faisceau devolutions tres differen-
ciees d'une profession a 'autre.
Quelles sont les caracteristiques
d'age et de diplome attachees aux
individus affectes par ces mouve-
ments de 1'etnploi ?

Vers la fin des sans diplomes ?

La conjugaison de 1'accroissement de
'offre de diplomes (de tous niveaux)

et de la selectivite accrue a 1'embau-
che selon le niveau de formation

**.

semble a premiere vue apporter une
reponse categorique a cette question.

Ainsi le nombre d'actifs occupes non
diplomes (1) regresse fortement
(- 12,5% soit 1 484 000 individus)
de 1975 a 1982 alors que toutes les
autres categories de diplomes voient
augmenter leurs effectifs au travail.
En outre, cette progression est
d'autant plus rapide que les individus
sont plus diplomes : -+
+ 24% et + 39,6

15,6 %,
% respective-

ment pour les niveaux V, IV et supe-
rieurs au baccalaureat ; enfin, pour

la seule categorie ouvriere, les profes-
sions non qualihees (manoeuvres,
manutentionnaires, ouvriers speciali-
ses) concentrent les deux tiers du
recul des sans diplomes alors que,
malgre la baisse globale des effectifs
ouvriers, ce groupe professionel n'a
jamais rassemble un aussi grand
nombre de diplomes y compris de
1'enseignement superieur.

Un examen plus
bruts d'emplois

approfondi des flux
conduit a etre plus

prudent dans 1'interpretation.

TABLEAU 1
Niveau de

^*

^ -̂-̂  Niveau du diplome
le plus eleve obtenu

^>*N*^^
Professions ^^-^^

01 Agriculteurs
02 Metiers de type

ouvriers
03 Techniciens et dessina-

teurs
04 Cadres techniques

superieurs
05 Cadres administration.

commerce
06 Employes et person-

nels services
07 Industriels et commer-

cants
08 Metiers de la sante
09 Professions intellec-

tuelles
10 Autres emplois

** Ensemble des emplois

SANS
DIP
1975

86.1

70.8

23.4

7.3

22.8

51.7

69.3
24.4

4.3
46.5

56.6

5
GEN
1975

2.2

2.3

8.8

4.2

16.8

11.6

8.1
5.3

3.2
12.0

6.4

5
TECH

1975

9.2

23.3

27.5

8.0

13.6

22.3

12.5
12.5

5.4
19.4

19.2

diplomes par profession en

4
TECH

1975

0.9

2 2

18.6

7 7

8.6

6.4

3.5
2.4

3.9
3.6

4 3

4
GEN
1975

0.7

0.5

7.7

6.9

15.8

4.8

3.7
4.1

35.9
7.7

4.9

TECH
1975

0.

0.2

7.3

4.7

1.9

1.0

0.6
28.2

2.2
2.4

2.2

1 23
GEN
1975

0.4

0.2

6.5

60.9

20.1

1.9

1.8
22.8

44.8
8.1

6.1

Tom
1975

100

100

100

100

100

100

100
100

100
100

1975 et 1982 en % (a)

100

SANS
DIP
1982

77.3

63.2

20.1

8.5

20.8

45.4

61.1
25.0

4.9
43.7

48.3

5 5
GEN TECH
1982 1982

3. 13.6

3.2 28.8

7.5 26.6

4.3 7.1

15.2 13.6

11.0 24.8

8.4 16.9
5.2 14.2

2.3 3.5
12.8 19.9

6.8 22.0

4
TECH

1982

3.1

2.7

18.0

7.6

8.7

6.9

4.4
2.9

4.1
4.5

5.1

4
GEN
1982

1.5

1.1
9.4

8.1

17.2

7.4

5.3
5.4

22.5
9.4

6.0

3
TECH

1982

0.5

0.5

13.9

8.9

4.2

2.2

1.4
32.4

4.8
2.0

4.1

2 3
GEN
1982

0.6

0.2

4.2

55.1

20.1

1.9

2.1
14.6

57.6
7.4

7.2

Total

1975

100

100

100

100

100

100

100
100

100
100

100

Source INSEE RP 1975 et 1982 - Traitement CEREQ

(a) 5 TECH = CAP, BEP
sociales et de sante

5 GEN = BEPC 4 TECH = BP BTn 4 GEN = BAC generaux 3 TECH = BTS-DUT Diplomes des professions

12 + 3 GEN = autres diplomes de 1'enseignement superieur

TABLEAU 2
Gains et pertes d'emplois (en milliers) de 1975 a

-^^ Niveau du Diplome
^-^Je plus eleve obtenu

Professions ^~~~~

01 Agriculteurs
02 Metiers de type ouvriers

^^

03 Techniciens et dessinateurs
04 Cadres techniques superieurs
05 Cadres administration.

merce
com-

06 Employes et personnels services
07 Industriels et commercants
08 Metiers de la sante
09 Professions intellectuelles
10 Autres emplois

** Ensemble des emplois

GAINS OU
PERTES
SANSD

-
-423.
1063.2

3.3
13.9

7.0
-98.2
-84.8
106.0

12.3
42.7

- 1484.

Source INSEE RP 1975 et 1982 - traitement

GAINS OU
PERTES
5 GEN

10.
48.7
0.7
5.5

2.9
20.9
0.6

20.2
-6.0
27.2

130.7

1982 selon

GAINS OU
PERTES
5 TECH

51 1
225.2

31
6

8
1

16.9
248.2

36.9
73 1

- 14.4
35

710

7

5

les professions et par niveaux de diplomes

GAINS OU
PERTES
4 TECH

35.9
16.3
21.3
9.0

11.4
59.5
7.5

16.2
7.2

15.2

199.6

GAINS OU
PERTES
4 GEN

1 .8
32.7
27.2
13.3

34.9
173.6
13 2
33.0

- 101.3
30.8

269.2

GAINS OU
PERTES
3 TECH

7.3
17.7
71.6
23.0

27.5
71.8
6.8

168.7
31.9
-0.5

425.7

GAINS OU
PERTES
1.2.3GEN

2.4
-3.2

-11.9
49.1

25.4
14.0
2.2

-13.3
200.7

5.9

271.2

CEREQ



A 1'exception des employes et per-
sonnels de service, toutes les catego-
ries en croissance accueillent en 1982
plus de sans diplomes qu'en 1975. Le
mouvement est d'autant plus signifi-
catif que parmi ces categories, Ton
compte les plus qualifiees de la popu-
lation active ; c'est ainsi que pour les
cadres techniques superieurs un
emploi nouveau sur dix a ete occupe
par un non diplome. Get exemple,
auquel il faudrait ajouter celui des
employes de bureau qualifies (32 000
sans diplomes supplementaires a
rapprocher des 175 000 emplois crees
au total), rappelle qu'a cote de la
detention d'un diplome, intervien-
nent d'autres facteurs dans les crite-
res de recrutement des entreprises
comme 1'experience notamment. Par
ailleurs, il s'avere qu'un lien quanti-
tatif semble exister entre le recrute-
ment de sans diplome et la creation
d'emplois d'execution. Ainsi parmi
les professions ouvrieres qui accueil-
lent plus de non-diplomes d'un
recensement a 1'autre, ne figurent que
des specialites en croissance plutot
rapide (cuisine, chimie, alimentation,
lacterie - beurrerie - fromagerie). En
outre, au sein de la nebuleuse du ter-
tiaire d'execution, les effectifs de
non-diplomes croissent significative-
ment parmi les professions suivan-
tes: agent de service (+ 57000
emplois), aide-maternelle (+ 42000
emplois), aide-infirmier (+ 40 000)
en particulier. Sur la periode, ces
trois professions ont cree un total
d'emplois respectivement de 104 000,
65000 et 114000. La «contribu-
tion » des emplois pourvus par des
non-diplomes est determinante:
55,1 %, 64,6 % et 37 %. Aller plus
loin exigerait de degager au sein
d'une meme profession les caracte-
ristiques differenciees des emplois
selon qu'ils sont occupes par des
non-diplomes ou telle ou telle cate-
gorie de diplomes.
A 1'autre pole de la hierarchic des
formations, on soulignera que les

emplois pourvus par les diplomes de
1'enseignement superieur technique
court (2) croissent beaucoup plus
rapidement que leurs « concurrents »
de 1'enseignement superieur gene-
ral (3): + 90,6 % centre 21,0 %.

Certes, la percee du niveauy III est a
rapprocher de la progression de la
fonction sanitaire et sociale — elle
explique 39,5 % de la progression —
mais d'autres aspects meritent d'etre
releves:
— la croissance des diplomes de
niveau III dans toutes les professions
(a 1'exception des « autres emplois »)
y compris done parmi les agricul-
teurs et les ouvriers (electricite, chi-
mie particulierement);
— une explosion chez les techniciens
(57 000 en 1975, 128 000 en 1982) qui
s'accompagne d'une substitution a
des diplomes de 1'enseignement
general;
— enfin, une progression significa-
tive parmi les cadres superieurs
techniques et plus encore administra-
tifs ou commerciaux.

II reste que pour prendre tout leur
sens, ces evolutions devraient etre
croisees avec d'autres criteres tels
que 1'age, la mobilite, le secteur d'ap-
partenance: en particulier, quels
roles jouent la structure demographi-
que des professions (plus ou moins
vieillies en fonction de 1'importance
relative des vagues anterieures de
creation d'emploi), le recrutement de
jeunes diplomes relativement a celui
d'actifs occupes ou de chomeurs, ou
encore les choix d'organisation du
travail et la position economique et
commerciale des entreprises ?

On se contentera ici d'apprecier le
degre d'ouverture relatif des profes-
sions aux jeunes.

L'age de l'emploi:de quoiparle-t-on?

La deformation de la structure
demographique des professions

constitue sans doute la dimension la
plus delicate de cette retrospective de
1 evolution de 1'emploi. Elle synthe-
tise en effet le jeu combine d'une
multiplicite de facteurs heterogenes.
Fort opportunement, la structure
demographique de la population en
age de travailler (16-65 ans) n'a pas
varie d'un recensement a 1'autre.
Tout loisir est done laisse a une foca-
lisation sur les facteurs socio-econo-
miques. Sans trailer ici le role de
rimmigration en tres fort recul
durant la derniere periode intercensi-
taire, on evoquera trois composantes
cles de 1'evolution de « 1'age de 1'em-
ploi » :

— 1'allongement de la scolarisation
qui se traduit par une diminution du
taux d'activite des jeunes classes
d'age et entraine, toutes choses ega-
les par ailleurs, une diminution de la
part des jeunes dans la populations*
active;

— la montee en charge de « mesures
d'age » dans le cadre des politiques
de 1'emploi'et des politiques sociales,
notamment: la garantie ressources
licenciement (1972) ou demission
(1977) visant les salaries de 60 ans
revolus ou encore 1'abaissement de
1'age de la retraite de certaines cate-
gories (metiers particulierement
penibles, femmes OS,...); une tres
forte baisse du taux d'activite des
plus de 60 ans en a resulte ;

— le tassement de la croissance eco-
nomique qui provoque, par rapport
a la periode intercensitaire prece-
dente, un tres sensible ralentissement
des flux nets de creation d'emplois :
en decoule un moindre renouvelle-
ment de la population active occu-
pee, les choix des entreprises tendan^
a privilegier la situation des salaries
deja entres dans 1'emploi — et done
un vieillissement « mecanique » de ce
stock qui en outre, avait cru particu-
lierement vite de 1968 a 1975.

TABLEAU 3
Structures d'age des actifs occupes selon les professions en 1975 et 1982 (en %)

^~~— -•— -_____Classes d'age
Professions ' -^_^^

01 Agriculteurs
02 Metiers de type ouvriers
03 Techniciens et dessina-

teurs
04 Cadres techniques supe-

rieurs
05 Cadres administration,

commerce
06 Employes et personnels

services
07 Industriels et commercants
08 Metiers de la sante
09 Professions intellectuelles
10 Autres emplois

** Ensemble des emplois

16-19
1975

2.7
6.4

1.0

0.0

0.2

4.7
0.5
2.4
0.3
3.1

4.2

20-24
1975

6.0
14.3

12.0

1.6

3.9

17.0
2.7

15.9
11.6
12.6

12.7

25-29
1975

7.8
15.8

23.1

14.8

12.5

17.5
7.3

22.0
24.6
17.1

15.9

30-34
1975

5.9
10.9

15.3

16.9

11.9

10.4
8.3

13.0
17.4
11.7

10.9

35-39
1975

9.0
10.8

13.1

15.3

11.5

9.2
10.4
10.3
13.9
10.0

10.5

40-49
1975

28.4
22.8

21.2

27.7

27.5

19.2
27.1
18.9
16.5
20.4

22.3

50-59
1975

25.3
13.9

11.5

17.9

23.7

15.0
23.9
12.2
11.9
14.7

16.1

60 +
1975

14.5
4.7

2.5

5.3

8.4

6.5
19.5
5.0
3.4

10.0

7.1

Total

100
100

100

100

100

100
100
100
100
100

100

16-19
1982

1.9
4.3

0.3

0.0

0.0

2.6
0.5
0.8
0.2
2.8

2.5

20-24
1982

6.3
12.7

8.4

1.6

2.7

14.2
2.9

11.1
6.8

12.4

10.8

25-29
1982

7.4
15.1

17.9

11.4

9.0

16.5
7.1

19.8
14.4
16.2

14.5

30-34
1982

8.8
15.4

19.1

16.1

15.4

15.9
11.6
19.6
21.1
16.6

15.6

35-39
1982

8.0
12.2

16.4

18.0

16.9

12.3
13.0
14.1
19.2
18.6

13.0

40-49
1982

21.9
20.7

21.2

27.5

25.1

18.1
25.9
18.0
23.6
18.3

20.6

50-59
1982

33.4
16.8

14.6

21.5

24.4

16.2
25.9
13.0
11.5
14.3

18.2

60 +
1982

11.9
2.4

1.7

3.5

6.0

3.7
12.8
3.2
2.8
5.0

4.4

Total

100
100

100

100

100

100
100
100
100
100

100

Source INSEE RP 1975 el 1982 - traitement CEREQ



TABLEAU 4

^^^
^^— -^

Professions

01 Agriculteurs

Gains et

Classes d'age

^^

02 Metiers de type ouvriers
03 Techniciens et dessinateurs
04 Cadres techniques superieurs
05 Cadres administration, com-

merce
06 Employes et personnels ser-

vices
07 Industriels et commercants
08 Metiers de la sante
09 Professions intellectuelles
10 Autres emplois

** Ensemble des emplois

pertes d'emploi par age

GAINS OU
PERTES

16-19

-23.9
-195.9

-4.6
-0.1

- 1.4

-92.8
-0.2

- 10.6
-0.7

1.7

-328.8

GAINS OU
PERTES

20-24

-13.4
-223.3
-15.6

1.8

-7.5

-71.1
1.2
3.1

-37.4
17.4

- 344.7

et par profession de 1975 a 1982 (en milliers)

GAINS OU
PERTES

25-29

-31.0
-165.5
- 14.7

3.6

-22.4

25.0
-2.8
60.9

-80.5
16.6

-210.9

GAINS OU
PERTES

30-34

34.6
251.3

57.1
17.0

53.3

361.1
27.9

137.2
62.9
71.1

1073.8

GAINS OU
PERTES

35-39

-44.6
24 1
49.9
29 7

74.6

216
21

3
4

90.3
77.5
55.6

595.0

GAINS OU
PERTES

40-49

- 206.2
-315.8

30.3
32.4

8.

35.6
-15.8

64.5
99.5
13.8

-253.4

GAINS OU
PERTES

50-59

70.8
102.7
45.4
36.3

37.3

141.4
13.4
60.0
10.8
18.8

537.2

GAINS OU
PERTES

60 +

-90.5
-203.2

-3.9
-0.9

-16.1

-125.8
-62.7
- 1.8
-1.7

-38.2

- 545.2

Source INSEE RP 1975 et 1982 - traitemenl CEREQ

Au total, la part des moins de 30 ans
^ baisse de 4 points, celles des

30/60 ans augmente de 8 points (de
59,8 a 67,8 %) et celle des plus de
60 ans chute de 7,1% a 4,4%.
Neanmoins, quelques particularites
emergent :
— dans la quasi totalite des groupes
professionnels, la part des 16/25 ans
regresse a 1'exception notable des
« industriels et commercants
portance de la detention du
economique dans Faeces a
intervient de fait

» : 1'im-
capital

'emploi
pour les jeunes qui

en beneficient comme un garde-fou
vis-a-vis de la baisse des effectifs de
la profession ;
— les professions intellectuelles,
dont Faeces est doublement regle-
mente — par la detention ae utres
universitaires, ce qui n'est guere nou-
veau, et par Fimportance des credits
budgetaires — connaissent une chute

^vparticulierement nette de la part des
20-30 ans (36,2% en 1975, 28,2%
en 1982 centre 28,6% et 25,3 %
pour I'ensemble des emplois) ;
— la baisse de la part des 15-30 ans
au sein de la categoric des techniciens
dont pourtant, les effectifs j
progressent vivement ( + 17

*lobaux
6 %) et

predisposait done a un renouvelle-
ment de la part des jeunes d'autant
plus assure que les flux de sortie du
systeme educatif augmentaient sensi-
blement. En fait, sour des raisons de
divers ordres — la necessite de s'ajus-
ter a une contrainte forte sur le

niveau des
nombre d'

effectifs notamment,
entreprises

recrutement d'actifs
ont privilegie le

deja occupes
(des ouvriers qualifies par exemple).

Malgre ces lignes de force, 1'analyse
demographique peut etre source de
confusion sinon meme de contresens.

Ainsi d'un examen de
emplois par classes d
part predominante

1'evolution des
'age,
des

ressort la
ouvriers

d'abord, des employes ensuite dans

la regression des emplois offerts aux
jeunes de moins de 30 ans.

Cela dit, malgre Pampleur des bais-
ses d'effectifs en jeu, il ne faudrait
pas en conclure que ces professions
n'offrent plus de debouches aux
jeunes. Au contraire, puisque les
positions structurelles des diverses
professions dans Pemploi des jeunes
ne se sont guere modifiees d'un
recensement a Pautre :

TABLEAU

1975

1982

dans P
Part des ouvriers

emploi des jeunes

^Professions
Classes d'age^^

16-19 ans
20-24 ans
Tous ages

16-19 ans
20-24 ans
Tous ages

Source INSEE RP 1975 et

Neanmoins, le declin

1982 -

Ouvriers

57,8
42,7
37,9

56,7
39,4
33,4

5
et des employes
en 1975 et 1982 (en %)

Employes

27,6
32,5
24,4

27 2
34,2
24,1

Autres
professions

14,6
24,8
37,7

33 4
26,1
40,5

Ensemble

100
100
100

100
100
100

trailement CEREQ

des professions
les plus touchees par les suppressions
d'emplois debouche
« modele de
faisant de

bien sur un
reduction des effectifs »

facto supporter une large

part des difficultes aux jeunes actifs
et parmi eux aux sans diplomes. Le
cas des professions ouvrieres de la
couture est de ce point de vue exem-
plaire.

TABLEAU 6
Effectifs par age des ouvrieres

1975
1982

Variation de
1975 a 1982

16-19 ans

31
12

-19

20-24 ans

69
47

-22

25-29 ans

46
45

- 1

de la couture en 1975 et 1982 (en milliers)

30-34 ans

26
39

-13

35-39 ans

25
27

-2

40-49 ans

61
46

-15

50-59 ans

48
47

- 1

60 et plus

29
13

-16

Total

335
276

-59

Source INSEE RP 1975 et 1982 - trailement CEREQ



Ainsi les soldes sont negatifs pour les
moins de 30 ans, nuls pour les 30-
49 ans et positifs pour les 50-59 ans.

Le cas des employes de bureau quali-
fies indique que la croissance de
'emploi n'est pas, a elle seule, une

garantie d'ouverture aux jeunes :
malgre une progression des effectifs
de 39,3 % soit un surcroit
175 000 emplois, les effectifs
moins de 25 ans ont baisse
24 000 : compte tenu par ailleurs

de
de
de
de

la forte progression des non-dipio-
mes ( + 32 000 personnes) il semble
bien que cette profession ait accru et
renouvele ses effectifs en recrutant
parmi les actifs de plus de 25 ans
dont une bonne part est sans doute
issue de la categorie des employes de
bureau non qualifies. Par centre, les
professions dont Faeces est tradition-
nellement lie a Facquisition d'une
formation par la voie de Fapprentis-
sage et qui de surcroit, creent des
emplois, restent relativement plus
ouvertes (boulangerie, cuisiniers
notamment) aux plus jeunes, de 16 a
20 ans. Cette caracteristique designe-
rait-elle un instrument — la forma-
tion en alternance — a meme de
contribuer a desserrer le reseau de
contraintes qui pesent negativement
sur la situation relative des jeunes ?

En guise de conclusion : les tendances connait certes une croissance mais
les plus recentes (1982-1985)

S'il fallait resumer en une formule les
informations contenues dans le
tableau 7, on avancerait que le cours
des annees 1975-1982 s'est plus que
confirme, il s'est aggrave (4) :
— une acceleration du recul de Fem-
ploi ouvrier : non seulement la baisse
des non-qualifies se poursuit mais les
ouvriers qualifies, contrairement a la
phase precedente n echappent plus
au mouvement ;
— les employes n'apportent plus de
contribution significative a la
creation d'emplois et connaissent
meme une legere decrue ; les gains
sont desormais concentres sur les
emplois de conception et d'encadre-
ment non ouvrier ;
— de ce fait, ces quatre annees se
soldent par une destruction nette
d'emplois de 293 000 qui se situe
done loin du gain net de 523 000
pour la derniere periode intercensi-
taire ;
— les hommes continuent d'etre les
« victimes » privilegiees de ces pertes
(concentration de celles-ci sur Fem-
ploi ouvrier a hauteur des trois
quarts) alors que Femploi feminin

tres reduite(+ 92 000 emplois) ;
— le nombre de jeunes de moins de
25 ans inseres dans Femploi connait
une forte diminution (4.000000
emplois) bien superieure aux seules
consequences de la baisse du taux
d'activite de cette classe d'age.

A.
E. VtRDlEK

LACOURREGE
C. GARDES

(1) La notion de sans-diplomes souffre ici
d'une importante limite : elle englobe des indi-
vidus qui ont pu poursuivre leurs etudes au-
dela de la scolarite obligatoire jusqu'au bac
par exemple mais sans 'obtenir ni avoir passe
d'autres examens, comme le BEPC... : pour la
seule annee 1977, 12000 « sans-diplomes »
correspondent a ce cas de figure soit pres de
6 % du flux de non-diplomes.

(2) DUT, BTS, diplomes des professions de la
sante et des professions sociales.

(3) Du DEUG au diplome de grande ecole.

(4) Aucune mise en correspondance directe
entre les chiffres du tableau 7 et ce qui a pre-
cede n'est possible : les nomenclatures de pro-
fessions et de categories sociales qui sous-ten-
dent les uns et les autres repondent en effet a
des principes de construction dissemblables.
(Voir a ce sujet BREF n° 8, mais-juin 1984).
Par contre, les tendances peuvent etre rappro-
chees.

TABLEAU 7
Grands traits de 1'evolution de la population active occupee

de 1982 a 1985 (effectifs et

Categories
socio-professionnelles

Agriculteurs exploitants et ouvriers agricoles

Professions ouvrieres (hors agriculture)
- ouvriers qualifies
- ouvriers non qualifies
- contremaitres

Cadres et professions intellectuelles superieures

Professions intermediaires (hors conlremaitres)
- professions intermediaires de I'enseignement,

de la sante et de la fonction publique
- professions intermediaires adminstralives et

commerciales des entreprises
- techniciens

Employes

Artisans, commercants et chefs d'entreprises

Total

Effectifs
1982

1 829,9

7 227,5
3891,6
2 703,6

632,3

1 813,6

3391.8

1 751.1

928,2
712,5

5 569,9

1 778,2

21 611,9

Effectifs
1985

1 755,3

6 707,9
3611,4
2512,7

583,8

1 939,9

3 672,7

1 869,0

1 011,1
792,6

5 545,2

1 697,9

21 318,9

Source INSEE d'apres enquetes emploi mars 1982 et mars 1985 -
(a) Effectifs en milliers

Indice
1982/1985

95,9

92,8
92,8
92,9
92,3

107

108,3

106,7

108,9
111,2

99,5

95,5

98,6

traitement

gains ou pertes en milliers)

Gains ou
pertes

-74,6

-519,6
- 280,2
- 190,9
-48,5

- 126,3

- 280,9

- 117,9

-82,9
-80,1

-25,8

-80,3

-293

CEREQ

Contribu-

pertes (%)

10,7

74,2
40,0
27,3
6,9

-

_

-

-
-

3,7

11,5

100

Contribu-

gains (%)

-

_
-
-
-

31,0

69,0

29,0

20,4
19,6

-

-

100

% de fenime
en 1982

36,0

18,5
8,9

35,2
5,9

24,3

46,3

64,5

39,8
10,0

74,2

35,1

40,5
(8 760,5)

(a)

% -de femme
en 1985

35,8

18,8
8,2

37,2
6,3

25,5

46,0

63,6

41,3
10,5

75,1

36,1

41,5
(8 852,4)

(a)

% de moins
de 25 ans
en 1982

7,5

17,9
14,6
28,3
2,0

1,8

9,0

9,9

6,8
9,4

19,0

2,4

13,3
(2 863,9)

(a)

% de moins

en 1985

7,3

15,5
11,8
24,2

1,4

1,5

7,5

8,0

6,2
8,1

17,0

2,2

11,6
(2 464,2)

(a)



L'evolution du profil des commerciaux :
changement et tradition, quels compromis ?

II est frequent de caracteriser 1'acti-
vite des « commerciaux » des entre-
prises en s'appuyant sur des criteres
images — nombre de portes poussees
pour ne pas dire forcees, milliers de
kilometres mensuels parcourus... —
qui temoigneraient de la faible
technicite de ces emplois.

Dans le meme temps, sous 1'effet du
durcissement de la concurrence et
des exigences accrues de la clientele,
les organisations commerciales tradi-
tionnelles font 1'objet de profondes
remises en cause. Peut-on, sur le
passe recent, deceler une evolution
des caracteristiques individuelles des
commerciaux qui doit etre referee a
de nouveaux choix organisation-
nels?

Du passe recent, deux tendances
lourdes emergent:

• le dynamisme des emplois relevant
de la fonction commerciale

• 1'importance maintenue de 1'expe-
rience professionnelle.

1) L'evolution de Pemploi: une
demande de commerciaux de plus en
plus qualifies (tableau 1)
Deux resultats sont plus particuliere-
ment remarquables:
• la relative stagnation des effectifs
des categories intermediaires — et
des representants notamment —
alors que cadres et ingenieurs se
developpent tres rapidement au
point que ces derniers sont en 1982
plus nombreux que les seuls repre-
sentants : soit un net mouvement de
technicisation de la fonction com-
merciale ;
• les effectifs de cadres et ingenieurs
commerciaux croissent plus rapide-
ment que la totalite des ingenieurs et
cadres (toutes specialites confon-
dues) et ce dans tous les secteurs
d'activite (a 1'exception du BTP):
cette tendance atteste du poids

« strategique » accru de cette fonc-
tion dans la politique des entreprises.

2) Le diplomc ne remet pas en cause
1'importance de I'anciennete (ta-
bleaux 2 et 3)
La encore, ITC et cadres s'opposent
aux intermediaires.
La croissance des effectifs des pre-
miers s'est certes appuyee sur 1'entree
dans ces professions de jeunes sensi-
blement plus diplomes que par le
passe (on soulignera en particulier
1'explosion des BTS et OUT : 14 %
parmi les moins de 30 ans en 1982
centre 5,1 % sept ans auparavant)
mais il n'y a jamais eu autant d'lTC
et surtout de cadres commerciaux
autodidactes ou peu diplomes qu'en
1982 (comparativement aux recense-
ments anterieurs). Qui plus est, cette
croissance s'est accompagnee d'un
net vieillissement des titulaires de ces
emplois ; les moins de 35 ans parmi
les cadres commerciaux passent de
30 % en 1975 a 24 % en 1982.

TABLEAU 1
Evolution de Femploi de la fonction commerciale referee

a celles des professions d'appartenance

Professions

Ingenieurs technico-commerciaux
Cadres superieurs commerciaux
Professions intermediaires commer-
ciales
dont agents commerciaux, represen-
tants, voyageurs de commerce

Ensemble des commerciaux

Ingenieurs et cadres techniques

Cadres superieurs

Autres cadres administratifs, cadres
moyens

Effectifs

1975

17 180
180 180

347 280

246 440

544640

273 420

622 100

360 340

1982

37980
280 580

358 740

257 840

677 300

394 920

707 660

400 680

Evolution
1982/1975

100 = 1975

221
155

103

104

124

144

114

111

Taux annuel
moyen de
variation

+ 12,0
+ 6,5

+ 0,5

+ 0,6

+ 3,2

+ 5,4

+ 1,9

+ 1,5

Structure en pourcentage

1975

3,1
33,1

63,8

45,2

100

1982

5,6
41,4

53,0

38,1

100

Source INSEE RP 1975 et 1982 - traitement CEREQ



TABLEAU 2

Evolution des effectifs de cadres commerciaux de 1975 a 1982 au travers
du croisement age/diplome 100 = 1975

^^•^^ Diplomes

Age ^^\_^^

16-29 ans
30-35 ans
35-50 ans
50 ans et plus

Ensemble

Sans diplome
et BEPC seul

89
138
141
169

146

CAP
BEP

75
149
165
226

153

Bac et i
assimile

118
134
145
193

151

BTS
DUT (a)

290
469
390
288

361

Autres diplomes de
1'enseignement

superieur

91
163
182
150

152

Ensemble

104
158
160
177

156

Source IN SEE RP 1975 et 1982

(a) y compris les titulaires du DEST et les diplomes des enseignements para-medicaux et sociaux.

TABLEAU 3
Evolution des effectifs des professions intermediaries

commerciales de 1975 a 1982 au travers du critere age/diplome 100 = 1975

— ̂ ^ Diplomes

Age ^^-^^

16-29 ans
30-35 ans
35-50 ans
50 ans et plus

Ensemble

Sans diplome
et BEPC seul

65
101
92
96

90

CAP
BEP

73
129
127
146

112

Bacet
assimile

108
129
131
118

122

BTS
DUT (a)

282
416
275
128

288

Autres diplomes de
1'enseignement

superieur

84
142
104
73

98

Ensemble

84
123
108
102

103

Source INSEE RP 1975 et 1982

(a) Y compris les titulaires du DEST et les diplomes des enseignements para-medicaux et sociaux.

Ainsi, pour satisfaire leurs besoins,
les entreprises ont privilegie des
actifs deja inseres dans le systeme
d'emplois, souvent assez ages, et
done relativement peu diplomes,
soulignant I'importance de 1'expe-
rience dans 1'acquisition de la mai-
trise des competences commerciales,
en negotiation notamment, plus
qu'une insuffisante « production »
de diplomes par le systeme educatif;
— Les professions commerciales
intermediaires se sont renouvelees
selon un tout autre modele : structu-
rellement plus ouvertes aux jeunes
(18% de moins de 30 ans, centre
10 % pour les ITC et les CC) et pou-
vant ainsi plus directement « puiser »
dans les ressources du systeme edu-
catif, ces professions ont vu leurs cri-
teres de recrutement accorder une
place sensiblement plus importante
aux diplomes, particulierement aux
BTS et DUT (10 % parmi les moins
de 30 ans en 1982, contre 2,9 % en
1975) et au bac et diplomes assimiles
(26,2 % par les moins de 30 ans
contre 20,2 % sept ans auparavant).

De ces observations il resulte que
1'effet d'offre educative (c'est-a-dire
un accroissement des flux de diplo-
mes particulierement en BTS et

DUT) ne participera que d'une
maniere seconde et retardee au ren-
forcement et a la technicisation de la
fonction commerciale des entrepri-
ses. En effet les categories les plus
ouvertes aux jeunes et done aux
« produits du systeme educatif» —
les representants et autres profes-
sions intermediaires commerciales —
ne voient leurs effectifs croitre que
faiblement. A 1'inverse, les plus
dynamiques (ITC et CC) accordent
certes une place croissante aux diplo-
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O.S. et manceuvres:
des categories du passe ?

1) Des effectifs en diminution
Alors qu'entre 1962 et 1975 les effec-
tifs d'OS et de manceuvres s'etaient
accrus de 20 %, depuis 1975 une evo-
lution exactement inverse s'est pro-
duite.
C'est en moyenne une reduction de
plus de 110000 OS et manceuvres
par an qui se produit de 1975 a 1982,
rompant ainsi avec la tendance
d'accroissement rapide des annees
precedentes. (tableau 1)
Cette baisse des effectifs est encore
plus accentuee dans la population de
nationalite etrangere dont le rythme
annuel de decroissance est superieur
a 4 % entre 1975 et 1982. Un quart
de la baisse intercensitaire du nom-
bre d'OS et de manceuvres s'explique
d'ailleurs par la seule diminution des
effectifs etrangers; ces derniers ne
representant plus, en 1982, que 15 %
de 1'ensemble des categories ouvrie-
res non qualifiees.

Mais la nationalite n'est pas le seul
facteur de differentiation. En effet,
1'erosion des effectifs d'OS affecte
sensiblement plus les femmes que la
population masculine; on observe
toutefois le mouvement inverse
parmi les manceuvres, si bien qu'au
total hommes et femmes non quali-
fies ont des niveaux de variation a la
baisse voisins.

2) Une elevation du niveau de forma-
tion
L'elevation generate du niveau de
formation de 1'ensemble de la popu-
lation active, sur la periode conside-
ree, touche aussi les categories d'OS
et de manceuvres: si la part des
«sans diplome» est restee stable,
autour de 55 %, les titulaires d'un
CAP ou d'un BEP ont, par centre,
fortement augmente parmi les OS et
manceuvres, passant d'a peine 13 %

TABLEAU 1
Les effectifs d'OS et de manoeuvres occupes

Ouvriers specialises
Manoeuvres
Ensemble OS et manceuvres
Ensemble ouvriers qualifies

Ouvriers specialises etrangers
Manoeuvres etrangers
Ensemble OS el manceuvres etrangers

OS Hommes
Manoeuvres Hommes
Ensemble OS et manoeuvres Hommes

OS Femmes
Manoeuvres Femmes
Ensemble OS et manceuvres Femmes

Effectifs (en milliers)

1975

2848
1465
4313
2319

408
330
738

1 104
920

3024

744
545

1 289

1982

2390
1 141
3531
2860

315
229
544

1 785
665

2450

605
476

1081

Taux annuel
de

variation

- 2,5 %
- 3,5 %
-2,8%
+ 0,2%

- 3,7 %
-5,1 %
-4,3%

- 2,3 %
- 4,5 %
-3,0%

- 2,9 %
- 1,9%
-2,5%

Source : Recensements 1975 et 1982 (INSEE)

en 1975 a 17 % en 1982. Un tiers des
jeunes de moins de 25 ans dispose
desormais au moins d'un CAP,
centre 23% en 1975 (tableau 2).
Dans une moindre mesure, cette
hausse du niveau de formation sem-
ble se verifier pour les autres classes
d'age. Certes, les ouvriers qualifies
connaissent aussi un accroissement
du poids des diplomes, mais le taux
d'accroissement de la part des titu-
laires d'au moins un CAP y est pres
de trois fois inferieur a celui observe
chez les OS. Les structures par
diplome des OS et des OQ, bien
qu'encore eloignees, se sont done
rapprochees de 1975 a 1982,
reduisant, de ce point de vue, la dis-
tance qui separait ces deux popula-
tions ouvrieres.

3) Des variations sectorielles impor-
tantes
La reduction des effectifs d'OS et de
manceuvres qui vient d'etre presentee
ne touche pas pareillement les sec-
teurs economiques. Ainsi les secteurs
les plus fortement utilisateurs de ces
categories socioprofessionnelles —
construction mecanique, construc-
tion electrique et electronique, auto-
mobile, textile-habillement, bois,
BTP — sont aussi ceux qui connais-
sent la baisse la plus marquee des
effectifs d'OS et de manoeuvres sur
toute la periode 1975-1982, baisse
generalement plus rapide que celle de
1'ensemble des effectifs salaries de ces
secteurs. Tel est le cas de 1'automo-
bile avec une reduction de 22,4 %
des effectifs d'OS et de manoeuvres et
de 6 % de 1'ensemble des salaries,
mais aussi du textile avec respective-
ment une baisse de 34,5 % et de
26 %, de la construction electrique
avec 28,6 % et 5 %, ou bien encore
du BTP avec 34% et 13,4%
(tableau 3).
Cependant, certains secteurs sem-
blent contrarier la tendance globale.



TABLEAU 2
La structure par diplome des OS et des manoeuvres en 1975 et en 1982

Diolorncs

Sans diplome declare
CEP - DFEO
BEPC - BE - BEPS
CAP - BEP
BP - BEI - BEC - BEA ou
bac de tech. (F, G ou H)
Bac (sauf F, G ou H) et plus

Total

Source : Recemements 1975 et 1982

1975

OS

50,3
30,0

2,2
15,8

0,9
0,7

100

Manoeuvr

65,9
24,7

1,9
6,7

0,3
0,4

100

(INSEE/

es Ensemble

55,6
28,2

2,1
12,7

0,7
0,6

100

- de 25 ans

42,0
30,1

5,0
21,2

0,9
0,9

100

(en %)

1982

OS

50 2
24,0

3,4
20

;2

100

Manoeuvres

64,6
20,4

2,9
10,7

0,5
0,8

100

Ensemble

54,8
22,8

3,2
17,1

1,0
1,1

100

- de 25 ans

46,1
12,2
7,8

30,7

1,5
1,7

100

TABLEAU 3
Evolution des effectifs d'OS et manoeuvres dans quelques secteurs

Scctcurs
(NAP 40)

Ensemble des secteurs
dont :
Viande et
Minerals

lait
et metaux non ferreux

Parachimie, pharmacie
Construction mecanique
Construction electrique, electro-
nique
Auto materiel transport
Textile, habillement
Bois, ameublement
BTP
Commerce gros alimentaire
Commerce gros non alimentaire
Hotels, cafes, restaurants
Telecommunication, postes
Services marchands aux entre-
prises
Services marchands aux paiticu-
liers

Source : Recensements 1975 et 1982

Ainsi les industries de la viande et du
lait voient leurs effectifs d'OS et de
manoeuvres augmenter de 7,2 % sur
la periode, de meme pour le secteur
du commerce de gros et pour d'au-
tres secteurs des services (hotel-cafes-
restaurants, services marchands ren-
dus au entreprises...) ; ces derniers
etant, en outre, les seuls createurs
nets d'emplois toutes categories
confondues. D'autres secteurs, enfin,
dont les effectifs totaux s'accroissent
pourtant, enregistrent une baisse du
niveau de ces categories d 'OS et
manoeuvres, c'est le cas, notamment,
de la « parachimie-pharmacie », des
« metaux non ferreux » et des
« postes et telecommunications ».
Mais dans tous les secteurs d'activite,
quelle que soit 1'evolution de 1'en-
semble des effectifs, une deformation
des structures d'emploi est observee,
defavorable aux categories d'ou-
vriers sans qualification.

Effectifs

1975

4313460

81 800
27 120
51 640

176700

219080
237 040
341 960
185340
588 560
96040
98220
55760
17120

60640

161 700

(INSEE)

1982

3 530 040

87700
24020
45640

117920

156520
183 980
223 960
152300
389 320
99 160

105860
59040
14960

81 620

190380

TY H'^vr^int
1975/1982""

-is,;
+ 7,
-11

1%

2 %
%

- 11,6 %
- 33,: %

- 28,6 %
- 22,4 %
- 34,.' %
- 27,8 %
-34
+ 3
+ 7,
+ 5,

%
%

8 %
9 %

- 12,6%

+ 34,

+ 17,

6 %

7 %

Tx devolution
H^C fffwHfs

salaries
1975/1982

+ 3,5 %

+ 16 %
+ 15,4%
+ 11 %
- 14,8 %

- 5 %
- 6 %
- 26 %
- 0,05 %
-13,4%
+ 10,4%
+ 17,4%
+ 16 %
+ 16,8 %

+ 37,3 %

+ 37,4 %

>

^

Et meme si, contrairement aux sec- (/ U» flf Ifjflt U>jJ* ,
teurs industriels, le tertiaire continue
de creer des emplois d'OS et de
manoeuvres, on ne sail pas pour 1'ins-
tant quels rapports etablir entre ces
creations et 1'evolution des categories
d'employes, en particulier d'em-
ployes non qualifies de ces secteurs
tertiaires.
S'agit-il d'un probleme de classifica-
tion ? Ou bien d'une consequence des
phenomenes d'exteriorisation et de
developpement du
maire ?

travail interi-

D'apres /'article de J.-L. Dayan, J.-F, Lochet
et G. Podevin : « Les categories ouvrieres sans
qualification : diversite et transformations » in
Formation Emploi n° 11, juillet-septembre
1985 (repris dans Problemes economiques
n° 1946, 3 oct. 19851.
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L'EXISTENCE STATISTIQUE
DES EMPLOYES NON QUALIFIES

Bien que proche sur de nombreux
points des categories d'ouvriers sans
qualification decrites precedemment,
les employes non qualifies semblent
d'une definition moins aisee, tant est
flou leur contour et diverses leurs
fonctions et leurs places dans les rap-
ports de production.
En effet, 1'ensemble generique des
employes se derobe lui-meme a une
description precise, tel le tertiaire
dont il est la figure typique; «ter-
tiaire insaisissable» percu le plus
souvent en opposition aux activites
proprement industrielles et caracte-

» rise par un eloignement du proces de
^travail direct. En outre la distinction
employes qualifies/employes non
qualifies est absente de la plupart des
nomenclatures de profession ce qui
ajoute encore a la difficulte d'isoler
avec precision un champ profession-
nel qui, en definitive, se revele etre
sans grande homogeneite et done
sans veritable epaisseur sociale.
La construction d'un champ suscep-
tible de regrouper des categories
d'employes non qualifies se heurte a
ce manque d'homogeneite et d'iden-
tite, et aux conventions necessaire-
ment simplificatrices dans la defini-
tion des emplois tertiaires tels qu'ils
figurent dans les nomenclatures. Les
categories constitutives du champ
retenu sont au nombre de huit (cf.
tableau 2) (1). Ont ete exclues les
categories de «pompiste, vendeur,
camelot et autres metiers salaries du
commerce » et d'« agent de police
prive et assimiles, autre personnel de
la police, des pompiers, des
douanes » pour lesquelles une pro-
portion majoritaire de salaries (2/3)
concernerait des emplois qualifies. A

1'inverse, la categoric des « garcons
de cafe, serveurs de restaurant » a ete
prise en compte en totalite, un tiers
de cette categorie seulement etant, en
1975, considere comme pouvant rele-
ver d'emplois qualifies. Enfin, des
categories voisines telles que les
« aides maternelles » ou les « aides
infirmiers », dont les caracteristiques
devolution (cf. article supra, A. La-
courrege, E. Verdier) semblent leur
donner desormais une proximite
manifeste avec le profil des catego-
ries reputees sans qualification, n'ont
pas ete retenues au stade actuel du
travail.

Des effectifs en progression
(tableau 1)

Sur les sept annees de crise qui sepa-
rent les deux derniers recensements,

les effectifs d'employes non qualifies
(E.N.Q.) se sont accrus de 12 %, pas-
sant de 2 192 000 a 2 459 000, se dis-
tinguant ainsi fortement de 1'evolu-
tion des categories ouvrieres sans
qualification.
La decomposition par metiers fait
apparaitre des evolutions differen-
ciees (cf. tableau 2): a la forte pro-
gression des personnels de services et
des emplois mal designes s'oppose
une baisse sensible du nombre de
femmes de menage et d'employes de
maison.

Non qualifies et pourtant mieux for-
mes (tableau 3)

Suivant un mouvement general d'ele-
vation des niveaux de formation, les
employes non qualifies paraissent de

TABLEAU 1

Les effectifs occupes d'employes non qualifies

Employes non qualifies
Employes qualifies
Ensemble des actifs occupes

Proportion en pourcentage de :
- Femmes
- Etrangers
- Moins de 35 ans

Effectifs (en milliers)

1975

2 192
3832

20939

66%
11 %
41 %

1982

2459
4380

21 462

65%
12%
42%

Taux de variation
des effectifs
1975/1982

+ 12,2%
+ 14,3 %
+ 2,5%

+ 10,5 %
+ 22,6 %
+ 15,6%

Source INSEE RP 1975 et 1982 - trailement CEREQ
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mieux en mieux formes puisque \e
poids relatif des titulaires d'un
niveau minimum de CAP (niveau V)
est passe de 20 % a 26,6 %, soit en
termes d'effectifs une augmentation
de pres de 50 %. Deux categories
sont notamment representatives de
ce phenomene: les employes de
bureau non qualifies, dont pres de
17 % auraient en 1982 un niveau
superieur ou egal au niveau IV gene-
ral ou technique, et les emplois mal
designes (2) pour lesquels cette pro-
portion serait de 14 %.

Tertiarisation des tertiaires
(tableau 4)

La repartition sectorielle des em-

ployes non qualifies revele leur forte
concentration dans le tertiaire,
concentration qui se renforce encore
entre 1975 et 1982 avec, pour cette
derniere annee, 84,2 % d'E.N.Q.
occupes dans ce secteur. La desagre-
gation en secteurs d'acitivite de la
NAP 40 laisse neanmoins entrevoir
quelques rares secteurs industriels
qui continuent d'embaucher cette
categorie de main d'ceuvre, mais a
partir de niveaux d'effectifs modes-
tes: il s'agit principalement du BTP
(24,4 %) et de Pelectricite, gaz, eau
(+20,4%). Sinon, les principaux
lieux de recrutement se situent bien
dans les services : services marchands
aux particuliers (+ 52,5 %), services
marchands aux entreprises

TABLEAU 2

Les categories d'employes non qualifies

(+ 84,3 %), et dans une moindre
mesure les services non marchands.
II faut egalement souligner la part
croissante des effectifs d'employes
non qualifies dans le secteur de 1'Etat
et des collectivites locales oii est
desormais occupe pres d'un E.N.Q.
sur trois.

Notons que les secteurs qui ont
embauche le plus d'E.N.Q. sont aussi
ceux qui avaient augmente leurs
effectifs d'OS et de manoeuvres entre
1975 et 1982. En particulier, c'est le
cas du -secteur des services mar-
chands rendus aux entreprises. La
question de ['interpretation de ce
phenomene est alors posee : s'agit-il
d'une exteriorisation du tertiaire

Employes de bureau non qualifies
Standardistes, telegraphistes
Garcons, serveurs de restaurant
Personnels de service
Livreurs, garcons de course
Concierges, gardiens
Femmes de menages et employes de maison
Emplois mal designes et employes sans autrc
indication

Effectifs 1975
(en milliers)

649,9
46,2

121,9
488,4

22,0
190,7
378,1

294,9

Effectifs 1982
(en milliers)

657,6
48,2

143,0
592.4

21,4
196,0
329,5

470.9

Source : INSEE RP 1975 et 1982
TABLEAU 3

Structures des formations des employes nons qualifies en 1975 et 1982

Niveau VI
Niveau V et plus

Dont :
- Niveau B.P. et bac technique
- Niveau egal ou superieur au bac general

1975

80,0
20,0

2,1
4,2

1982

73,4
26,6

2,7
6,4

Source : INSEE RP 1975 et 1982
TABLEAU 4

Evolutions des effectifs d'employes non qualifies dans les principaux
secteurs (NAP 40)

Secteurs

Electricite, gaz, eau
Textile, habillement
B.T.P.
Commerce de gros non alimentaire
Commerce de detail alimentaire
Hotels, cafes, restaurants
Telecommunications, postes
Services marchands aux entreprises
Services marchans aux particuliers
Services non marchands

Ensemble de 1'industrie
(proportion du total)

Ensemble du tertiaire
(proportion du total)

Secteur prive
(proportion du total)

Salaries de 1'etat et des collectivites
locales
(proportion du total)

Effectifs

1975

29080
27700
30040
46700
23380

204 760
99220
88 540

174220
1 016240

361 300
(16,5%)

1 821 960
(83 %)

1 366 340
(62 %)

594 220
(27.1 %)

1982

35020
23460
37380
55480
32700

229 580
85480

163 140
265 740

1 043 460

365 690
(14,9%)

2070710
(84,2 %)

1 373 820
(56 %)

767 208
(31,2%)

Taux
devolution
1975/1982

+ 20,4 %
- 15,4%
+ 24,4 %
+ 18,8 %
+ 39,9 %
+ 12,1 %
- 13,9%
+ 84,3 %
+ 52,5 %
+ 2,7 %

+ 1,2%

+ 13,7%

+ 0,5 %

+ 29,1 %

Source : INSEE RP 1975 et 1982



interne venant enrichir la division
sociale du travail et qui renverrait a
ce qu'on appelle abusivement la
desindustrialisation, ou bien s'agit-il
d'une simple extension de la division
technique du travail sous forme de
creation d'etablissements autonomes
specialises dans des fonctions ter-
tiaires et qui seraient, par definition,
reperes ici dans les secteurs des servi-
ces puisqu'au sens du recensement
les secteurs sont des secteurs d'eta-
blissements ?

G. PODEVIN

(1) La nomenclature de reference a ete
ici la nomenclature des emplois, et plus
particulierement une agregation du code
PJ ou apparait explicitement une catego-
rie d'employes non qualifies. Une table
de correspondance entre cette nomencla-
ture et le code des metiers PR du recense-

. ment de 1975 a ete ensuite utilisee.

(2) Categorie des emplois mal designes
et d'employes sans autre indication (PR
9901) pour laquelle la progression des
effectifs a ete la plus forte (+ 59,7 %),
presente au travers des croisements ope-
res (diplomes, ages, secteurs, c.s...) les
caracteristiques des employes non quali-
fies. Majoritairement salaries de ['admi-
nistration ou du secteur public, la pro-
gression la plus forte des effectifs de cette
categorie a concerne cependant le secteur
prive (+ 80,6 % d'accroissement, contre
0,6 % dans le public). Cette categorie
fourre-tout semble se composer essen-
tiellement d'agents des transports, des
collectivites locales, des PTT...

LE CEREQ EN A PARLE

F. Audier. - « L 'emploi tertiaire de I'industrie
quels changements ? » in Formation Emploi n° 9
janvier-mars 1985.

F. Bruand. - « Les jeunes debutantes dans le.
emplois de secretariat » in Formation Emploi n° 9
Janvier-mars 1985.

N. Mandon et J. Rannou. - « L'informatique inte
gree : les changements dans le travail des employes
dans une enlreprise de grosse mecanique » in For.
mation Emploi n° 5, janvier-mars 1984.

LE CEREQ EN PARLERA

F. Bruand. - « Emplois de bureau et insertion pro-
fessionnelle ». A paraitre dans la Collection des
Etudes.

Podevin. - « Les employes non qualifies : une
categoric introuvable '! » A paraitre.

ON EN PARLE AILLEURS

FDT. - « Le tertiaire eclate ». Paris, le Seuil,
1980.

C. Baudelot. R. Establet et J. Toiser. - « Qui Ira-
'aille pour qui?». Paris, Maspero, 1979.

t L 'emploi dans le secteur tertiaire. » Rapport du
Conseil economique et social. Journal officiel du
5mai 1978.

LE CEREQ PUBLIE

Formation Emploi n" 13,
janvier-mars 1986.

« Les dessinateurs : une profession en
declin ? » Par E. Serfaty. Apres une lon-
gue croissance, le nombre des dessina-
teurs diminue: les embauches n'ont
pourtant pas disparu, mais elles concer-
nent des titulaires de diplomes plus ele-
ves qu'auparavant.

« Les projets scolaires : contribution a
une theorie de 1'acteur dans le systeme
educatif. » Par P. Beret. Les conditions
de determination du projet scolaire des
families.

« Le rapprochement des systemes locaux
de formation et d'emploi. » Par G. Our-
liac. L'elaboration d'indicateurs simples
de la relation formation-emploi dans une
region au service du decideur regional en
matiere d'enseignement technique court.

« La question de la culture technique a
1'ecole. » Par L. Tanguy. Le debat sur la
necessite d'une diffusion de la culture
technique dans I'enseignement general.

Dossier: Les etudiants et leur premier
emploi au Royaume-Uni.

« L'information sur 1'insertion profes-
sionnelle des etudiants : quelques points
de repere. » Par F. Pettier. Les institu-
tions d'enseignement superieur britanni-
ques et le dispositif d'observatioh de 1'in-
sertion professionnelle des etudiants.

« L'enquete annuelle d'insertion profes-
sionnelle. » Par B. Steptoe. Les caracte-
ristiques de 1'enquete d'insertion profes-
sionnelle et les grandes evolutions de
1'insertion depuis vingt ans.

« Le passage des etudes superieures au
marche du travail. » Par R. Pearson. La
comptabilite et I'informatique sont des
zones privilegiees d'insertion des etu-
diants, mais la faible orientation vers les
etudes scientifiques et techniques ren-
dent difficile le recrutement d'ingenieurs.

« Reflexions a partir du cas anglais. »
Par J. Vincens.

Collection des Etudes n° 20. Decembre
1985

«L'industrie francaise des machines-
outils a metaux - L'emploi et les qualifica-
tions au cffiur des restructurations»
B. Hillau, G. Podevin.

Etude conduite selon trois demarches
complementaires:

— une approche sectorielle qui s'inte-
resse aux principales evolutions de 1'en-
semble des entreprises regroupees, de
par leur activite principale, dans le sec-
teur de la machine-outil a metaux ;

— une seconde approche fondee sur les
donnees individuelles d'entreprise per-
met une analyse taxinomique conduisant
a definir des sous-ensembles typiques et
homogenes, procure une vision beau-
coup plus riche et differenciee du sec-
teur ;

— la troisieme approche, enfin, reposant
sur des observations approfondies en

entreprises, vise tout a la fois a prolonger
et a reinterroger les deux premieres.
Menees dans une douzaine d'entreprises,
ces observations abordent non seule-
ment les problemes de formation et
d'emploi, mais aussi les contraintes qui
les determinent ou qui en decoulent. Elle
tente, d'autre part, de situer les entrepri-
ses et les etablissements enquetes dans
leur environnement immediat afin de
preciser le type de rapports qu'ils entre-
tiennent avec le marche local du travail
et avec les appareils de formation.

Ce document est edite par le CEREQ et
communique sur demande.

Collection des Etudes n° 21. Fevrier 1986

« L'insertion professionnelle des etudiants
en droit et en sciences sociales (compa-
raison 1978-1982) ». A. Chariot.

Les resultats qui sont presentes dans ce
document concernent la situation des
etudiants sortis en 1980 des etudes uni-
versitaires de droit-sciences economi-
ques, et interroges en mars 1982.

Cette deuxieme enquete d'insertion
aupres des etudiants en droit-sciences
economiques s'inscrit dans une periode
qui est marquee par une relative stabilite
des effectifs etudiants dans ces discipli-
nes a I'exception de 1'administration eco-
nomique et sociale qui enregistre une
croissance particulierement rapide entre
1977 et 1980. Mais, dans le meme temps,
le fonctionnement du premier cycle, s'il
est demeure tres stable en droit et en
sciences economiques, semble etre
devenu particulierement selectif en
administration economique et sociale.

Du coup, les flux de passage en
deuxieme cycle enregistrent une faible
hausse d'effectifs et, autre consequence a
la sortie du deuxieme cycle, I'offre de
diplomes a connu une tres faible hausse
sur cette meme periode.

Face a un marche du travail tres
deprime, cette evolution peut expliquer
— au moins partiellement — la relative
stabilite des situations professionnelles
observees a la sortie des etudes de
deuxieme cycle dans les disciplines juri-
diques et economiques.

Certes, certaines specialites, et plus fre-
quemment dans le cas des femmes que
des hommes, peuvent connaitre des diffi-
cultes d'acces a 1'emploi, mais globale-
ment les diplomes du deuxieme cycle
semblent avoir preserve leur situation
professionnelle sur la periode et etre
dans une situation que Ton peut qualifier
de favorable face a d'autres formations
plus fortement touchees aujourd'hui par
le chomage.

Ce document est edite par le CEREQ et
communique sur demande.

Collection des Etudes n° 22. Avril 1986

«Dossier Formation et Emploi - Les
emplois du commerce et de la vente »

L'interet porte actuellement au secteur
du commerce, de la vente et de la distri-
bution — et notamment a la vente de



produits industriels—, se justifie a la
ibis par son importance dans et pour
I'economie, par ses faiblesses manifestes,
en meme temps que par les evolutions
qui s'y dessinent.

Le dossier s'ordonne autour de deux
series de questions :
— a travers les statistiques concernanl la
population active et les debutants, la
relation particulierement faible que Ton
observe entre formations et emplois dans
ce champ professionnel fait-elle place a
une relation plus etroite sur certains
segments ?
— comment expliquer cette evolution a
1'aide d'elements qualitatifs sur les logi-
ques d'entreprises et les profils de ven-
deurs reperes a travers des enquetes ou
des etudes ? On s'interessera surtout a la
fonction commerciale des entreprises de
biens de production dans la mesure oil
les evolutions semblent particulierement
cruciales sur ce segment d'activites.

Ce document est edite par le CEREQ et
communique sur demande.

Document de travail n° 12. Janvier 1986

« Ressources humaines et competitivite de
I'economie italienne ». O. Bertrand.

Apres les Etats-Unis et le Japon, le
groupe tripartite constitue par le
CEREQ s'est rendu en Italie pour etu-
dier le role des facteurs humains dans les
transformations technologiques, socio-
economiques et structurelles en cours.
Pourquoi 1'Italie? Pour chercher a
mieux comprendre les contrastes qui
caracterisent ce pays et notamment pour
se situer par rapport a deux interpreta-
tions-contradictoires de la realite ita-
lienne :

— suivant Tune, la competitivite de son
Industrie serait surtout fondee sur le fai-
ble prix de revient des produits de 1'in-
dustrie traditionnelle (le cout de la main-
d'ceuvre etant notamment limite par le
travail au noir). Elle ne serait done que
provisoire et se heurterait de plus en plus
aux pays en voie de developpement, qui
se situent dans la meme logique ;
— suivant Pautre, le contexte social et
institutionnel propre a ITtalie faciliterait
une combinaison de creativite, de flexibi-
lite et de modernisation technologique
conduisant a un renouvellement des
conditions de la concurrence et prepa-
rant 1'entree dans 1'ere post-industrielle.

Ce document examine successivement
les strategies des entreprises, les liens

entre technologic et travail, la formation
et les relations sociales.

Ce document est edite par le CEREQ et
communique sur demande.

Document de travail n" 13. Janvier 86

« Les emplois de I'informatique - Contri-
bution au dossier professionnel sur I'infor-
matique » P. Simula.

Souvent masques par 1'explosion des
performances technologiques, qui occu-
pent le devant de la scene, et par leur
incidence quantitative et qualitative sur
1'evolution des autres secteurs d'activite,
les emplois de I'informatique appartien-
nent a un espace professionnel mal deli-
mite, aux frontieres a la fois instables et
permeables et encore agite, en ce milieu
des annees 80, plus de vingt ans apres
1'apparition du mot « informatique »,
par des mouvements et des transforma-
tions permanentes.

C'est dire que toute approche a caractere
typologique ne peut se demarquer d'une
reflexion sur les mecanismes devolution
et de transformation qualitatives des
emplois. Coupe instantanee, necessaire-
ment datee et figee, la typologie des
emplois de I'informatique doit, pour etre
pertinente, s'inscrire dans le prolonge-
ment des tendances profondes qui tra-
versent la profession et dont les manifes-
tations les plus apparentes semblent
affecter 1'organisation du travail d'appli-
cation et d'exploitation. En pratique,
derriere ces signes exterieurs que traduit
notamment 1'apparition des premiers
demandeurs d'emploi du secteur, c'est
tout 1'univers informatique traditionnel
qui est mis en cause, avec la recherche
d'une nouvelle structuration globale des
activites. Si celle-ci est a 1'origine de
modeles organisationnels souvent
contradictoires dans leur forme, tous
tendent a bousculer la portee et le sens
des relations entre informaticiens et utili-
sateurs et a modifier la place, le role et la
fonction des informaticiens eux-memes
dans leur propre service.

Ce document est edite par le CEREQ et
communique sur demande.

Document de travail n° 14. Fevrier 1986

«Insertion professionnelle des jeunes.
mobilite, politique de I'emploi ». F. Amat,
J.-P. Gehin, J.-F. Germe.

Les deux textes rassembles dans ce docu-
ment de travail ont etc realises en
reponse a une demande de la Delegation

a 1'Emploi sur 1'evolution des relations
entre la formation et I'emploi.
Ces textes ont ete presentes auxjournees
d'etudes organisees par la Delegation a
1'Emploi, sur les structures du marche du
travail et les politiques de I'emploi des 3-
4 octobre 1985. Us seront ulterieurement
publics dans les actes des journees.
Le premier texte s'attache a montrer
1'evolution du role des secteurs d'activite
et des professions dans I'insertion pro-
fessionnelle des jeunes sortant du sys-
teme educatif.

Le second met en relation les caracteris-
tiques essentielles de ('insertion profes-
sionnelle, les modalites de fonctionne-
ment de 1'appareil educatif et les
politiques de gestion de la main-d'ceuvre
avec pour souci de synthetiser les tra-
vaux recents.

Ce document est edite par le CEREQ et
communique sur demande.

Document de travail n° 15. Octobre 1985

« Formation continue et P.M.E.: contri-
bution au G.S.I. n° 4, gestion des ressour-
ces humaines et formation » J.-P. Gehin,
J.-F. Germe.

Presentation des premiers resultats d'une
etude visant a apprehender la formation
continue dans les petites et moyennes
entreprises et a identifier les obstacles au
developpement de celle-ci en fonction de
trois objectifs centraux :
1) Apprehender les pratiques de forma-
tion de I'entreprise dans le cadre de
I'obligation legale tant du point de vue
du type de depenses effectuees, de la
nature des formations realisees que des
relations qu'elle etablit dans ce cadre
avec les institutions de formation ;
2) Caracteriser cet usage de la forma-
tion continue en liaison avec les autres
pratiques de formation de I'entreprise et
ses besoins en main-d'ceuvre qualifiee ;

3) Interpreter les pratiques de formation
de I'entreprise a la lumiere de ses caracte-
ristiques generates et notamment de son
environnement institutionnel.

Ce document est edite par le CEREQ et
communique sur demande.

« Statistique de la formation profession-
nelle continue financee par les entreprises
(Traitement des declarations d'em-
ployeurs n° 2483) - Annees 1983-1984 ».
P. Jansolin, K. Chaussepied.

Pour la treizieme annee, a la demande et
avec un financement des instances de la
Formation Professionnelle, le Centre
d'etudes et de recherches sur les qualifi-
cations a precede a 1'exploitation des
declarations des employeurs soumis a
I'obligation de participation au finance-
ment de la formation professionnelle
continue.

Les resultats se caracterisent, comme
chaque annee, par des evolutions extre-
mement faibles des principaux indica-
teurs synthetiques, a la hausse en ce qui
concerne le pourcentage des depenses de
formation rapportees a la masse salariale
et le pourcentage de stagiaires par rap-
port au nombre de salaries des entrepri-
ses, et a la baisse pour la duree des for-
mations.

Mais au-dela de ces moyennes, 1'interet
de 1'exploitation effectuee est de mesurer
des comportements differencies selon la
taille de I'entreprise, selon le secteur
d'activite economique, selon les catego-
ries professionnelles concernees. L'exa-
men des disparites demeure une source
de reflexion extremement riche pour les
pouvoirs publics et les partenaires
sociaux dans un domaine oil la concerta-
tion est de tradition.
Ce volume est edite et mis en vente a la
Documentation francaise (29-31, quai
Voltaire Paris cedex 07) au prix de 78 F.

LESEQUIPESASSOCIEESAUSSI:
Jean-Louis Hermen - L'insertion profes-
sionnelle des D.U.T. de Midi-Pyrenees -
Toulouse, C.E.J.E.E., 1986 - 195 p.

Ce document est une synthese de trois
enquetes successives realisees aupres des
etudiants titulaires d'un D.U.T., pres de
4 ans apres 1'obtention de ce diplome. II
permet de preciser pour chaque departe-
ment I.U.T. les modalites d'entree dans
la vie active, ainsi que 1'acquisition d'au-
tres qualifications. Les resultats presen-

tes sous forme monographique mettent
particulierement en evidence des dispari-
tes dans les processus d'insertion,
notamment entre departements tertiaires
et departements industriels.

Cette etude est disponible au Centre
d'Etudes Juridiques et Economiques de
1'Emploi - Service Documentation, Uni-
versite des Sciences Sociales de Tou-
louse, place Anatole-France, 31042 Tou-
louse Cedex - (Tel. : 61-21-17-15).

frequence. BR€f
AVIS DE RECHERCHE

La Mission Recherche Experimentation
lance, avec le concours du Programme
d'incitation a la recherche « Technolo-
gie-Travail-Emploi-Modes de vie », un
appel d'offres sur le theme « Sante Men-
tale et Travail ». Ce projet s'inscrit dans
la continuite de diverses actions incitati-
ves, concernant la connaissance des pra-
tiques sociales en rapport avec la sante
mentale ainsi que I'etiologie sociale des
maladies ; il prend en compte egalement
les developpements recents dans le
domaine de la psychopathologie du tra-
vail.

Date limite du depot des dossiers:
I 2 j u i n 1986. Pour tout renseignement,
s'adresser a la Mission Recherche Expe-
rimentation, 9, rue Georges-Pitard -
75015 PARIS.

LES CHEMINS
DE LA LECTURE

La collection des Guides «Actions
Jeunes » de la Delegation a la Formation
Professionnelle, qui dans une premiere
phase etait centree sur le dispositif
16/18 ans, evolue maintenant vers la pre-
sentation d'actions de formation quali-
fiante, realisees dans un environnement
de production et destinees a des jeunes
de bas niveaux scolaires. Parmi les litres
de cette collection, signalons :
— Passeport pour le polyester,
— Assistant technique en electronique,
— Agent technique du spectacle.
Renseignements : ADEP Editions, Mont
d'Est, le Central 430 - BP 101 - 93194
NOISY-LE-GRAND CEDEX.

Le service d'etudes du Secretariat Gene-
ral pour les Affaires Regionales
(S.G.A.R.) de la region Rhone-Alpes
vient de publier deux documents :

— Rhone-Alpes, dossier regional: les
grands enjeux economiques;

— Automatisation-emploi-qualifica-
tion : observation sur le secteur electrique
et electronique en Rhone-Alpes.
Renseignements: service d'etudes du
SOAR - 34, rue Casimir-Perier -
B.P. 2001 - 69228 LYON CEDEX 02.

Consommation et mode de vie presente
regulierement les resultats des travaux
du Centre de recherche pour 1'etude et
I'observation des conditions de vie
(CREDOC) dans divers domaines : les
politiques sociales et leur evaluation, les
liens entre consommation, production et
marche, 1'evolution des modes de vie et
leurs consequences sur les appareils de
production et de distribution ainsi que
les enquetes « Conditions de vie et aspi-
rations des Francais ».
Renseignements: CREDOC - 142, rue
du Chevaleret - 75013 PARIS.

«Profession, travailleur au noir». -
G. Delorme. - Edition Quest-France,
1986. Enquete sur une economic souter-
raine bien connue de chacun mais peu
etudiee dans quelques hauts-lieux de
I'emploi clandestin tels le « Sentier » ou
le 13earrondissement.

« Qu'avons-nous fait de leur jeunesse ?...
et qu'en font-ils ? ». - J. Sur. - Editions
Laffont, 1986. - L'auteur denonce le fait
que les jeunes nous interessent moins
pour ce qu'ils sent que pour 1'image
qu'ils renvoient de nous-memes.

«Le guide du premier emploi.» -
J. Gall. - Editions Marabout, 1986. -
Travailler avec ou sans diplome, les sta-
ges, 1'interim, les jobs.

« Les enfants de la crise ». - P. Braun. -
Editions Instant, 1986. - Analyse de I'at-
titude des jeunes desabuses et tentative
de conseils pour leur redonner
confiance.

«On vous ecrira: journal d'un chd-
meur ». - R. Couderc. - Editions Mame,
1986. - Temoignage de la condition de
chomeur vecue apres le depot de bilan
d'une petite entreprise.

« Pourquoi tout va mal au travail: nouvel-
les revelations sur ('incompetence ». - L.-
J. Peter. - Editions Dunod, 1986. - De
nouvelles revelations sur le principe de
Peter. De nombreux exemples d'applica-
tion de ce principe.
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