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editorial
Le developpement des effectifs
de technicians donne lieu a des
interpretations contradictoi-
res : constitue-t-il un renforce-
ment de 1'application du taylo-
risme participant a la deposses-
sion des savoirs ouvriers ?
S'agit-il au contraire des premi-
ces de 1'installation de nou-
velles formes d'organisation du
travail opposant une hierarchic
fonctionnelle des savoirs a la
traditionnelle hierarchic pyra-
midale des pouvoirs, definis-
sant de nouvelles filieres pro-
fessionnelles mais contribuant
aussi a alimenter ce que Ton
appelle le malaise de la mai-
trise et des cadres? II est tres
possible de defendre 1'un ou
1'autre de ces points de vue,
voire les deux simultanement,
et cela n'est pas etonnant si
1'pn prend en consideration la
diversite de ce que Ton peut
appeler le « phenomene techni-
cien » : diversite des caracteris-
tiques personnelles des indivi-
dus qui correspondent a cette
classification, mais egalement
diversite des conditions d'acces
aux emplois, des contenus de
ces emplois, des secteurs dans
lesquels ils sont representes.
Toutefois, au-dela de cette di-
versite, on constate 1'emer-
gence et la reconnaissance d'un
savoir technicien qui ne corres-
pond ni au corpus theorique

d'une science, ni au savoir-faire
engendre par les pratiques
concretes de fabrication. Savoir
technicien disons-nous, plutot
que savoir technique, dans la
mesure ou les competences
mobilisees font appel a la fois a
des connaissances des techno-
logies de production, des prin-
cipes d'organisation et des
modes de gestion des entre-
prises. Ceci prouve, au passage,
1'illusion qu'il y aurait a vou-
loir expliquer 1'apparition
d'une nouvelle categoric pro-
fessionnelle par la sophistica-
tion accrue des processus, inde-
pendamment d'un developpe-
ment de la complexite sociale
des collectifs de travail.
Cette apparition d'un nouveau
role dans 1'organisation du tra-
vail, cette existence de filieres
de formation specifiques ont
entraine non seulement la
constitution d'une categoric
professionnelle reconnue dans
les conventions collectives,
mais aussi d'une categoric
socio-professionnelle avec des
associations de defense de la
profession, et la constitution
d'un systeme de valeurs. II y a
la ce que Philippe ROQUE-
PLO appellerait une «em-
preinte » forte correspondant a
«1'accaparement croissant de
la verite par la pensee objective
et technocratique aux depens
d'une conception soil instinc-
tive et contemplative, soil dia-
lectique » : On peut alors par-
ler d'un mode de pensee tech-

nique, qui est un fait culturel.
Cette consideration peut parai-
tre eloignee des preoccupations
du CEREQ, mais aborder la
relation formation-emploi ne-
cessite obligatoirement la prise
en compte du mode de relation
entre I'homme et son environ-
nement sur le plan de la
connaissance et sur celui de
1'action.
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UNE CAltGORIE
SrtCIFIQUE:

LES TECHNICIENS
Entre 1954 et 1975, d'apres les don-
nees du recensement, les techniciens
ont etc multiplies par 4,35 avec un
rythme annuel de croissance de 6,2 %
entre 1962 et 1975. La progression a
etc ralentie entre 1975 et 1980
( + 1 , 5 % par an) mais s'est maintenue
a contre-cpurant de 1'evolution globale
des emplois industriels.
En 1980 on comptait 759.000 agents
techniques et techniciens, soit 3,5 %
de la population active. Si on ajoute
les 138.000 dessinateurs industriels, ils
representent 897.000 salaries soit
4,1 % de la population active.
Les techniciens sont les plus nom-
breux dans 1'energie, les biens d'equi-
pement et les biens intermediaires.

1" ABOUTISSEMENT
D'UNE TRIPLE EVOLUTION

Le nombre et 1'importance des techni-
ciens dans la structure actuelle des
emplois sont 1'aboutissement de la
triple evolution de 1'organisation du
travail, du systeme educatif et des
classifications conventionnelles.
• Organisation du travail. Deux mou-
vements ont affecte 1'organisation du
travail industriel. D'abord 1'applica-
tion cumulative et diversified des nou-
velles technologies mecaniques, elec-
triques, electromecaniques et electro-
niques. Ensuite la specialisation et la
diversification des fonctions d'etudes,
de preparation, d'execution et de
controle du travail (rationalisation du
travail).

• Systeme educatif. Des la fin du sie-
cle dernier la creation des ecoles pra-
tiques de commerce et d'industrie et
des ecoles nationales professionnelles
prefigure les future diplomes de tech-
niciens.
En 1952 la creation du brevet de
technicien consacre en tant que telle la
formation initiate des techniciens et
apporte une serie de creations de di-
plomes de niveau IV et III (baccalau-

reats de technicien, brevets de techni-
cien superieur et diplomes universi-
taires de technologic).

- Classifications conventionnelles.
Pendant longtemps le terme de techni-
cien a etc utilise pour designer 1'en-
semble des salaries de 1'industrie qui
avaient des connaissances et un
savoir-faire autres que ceux des ou-
vriers.
Une premiere limite par exclusion a
etc posee par la loi de 1934 fixant la
liste des ecoles et des institute donnant
lieu au litre d'ingenieur. Puis les arre-
tes Parodi de 1946 ont defini la catego-
ric « collaborateurs » regroupant les
classifications d'employes, de techni-
ciens et d'agents de maitrise. L'assimi-
lation entre maitrise et techniciens se
referait a une responsabilite de com-
mandement ou de surveillance des
personnels d'atelier et de bureau ou a
une part de responsabilite equivalente
sans exercice de commandement. On
distinguait ainsi autorite directe et in-
directe.
Au moment de la preparation d'une
reforme de I'enseignement (reforme
Berthoin de 1959), le Comite Sarrailh
de 1954 proposait trois classifications
par reference aux diplomes :
- agents techniques du niveau du bre-
vet d'etudes industrielles;
- techniciens du niveau du diplome
des ecoles nationales professionnelles ;
- techniciens superieurs du niveau du
brevet de technicien (de 1952).
Les entreprises rejetaient la troisieme
classification qui ne fut appliquee dans
la pratique conventionnelle que plu-
sieurs annees apres la creation des
B.T.S. et des D.U.T.

2° HETEROGENEITE
DES FONCTIONS

Les analyses d'emplois de techniciens
permettent de recenser les fonctions
qu'exercent les techniciens.
Les techniciens de 1'industrie repre-
sentaient en 1979, d'apres 1'enquete
sur la structure des emplois, 6,9 % des

emplois de 1'industrie. On distinguait
les techniciens de la production, les
techniciens de 1'organisation du travail
et de la gestion de la production, les
techniciens de recherche, des etudes,
des essais et du controle de la produc-
tion, ainsi que les dessinateurs indus-
triels, soit respectivement : 0,8 %;
1,7 % ; 2,9 % et 1,5 % des emplois.
On peut constater ainsi une relative
concentration dans les fonctions de
recherches, d'etudes, d'essais et de
controle.
Un rapide survol des emplois de tech-
niciens etudies lors des enquetes du
Repertoire francais des emplois per-
met de reperer la polysemie des appel-
lations et des classifications (voir
tableau).
Les fonctions d'etudes recouvrent une
serie d'activites diversifiees depuis les
etudes generales jusqu'a la gestion des
dossiers de fabrication.
De meme les fonctions telles que la
preparation, le suivi, le controle de la
production : les controles par exem-
ple portent aussi bien sur les opera-
tions de production, les equipements,
les produits que sur les couts. Ils sont
souvent 1'occasion d'une collaboration
entre les fonctions de production et les
fonctions commerciales, entre la fabri-
cation et 1'entretien.
Si les rapports aux processus technolo-
giques de la production semblent pri-
vilegies (matieres premieres, produits,
precedes de fabrication, equipements),
notamment avec le developpement des
automatismes concernant les etudes,
les methodes, la programmation et la
maintenance, ceux-ci sont inscrits
dans les projets economiques, finan-
ciers, comptables et commerciaux qui
apparaissent determinants. En effet, la
reorganisation des productions tend a
integrer 1'organisation du travail dans
le sens d'une deconcentration de la
gestion mais en meme temps d'une
reduction des distances entre fonctions
industrielles et fonctions tertiaires.
L'etude des savpirs professionnels des
techniciens doit done prendre en
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compte leurs rapports aux normes de
production, notamment leur partici-
pation aux activites d'information,
leurs activites relationnelles. Ainsi on
pourra eviter une methode techniciste
et depasser 1'opposition formelle entre
techniciens de gestion et autres tech-
niciens.

Dans ce sens on pourrait distinguer :
- une phase de definition des normes
de production a laquelle participent, a
des degres divers, les techniciens d'etu-
des et de recherches;

- une phase de preparation des condi-
tions d'application des normes de pro-
duction a laquelle participent les tech-
niciens de preparation du travail, les
techniciens d'essais et mesures;

- une phase de suivi des conditions
d'application des normes de produc-
tion a laquelle participent les techni-
ciens de suivi de la production, les
techniciens de controle, les techniciens
d'entretien et de maintenance.

3» HETEROGEN£ITE
DES DIPLOMES
L'age des techniciens est variable selon
les niveaux de diplomes ainsi que
selon les fonctions. Les titulaires d'un
diplome de niveau III sont plus
jeunes. Us occupent des fonctions
autres que celles de fabrication.

La majorite des techniciens posse-
daient encore en 1975 un diplome de
formation equivalent ou inferieur au
C.A.P. (65 %). 24 % ont un diplome
equivalent au baccalaureat et 11 %
seulement un diplome de niveau supe-
rieur au baccalaureat (1).
Heterogeneite des fonctions et hetero-
geneite des diplomes rendent possible
la coexistence de deux theses contra-
dictoires sur les techniciens. D'un
cote, on les assimile a des cadres
moyens, de 1'autre, on parle du rem-
placement progressif des ouvriers qua-
lifies, notamment a 1'occasion de la
montee des techniciens de surveillance
et de main-d'oeuvre mecanique ou
electrique.

Le CEREQ en a parle.
A. Lacourrege. - «L'evolution sur moyen-
ne periode (1970 a 1979) des emplois de
techniciens dans I'industrie.» Document
interne au CEREQ, decembre 1981.

Le CEREQ en parlera.
F. Meylan. - « De I'ecole nationale profes-
sionnelle au baccalaureat de technicien ou

C'est ppurquoi 1'etude du devenir des
techniciens est une approche determi-
nante pour trancher entre ces deux
theses. L'analyse des conditions de
passage a la categoric des cadres per-
met de mettre 1'accent sur la maitrise
de normes techniques. Elle deborde le
seul champ des activites profession-
nelles et met en relief des modes
d'acquisition et, done, de mobilisation
de savoirs plus socio-culturels.

Roland GUILLON

(1) Rtsultats sur le groupe 31 du code PJ du
recensement regroupant techniciens et petits
entrepreneurs.

revolution d'une filiere de I'enseignement
technique» in Formation Emploi n° 4, a
paraitre.

On en parle ailleurs.
X. Viney. - « Les techniciens » in Econo-
mic et statistique, n° 134, juin 1981.
P. Lherbier. - « Les techniciens - categorie
prqfessionnelle... ou socio-professionnelle »
in Information SIDA, n° 159, mai 1967.



AUSUJETDES TECHNICIENS
ADMINISTRATIFS

A premiere lecture, les deux termes peu-
vent apparaitre antinomiques: 1'appella-
tion «technicien » se refere, en effet, tradi-
tionnellement aux processus industriels, oil
elle est reconnue comme categoric socio-
professionnelle et se trouve identifiee dans
les classifications des conventions collec-
tives.
A contrario, classifications convention-
nelles et nomenclatures ne reconnaissent
jusqu'a maintenant pour les emplois ter-
tiaires que trois situations:
• les employes;
• la maitrise administrative ;
• les cadres.

ALORS, POURQUOI PARLER DE
TECHNICIENS ADMINISTRATIFS ?
Les observations faites dans les entreprises
a 1 "occasion de la realisation du Repertoire
francais des emplois font apparaitre un lien
« classification/contenu d'emploi » beau-
coup plus flou dans les emplois tertiaires
que dans les emplois industriels, flou lie a
des systemes d'organisation ou la taylorisa-
tion a ete plus tardive et moins systema-
tique. L'objet du Repertoire a ete, sur ces
emplois mal connus des analystes du tra-
vail, de definir de grands poles de regroupe-
ment a partir de I'analyse des activites.
Celle-ci a fait apparaitre, de facon cons-
tante a travers tous les groupes d'emplois
tertiaires, un ensemble intermediate entre
les cadres et les employes qui se defmissait
par « autre chose » que des responsabilites
hierarchiques: il a ete identifie par la prise
en charge de « cas complexes exigeant un
certain degre d'interpretation par rapport a
des normes et baremes» (assurances et
banques) ou par la nature des normes
donnees: « normes a adapter » par opposi-
tion a « normes standard a appliquer » dans
les Cahiers de 1'administration-gestion, du
commerce-distribution, du transport et de
la manutention. Ces criteres de resppnsabi-
lite et autonornie induisaient implicitement
une «technicite » difficile a definir dans des
modes operatoires clairement explicites tels
que Ton peut les reconstituer dans la pro-
duction industrielle.
La determination de cet ensemble privi-
legie cette «technicite» par rapport au
critere hierarchique, elle ne fait par la que
reproduire les situations observees. En
effet, on ne retrouve pas dans le secteur
tertiaire les distinctions nettes que Ton
trouve entre ouvriers, agents de maitrise et
techniciens dans le secondaire, ceci d'au-
tant moins que la classification « agent de
maitrise » ne correspond pas forcement a
des responsabilites hierarchiques mais
sanctionne souvent la reconnaissance par
1'entreprise de Pexperience professionnelle
des employes.
Cet ensemble intermediaire a donne lieu a
la « creation » d'appellations diverses par-
mi lesquelles on voit apparaitre des inti-
tules de «techniciens » comme le montre le
tableau joint. II s'agissait a la fois :
• de sortir de 1'ambiguYte de certaines
appellations comme celle de « comptable »
par exemple, qui couvre le champ de
I'aide-comptable au responsable de comp-

LES TECHNICIENS ADMINISTRATIFS D'APRES LE REPERTOIRE FRANCAIS DES EMPLOIS
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tabilite en passant par 1'expert-comptable;
• de faire apparaitre la «technicite » dont
nous venons de parler dans Pintitule meme
des emplois. Cette utilisation du terme
«technicien » par reference a un contenu et
non a une categoric socio-professionnelle a
ete retenue par la nouvelle nomenclature
de TLN.S.E.E. dans laquelle apparaissent
deux rubriques:
4613 - Maitrise et techniciens administra-
tifs des services juridiques ou de personnel,
4614 - Maitrise et techniciens administra-
tifs des autres services administratifs.

LES TECHNICIENS ADMINISTRA-
TIFS ET LEUR EVOLUTION
Les emplois tertiaires ont ete observes par
le Repertoire frangais des emplois a une
periode (annees 1976 a 1980) marquee par
un double phenomene:
• la diffusion de techniques nouvelles liees
aux progres de I'economic, des statistiques
et des sciences humaines qui ont trans-
forme les activites d'administration et de
gestion dans les entreprises;
• Tinformatisation des traitements de
masse qui - limitee a toutes les donnees
repetitives et standardisables - a contribue
a mieux isoler I'ensemble intermediaire des
techniciens administratifs: non concernes
directement par cette informatisation, ils se
sont definis comme prenant en charge tout
ce qui ne pouvait etre entre dans le traite-
ment automatique, ou comme intervenant
en aval de ce traitement pour Panalyse des
donnees.
Qu*observe-t-on actuellement ? Les « cas »
sur lesquels travaillent les techniciens
administratifs, les procedures sur lesquelles
ils interviennent font partie integrante du
champ d'informatisation des entreprises et
ceci s'accompagne d'une certaine standar-
disation du travail.
Restes en dehors de la premiere phase
d*informatisation, ils sont directement
concernes au meme titre que Tensemble
des employes par 1'automatisation actuelle.
II y a, en ce sens, une certaine homogenei-
sation qui s'opere dans Tensemble des
emplois tertiaires non cadres. Mais paralle-
'iement, les «techniques » d'administration
et de gestiqn se developpent en s'appuyant
sur 1'outil informatique et les techniciens

administratifs - detenteurs de ces tech-
niques - semblent bien places pour s'orien-
ter vers une utilisation de I'outil informa-
tique comme aide a Tadministration et a la
gestion.
De nouveaux clivages semblent en effet
apparaitre, toujours lies a la «technicite »
dont nous avons parle, mais surtout a la
capacite de dtvelopper cette technicitt a
I'aide des nouveaux outils informatiques:
savoir rechercher ['information dont on a
besoin, savoir 1'analyser, savoir la selec-
tionner, la mettre en forme (ou la « pro-
grammer »), vont devenir des atouts impor-
tants. Comme les autres emplois adminis-
tratifs, les techniciens administratifs vont
ainsi avoir a se situer dans un environne-
ment informationnel nouveau ou le poids
de Tautomatisation est de plus en plus fort,
les circuits de plus en plus complexes et
surtout de plus en plus changeants.

Jeanine RANNOU

Le CEREQ en a parle.
« Les emplois-types des assurances. »
« Les emplois-types des banques. »
«Les emplois-types de {'administration et
de la gestion des entreprises. »
« Les emplois-types du commerce et de la
distribution.»
« Les emplois-types des transports et de la
manutention.»
Paris, la Documentation franchise. Cahiers
du Repertoire francais des emplois, n°' 1,
2, 4, 5, 10.

Le CEREQ en parlera.
N. Mandon, J. Rannou. - « Vers une infor-
matique integree. Modalites et impacts sur
les situations individuelles. Exemple d'une
entreprise de grosse mecanique.» (Titre
provisoire.) A paraitre dans le n° 5 de la
revue Formation Emploi.
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LES FORMATIONS
DES TECHNICIENS

Regulierement, depuis des decennies,
c'est un sujet qui suscite inquietudes et
reformes : le systeme educatif franc, ais
ne forme pas assez de personnel quali-
fie, au niveau « moyen » ou «interme-
diaire» : appellations malencontreu-
ses - puisque defmies par defaut -
mais bien revelatrices de 1'interet
marginal porte a cette large frange de
cols blancs entre 1'ingenieur et
1'ouvrier ou 1'employe qualifie. Cate-
goric mal definie, pour une bonne part
encore composee d'autodidactes, cate-
goric de promotion pour les ouvriers
et les employes les plus anciens, elle
occupe desormais le devant de la scene
en particulier - mais non exclusive-
ment - parce que le developpement
technologique a fait ressortir les
besoins en qualification a ce niveau.
Depuis la fin des annees 1960, sous la
double pression de la demande indivi-
duelle et sociale, les filieres de forma-
tion qui relevent de ce qu'il est desor-
mais coutume d'appeler «1'enseigne-
ment superieur technique court»
representent plus du tiers du total des
sorties de 1'enseignement superieur. La
place limitee qui nous est impartie ne
permet guere que de presenter ces for-
mations puis d'evoquer quelques
aspects qui leur sont specifiques.
Nous rappellerons done seulement
que pour les seules formations rele-
vant du ministere de 1'Education
nationale, les I.U.T. scolarisaient, en
1982-83, plus de 55.000 etudiants
(moins de 2.000 en 1966-67) et les
sections publiques de techniciens
superieurs plus de 45.000. Si Ton
ajoute a cela les quelques 29.000
eleves inscrits la meme annee dans les
S.T.S. privees, on aura ainsi un aperc.u
du flux non negligeable de jeunes
bacheliers qui s'orientent vers les for-
mations de techniciens. Enfin, si Ton
tient compte des quelques dizaines de
milliers d'eleves inscrits dans les for-
mations paramedicales et sociales du
ministere de la Sante et de quelques
milliers de places offertes dans les
S.T.S. agricoles du ministere de 1'Agri-
culture, on aura un aper9u general de
Timportance respective de ces filieres
d'enseignement.
Limitant notre propos aux seules for-
mations relevant du ministere de
1'Education nationale, les I.U.T. et les
S.T.S., qui fournissent le gros du
contingent des diplomes, nous nous
arreterons sur trois aspects qui leur
sont specifiques : le caractere demo-
cratique de leur recrutement; la carte

de leurs implantations et 1'eventail des
specialites offertes.
- A 1'heure ou est pose le probleme de
la democratisation de 1'acces aux
enseignements superieurs, il peut etre
interessant de noter que ces deux filie-
res presentent la caracteristique
d'avoir le recrutement qui reflete le
mieux la repartition des diverses cate-
gories sociales dans la population
francaise, ceci etant une tendance
lourde de leur fonctionnement et ce,
depuis leur creation. Les raisons en
sont multiples : pour les sections de
techniciens superieurs, petites-filles
des Ecoles nationales professionnelles
(E.N.P.), ce peut etre le maintien de la
tradition promotionnelle de «1'elite de
la classe ouvriere ». Mais, plus exacte-
ment, il convient d'y voir (et ceci est
egalement valable pour les I.U.T.) une
optimisation du choix des classes
moyennes et populaires dans 1'inves-
tissement educatif de leurs enfants :
diplome aisement negotiable sur le
marche du travail, face a une imprepa-
ration a affronter les concours d'entree
dans les filieres prestigieuses et a une
evidente perplexite devant le foison-
nement des U.V. (unites de valeur) des
enseignements universitaires.
- L'idee selon laquelle une offre de for-
mation decentralisee serait en elle-
meme un gage de democratisation de
1'acces aux etudes superieures ne sem-
ble guere pouvoir perdurer a 1'examen
de la carte des implantations des
I.U.T. et des S.T.S. : celles-ci, plus
nombreuses que celles-la en raison de
leur appartenance a des etablissements
secondaires dont elles constituent le
fleuron, n'ont pas, globalement, de
recrutement plus populaire; la com-
position sociale des flux d'entree dans
chacune des deux filieres, examinee
sur longue periode, est strictement
identique mais se distingue par centre
assez nettement de celle des S.T.S. pri-
vees, dont le recrutement se situe dans
les categories socio-prpfessionnelles
plus eleyees : les strategies educatives
des families semblent ainsi moins sen-
sibles au compteur kilometrique qu'au
budget du menage.
- Mais il n'est guere possible de trailer
les problemes afferents a la localisa-
tion des formations sans du meme
coup evoquer la nature des specialites
qui y sont enseignees. Si les etudes
realisees au CEREQ ou ailleurs ont
bien montre la specificite de chacune
des deux filieres sur certaines speciali-
tes (secretariat en S.T.S., informatique

en I.U.T. par exemple) elles ont egale-
ment contribue a souligner 1'existence
de «doublons» a la fois dans les
implantations et les specialites ensei-
gnees - Fappartenance, jusqu'a une
date tres recente, a des tutelles distinc-
tes (ministere des Universites pour les
I.U.T., ministere de 1'Education pour
les S.T.S.) ne ppuvant, seule, expli-
quer cette situation. La pression des
collectivites locales semble a cet egard
une realite incontournable : la crea-
tion d'un I.U.T., ou a defaut d'un
d&partement d"etudes' est investie
d'une force de prestige comparable,
peut-etre, a ce qu'a pu etre autrefois la
mise en place des ecoles normales
d'instituteurs (autre enseignement
superieur court), a la difference pres -
et elle est de taille - qu'elle se situe
dorenavant au niveau de toutes les
villes de plus de 10.000 habitants. On
est encore loin d'une telle situation
dont 1'effet pervers serait une incita-
tion des bacheliers les plus modestes a
limiter leurs choix d'orientation.

Jean LAMOURE
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Devenir professionnel des jeunes issus
des fbrmat'ions aux professions sociales
Depuis quelques deeennies, les travailleurs
sociaux se sont organises en professions dont la
carriere s'est precisee au cours du temps, le statut
s'est conforte, le mode d'acces a etc reglemente :
dans la majority des cas, il faut deux a trois
annees d'etudes apres le baccalaureat dans des
ecoles specialisees pour obtenir le diplome neces-
saire a 1'exercice de la profession.
A la demande du ministere des Affaires sociales
et de la Solidarite nationale, une enquete a ete
realisee en 1982 aupres des jeunes diplomes de
1980 dans les formations aux professions d'assis-
tant de service social, educateur de jeunes
enfants, educateur specialise et moniteur-educa-
teur.
Elle permet de repondre a quelques questions
centrees sur ces formations: quelle est 1'origine
des jeunes qui vont assurer le renouvellement de
ces professions ? Les diplomes accedenl-ils tous
et dans quelles conditions a la profession pour
laquelle ils ont ete formes ?

QUATRE FORMATIONS SOCIALES:
QUATRE POPULATIONS D'ORIGINE ET
DTTINERAIRE DIFFERENTS
Le recrutement des candidats n'est pas homogene
d'une profession a 1'autre.
L'assistant de service social (A.S.S.), et 1'educa-
teur des jeunes enfants (E.J.E.) ont un recrute-
ment essentiellement feminin (93,5 % et 97,7 %
des diplomes en 1980), d'un haut niveau de
formation (92 % et 83 % de titulaires d'un
baccalaureat). Ils sont le plus souvent jeunes
(respectivement 83,6 % et 93,5 % ont moins de
24 ans a 1'entree en formation) et sans experience
professionnelle anterieure a la formation (respec-
tivement 11 % et 5 % de candidats ont exerce
une activite professionnelle avant 1'entree en
formation).
Ces jeunes n'entrent pas pour autant dans la
formation directement apres 1'obtention du
baccalaureat, une forte proportion d'entre eux
(respectivement 54,9 % et 35,3 %) ont passe une
ou plusieurs annees dans un etablissement
d'enseignement superieur (universites en sciences
humaines, I.U.T., S.T.S., etc.); mais peu ont ete
jusqu'a obtenir un niveau superieur au baccalau-
reat (D.U.T., D.E.U.G., licence, etc.: 14,6 % des
future A.S.S. et 6,1 % des E.J.E.). De 1'autre cote,
les diplomes en 1980 comprennent 61,6 % de
femmes parmi les educaleurs specialises (E.S.) et
73,5 % parmi les moniteurs-educateurs (M.E.).
Ces diplomes ont, avant leur entree a la prepara-
tion du diplome social, un niveau de formation
inferieur aux populations precedentes (55 % de
bacheliers chez les E.S. et 24 % chez les
M.E.) (1).
Les diplomes E.S. et M.E. constituent deux
populations ties heterogenes dans leur recrute-
ment. En effet, 30 % des E.S. et 26 % des M.E.
ont exerce avant d'entrer en formation un emploi
social (moniteur-educateur diplome ou non, aide
medico-psychologique, etc.); ils sont plus sou-
vent masculins, ages de plus de 25 ans avec un
niveau scolaire inferieur a la moyenne. Un
deuxieme groupe comprend 16 % des E.S. et
20 % des M.E. qui ont et£ recrutes d'abord
comme prestagiaire pendant un an environ avant
d'entrer en formation; c'est un groupe jeune,
avec un niveau de formation scolaire moyen.
Un troisieme groupe plus age concernant 5 %
des E.S. et 7 % des M.E. est venu chercher dans
la profession sociale une reorientation prpfes-
sionnelle apres une experience de plusieurs
annees dans des professions diverses (ensei-
gnants...).
Enfm, 48 % des E.S. et 46 % des M.E. accedenl a
la formation sociale peu de temps apres avoir
quitte 1'ecole ou Puniversite: la majorite d'entre
eux ont un niveau de formation scolaire supe-
rieur ou egal au baccalaureat. Ce demier groupe
plus feminin que les precedents (68 % au lieu de
54 % pour le premier groupe par exemple) a un
profil de formation scolaire et de mode d'acces a
la formation qui ressemble le plus a cetui des
formations d'assistant de service social ou d'edu-
cateur de jeunes enfants.

(1) Bien que 24 % soil une proportion elevee pour
les formations en M.E. qui recrutenl theorique-

ment a partir de la classe de troisieme.
(2) La realite est sans doute Ires superieure a ces
chiffres car 27,6 % des E.S. et 34,6 % des M.E.
n'ont pas precise s'ils exercaient en internal,
external ou autre.
QUATRE FORMATIONS SOCIALES:
QUATRE TYPES DTTINERAIRE
PROFESSIONNEL
Le tableau I fournit une serie d'indicateurs per-
mettant d'apprecier 1'importance et la nature des
difficultes que cette cohorte de diplomes a ren-
conlrees au cours des deux premieres annees de
vie active. II est facile de voir que meme si la
situation a 1'enquete est loin d'etre stabilisee, les
rythmes et la qualite de Pinsertion profession-
nelle en cours sont tres differents d'une formation
a 1'autre.
La plus ou moins grande importance du chomage
permet d'abord de distinguer :
• d'une part, les assistants de service social
(homrnes et femmes) et les hpmmes des autres
formations, dont le taux de chomage est inferieur
a 2,5 %;
• d'autre part, la population feminine des autres
formations, dont le taux de chomage est supe-
rieur a 5,9 %, et atteint 12,4 % pour les moni-
teurs-educateurs.
Mais * cet indicateur ne rend pas compte de la
nature du chomage (court et repetitif ou long et
concentre sur une sous-population) et ne ren-
seigne pas sur la nature des emplois. II faut
seulement noter qu'il s'agit principalement de
chute en chomage et non d'un chomage de
recherche de 1'emploi depuis 1'obtention du
diplome.
Le taux d'instabilite se refere a la situation a la
date de 1'enquete des diplomes qui ont occupe un
premier emploi depuis leur sortie de formation ;
il comprend :
• la proportion de diplomes occupes sur des
emplois precaires (vacation ou contrat a duree
limitee);
• la proportion de diplomes tombes en cho-
mage;
• la proportion de diplomes ayant quitte leur
emploi et qui se declarent inactifs.

Ce taux varie du simple au triple : 12,8 % pour
les assistants de service social (le niveau de
chomage tres bas ne doit pas cacher qu'une partie
de cette population n'a pas encore trouve un
statut stabilise) a 36,3 % pour les educateurs de
jeunes enfants.
Les educateurs specialises et les moniteurs-edu-
cateurs ont des taux d'instabilite de 10,5 % et
18,7 %. Si Ton ne considere que les diplomas
sans experience professionnelle anterieure a
1'entree en formation sociale (done les sous-
populations plus proches des assistants de service
social ou educateurs de jeunes enfants), ces taux
passenta 15 % et 23,4 %.
Un indicateur complementaire permet d'inter-
preter les forts ecarts de taux de chomage et
d'instabilite entre educateurs specialises et moni-
teurs-educateurs : la proportion de diplomes de
chaque profession touches par une periode de
chomage est pratiquement identique (8,3 % et
8,7 %) : les moniteurs-educateurs sont meme
moins nombreux a avoir change d'employeur
(19 % au lieu de 23 %). L'ecart provient done
pour une part d'une duree de chomage supe-
rieure et d'autre part de retours a Pinactivite
(notamment reprises d'etudes) plus frequents
chez les moniteurs-educateurs.

DES EMPLOIS CORRESPONDANT A LA
FORMATION RECUE
Plus de 95 % des diplomes d'A.S.S., E.S., M.E.
(83 % pour les E.J.E.) occupent au moment de
1'enquete des emplois correspondant a la forma-
tion repue. Les premieres mobilites qui ont eu
lieu au cours de la periode se sont operees dans
le sens d'un renforcement de cette tendance (les
diplomes E.J.E. passent ainsi de 76 % au premier
emploi a 83 % d'emploi correspondant a la
formation au moment de 1'enquete). Sauf chez les
E.J.E., la stabilite professionnelle prevaut dans
les autres professions sociales (76 % des A.S.S.
n'ont eu qu'un seul employeur). La majorite des
E.S. et M.E. n'ont eu qu'un employeur qu'ils
aient ou non suivi une formation en cours d'em-
ploi. La plupart de ces premiers emplois sont pris
en internal : plus de 50 % des E.S. et 60 % des

TABLEAU I: INDICATEURS D'INSERTION PROFESSIONNELLE
DES FORMATIONS SOCIALES (DIPLOMES EN 1980)

Tableau en %.

Taux de chomage a 1'enquete (mars 1982) un an et
neuf mois apres la sortie de formation :

femmes
hommes
homines + femmes

Proportion de diplomes n'ayant jamais occupe
d'emploi depuis la sortie de formation

Taux d'instabilite a 1'enquete . .

dont : - chute en chomage .
- inactivity
- emploi precaire .

Taux d'instabilite a 1'enquete des diplomes n'ayant
eu aucune experience professionnelle anterieure a
la formation

Proportion de diplomes touches par une periode de
chomage entre la sortie de formation et 1 enquete .

Proportion de diplomes ayant eu un seul employeur
au cours de la periode d'observation

Taux d'emploi correspondant a la formation re^ue
(en mars 1982)

Assistant de
service social

1,6

1,6

12,8

1,4
1,0

10,4

5,3

76

97

Educateur
specialise

4,2
1,4
5,9

3,1
10,5

3,1
1,0
6,4

8,3

74

97

Moniteur-
educateur

9,6
2,5

12,4

8,7

18,7

6,0
4,3
8,4

23,4

8,7

72

95

Educateur de
jeunes enfants

7,8

7,8

6,4

36,3
7,2
3,2

25,9

54

83
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M.E. (2) vivaient toujours en internal au
moment de 1'enquete.
Ces informations contribuent a donner a ces
professions une image donl tous les plans ne
correspondent pas forcement a Pidee qu'elles se
fonl d'elles-memes. II resle a faire une comparai-
son enlre les caracleristiques des jeunes diplomes
et celles des personnes en aclivile afin de voir
commenl ces professions vonl evoluer. Enfm une
nouvelle enquete d'ici deux a irois ans sur cette
meme cohorte de diplomes permellrail de nuan-
cer les conslals portes sur le processus d'insertion
qu'on a observe au cours des 21 premiers mois de
leur vie dans la profession sociale.

Francois POTTIER



Defrichons les chiffres: les technldens
employes dans les secleurs industriels
UNE CROISSANCE
IMPORTANTE DE CES EMPLOIS
SUR LA QUINCADE 1975-1980 :
A contre-courant de -1'evolution generate
des effectifs de 1'industrie qui subissent une
forte reduction, 1'ensemble des emplois de
techniciens occupes dans 1'industrie conti-
nuent a augmenter en valeur absolue et
relative (a un rythme moindre cependant
que durant la periode 1968-1975). Le dyna-
misme de cette categoric d'emplois est le
resultat d'un double mouvement: progres-
sion des techniciens des services de produc-
tion mais aussi de 1'organisation et du
controle du travail et surtout des services
d'etudes et de recherche, et simultanement
net flechissement des emplois de dessina-
teurs (cf. graphique I).
UNE CATEGORIE D'EMPLOIS
INTERMEDIATES OCCUPEE PAR
DES ACTIFS AYANT
DES CARACTERISTIQUES SOCIO-
DEMOGRAPHIQUES BIEN
PARTICULIERES:
Les populations occupant ces emplois sont
relativement jeunes, cependant si Ton pro-
cede a un examen plus approfondi des
caracteristiques de leurs titulaires, il appa-
rait que ceux-ci sont fortement types sui-
vant leur niveau de formation initiate, la
specialite de 1'emploi occupe dans un
meme service fonctionnel et surtout suivant
1'age des salaries exer^ant ces emplois.
En fait, il apparait necessaire de distinguer
deux grands groupes d'actifs exer?ant ces
activites. D'une part, une population relati-
vement homogene formee de jeunes techni-
ciens, beneficiant d'une formation tech-
nique elevee, employes dans les services
d'etudes, de recherche et les laboratoires
d'essais et de controle.
D'autre part, une population heterogene,
en majorite plus agee, ayant une formation
technique de niveau moyen, s'orientant
vers 1'encadrement et la surveillance de la
production (cf. graphique II).

UN RECOURS INEGAL
SUIVANT LES SECTEURS:
On remarque que les secteurs employant
une forte proportion de techniciens ont en
general une main-d'ceuvre a statut et sont
des secteurs leaders de la croissance, large-
ment ouverts a la concurrence intematio-
nale (cf. graphique III).

II existe une etroite liaison entre le volume
des moyens financiers affectes par les entre-
prises de ces secteurs aux depenses de
recherche et de developpement pour creer
de nouveaux produits et le nombre de
techniciens employes par celles-ci.
EN GUISE DE CONCLUSION:
Les emplois de techniciens constituent une
categoric chamiere dans la hierarchic des
emplois qualifies dont la croissance struc-
turelle a moyen terme sous-tend et accom-
pagne Pintroduction et la generalisation de
nouvelles conditions socio-techniques de
production.
La logique de developpement et le constat
d'un recours inegal selon les secteurs a ces
categories d'emplois n'est comprehensible
que si 1'on prend en compte les mutations
technologiques et organisationnelles pro-
pres a chacun des secteurs de 1'industrie.

Alain LACOURREGE

Graphique I

Evolution comparee de 1954 a 1980 de la part
dans la population active totale (au sens du R.P.)

des agents techniques ou techniciens et des dessinateurs.
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Graphique II
Profils demographiques des techniciens

suivant le niveau de diplome le plus eleve obtenu.
(Source : Recensement 1975.)

Profils demographiques des techniciens
(hommes + femmes)
agents techniques et dessinateurs.
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Niveau de diplome IV et plus.

Profils demographiques des techniciens
(hommes + femmes)
agents techniques et dessinateurs.

17 20 30 40 50 60 70 75

Niveau de diplome V et VI.

Graphique III
Evolution de 1970 a 1979 du poids relatif des techniciens

dans chacun des secteurs industriels detailles.
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(Source : Enquetes structure des emplois.)



LE CEREQ PUBLIE
Collection des etudes n° 4.
Nouvelles perspectives de
Pinformatisation dans les banques
et les assurances.
C. Cossalter, L. Hezard.
Les secteurs des banques et des
assurances ont fait et font encore
figure de pionniers en maliere de
traitement aulomalise de I'infor-
mation. Telle ou telle entreprise
de 1'un ou 1'aulre des secteurs
briguera en toute legitimite le litre
d'une « premiere » en : introduc-
tion de 1'ordinateur, application
du temps reel, croissance du
reseau informatique (multiplica-
tion du nombre de lerminaux),
connexion des moyens informati-
ques et bureautiques, etc. Ces sec-
teurs par leur riche passe comme
leurs evolutions presentes offrent
ainsi un terrain privilegie pour
1'observation et la comprehension
du developpemenl de rinformali-
sation.
L'etude des npuvelles perspectives
de rinformatisation dans les ban-
ques et les assurances, dont le
volume n° 4 de la Collection des
etudes consigne les resullals, a eu
pour objet, a partir d'enquetes
dans dix-neuf enlreprises, de
comprendre 1'evolution des modes
d'informatisation en liaison avec
la nouvelle phase de developpe-
ment que connaissent les entre-
prises de ces secteurs comple tenu
du contexte economique general
au sein duquel elles s'inserent.
Cette phase de developpement se
Iraduil en particulier par une mo-
dification des modes de gestion
des entreprises (au sens large des

moyens humains et materiels).
C'est particulierement sur 1'inter-
relation entre objectifs et modes
de gestion d'un cote, modes d'in-
formatisation de 1'autre - interre-
lation supposanl de s'interesser a
la dimension organisation - que
cette etude est centree.
Ainsi une premiere partie du rap-
port porte tant sur les evolutions
economiques, les mutations en
cours en termes de structuration
des secteurs et des entreprises que
sur les modes d'informatisation
qui y sont pratiques. Dans cette
perspective le developpement
technologique est apprehende
dans un ensemble de dimensions.
Une seconde partie explicite les
transformations relatives au tra-
vail dans les nouvelles organisa-
tions associees aux processus de
traitement automatise. Sont ana-
lysees les transformations dans les
formes de travail (structures, orga-
nisations, posies) en liaison avec
1'utilisation generalisee de 1'infor-
malique. Sont formalisees les
diverses pratiques ' emergeant
actuellement dans le domaine du
developpement des ressources
humaines au sein des entreprises
enquetees.

De fac.on generale, en conclusion,
les auteurs s'efforcent, d'une part,
de reconsiderer les resultats de
1'etude selon un aspect melhodo-
logique, d'autre part, de maniere
prospective d'aborder les transfor-
mations des banques et des assu-
rances selon la tendance a leur
«industrialisation » et de definir

des hypotheses devolution pour
le travail et 1'emploi, de formuler
les problemes qui peuvent se
poser en termes de formation.

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

LES EQUIPES ASSOCIEES
AUSSI...

F. Abillama. - «L'insertion pro-
fessionnelle des jeunes de
niveau V en Franche-Comte en
1980. » Centre interregional asso-
cie au CEREQ. Institut de recher-
che sur 1'economie de 1'education.
Cette etude traite les donnees
recueillies dans le cadre de
1'pbservatoire des entrees dans la
vie active aupres des jeunes
Francs-Comtois sortis d'annee ter-
minale, de C.A.P. ou de B.E.P. au
cours de 1'annee 1978-1979, et
ayant quitte le sysleme educalif.
Elle fait apparailre 1'heterogeneite
des conditions d'insertion selon la
filiere d'origine, la specialite, le
sexe, et la possession ou non du
diplome.
Document roneote, disponible a
1'I.R.E.D.U. Universite de Dijon
- B.P. 138 - Faculle des sciences
Mirande - 21004 Dijon Cedex.

A. Giffard, C. Lacaille,
J.-J. Paul. - «Analyse d'un sys-
teme regional deformation profes-
sionnelle continue - le cas de la
Bourgogne. »

Les deux premieres parties de cet
ouvrage sont consacrees a 1'ana-
lyse de 1'appareil de formation
continue, d'une part a trayers la
prise en compte des activites de
1'ensemble de cet appareil tant
prive que public, et d'autre part
au niveau de la nature des rela-
tions financieres entre 1'appareil et
les entreprises. La troisieme partie
cherche a situer les problemes
actuels que rencontre la formation
continue et a esquisser une pers-
pective de reorganisation de la
politique regionale.
Cahier de 1'I.R.E.D.U., n° 36,
mars 1983. Universite de Dijon
- bailment Mirande - B.P. 138
- Faculte des sciences Mirande -
21004 Dijon Cedex.

«. L'innovation, vers une nouvelle
revolution technologique.»
Cet ouvrage a ete realise par le
Bureau d'economie theorique el
appliquee de 1'universile Louis-
Pasleur de Slrasbourg, sous la
coordination de Regis Larue de
Tournemire. II propose une des-
cription et des schemas explicalifs
des processus par lesquels les
innovations sonl developpees,
commercialisees, diffusees el
adaplees... II monlre en quoi
1'evolulion technologique el 1'in-
novalion modifienl en profondeur
non seulemenl nos slruclures
industrielles, mais egalemenl
noire cullure, nos modes de vie el
nos slruclures sociales.
Paris, la Documentation fran-
caise, 1983.

LES CHEMINS DE LA LECTURE
Chanter pour survivre. L. Marty. Atelier
ethno-histoire et culture ouvriere - Federa-
tion Leo Lagrange. - Reconstitution de la vie
de travail et de la vie culturelle qu'ont
connues des dizaines de milliers d'ouvriers
roubaisiens au siecle passe et a Paube du
XXc siecle, a partir de textes de chansons,
d'entretiens realises avec d'anciens ouvriers
ainsi que des sources traditionnelles (presse,
archives...).

Le triomphe des corporations. A. Cotta. Edi-
tions Grasset. - Vaste reflexion sur les rela-
tions du travail avec le savoir scientifique
debouchant sur le probleme de la maitrise
sociale de ce savoir.

Les styles de vie des cadres et des entreprises
«Portraits de famille». M. Burke. Inter-
editions. - L'auteur decrit les styles de vie
des organisations et des personnes qui les
dirigent. C'est un livre sur la survie, 1'adapta-
tion, la disparitipn et la reussite des entre-
prises dans les dix prochaines annees.

Le village dans la ville. M. Young et P. Wil-
mott. - Par cet ouvrage, les auteurs traitent
de 1'un des terrains de recherche les plus
feconds: 1'ethnologie urbaine.

DL COTE DES EXPOS
Architecture et Industrie. Passe et avenir d'un
mariage de raison: le contexte historique.
economique et social de rapparition et du
developpement de Industrialisation du bati-
ment. de la revolution industrielle aux socie-
tes post-industrielles. Paris, Centre Georges-
Pompidou. Jusqu'au 23 Janvier 1984.

Vers 1'ergonomie... cinq site les de physio-
logic du travail. Cette exposition retrace 1'his-
toire de la physiologic du travail, au cours
des cinq derniers siecles, dans une perspec-
tive debouchant sur 1'ergonomie contempo-
raine. Elle montre comment, parallelement a
1'evolution technologique, nos ancetres et nos
contemporains ont exprime leur souci de
concevoir des conditions de travail et des
produits industriels assurant la securite et le
bien-etre des homines. Paris, Conservatoire
national des Arts-et-Metiers. Du 15 no-
vembre 1983 au 15 Janvier 1984.

PAN SUR LE BREF

- Le tableau 2 de la page 7 (le bilan Forma-
tion-Emploi 1980) du n° 4 de BREF doit etre
remplace par le suivant:

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

2 Annees

Effectifs recrutes (en milliers)

Part des debutants dans les recrutements .

1973

4.330

12,2 %

1977

3.778

11,9 %

1978

3.736

11,5 %

1979

3.634

11,4 %

1980

3.386

11,0 %

(*) Actifs occupes (saufapprentis) a I'enqueie Emploi de mars n + 1. qui ne I'etaient pas ou
qui etaieni occupes dans un autre eiablissetnent en mars n.

• CEREQ, I.N.S.E.E., S.E.I.S. - « Bilan • CEREQ, I.N.S.E.E., S.I.G.E.S. - « Bi-
Formation-Emploi 1973. » Paris, l.N.S.E.E. lans Formation-Emploi - Annees 1977 a
Collections de I'l.N.S.E.E. , n° 59, serie D. 1980. » Paris, l.N.S.E.E. Archives et Docu-
septembre 1978. ments, n" 78, mai 1983.
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