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INTRODUCTION

La fondation Nationale pour 1' enseignement de la gestion des 
entreprises a fait réa lis e r  par Bossard Management (OBM) une enquête sur 
les besoins de form ation aux méthodes modernes de gestion des en treprises . 
Les dépouiUements par OBM ont donné lieu  à la publication de cinq rapports en 
i970 dont un rapport de synthèse. Cette p rem ière  exploitation avait perm is de 
tra ite r Î300 questionnaires répartis  dans 52 ^entreprises en général grandes 
(plus de 500 sa la r iés ) et dont le  niveau de gestion est supérieur à la moyenne.

Ce rapport correspond à une exploitation com plém entaire 
portant sur tro is  ensembles d 'in form ations. Les deux p rem iers  (partie  1 et2 ) 

portent sur l'en sem b le  des questionnaires a lors que la  tro is ièm e  (partie  3) 
porte sur le  seul secteur pharm acie.

Partie ! : On a systématiquement recherché à analyser la form ation 
sco la ire  d 'une part et p ost-sco la ire  d 'au tre  part en fonction des autres 
variables des enquêtés (niveau h iérarchique, fonction dans l 'en tre p r is e , 
s a la ire ). On a également fait re sso r t ir  les  rapports)©ntre les  deux types de 
form ations.

Partie 2 : A lo rs  que les publications OBM ne d issocia ient pas les 
souhaits de form ation "pour so i" et "pour vos coH aborateu rs", nous avons 
recherché si les souhaits de form ation "pour so i" (seu lem ent) varient en 
fonction de l 'â g e ,  du niveau h iérarchique, du sa la ire , de la form ation, du 
secteur et de la ta ille  de l 'e n trep r is e .

Partie 3 : Nous avons étudié le  p ro fil des cadres de la pharm acie à 
partir des !24 questionnaires disponibles.

Toute cette recherche d 'in form ations est évidemment condi
tionnée par le  degré de finesse de l'in fo rm ation  qui a été codée sur les 
cartes lors de la p rem ière  exploitation. A insi la non-codification sur cartes 
des diplômes nous a contraint à étab lir nos tableaux à l 'a id e  d 'une partition 
à deux classes seulement pour la form ation in itia le (secondaire et supérieur) 
et à tro is  classes pour la form ation post sco la ire  (expérien ce , form ation 
spécia lisée pour la gestion, non répon se ). De toutes façons, des lim ites
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statistiques auraient v ite  empêchées d 'é ta b iir  une m atrice form ation reçue, 
em ploi occupé de grandes dimensions. C 'e s t -à -d ir e  que !es résultats que 
nous présentons ne sauraient fa ire  apparaître beaucoup pius qu'une con fir
mation de relations que le  sens admet.

C 'e s t  ainsi que Non peut fa ire  apparaître qu'un taux de form a
tion supérieure é ievé  va de pa ir avec ies couches éievées de sa ia ire . Mais 
pourtant !e  taux de form ation supérieure des pius bas sa ia ires est égaiement 
assez é ievé . H faut v o ir  P  effet d 'un nombre é levé  de cadres débutants qui 
ont un bas sa ia ire  m algré un taux é levé  de dipiôm é qui résulte de la sco la ri
sation supérieure m assive des années récen tes. Les d ifférents serv ices  de 
i '  en treprise n 'ont pas ia même densité d 'u n ivers ita ires . La form ation post
sco la ire  est assez également d iffusée selon des io is  peu discernables.

Les souhaits de form ation sont particu flèrem ent variabl.es par 
rapport au secteur et à la ta ifle  des en treprises . L 'in fluence de la formation 
déjà acquise nous est apparue faib le mais ceia ne saurait exclure une influence 
rée fle  qui s ' exerce  selon des modalités com plexes que 1 ' enquête ne permettait 
pas de déce ler.

L 'indu strie  de la pharm acie est dotée de cadres plus jeunes et 
mieux payés, plus form és au stade sco la ire  mais pas plus au stade post
s co la ire . Mais cette physionnomie d 'ensem bie n 'ex d u t pas les iacunes en 
un iversita ires que présenteraient certains serv ices  (adm inisration et 
personneis ). Il reste que l 'o n  doit a ccu e iflir  avec prudence des résuflats 
établis avec une base statistique très modeste.
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Tabieau des facteurs utüisés dans !es croisem ents

Intitulé et 
in itiales

N ° ques
tionnaire

codes des réponses (A bréva tions)

Formation sco la ire  
et universitaire 

FSU

7 - faculté ou grande éco ie
- études secondaires ou techniques

SUPERIEUR
Autres

Formation post
sco la ire 
FPS

9 -  form ation par établissem ent 
spécia lisé

-  expérience
- non-réponse

FPS oui 

| FPS non

Niveau hiérarchique
NH

6 - d irection  générale
-  cadre supérieur
-  cadres (sans distinguer -  3 ans)

DG
e s
C

Salaire
S

ÎO -  inf. 2000F, 3000F, 5000F, 7000F 
sup. 7000F.

Activ ité
A

(ou fonction)

n -D ire c t io n  générale (PDG ; D G A , S .(
-  D irection  de d iv is ion , départem ent, 

branche (avec resp. g lobale)
-  administration
-  pers onnel
-  com m ercia l
-  recherche, développem ent, qualité
-  production

à.).

Objet de la firm e 
(Secteur)

(0 )

î 8 secteurs : assurances banques ; but 
distribution ; construction électron iq i 
alim entaire ; machines outüs ; labor 
hors-secteu r.

'eaux d 1 études ; 
le ; industrie
ito ire  pharmacie

Taüle (T ) 
de I ' entreprise

2 inf 200 s a l. 200 à 500 ; 500 à 5000 
plus de 5000 sal.

Souhaits 
pour soi

76 à 94 38 "m a tières " pouvant fa ire  1.' objet 
d ' une form ation ou d ' un perfectionne
ment
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Notons que nous n 'avons indivisuaiisé ies  non-réponses que 
pour ia form ation post-sco la ire  (FPS) où e iies  représentent un pourcentage 
non négligeable. Pour toutes ies autres questions ies queiques non-réponses 
(N .R . ) ont été confondues avec ia ligne N .D . dans un seui et unique résidu.

D 'une m anière généra le, les pourcentages ont été calculés 
soit en ligne, soit en colonne sur une base qui exclut ce résidu.
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Tabieaux cro isés com piém entaires étabiis

Lorsqu 'il, s 'a g it  d 'un  tableau d irectem ent produit par i 'o rd in a 
teur sur ie  lis ting, un numéro a été attribué. Les autres tabieaux sont 
des sous-produits possibl.es des p rem iers .

a ) Connaissance des enquêtés 

108/1 : FSU x S al. a ire

109/1 : FSP x Sala ire

110/1 : FSU x A c tiv ité

H 1/1 : FSP x A c tiv ité

H2/1 : (A c tiv ité  x N .H . ) x (FSU x FPS)

" x FPS

x FSU

A ctiv ité  x (F P U x F P S )

119/1 : (A c t iv ité  x N .H . )x  secteurs 

120/1 : (A c tiv ité  xN .H . )x  ta illes

b ) Croisem ents effectués avec les Souhaits de form ation

n 3 / i et 2 : A c tiv ité  ; 114/1 et 2 : sa ia ire  ; 115/1 et 2 (FSU x FPS) ;

116/1 et 2 : N .H . ; 117/1 et 2 : secteurs ; H8/1 : ta illes

c ) Le secteur pharmacie a donné lieu  à une exploitation particu lière  . 
Les listings suivants ont été établis :

1.01. : A ge  x NH 
102 : Saiaire x NH 
!03 : FSU x NH
104 : FPS x NH
105 : A ge  x NFI
106 : FSU x fonctions
107 : FPS x fonctions
201 : sa la ire  x fonctions
202 : (FSU x FSP) x (Fonctions x N H )
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P R E M I E R E P A R T I E

CARACTERISTIQUES DES ENQUETES ( 1 )

Le questionnaire comportait tro is  questions re la tives à ia
form ation :

-  La p rem ière , intituiée "Form ation sco la ire  u n ivers ita ire ", ne permettait 
qu'une partition entre 1e groupe "facu lté ou grande éco le " et 1e groupe 
"études secondaires ou techniques". Ces deux réponses sim ples ont perm is
de n 'ob ten ir que 48 non-réponses (NR ) soit 3,9 % de la base des 1225 
réponses s ign ifica tives .

-  La seconde portait sur te t itre  des diplômes sco la ires  et un iversita ires. 
Sa non-codification ne perm et malheureusement pas une partition plus fine
de ia form ation in itia le . L 'in form ation  disponible se résum era donc par 
te taux de "d ip lôm és" (facu lté ou grande éco le ) de la catégorie  étudiée.

-  La tro is ièm e question, re la tive  à ia  form ation p o s t-s co la ire , porte en 
e lie  un certain  nombre d 'am bigu ités. C eci explique en partie  te fort taux
de NR : 1 personne sur 5. Il reste  à se demander si 1e cinquième des réponses 
qui fait mention d 'une "form ation  par des établissem ents spécia lisés : CPA - 
CRC -  IAE -  ICG -  INSEAD -  Business school étrangère -autre "correspond 
bien à un cyc le  pluri-annuel de cours de gestion à l'exc lu s ion  de sém inaires, 
même de plusieurs sem aines. De plus, H est perm is de s 'in te r ro g e r  sur la 
sign ification que tes enquêtés (3 sur 5 (2 ) ) auront pu donner à la réponse 
"form ation  par l 'e x p é r ie n c e " . Certains y verront te produit automatique 
d 'une certaine ancienneté (m ais a lors la réponse n 'indique rien  de plus 
qu'une ancienneté). D 'au tres  y verront la "qualité" particu lière  d 'une 
ancienneté qui sera  accompagnée d 'une promotion plus fo rte  que la progression 
moyenne. Enfin, on peut s 'a ttendre à ce que " l 'e x p é r ien ce " soit plus 
volontiers invoquée par tes cadres qui n-'ont ni form ation in itia le supérieure, 
ni form ation spéc ia lisée .

Les résultats seront présentés sous la form e résum ée d'un 
taux de form ation post-sco la ire  (FPS) et d 'un taux "d 'exp ér ien ce " en laissant 
hors des tableaux 1e complément à 100 % correspondant aux non-réponses.

. . . / . . .

( 1) Ces données complètent donc celtes du Rapport de synthèse OBM (vo ir  
page 33 à 37 )

(2 ) Notons que tes doubles réponses ne sont pas enreg istrées  : seule la 
FPS a a lors  été com ptabilisée.
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a ) Formation et sa ia ire

Tranche de revenus
Taux de 

dipilomés 
du supérieur

Base 
( 100%)

Taux de 
FPS

Taux
expérience

Taux de 
N .R .

Base 
( ÎOO'/o)

1/ moins de 2000F ( 1) 65 % 51 25 % 42 % 33 % 52

2/ de 2 à 3000 F 63,5 % 263 14 % 55 % 30 % 275

3/ de 3 à 5000 F 62 % 409 19 % 63 % 18 % 422

4/ de 5 à 7000 F 75 % 272 24 % 67 % 9 % 280

plus 
5/ de 7000 F 83 % 197 24,3 % 63 % 1.2,6 % 206

Total 70 % 1225 20,4 % 6 ! % 18,3 % 1270

Le tabieau perm et de constater :
a) les tendances générales

-  une moyenne de deux tie rs  de dipiômés très supérieurs à ceUe de la 
population totale des cadres des en treprises françaises (44 %) (c f  OBM.
III, 2, Î9 )

-  l'augm entation du taux des dipiômés de Renseignem ent supérieur avec 
ia croissance des revenus. De 62 % à la tranche 3, ce taux passe à 75 % puis 
à 83 % dans la tranche 5. Ceci est conforme à la s ign ification  du diplôme dans 
le monde professionnel.. Nous trouverons égalem ent les hauts niveaux 
hiérarchiques en correspondance avec ies  hauts sa !a ires  et de forts  taux
de d ip lôm és.

-  l'augm entation para llè le  du taux de form ation p os t-sco ia ire , spécia lisée 
pour la gestion. De 14 % à la tranche 2, ce taux passe à 24,3 % dans la 
tranche 5.

-  1. ' augmentation du taux de 14 expérience avec te niveau de sa la ires  
(à  l'excep tion  de la tranche 5 qui reste  au niveau de la  tranche 3 ) .  Cette 
expérience est aiors ressentie comme justification  de i 'é ié va t io n  dans la 
h iérarch ie des sa la ires .

( ! )  l 'enquête date de 1970.
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b) Les exceptions :

Le taux de form ation supérieure de ia couche des bas revenus 
occupe une position médiane et ie  taux de form ation post-sco ia ire  de ia même 
ca tégorie  est ie  pius é ievé . On peut avancer i '  hypothèse que ces tranches de 
revenus ies pl.us faibl.es contiennent une forte  proportion de cadres jeunes 
appartenant à des générations qui ont connu des taux pius é ievés de sco iarité  
supérieure (surtout en facu lté ). Cette hypothèse est corroboré  par ie  fait 
que les 75 % d 'enquêtés de la tranche 1, qui n 'ont pas eu de form ation post- 
sco ia ire , n 'ont pas mentionné de form ation par l'e xp ér ien ce  aussi volontiers que 
les autres tranches de revenus (c e c i explique les 33 % de non-réponse pour la 
tranche 1 ).

-  Pour expliquer le  taux ie  pius é ievé  (25%) de form ation post-sco la ire  
dans la tranche 1, ü faut sans doute considérer l'expansion  considérable d'une 
form ation type IAE auprès des jeunes dipiôm és scientifiques et H ttéra ires de 
la faculté et même des grandes éco ies . Cette form ation est en fait fréquemment 
concomitante avec les dern ières années d 'étude ou !es toutes p rem ières  années 
p ro fess ionnelies .

b ) Formation et niveau hiérarchique

t------------- ----
niveau

hiérarchique
taux de 
dip!ômés

base 
( 100 %)

taux de 
FPS

expérience
non-

réponses

D irection  
généraie (

8 ! % 52 1,31 % 58 % 11,5 %

Cadres
supérieurs

79 % 450 24 % 65 % 11 %

Cadres 63 % 631 17 % 58 % 25 %

Moyenne 70% H33 20,4% 6 ! % 18,3%

(tableau construit à partir  du listing H2 : (A X N H ) x (FSU x FPS) )

H ressort :

-des taux de diplôm és et de FPS' croissants avec le  niveau hiérarchique

-  une expérience pius fréquente chez ies "cadres supérieurs".

-  des non-réponses plus éievées chez les "cad res " qui signifient 
probab!ement un nombre p!us grand de cadres débutants.



- 9 -

c ) Formations et fonctions

Fonctions
Taux de 
diplômés

Base 
( 100 %)

Taux de 
FPS

Expérience
Base 

( 100 %)

D irection
généraie

80 % 60 33 % 56 % 63

Direction de 
division ou 

de département
74 % 199 22 % 65 % 203

Administration 61 % 196 27 % 59 % 193

Personne! 66 % 95 27 % 56 % 99

Commercial. 64 % 244 17 % 66 % 258
!

Recherche
Dével.oppement

Qualité
82% 159 15 % 53 % 160

Production 68% 216 17 % 66 % 224

Moyenne
globale

69 % !225 20 % 6 ! % 1270

Mais ia Recherche a ie  taux ie  plus fa ib ie de form ation p ost-sco ia ire  
à ia gestion (Î5  %) a lors que la D .G . a de loin le  pius fort (33 % ). La D .G . 
a d 'a illeu rs  également un fort taux d 'exp ér ien ce .

-  Les taux sont un peu supérieurs à la moyenne de la d irection  de 
division et de département.

-  L 'adm in istration  a ie  p!us fa ib le taux de d ip iôm és.

- C om m ercia l, et Production se distinguent par de fa ib ies taux de 
form ation post-sco !a ire .

-  Il convient de rem arquer le  taux é levé  (27 %) de form ation post-sco 
la ire  de la fonction Personne!. La non-connaissance de la nature des diplôm es 
de !a fonction (taux de d ip lôm és) ne perm et pas de fa ire  apparaître cla irem ent
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que ia non-existence d 'une p rem ière  form ation spécia iisée expKque une 
tendance à une form ation com pîém entaire à la gestion. II restera it à en 
connaître le  niveau (IAE ou CPA) et le  moment, préaiable ou conséquence 
de l'em bauche du cadre.

On peut noter égaiement que l'exp é r ien ce  la plus fa ib ie (53 % en 
Recherche correspond à la fonction la plus jeune ( la  seule ou plus de ia 
m oitié des enquêtés ont moins de 35 an s ), (c f  annexe 4 p. 215 : OBM 111,2)

d ) Formations in itia le (FSU) et p ost-sco ia ire  (FPS) ( ! )

FPS

FSU

Formation 
post-sco ia ire  

à ia gestion
Expérience Non-réponse Total

Facutté
Grandes écoles

Ï.80
(1 4 .7 )

482
( 3 9 . 4 )

187
( 15-3 )

849
(6 9 .5)

Secondaire
Technique

70
( 5 • 7 )

269
(2 2 .0 )

34
( 2 -g )

373
( 3 0 . . J

Totai 250
( 2° . 5)

751
( 6L 5 )

221
(1 8 . j )

1222
(100 %)

(Pourcentages par rapport au totai généra l, résidus e x d u s ).

Le groupe le  pius important (p rès  de 40 %) est constitué par les 
dipiôm és n 'ayant que de ! ' expérience (à  défaut de FPS).

Le groupe ie  moins nombreux-(2,8%) n 'a  ni dipiôm e in itia i, ni 
FPS, ni expérience.

( ! )  Les tab!eaux sont construits à pa rtir  du listing 1!2. (A xN H ) x (FSUxFPS)
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Les mêmes croisem ents effectués par chaque fonction d 'e n tre 
prise fait re sso rt ir  tes d ispersions extrêm es suivantes :

- D iplôm és et FPS : de 23 % pour la DG à 12 % pour C om m erce, Recher
che et production

-  D ipiôm és et expérience : de 47 % (DG et DDD) à 30 % (Personne! )

-  D ipiôm és et NR : de 10 % (D G , DDD, C om m erce ) à 28 % (Recherche)

-  Secondaire-Technique et FPS : de 2 % (Recherche) à 8,5 % (Personne!) 
DG et adm inistratif

-  S .T . et expérience :de 12 % (D G ) à 28 % (A dm in is tra tion ).

-  S .T . et NR : de 0 % (D G ) à 4 ,2  % (C om m erce )

Formations combinées seion tes fonctions d 'en trep r is e  (en  pourcentage)

Formation in itiaie 
post-sco ia ire  

Fonctions

Supérieure Secondaire ou Technique

FPS Expérience NR FPS Expérience NR

D irection généraie 23 47 Î0 8 12 -

D irection de d iv i
sion et de départe

ment
17 46 ÜO 5 19 3

Adm inistratif 14 32 14 8 28 3

Personne! 20 30 16 8 28 2

Com m erce 12 41 12 5 26 4

Recherche DQ 13 41 28 2 13 4

Production 12 41 15 5 25 1

Total

(tota ! !00 % en ligne aux arrondis p rès )
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e ) Formation post-sco la ire

Une analyse de ces résultats consiste à étudier la répartition 
des réponses sur la form ation post-sco la ire  par des pourcentages en ligne.
Le tableau suivant présente ies  résultats pour les lignes correspondant aux 
c r itè res  combinés de la form ation in itia le et de la fonction.

La comparaison des moyennes des diplôm és et des autres montre 
que les diplôm és ont pour 21 % contre 19 % une FPS. L ' écart est surtout net 
pour l 'e x p é r ien ce , plus souvent invoquée chez les non-diplômés.

On peut noter également le  taux très  é levé*des diplômés des 
serv ices  personnels ayant une FPS (30 %)

Le taux de FPS particu lièrem ent é levé  pour la D .G . (non-dipiôm és) 
indique que la FPS substitut à une form ation supérieure (4 L  6 %) a un rô le  
non négligeable à côté de la FPS complément (29 %).

Néanmoins cette fonction DG constitue une exception à la situation 
générale qui fait apparaitre un taux de FPS toujours plus fort chez les 
diplôm és.
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Formation
post

sco la ire
Expérience N .R .

Total. 
Base 
Î00 %

DIPLOMES
moyenne 21. 56. 23. 849

D irection  générale 58. „ 
4 12'5

48

D ir D iv Dépt. 23.0 63.0 !4 .0 143

Administration 23.5 53.0 23.5 111

Personnel 30.0 45.0 25.0 62

Com m erce 18.8 63.2 Î8 .0 Î55

Recherche 15.4 50.0 34.6 130

Production 17.8 60.0 22.0 146

SECONDAIRE-TECHNIQ.
moyenne 19. 72. 9. 348

D irection  généraie 41.6 58.4 0.0 12

D ir  D iv Dépt. 18.0 70.0 i2 .0 51

Adm inistration 20.5 70.5 9.0 71

Personnel 25.0 68.5 6.5 32

Com m erciai Î5 .0 73.3 11.7 85

Recherche 10.3 69.0 20.6 29

Production 16.0 69.6 4.4 68
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D E U X IE M E  P A R T IE

SOUHAITS DE FORMATION DES ENQUETES

L 'ana lyse  des souhaits de form ation exprim és dans les questions 
76 à 94 n 'a  pas été publiée dans les rapports OBM. Ces dern iers ont procédé 
à une analyse des "p r io r ité s "  exprim ées dans la question 96 au moyen d'une 
pondération sim ple. Une observation rapide de la confrontation des deux 
sér ies  de résultats perm ettait d 'a iH eu rs aux auteurs de ju s tifie r  ce tra ite 
ment par ia correspondance entre e lie s . S 'i l  n 'apparaît pas nécessaire 
de rem ettre  en cause cette affirm ation , nous reviendrons néanmoins sur la 
présentation des résultats de ces p rio r ités  pour y apporter une iégère  
modification. Dans un deuxième tem ps, nous donnerons quelques résultats 
sur les thèmes souhaités (question 76 à 84) pour lesquels nous avons fait 
produire une sé r ie  de tableaux cro isés  avec la fonction, ie  sa la ire , le 
niveau h iérarchique, les form ations, le  secteurs et la ta ille  de l 'en trep r is e  
des personnes in terrogées.

I -  Demande qlobate des thèmes de form ation p rio r ita ires

L 'ana lyse  des p rio r ités  pondérées de la question 96 a perm is 
au rapport OBM de présenter un tableau synthétisant le  "poids" (l 'u rg en ce ) 
des d ifférents thèmes proposés (c f  § 361-1 p. 21 de la synthèse). Rappelons 
que ce tableau, que nous reproduisons ci-dessous (tableau I I I—2—91. re c tifié ) 
est obtenu à pa rtir  d 'une pondération des 3 p rio rités  selon les coefficients 
0,5 ; 0,33 et 0,17 ce qui perm et de ram ener le  total des indices à K)0. Mais 
cette présentation a l'inconvén ient de ne pas fa ire  apparaître de d ifférence 
entre un "poids" de 5 obtenu par un ensemble de 5 thèmes d 'une part et le 
m êm e"poids" obtenu par un seul thème. Le second est évidemment beaucoup 
plus urgent. C 'e s t  pourquoi nous avons ajouté une colonne "nom bre de cours 
proposés" pour obtenir par d ivision un "poids unitaire moyen" qui représente 
une base de comparaison m eilleu re.



- 1 5 -

SOUHAITS :  R é s u i ta t s  d'ensembles exprimés en i n dic es qTobaux pondérés

Grands thèmes
et

chapitre s de formations

Nb de 
"c ours " 
proposés

Poids t o t a i  
dans indic e 

globai

poids 
u n i t a i r e  d'un 

cours

Pourcentage giobal 
de souhaits

I  -  GESTION GENERALE 1 1 A5,6 ' b l

dont A/HOMMES e t  STRUCTURES
5 1 6 ,3 l i i

dont -  stru ctures 2 1 0 , A 5 ,2 A 6 ,A /6 A ,8  ( 1 )
-  animation communication 1 5 ,2 6 5 ,1

S/ SYSTEMES 8 29,3 l î l

dont -  systèmes d 'in fo r m a tio n 3 1 3 ,2 A , A 62/A0/31
-  p o l i t i q u e  e t  s t r a t é g i e 3 9 ,3 3 , 1 50/5A/52
-  Informatique de gestion 2 6 ,8 3 , A 33/36

I I  -  GESTION S P E CIA LIS EE t TECHNIQUES 19 28 ,3 hï de 13 à 36

-  Commercial 6 9 ,3 1 , 5 de 16 à 36
-  Personnel A 6 ,3 1 , 5 de 23 à 32
-  Production A 5 1 , 2 5 de 13 à 23
-  A d m i n i s t r a t i f 3 A 1 ,3 3 de 22 à 33
-  Recherche et développement 2 3 , 7 1 ,8 5 16 e t  30

I I I  -  SCIENCES ET CULTURE 8 2 6 ,1 M de 19 à 59

,  Economie 1 5 ,3 59
.  Ps ycho-sociologie 1 A A1
.  Mathématiques 1 1 , 9 19
.  Théories math, de la  décision 1 0 , A 3 1 , ' *

.  Langues étrangères 1 5,8 50

.  Environnement économique 
"  p u b ü c

1
1

3 ,8
1 , 5

—
..
..

 
1 - 

- 
l

■
4T

-

.  Culture générale 1 3 ,3 2A

T o ta lis a tio n s  e t  moyennes 1 1 100,0 2 , 6 3A,8 %

(table au I I I  -  2 -  91 r e c t i f i é )

( 1 )  on donne le s pourcentages exprimés pour chacun des cours proposés
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II -  Pourcentages sim ples des souhaits de form ation selon les caractéristiques j
des "votants" ou de !eur en treprise. |

•|
j

La considération d irecte  des nombres et. des pourcentages de 
"votants" pour chacun des 38 thèmes proposés a conduit à rétab lissem en t 
des listings H3 à 118 qui croisent ies souhaits de form ation successivement 
avec ia fonction (1 1 3 ), !e  sa !a ire  (1 1 4 ), les formations in itia les et post
sco la ire  (1 1 5 ), le  niveau hiérarchique (1 1 6 ), ie  secteur (117) et la ta ille  
(118 ).

Les tableaux (1 1 3 ), (1 1 4 ), (116) n 'apportent pas plus d 'in fo r -  j
mation que les résultats plus synthétiques des p rio r ités  pondérées présentées 1
dans l'annexe 12 (1 ) de la synthèse OBM. Rappelons seulement que la \
présentation n 'indique pas le  nombre de thèmes proposés sous chacune des j 
rubriques de regroupem ent. I ! est v ra i que la lecture se fait "en ligne" et | 
que le  coeffic ien t de correction , identique pour toute une ligne, ne m odifie j 
pas ies écarts re la tifs  horizontaux. |

Nous nous contenterons donc d 'e x tra ire  des 38 thèmes proposés j
!es 6 m ajorita ires et les 3 m inorita ires parm i les deux ensembles gestion J
généraie et science et culture. L 'o rd re  de présentation retenu est celui des f
pourcentages moyens (toutes catégories de votants confondues). J

I
Les résultats obtenus pour la gestion spécia lisée (outiis de gestion! 

par l 'in d ic e  OBM (2 ) sont pius parlants que ceux des Hstings de cette §
nouveUe exploitation. Contentons nous de rappe!er que la fonction de 1 ' intéres-i 
sé explique la nature des outils spécia lisés dés irés .

Si l 'o n  repère  l 'a t tra it  d 'un grand thème par le poids d'un
y p  '■

cours dans l 'in d ic e  global construit a partir des p r io r ités , on observe : '
!

-  1,4 en moyenne pour les 19 cours de techniques spécia lisées de gestio|

-  3,2 pour les 8 cours de sciences et culture |
i

- 4 ,1  pour les 11 cours de gestion générale. |

(1 ) page 73

(2 ) Rapport de synthèse page 74
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Si i 'o n  considère la h iérarch ie des cours p ris  un à un, l 'o n  obtient :

Poids
p r io r ita ire

....
Pourcentage 
de souhaits

- Animation et communication 5,9 65

- Langues étrangères 5,8 50

- Economie 5,3 59

-  Structures de 1 ' en treprise 5,2 46,4

- Systèmes d 'in form ation 4,4 62/40/31

- Environnement économique 3,8 57

On constate que les langues n'obtiennent que le  s ix ièm e rang 
dans tes pourcentages a lors qu 'eUes serren t de près te p rem ie r  rang pour 1e 
classem ent par tes p rio r ités  pondérées. Cette form ation est souvent demandée 
et est p r io r ita ire  chez tes demandeurs. L 'an im ation  et communication, 
beaucoup plus demandée, est moins p r io r ita ire . (On pourrait envisager un 
coeffic ien t de p r io r ité  obtenu en divisant te "poids p r io r ita ire "  par 1e 
pourcentage de souhaits. On obtient successivem ent 9/11,6/9/H ,5/  pour tes 
quatre p rem ières  form ations. Il est c la ir  que ce concept n 'a  aucune valeur 
méthodologique autre qu 'ind icative puisque 1e coeffic ien t moyen de pondération 
sera it obtenu en divisant par le  pourcentage non disponible de souhaits 
p r io r ita ire s .



POURCENTAGES DE SOUHAITS DE FORMATION SELON LE SECTEUR ET LA TAILLE DES ENTREPRiSES

SECTEURS
de ! 'e n t r e p r i s e

T A IL L E
de ! ' e n t r e p r i s e

Moyenne
Assurances

banques
Bureaux
d'études

D i s t r i 
bution

Constru ction
éiectronique

In d u s t r i e
a lim en taire

Machines
o u t ü s

Pharmacie 200
de 200 à 

500
de 500 à 

5000 5000

ANIMATION e t  COMMUNICATION 65 69 64 70 60 56 56 75 60 54 67 65

DELEG ATI ON, CONTROLE, D . P . O .  65 72 61 71 56 64 65 63 45 60 64 68

CONTROLE DE GESTION 62 53 55 74 65 59 60 52 50 52 62 64

ECONOMIE 59 47 67 62 59 57 60 43 40 48 57 64

RECHERCHE, CHOIX, STRATEGIE 54 54 54 55 49 56 36 52 55 52 51 58

LANGUES 50 30 50 40 67 51 69 49 40 48 50 50

MOYENNE DES MATIERES SUR
L ’ ENSEMBLE ” 31 32 38 36 36 32 35 33 31 35 35

LES SYSTEMES INFORMATIQUES 53 25 33 33 44 37 23 33 35 30 33 33

CULTURE GENERALE 24 18 21 27 21 20 21 31 30 27 23 22

MATHEMATIQUES 19 12 12 18 19 28 21 25 30 22 19 20

i
i—> 
00
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1 ) Pourcentages de souhaits de form ation selon le  secteur et la ta ilte  des 
entreprises

Com m entaire :

a ) Le taux moyen (tous thèmes confondus) de 35 % recouvre une faib le 
variation d'un secteur à ! ' autre (de 31 à 38 %).

b ) La variab iü té du pourcentage des souhaits de form ation en tangues 
étrangères est la pius forte  de 30 % (assurance, banques,) à 69 % (machines 
ou tüs). Ce secteur et celui de ia construction éiectronique ont des taux 
particu lièrem ent é levés que l 'o n  peut expliquer par leu r vocation exportative. 
Un autre facteur à considérer et que nous ne connaissons pas est la nationalité 
de l 'en trep r is e  ou de sa m aison-m ère. L 'exam en  du croisem ent des souhaits 
avec la fonction dans l 'en trep r is e  montre les  taux suivants de demande pour 
les langues : production (59 % ), recherche (55 %) com m ercia l (54 %) avec
un minimum de 36 % pour la D irection  généraie (lis tin g  H 3/2)

c ) L ' animation-communication a en moyenne une forte  demande : 5 
secteurs de 60 à 70 %. Le maximum de 75 %-dans la pharm acie s ' oppose au 
minimum de deux autres secteurs industriels : 56 % dans l'a lim en ta ire  et 
la m achine-outils.

Confronté à la ta ille  des en trep rises , ce thème ne fournit pas 
la corrélation  à laqueUe on pourrait s 'a ttendre du fait que très  intuitivement 
l 'o n  admet que les problèm es de communication augmentent avec la ta ille  
de 1 ' en treprise.

d ) Le thème suivant d é iéga tion .. .DPO est aussi demandé et légèrem ent 
plus homogène entre les secteurs. Les deux maxima sont demandés par les 
deux secteurs de serv ices  (le s  bureaux d 'études faisant pour leur part 
profession  d 'app liquer ces techniques aux en treprises sont un cas à part. )
La corrélation  du taux avec ia ta ille  des en treprises est nette.

e ) La même corrélation  avec la ta ille  est à rem arquer pour le  contrôle 
de gestion qui de plus est très  variab le d 'un  secteur à l 'a u tre .

f )  Le thème " Recherche, ch o ix ,s tra tég ie " va r ie  peu d 'un secteur à 
1 ' autre.

g ) Il sem ble d iffic ile  d 'exp liqu er les résu llats des tro is  dern ières 
lignes pour les secteurs. Tout au plus note-t-on la pointe (44%) pour les 
systèm es informatiques logiquement demandés par la construction électronique.

Mais pourquoi la demande re la tive  pour les mathématiques e s t-e lle  
la plus é ievée dans l'in d u str ie  a lim entaire ? Pour obtenir des indications 
pertinentes sur les demandes re la tives  à la plupart des m atières du groupe 
sciences et cu iture, il faudrait probablement considérer plutôt la form ation 
in itia ie , son niveau et sa nature, lit té ra ire  ou scientifique.
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h) Le facteur taiUe donne iieu  à des variations sign ificatives pour ies 
thèmes suivants (outre c ,d ,e ,  c i-dessus) :

-  l'é con om ie  et ies  langues sont p ^ s  demandées dans ies grandes 
en trep rises .

-  ia reiation inverse  n 'e s t  v ra ie  que pour la cuiture généraie.

i )  Si i 'o n  considère ies p rio r ités  de chaque secteur, on trouve 
logiquement :

-  délégation puis animation pour assurance, banque.

-  économ ie pour les  bureaux d 'étude

- contrôle de gestion pour ia distribution et ia construction électronique.

-  déiégation dans l'in d u str ie  aüm entaire (pour laqueile ü faut 
égaiement signaier le  taux é ievé  obtenu par le  thème. "Recherche, choix, 
s tra tég ie" que l 'o n  peut expliquer par ia période actueUe de restructuration ).

-  Les iangues pour les machines-outüs et i'é iec tron iqu e .

-  l'an im ation , communication pour ia pharmacie (industrie moderne 
et importance du réseau c o m m erc ia l).
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2) Pourcentages de souhaits de form ation seiLon tes form ations in itia les et 
p os t-sco la ire .

F O R M A T I O N S

M Grandes Secondaire
technique

Formation
Moyenne écoies et 

F a c u U é
post - s c o i a i r e  

s p é c ia fls é e
Expé rie nce Non-réponse

ANIMATION e t  COMMUNICATION 65 6A 67 62 65 69

DELEGATION, CONTROLE, d . p . o 65 66 60 67 6é 63

CONTROLE DE GESTION 62 63 60 60 83 60

ECONOMIE 59 61 55 62 57 61

RECHERCHE, CHOIX, STRATEGIE 51 58 é7 62 53 51

MOYENNE DES MATIERES SUR L'ENSEMBLE 55 35 35 35 35 35

LES SYSTEMES INFORMATIQUES 35 35 30 37 32 3é

CULTURE GENERALE 2é 20 29 23 23 23

MATHEMATIQUES 19 20 16 17 18 28

La ligne "m oyenne" fait apparaître une régu larité  tout à fait 
surprenante des pourcentages de demande (35%). Notons toutefois que cela 
cache probababiement une infiuence de la form ation acquise sur les souhaits 
de form ation. L 'in d ice  pondéré OBM (1 ) montre par exem ple que le  secondaire 
accorde une place plus importante aux souhaits de form ation à la gestion 
spécia lisée que l'u n iv e rs ita ire  (29 ,8  contre 24,2 sur i '  indice tota! Î0 0 ).
De même pour science et culture : 27,8 contre 24,0 . De sorte  que ie  rapport 
opposé est à observer entre les deux groupes pour la  gestion généraie : 42,8 
contre 5 Î , 5.

Le tabieau ci-dessus ne con firm e pas point par point les indications 
fournies par l 'in d ic e  pondéré sur l ' influence de la form ation in itiate.

A insi plusieurs formations c lassées dans le  groupe science et 
cuiture sont plus demandées par i 'u n iv e rs ita ire  : économ ie, langues, mathé
matiques. Seule la cuiture générale respecte la tendance énoncée.

Par contre la p ré férence des un ivers ita ires pour ia form ation 
générale est sensible.

( ! )  Rapport de synthèse page 79-80
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3) souhaits de form ation et niveau de s a t i r e

Le tabieau appeiie queiques com m entaires :

S A L A I R E

Moyenne 2 0 0 0 2 0 0 0  à 
50 0 0

3 0 0 0  à 
5 0 0 0

5 0 0 0  à 
7 0 0 0

7 0 0 0

ANIMATION ET COMMUNICATION 6 5 68 7 5 6 6 5 9 55

DELEG A TIO N , CONTROLE, dpo 65 7 8 60 69 6 2 60

CONTROLE DE GESTION 62 63 60 63 6 3 62

ECONOMIE 59 65 59 59 60 58

RECHERCHE, CHOIX STRATEGIE 5 A 59 5 1 55 55 5 7

LANGUES 50 5 5 5 5 51 A 7 39

MOYENNE 35 A 3 . 3 8 . 3 6 . 3 2 . 3 0 .

LES SYSTEMES INFORMATIQUES 33 39 A0 3 3 Il 30

CULTURE GENERALE 2 A 35 2 6 2 5 2 1 1 7

MATHEMATIQUES 1 9 2 3 2 A 2 3 15 1 1

a) La demande moyenne diminue quand ie  sa ia ire augmente.

b) Ce schéma moyen est respecté pour la culture généra ie , les 
mathématiques et les iangues vo ire  I ' économ ie et ies systèm es inform atiques.

On le  trouve égaiement pour d é !éga tion .. .  an im ation .. . , recherche 
choix, stra tég ie , sauf pour ia tranche 2 de sa la ires .

Le contrôie de gestion est très  uniformément demandé.

D e rr iè re  ia variab ie sa ia ire , ii faut en réa lité  considérer ie 
niveau hiérarchique comme facteur exp licatif.

En condusion ii convient de p réc ise r  N ambiguité de ces questions 
re !a tives  aux souhaits form ation. Un fort pourcentage pourra ê tre  l ié  à un thèn 
non essentiel mais sous déveioppé en raison de son absence des program m es 
de form ation in itia le ou encore à un thème dont ia vogue peut n' avo ir que peu 
de choses à vo ir  avec son utilité pour la gestion (iangues é tran gères ).

Un faib ie pourcentage ne s ign ifie  pas forcém ent que ie  thème est 
peu important ou l 'o b je t  de lacunes : il peut s ign ifier une non-compréhension 
du thème ou la crainte de ne pouvoir le  recevo ir  (m athém atiques).
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T R 0_ I S I E_M E P_A R J_I_E_

c a r a c t é r is t iq u e s  9 A  9 9 P RE_S_99 s e c t e u r p h  a rm a  c je

La base de Î24 questionnaires rem plis par des cadres de ia 
pharmacie perm et de d resser  leur physionomie d 1 ensem ble à 1' aide des 
même caractères par lesquels nous avons partitionné la population globale. 
Quand ie nombre de cases s 'é le v a it  exagérém ent, nous avons simplement 
regroupé certaines réponses : d irection  générale et cadres supérieurs par 
exem ple.

a) A ge et niveau hiérarchique

Le tableau ( I )  ci-dessous présente ia répartition  des tro is 
niveaux hiérarchiques entre ies  3 ciasses d 'â g e  déterm inées par 35 et 50 ans.

N. N .H . D irection
générale

Cadres
Supérieurs

Cadres

Age Nv Pharmacie Industrie Pharm acie Industrie Pharm acie
Global 

(tous secteurs'

moins de
35 ans (3 .3 )

6
(1 5 .8 ) (8 .5 )

39
(5 8 .2 )

402 
(57 %)

de 35 à
50 ans

5
(iOO) (60 )

28
(73.7) ) (6 6 .6 )

24
(3 5 .8 )

250
(3 5 .8 )

plus de 
, 50 ans (3 6 .7 )

4
0 0 .5 ) (2 4 .9 )

4
(6 )

45
(7 .2 )

Total ( 1.00%) 5 38 67 697

Pour ia D .G . et les  cadres supérieurs, on a rapproché ies 
pourcentages de la pharm acie et ceux de ! '  ensem ble de l ' industrie, (qui 
comprend dans l'en qu ête , outre ceux des laborato ires pharmaceutiques, des 
cadres de ia construction électronique, des industries a lim entaires et des 
m ach ines-ou tils ). La com paraison, plus sign ifica tives pour ce qui concerne 
les cadres supérieurs, montre une nette prévalence des jeunes dans la 
pharm acie. De ce point de vue, cette industrie se rapprocherait davantage 
des serv ices  aux pourcentages très  sem blables (!4 .2%  de moins de 35 ans et 
67% de 35 à 50 ans pour les C .S . )

(1 ) (on a rapproché le  üsting n° 101 ; l'annexe 3 p. 214 tomme III, et les 
statistiques P. 1.5 du même tome III ,  2 ) .



Pour ie  niveau hiérarchique "cadres" , on a considéré ia répartition 
pour U ensem bie des enquêtés. On constate une sim ilitude de ia répartition 
des cadres de ia pharm acie avec ia répartition giobaie.

b ) Le croisem ent du niveau hiérarchique avec le niveau des sa la ires 
est conform e à i '  attente qui associe ia DG et ies C .S . aux hautes tranches 
de revenus. On a rapproché la répartition par tranche de sa ia ire  de la 
population totaie (tous niveaux hiérarchiques confondus) de la pharmacie 
d 'une part et de tous les secteurs confondus d 'au tre  part.

N .H .
S a ia i r e s ^ ' ' '^ ^ ^

D irection
générale

Cadre
sup.

Cadre
Totai

pharmacie
Tous secteurs 

confondus

moins de 2000 F 2 2
(1 .8 )

52
(4 .2 )

2 à 3000 F
1 19

(2 9 .)
20

(1 8 .3 )
276

(22 .3 )

3 à 5000 F
4 36

(6 4 .)
41

(3 7 .6 )
424

(34 .2 )

5 à 7000 F
17

(47. )
9 267

(24 .8 )
280

(22 .6 )

pius de 7000
4

Uoo)
14

(3 9 . )
19

(1 7 .4 )
206

(16 .7 )

Total
4 (100) 36 (100) 66 (100) 109

(100)
1238

(100)

(N .B . Les totaux pharm acie en ligne comprennent les NR) Les sa ia ires 
apparaissent comme supérieurs à la moyenne pour ia pharmacie où 20 % 
des sa ia ires sont in férieu rs à 2000 F contre 26,5 % pour la moyenne, tous 
secteurs confondus.
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c ) Niveau hiérarchique et form ation in it ia ie .

La question re ia tive  à la form ation in itia le ne perm et qu'une 
distinction schématique entre ie  supérieur (Fac + grandes é c d e s )  et ie 
secondaire (e t  technique). Pour chacune des deux grandes catégories DG +
CS et cadres, on peut com parer les  form ations dans ia  pharm acie avec celtes 
de l'en sem b le  des enquêtés.

Niveau h ié-
. rarchique 

Formation
initiaie

DG + CS Cadres

Pharmacie G lobai Pharm acie G lobai

FacuKé ou grande 
école

38
(9 0 .)

365
(7 9 .)

45
(6 8 .)

399
(6 2 .)

Secondaire ou 
technique

4
(1 0 .)

100
( 2 ! . )

21
(3 2 .)

242
(3 8 .)

L 'avance en form ation de la pharm acie est particu lièrem ent 
sensible chez l.es cadres d irigeants.

(sou rce des données globaies : calcul à p a rtir  de la p rem ière  colonne du 
Usting 112 ) .

d ) Niveau hiérarchique (N H ) et form ation pos t-sco la ire  à la gestion

Le tableau ci-dessous fait apparaître des résultats gîobaiement 
anaiogues à ceux obtenus tous secteurs confondus. Les taux par niveau 
hiérarchique ne sauraient ê tre  très  s ign ifica tifs .

N .H .
Formatiohx 
post-sco- N. 

la ire

D .G . C .S . Cadre
Total

pharm acie

Tous
secteurs

confondus

F .P .S .
4

(8 0 .)
7

(1 8 .4 )
11

(1 6 .4 )
23

(2 0 .5 )
259

(2 0 .4 )

Expérience
1

(2 0 .)
26

(6 8 .4 )
40

(5 9 .7 )
68

(6 0 .7 )
779

(6 1 .3 )

N .R .
5

(1 3 .2 )
16

(23 .9 :
21

(1 8 .8 )
232

(1 8 .3 )
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e ) Fonctions et form ation

Le tableau ci-dessous perm et de com parer ies taux de formations 
selon les fonctions occupées dans la pharm acie avec la moyenne de l ' ensemble 
des secteurs confondus.

PHARMACIE TOUS SECTEURS

FORMATIONS
FONCTION ou 

ACTIVITES

Facu lté  ou 
Gde Ecole

FPS
Gestion Expérience Base

Fa c u lté  ou 
Gde Ecole

FPS
Gestion Expérience

D i r e c t i o n  générale 5
( 8 3 .3 )

A
( 6 6 . 7 )

2 6
(1 0 0 )

( 8 0 . ) ( 3 3 .) ( 5 5 .)

D ir e c t io n  D i v ,  d é p t . 10 ( 9 1 . ) 5 ( 2 7 . 3 )
5 11 (1 0 0 ) ( 7 A . ) ( 2 2 . ) ( 6 5 . )

A dm inistra tion
10

(5 5 .6 )
A

( 2 2 . 1 )
12

( 6 6 . )
18

(100) ( 6 1 . 3 ) ( 2 2 . ) ( 5 9 .)

Personnel 3
( A 2 .9 )

2
( 2 8 . 6 )

5
( 7 1 . A)

7
(10 0 ) ( 6 6 .3 ) ( 2 7 . ) ( 5 5 . )

Commercial
18

( 6 9 . )
5

( 1 8 . 5 )
18 26

(100) ( 6 A .5 ) ( 1 7 . ) ( 6 6 . )

Recherche, développe
ment, q u a lité

16
(10 0)

2
( 1 2 . 5 )

8 16
(100)

( 8 2 . ) ( 1 5 . ) ( 5 3 .)

Production
18

( 9 0 .)
3

( 1 5 . )
12 20

(100) ( 6 8 . ) ( 1 7 . A) (6 5 .6 )

Total (ND in c lu s ) 85
( 7 6 . 6 )  

N8 inclu s

23
( 2 0 .5 )

68
( 6 0 . 7 )

111
(100) ( 6 9 . ) ( Z 0 . A ) ( 6 1 . 3 )

Le taux des dip!ôm és est en générai pius é levé  dans la pharmacie 
et en particu lier pour la recherche et ia production. Mais la comparaison fait 
apparaftre deux points faib les de la pharmacie : l'adm in istration  et le 
personnel (1 ) .  Il convient néanmoins de marquer une grande prudence face 
aux pourcentages de la pharm acie, calculés sur une base très insuffisante.

Les form ations post-sco la ire  se répartissent dans la pharmacie 
à peu près comme pour l'en sem b le  entre ies d iverses  activ ités.

( 1 )  Le l i s t i n g  202 permet de co n stater un f o r t  pourcentage ( 1 1  sur 25) de cadres su périeurs et d i re c t i o n  
générale dans le  t o t a l  des fo n ctio n s Personnel et A d m i n i s t r a t i o n .  Ce f a i t  rend p a rticuliè re m e n t s i g n i f i c a t i f s  
le s  f a i b l e s  tau* de diplômés que nous y con staton s.
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Enfin on constate une form ation par l'e x p é r ien ce  un peu 
moins fréquente dans la  pharm acie (c e  qui s 'exp liqu e  si l 'o n  considère 
que les diplôm és ont moins besoin de s 'e n  p réva lo ir  à moins q u 'i ls  ne 
veuiUent par là ju s tifie r  leur niveau h iérarchique é levé  ) .  La fonction 
Personne! et quoique dans une m oindre m esure, i 1 adm inistration, cons
tituent logiquement deux exceptions où ! ' on est assez fréquem m ent cadre 
grâce à i'e xp é r ien ce  seul.e (10 sur 12 d 'a p rès  ie  listing 202 ).

f )  Le croisem ent des niveaux de sa ia ire  avec tes domaines d 'a c tiv ité  
(ou fonction) ne perm ettent pas de com m entaire pa rticu lie r . En e ffe t 
ia  répartition  entre DG et CS d 'une part et cadres d 'au tre  part va r ie  
beaucoup seton ies  fonctions :4 contre 23 en com m erce et 6 contre 10 
en recherche. Ce seul, fa it introduit un biais qui in terd it des conclusions 
simpl.es sur le  niveau des rémunérations dans l.es d ifféren tes activ ités .
On ne peut pas d ire  par exempte que ies com m erciaux sont moins rémuné
rés  comme une !ectu re non critique tendrait à i'in d iqu er (iis t in g  201/1).

revenus
fonctions

< 3000 F
3000 à 
5000 F

5000 à 
7000F

>  7000 F total.

D irection générale et 
division

1 2 12 15

Administration et
8 8 9 23

Personne!

Com m erce 6 14 6 1 27

Recherche, déveioppement 
Qualité 4 6 5 1 16

Production 4 11 4 2 21
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g ) Le tableau 202 est le  phis compl.exe pu isqu 'il compte 40 cases pour 
101 réponses exploitab les. On a cro isé  ies  domaines d 'a c tiv ité  avec 
distinction de deux niveaux hiérarchiques (en Hgnes) avec la combinaison 
des deux types de form ation (en  co lonnes).

De la  ligne de totalisation, on déduit le  croisem ent des deux 
form ations :

F.P.S
F .S .U .

F.P.S. expérience et N .R . TOTAL

Fac -  G.E. 20
(2 3 .)

65
(7 6 .)

85
(100)

Sec- tech. 3
(1 2 .)

22
(88 . )

25
( 100)

23 87 110

pharmacie seu ie)

A insi un cinquième (22 sur 110) des cadres de la pharmacie 
ne sont ni d ip lôm és, ni passés par une form ation post-scolaire contre un 
quart pour ! ' ensem ble des secteurs.


