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editorial
Que Ton invoque la mutation
technique, la transformation
sociale, revolution de 1'organi-
sation du travail, tout est bon
pour demontrer - chiffres a
1'appui - la disparition des em-
plois non qualifies.
Ainsi, il en serait fini d'une ca-
tegorie de travailleurs dont 1'es-
sence est fondee sur la negativi-
te:
- les travaux qui leur sont
confies n 'exigent pas de forma-
tion ;
- les qualites qui leurs sont re-
connues (patience et dexterite
des femmes, force des hom-
mes...) ne sont pas de celles que
hierarchisent les accords
conventfonnels pour reconnai-
tre la qualification ; ils consti-
tuent ainsi, par defaut, le degre
zero de la classification profes-
sionnelle et les promotions li-
mitees dont ils peuvent benefi-
cier sont difficilement transfe-
rables d'une entreprise a 1'au-
tre.
II est certain que Ton assiste ac-
tuellement a un changement de
mode d'utilisation des outils de
production, automatises ou
non, qui tend a developper le
recours a 1'initiative des indivi-
dus, contrairement a ce que
preconisaient les principes de
I'org&nisation scientifique du
travail. Ceci s'inscrit dans le

cadre de preoccupations nou-
velles pour les entreprises en
matiere de qualite des presta-
tions ou des produits offerts,
ainsi que de souplesse d'utilisa-
tion de la main-d'oeuvre. Tou-
tefois, cette evolution ne se tra-
duit pas toujours par une exi-
gence accrue de qualifications
elevees, et de nouvelles formes
de travail non qualifiers emer-
gent. En outre, elle n'a rien
d'un mouvement harmo-
nieux : si elle bouleverse cer-
tains secteurs de 1'industrie,
d'autres sont tres faiblement
concernes. De ce fait, on cons-
tate une disparition selective
des emplois non qualifies, ainsi
que la constitution de points de
fixation dont on doit craindre
qu'ils ne deviennent des ghettos
pour les personnes qui les oc-
cupent.

II existe en effet deux categories
de population pour lesquelles
1'evolution des exigences de
qualification pose ou risque de
poser probleme :
- celle des jeunes issus sans for-
mation du systeme educatif qui
occupent des emplois dont les
caracteristiques de precarite
laissent presager qu'ils ne cons-
titueront pas un lieu d'acquisi-
tion de competences permet-
tant de compenser les carences
de leur formation initiale ;

- celle des adultes inseres de-
puis plusieurs annees dans le
systeme productif, pour les-
quels on constate une exclusion
progressive de la production di-
recte et une limitation croissan-
te des possibilites d'evolution
par 1'apprentissage sur le tas.
Si Ton ajoute que ces groupes
ne beneficient pas de mesures
particulieres en matiere de for-
mation continue - dont les me-
thodes paraissent particuliere-
ment mal adaptees a leur cas -
tout laisse a craindre que la dis-
qualification sociale s'ajoute a
la non-qualification profession-
nelle.
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La micro-electronique et 1'informatique in-
dustrielle organisent un nouveau machinis-
me qui transforme le travail humain et fait
evoluer les grandes categories de main-
d'ceuvre. On se limitera ici a 1'examen d'un
type de travail particulier que Ton peut
brievement definir comme un ensemble de
laches liees au fonctionnement d'une ma-
chine et executees de facon repetitive (1).
Ce type de travail presente des caracteristi-
ques qui le situent entre le travail a la chai-
ne (2) et le travail de surveillance d'instal-
lations fonctionnant en continu (ou travail
de process).
Le travail a la chaine consiste a repeter des
gestes formellement presents avec une du-
ree de cycle de 1'ordre de quelques dizaines
de secondes et Ton retrouve cette caracte-
ristique dans des taches d'alimentation des
machines ou d'intervention sur leur fonc-
tionnement, avec des durees de cycle tres
proches.
Dans la surveillance d'installations en
continu, Pun des roles de 1'operateur est de
veiller a ce que le processus se deroule dans
des limites fixees a priori et d'intervenir en
cas de necessite, selon des consignes plus ou
moins strides. II en est de meme de la sur-
veillance de machines fonctionnant se-
quentiellement lorsque, par exemple, un
operateur qui alimente une machine s'aper-
coit que, par suite d'une perturbation me-
canique (du jeu dans les engrenages) les pie-
ces qui sortent s'ecartent progressivement
des normes de tolerance fixees.
La repetitivite des taches d'alimentation et
la continuite des activites de surveillance
peuvent se combiner selon des modalites
variables. Ces activites ne sont cependant
pas de meme nature : les gestes qui se repe-
tent peuvent etre definis, mesures, presents
et repartis dans le meme temps alors que
1'activite de surveillance est beaucoup plus
difficile a soumettre a de telles prescrip-
tions, ne serait-ce que parce que les aleas
qu'elle est chargee de deceler ne se repartis-
sent pas de facon uniforme dans le temps.
Ces activites possedent done leur tempora-
lite propre et semblent inegalement « pres-
criptibles ». Toutefois, dans un cas comme
dans 1'autre, les travaux de sociologues et
ergonomes montrent 1'ecart entre le travail
reel et le travail prescrit. Us distinguent le
travail direct, continu et repetitif qui fait le
plus souvent 1'objet de prescriptions plus
ou moins detaillees et le travail indirect qui
concourt a creer et a maintenir les condi-
tions du travail precedant et qui comprend,
par exemple, des operations de controle, de
reglage, de petit entretien dont 1'imputation
aux operateurs, regleurs, ouvriers d'entre-
tien n'est jamais parfaitement definie,
compte tenu de la diversite des situations
possibles.

(1) En 1978, 1.030.000 salaries elaienl soumis a
« un rythme de travail impose par la cadence au-
lomalique d'une machine », tous secieurs confon-
dus, selon A.F. Molinie et S. Volkoff «les
contraintes de temps dans le travail» Economic
et Statislique.s n° 131. 1981.
(2) 600.000personnesen 1978. ibidem.

Pour saisir la maniere dont 1'automatisa-
tion transforme les activites presentees ci-
dessus, il faut tenir compte de cette hetero-
geneite du travail.
II paraft beaucoup plus facile d'automatiser
le travail direct et parfaitement defini que
le travail indirect, plus aleatoire et moins
bien connu. Mais precisement, les potentia-
lites actuelles des nouvelles techniques et
en particulier rinformatique industrielle
qui se caracterise par 1'utilisation du temps
reel, 1'augmentation de la puissance de trai-
tement et des capacites de decentralisation,
permettent d'integrer au systeme de machi-
nes une part beaucoup plus importante
qu'auparavant de travail indirect.
On peut alors analyser reffet de 1'automati-
sation sur le travail de fabrication comme
la modification du rapport entre les com-
posantes directes et indirectes de ce travail
a laquelle s'ajoute une transformation plus
ou moins importante de leur contenu.
Avant I'automatisation, ce rapport etait re-
lativement defini par 1'organisation du tra-
vail qui articulait d'une certaine maniere
des activites de fabrication, de reglage,
d'entretien preventif, de depannage, etc., en
les affectant a des categories de travailleurs.
De nouvelles solutions organisationnelles
doivent etre apportees aux problemes que
pose cette articulation lorsque le travail de
fabrication est automatise.
II faut bien voir le caractere original, que
revetent ces nouvelles formes d'organisa-
tion du travail. Par rapport aux formules
experimentales d'organisation du travail
telles que 1'enrichissement ou 1'elargisse-
ment des taches, le travail en module ou en
equipe autonome que Ton trouve dans les
activites d'assemblage-montage des indus-
tries de serie, le travail de fabrication auto-
matise presente une difference importante.
Alors que dans le premier cas les activites
sont toujours reorganisees, regroupees, res-
tructurees de fagon a affecter a 1'operateur
des taches supplementaires de controle, de
gestion de la fabrication voire d'entretien,
dans le cas du travail de fabrication auto-
matisee, il y a suppression de taches de fa-
brication et substitution a celles-ci d'autres
taches de nature differente. La suppression
n'est pas toujours totale et la nature des
nouvelles taches est, elle aussi, assez varia-
ble d'une entreprise a 1'autre. L'etude a ain-
si permis de distinguer deux modalites par-
ticulieres d'automatisation en fonction de
leurs effets sur la production : la premiere
concerne les aspects physiques de la fabri-
cation, tels que les temps et les delais, la se-
conde renvoie aux aspects financiers tels
que les couts.
Les objectifs qui concernent les couts vi-
sent, d'une maniere ou d'une autre, a res-
pecter un imperatif general de rentabilite
alors que les objectifs qui concernent les
conditions de production peuvent etre defi-
nis par la recherche d'une certaineflexibili-
te. Si la recherche de la rentabilite est uni-
verselle, celle de la flexibilite ne 1'est pas
puisqu'elle consiste a ajouter des contrain-
tes supplementaires aux regies de gestion
qui visent la rentabilite. Les imperatifs de

flexibilite exigent ainsi une suppression
plus accentuee du travail de fabrication,
une plus grande maitrise des temps de reali-
sation des operations productives et.par la
des parametres qui commandent les prece-
des techniques utilises, ainsi qu'une inte-
gration fonctionnelle plus poussee de la fa-
brication. Au contraire, I'automatisation
qui vise la rentabilite substitue au travail de
fabrication une activite machinique, mais
de facon partielle, en conservant pour des
raisons economiques certaines taches direc-
tes qui peuvent alors etre associees a des ta-
ches d'entretien. Dans ce cas le travail d'en- f
tretien est lui aussi reorganise, sans toute-'
fois s'integrer a la fabrication.
Cette redefinition du travail met en cause le
systeme de classification qu'utilisent les en-
treprises pour gerer leur main-d'oeuvre.
En fabrication ces problemes concernent
une population qui est generalement d'au-
tant plus precisement classified que son
contenu d'emploi se prete a un decoupage
strict et formel des taches. L'automatisation
reorganise le travail de fabrication en pro-
fondeur et, par la suppression du travail di-
rect, facilement descriptible et done classi-
fiable, enleve aux classifications leur base
empirique, immediate, reintroduisant une
indetermination dont la levee constitue
alors un enjeu :
- pour les travailleurs, classes en O.S. le
plus souvent,dont le passage aux eche-
lons de PI ou P2 et 1'acces au statut d'ou-
vrier professionnel est d'autant plus reven-
dique que le principe de « saturation du
temps de travail » et la complexite des ma-
teriels automatises conduisent les organisa-
teurs du travail a affecter aux surveillants-
operateurs une partie du travail d'entretien ,
traditionnellement a la charge d'ouvriers
qualifies, professionnels d'entretien ou re-
gleurs ;
- pour 1'entreprise, car si actuellement seu-
les de petites populations sont touchees par
I'automatisation, la diffusion des technolo-
gies qui y ont recours concemera des effec-
tifs de plus en plus importants.

Jacques MERCHIERS.

LE CEREQ EN PARLERA
« L 'automatization des fabrications de se-
ries dans les biens d'equipement. » A parai-
tre dans la Collection des Etudes.

ON EN PARLE AILLEURS
Parmi 1'abondante litterature sur le travail
ouvrier, deux publications recentes sont a
signaler :
« Culture technique », n° SJuin 1982.
« Le travail ouvrier. » in les Cahiers fran-
cais, n° 209, 1983.



L'AUTOMATISATION DANS
L INDUSTRIE AUTOMOBILE
ET LE DEVENIR
DES OUVRIERS
DE FABRICATION

L'automatisation va-t-elle supprimer rapi-
dement les laches parcellisees et repetitives
de fabrication ? Le travail sur les installa-
tions automalisees est-il plus qualifie et
surtout qualifiant que sur les chaines des
ateliers fordiens ? Assiste-t-on a la mise en
place d'une organisation favorisant une
elevation progressive de la qualification et
eventuellement 1'acces a des emplois plus
qualifies ou retrouve-t-on une segmenta-
tion entre les emplois les moins qualifies
et les autres ?
L'automatisation ne s'introduit pas dans
les ateliers aussi rapidement qu'on le croit
souvent et laissera done subsister encore
longtemps des emplois parcellises et repeti-
tifs de fabrication. Les automatismes posse-
dent certes des proprieles qui permettent
de depasser les limites des installations
mecanisees. Contrairement a celles-ci, ils
sent capables, en traitant simultanement
plusieurs produits a la fois et en elant
reutilisables en cas de changement de type
de production, d'assurer une adaptation au
moindre cout aux fluctuations de la deman-
de. Par la, ils introduisent une flexibilile
de 1'appareil de production qui est devenue
aujourd'hui une condition essentielle pour
assurer la rentabilite dans un contexte de
concurrence exacerbee et d'instabilite de la
demande. Ils sont egalemenl porteurs de
gains de productivity importants, mais ces
elements sont insuffisants pour garantir
dans les annees qui viennent 1'introduction
en masse de ces automatismes et la substi-
tution d'un proces de travail automatise au
proces fordien. Plusieurs facteurs freinent
1'aulomalisalion et notamment :
- le cout du materiel (le prix d'un robot
se situait aux environs de 1.000.000 F en
1981);
- le degre de developpemenl de la techni-
que qui ne permet pas d'envisager 1'auto-
matisation de toute la production. Certai-
nes activites comme 1'assemblage final ne
sont actuellement pas automatisables;
- la suppression des postes qu'elle entrai-
ne. Ainsi, le montage automatique des
trains avant d'automobiles reduit le nom-
bre d'operateurs de 8 a 3. De meme une
ligne de soudage automatisee a 50 % dimi-
nue Peffectif d'au moins la moitie. Une
Industrie qui a etc le moteur de 1'expansion
et de 1'emploi pendant plusieurs decennies
peul difficilement planifier une diminution
importante de ses effectifs a court terme,
ne serait-ce que pour des raisons sociales,
ainsi que le montrent les recents evene-
ments.
Ces differenls facteurs imposent done une
automatisation partielle et progressive, qui
se diffusera a 1'occasion du lancement de
fabrications nouvelles. Bien qu'il soil im-
possible de chiffrer le pourcentage de la
production qui sera automatisee, on peut
affirmer qu'a 1'horizon de la prochaine
decennie le processus sera loin d'etre com-
pletement automatise et qu'il restera des
emplois d'« O.S. ».
Qu'en est-il maintenant de 1'organisation
du travail et de la qualification des ouvriers
sur les installations automatisees de monta-
ge dans 1'industrie automobile ?
En supprimant le rapport direct de 1'ou-
vrier avec le produit, 1'automatisation in-
troduit un changement par rapport a 1'orga-
nisation fordienne. Des lors que les machi-

nes, reliees entre elles, assurent la produc-
tion automatiquement, le travail des ou-
vriers affectes en permanence sur les lignes
consiste a surveiller et a realiser une partie
des interventions effectuees dans les ateliers
fordiens par les regleurs ou les services
fonctionnels : changement des outils,
controle-qualile, petit entretien. II impli-
que done une certaine polyvalence. De
plus, le travail n'est plus individuel mais
organise en groupe. Chaque groupe, consli-
lue de 4 a 8 operaleurs, s'auto-organise
pour repartir les differentes laches et les
lemps de pause entre ses membres. Ces
elements signalenl bien un changemenl par
rapport au Iravail specialise, individuel el
Ires controle des ouvriers des ateliers for-
diens. Ces postes sont d'ailleurs classes P 1,
voire P 2 dans certaines usines. Leur crea-
tion introduit une certaine diversite au sein
des emplois d'ouvriers de fabrication, ou-
vranl une possibilile devolution d'A.P.
(agent de production - appelalion rempla-
cant celle d'O.S. depuis la classification de
1975) vers P I el P2 . Mais la probabilite
devolution esl extremement faible puisque
par exemple dans une usine les P 2 repre-
sentent 3 % des ouvriers de fabrication. Et
surtout, celte evolution s'arrele la : on
relrouve actuellement dans les ateliers au-
tomatises la meme segmentation que dans
les ateliers fordiens entre les emplois les
moins qualifies et les autres. Les operateurs
n'onl recupere que les acliviles les plus
simples effectuees auparavant par les servi-
ces fonclionnels el nolammenl leur part
d'entrelien esl reduite a changer les oulils,
a relancer le calculateur en cas d'arrel el
a des petites inlerventions comme 1'enleve-
menl des copeaux genanl le fonclionne-
ment des machines. Ces ouvriers sont ope-
ralionnels apres une periode maximale de
six mois comprenanl Irois mois d'enseigne-
menl Iheorique sur les modaliles de conlro-
le, la securile el le fonclionnemenl mecani-
que des machines el trois mois d'adaptalion
sur le las. Ils ne sonl pas formes au fonc-
lionnemenl du systeme automalise el lais-
senl la totalite du depannage aux ouvriers
d'entretien, litulaires d'un C.A.P. d'eleclro-
mecanique ayanl recu un complemenl sur
les technologies nouvelles. Or, le fonction-
nemenl du systeme aulomatise ne peut en
aucun cas s'apprendre sur le tas sans assis-
tance externe. Ils n'onl done aucune possi-
bilite d'acceder aux niveaux de qualifica-
tion superieure.
Les direclions d'enlreprises justifient ce
lype d'organisalion du Iravail et la repro-
duction de la segmentalion en declarant
que 1'evolution du contenu du travail esl
deja suffisament grande pour que beaucoup
d'ouvriers ne s'adaptent pas. Elles ont se-
lectionne rigoureusement ceux qui ont etc
affectes sur les premieres installations auto-
matisees et certaines envisagent, pour la
prochaine phase de diffusion des auloma-
lismes, qui sera plus massive el ne leur
permellra done pas d'exercer une telle
selection, de sophistiquer les installations
afin de simplifier le travail. Dans certaines
usines se developpenl deja des aides infor-
maliques sur les lignes indiquanl aux ope-
rateurs 1'ordre de priorile de leurs inlerven-
lions el leur enlevant done une part de
reflexion.
Cependant on pergoit aujourd'hui deux
lypes de pressions qui pourraienl inciter a
faire evoluer celle organisalion. La premie-
re esl liee a la volonle des entreprises
d'accroitre la « motivation » de leur per-
sonnel. Bien que 1'automalisalion accroisse
la dislancialion enlre 1'homme et le pro-
duit, le volume de production depend Ires
fortement des hommes et nolammenl de
leur rapidile a reagir en cas de dysfonclion-
nemenl, de leur capacile a eviler les derives

de qualite des produits en changeant les
oulils a lemps. Les enlreprises cherchent a
leur faire prendre en comple ces nouvelles
contraintes d'amelioralion de la qualile el
de fonclionnemenl conlinu des installa-
tions, et done a les impliquer plus forte-
ment dans leur Iravail. Or, 1'adhesion des
ouvriers ne va pas de soi car non seulemenl
1'engagement souhaite par les enlreprises
implique une forte inlensite du Iravail,
mais encore il remel en cause une marge
d'aulonomie qu'ils s'etaient appropriee
dans 1'organisation anlerieure. En effel,
dans les aleliers fordiens, ils devaienl pro-
duire une quantite fixee et pouvaient deci-
der de travailler plus rapidemenl el uliliser
ce lemps comme ils 1'entendaient : ils
avaient acquis une certaine mailrise sur la
geslion de leur lemps. Or, celle-ci disparait
des lors que les installations tournenl en
conlinu : ils doivenl resler sur les lignes
jusqu'a 1'arrivee de 1'autre equipe et ceci
leur semble une contrainte extrememenl
forte.
Leur adhesion dependra des conlreparties
qu'ils relireronl dans la nouvelle organisa-
tion et nolammenl de 1'interel du travail.
Les entreprises seronl done sans doute
incitees a accroilre leur sphere d'inlerven-
lion vers des activites de depannage plus
complexes. Mais elles explorent egalemenl
d'autres voies comme la participalion des
ouvriers a 1'amelioralion des inslallalions a
travers les cercles de qualite el meme, en
Suede, a la gestion. Elles reconnaissent
ainsi de nouvelles competences aux ou-
vriers.
L'autre pression vient de 1'elevation du
niveau de formation qui s'opere progressi-
vemenl avec le renouvellemenl de la main-
d'oeuvre. Par le biais de conlrals de solidari-
le, les enlreprises embauchenl des jeunes
diplomes, lilulaires de C.A.P. de la metal-
lurgie, voire de baccalaureat, qu'elles affec-
lenl sur les inslallalions aulomalisees. Ces
jeunes auront vile envie de faire aulre chose
el, sous peine de preparer une nouvelle
crise du Iravail, les entreprises devront
organiser leur promolion. Celle-ci passera
par la mise en place d'une polilique de
formalion conlinue el d'une organisation
qualifianle leur donnant acces aux depan-
nages plus complexes et favorisant leur
evolulion vers les niveaux de qualificalion
superieure. II esl Irop lot pour savoir s'ils
seront seuls concernes par cette evolution
et on peul emellre 1'hypothese que la
presence constante de ces travailleurs qua-
lifies sur les lignes peul elre un facteur
d'apprentissage pour les aulres, les prepa-
rant a une eventuelle formation continue.

Geraldine de BONNAFOS.

LE CEREQ EN A PARLE
O. Bertrand, A. Bonnet. - « L'evolution
des emplois et la main-d'ceuvre dans I'in-
dustrie automobile. » Paris, la Documenla-
lion francaise, 1977. Dossier du CEREQ
n° 15.
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Numero de la revue Formalion Emploi a
parailre.
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G. de Bonnafos, J.-J. Chanaron, L. de
Mautort. - « L'Industrie automobile » Pa-
ris, la Decouverte/Maspero, 1983.



SIDERURGIE:
Des aciers de
De moins en
De 1975 a 1981, la siderurgie lourde a
perdu plus du tiers de ses salaries et
pres de 40 % de ses ouvriers. Les ou-
vriers sans qualification sont les plus
atteints par cette hemorragie: leur
nombre diminue de 30.000, soil
56,5% de leur eftectif de 1975. II en
resulte une forte modification de la
structure des emplois: plus de 34 %
des salaries etaient classes O.S. ou ma-
noeuvre en 1975, cette proportion est
de 1'ordre de 20 % en 1981 (1).
Les elements recueillis en 1983 au
cours d'enquetes en entreprises confir-
ment la regression selective des effec-
tifs non qualifies dont elles montrent
dans un contexte general de reduction
de la production, la diversite des cau-
ses.
L'une d'entre elles, dans la siderurgie
comme ailleurs, est Pautomatisation.
Des postes sont supprimes ou, dans les
usines les plus modernes (unites A et B
du tableau joint), transformed de telle
sorte qu'ils ne peuvent etre occupes
que par des personnes tres qualifiers.
Aux hauls fourneaux, par exemple, le
suivi des appareils (elementaires) de
controle de la marche du haul four-
neau et 1'inversion manuelle des cow-
pers (2) etaient, il y a encore une dizai-
ne d'annees, effectues par un appareil-
leur classe O.S. Aujourd'hui, la
conduite de toute Installation (y com-
pris des cowpers...) est automatique.
En salle de controle, un operateur de
niveau technicien, ou au minimum
P 3, suit un nombre impressionnant de
donnees relatives a 1'ensemble du pro-
cessus d'elaboration de la fonte pour
declencher les phases successives et
ajuster ou corriger le fonctionnement
du haul fourneau et de ses annexes.
Faire de 1'automatique la seule res-
ponsable des evolutions constatees se-
rait un peu rapide. La mecanisation,

(1) Source I.N.S.E.E. (Enquete structure
des emplois). En valeur absolue le deficit
total du secteur est superieur a 55.000 em-
plois, dont pres de 44.500 ouvriers.
(2) Cowper (du nom de I'inventeur) : appa-
reil a inversion utilise pour la recuperation
de la chaleur latente des gaz sonant des
hauls fourneaux et pour le rechauffage de
I'air envoye aux tuyeres.

plus en plus speciaux...
moins d'ouvriers specialises.

que Ton invoque couramment pour
expliquer la multiplication des postes
d'ouvriers specialises, apparait main-
tenant comme un facteur de leur eli-
mination (unites C, D, E, F du ta-
bleau). Dans une usine laminant des
rails, par exemple, les manutentions
liees aux ultimes controles necessi-
taient la presence de 6 a 8 O.S.; elles
sont maintenant effectuees par un en-
gin conduit par un seul P 1.

Plus encore : en I'absence de toute au-
tomatization ou mecanisation, le nom-
bre d'O.S. pent aussi fortement chuter.
le cas de 1'unite G, fermee en 1983,
donne a penser que les reductions d'ef-
fectifs prealables aux arrets d'installa-
tions commencent par le personnel le
moins qualifie.
II est frappant de constater que les
taux les plus eleves de diminution des
effectifs non qualifies correspondent a
la fois aux unites les plus automatisees
(A et a un degre moindre B) et celles
qui vont ou pourraient fermer : G,
mais aussi F ou mecanisation, projets
de renovation et incertitude de 1'avenir
se combinent.
Les besoins de qualification des entre-
prises ne sont done pas determines ex-
clusivement par des facteurs techni-
ques. Une preuve en est donnee par le
changement des criteres d'embauche
dans la siderurgie. Aujourd'hui, sur les
installations nouvelles comme sur les
anciennes, Pacces aux emplois
concourant directement a la produc-
tion requiert au minimum un niveau
C.A.P., alors que les ouvriers etaient
traditionnellement recrutes en fonc-
tion de leurs aptitudes physiques.
Les determinants de cette evolution
sont a la fois techniques et economi-
ques. On attend d'un personnel mieux
forme qu'il optimise le rendement des
installations en integrant des preoccu-
pations de qualite. Avant la crise, 1'ob-
jectif essentiel etait d'obtenir un ton-
nage maximum. Comme le dit un res-
ponsable, «si on a recrute des bras
c'est qu'on n'avait pas besoin d'autre
chose ». II est vital aujourd'hui de di-
versifier les produits et d'en ameliorer
la qualite. La concurrence s'est inten-
sifiee et les clients sont de plus en plus

exigeants, tant en ce qui concerne 1'ab-
sence de defauts que la precision, la re-
gularite et la diversite des caracteristi-
ques mecaniques et metallurgiques des
aciers.
Les outils nouvellement construits ou
renoves permettent de respecter plus
facilement les specifications des com-
mandes. Par centre, les limites des ou-
tils anciens doivent, autant que faire se
peut, etre compensees par Pinterven-
tion humaine. La demarche empirique
fait place a une demarche analytique
reposant sur des connaissances theori-
ques qui permettent de proceder plus
rapidement aux ajustements necessai-
res.
Le personnel de fabrication doit
connaitre a la fois le processus metal-
lurgique (elaboration de la fonte, de
Pacier, laminage) et ies principes de
fonctionnement des installations. Cela
suppose des notions plus ou moins ap-
profondies de chimie, physique, meca-
nique, electricite et, en fonction de
Page des outils, d'electronique voire
d'informatique puisqu'a certains post-
es il est necessaire de savoir comment
agit le systeme qui pilote Pinstallation.

Ces nouvelles exigences ferment Pac-
ces aux emplois qualifies a ceux qui ne
possedent pas un bagage technique mi-
nimum. La mutation est importante
dans un secteur ou Papprentissage des
metiers de fabrication se faisait essen-
tiellement sur le tas. Embauchees
comme O.S. ou manoeuvres, les per-
sonnes sans formation professionnelle
pouvaient progresser dans les filieres
de promotion specifiques a chaque ou-
til. Le cas d'une des usines enquetees,
ou la main-d'oeuvre est assez agee,
illustre ce propos : 15 % des salaries
sont O.S. (done sans formation techni-
que initiale puisque le C.A.P. classe
systematiquement au niveau P 1) alors
que 55 % ont ete embauches sans for-
mation professionnelle.
De telles possibilites devolution de
carriere sont maintenant reduites.
Dans un contexte de mutation des
technologies, des organisations et...
des hommes, les modalites d'appren-
tissage sur le tas ne sont plus operan-
tes. En ['absence de toute formation
professionnelle initiale ou ulterieure,
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Le mineral de fer, melange a un combustible, est chauffe sur les chaines d'agglomeration. L'agglomere est introduit avec du coke dans les hauls foumeaux oil s'elaborc la fonte. La
fonte liquide est convertie en acier par insufflation d'oxygene. Apres mise a la nuance desiree, 1'acier est solidifie dans les machines de coulee continue formant des demi-produits de
section variable selon leur usage final. Le metal rechauffe est lamine par passage entre des cylindres qui I'entrainent et lui donnent progress! vemem Pepatsseur (toles) ou la forme
(profiles) voulues. Les operations de parachevement donnent au produit ses caracteristiques definitives sur les plans metallurgiques et de la qualite (traitements thermiques, elimination
de defauts, etc.).

Unites

A

B

C

D

E

F

G (c)

Evolution technique de 1975 a 1982

Renovation totale puis poursuite de I'automatisation

Reduction de la capacite de production
Renovation en cours
Pas de modernisation importante
Automatisations et mecanisations ponctuelles
Renovation totale prevue
Pas de modernisation importante
Automatisations et mecanisations ponctuelles
Renovation partielle prevue
Aucune modernisation faite ou prevue
Automatisations ponctuelles avec du materiel recupere dans les unites renovees
et mecanisations
Reduction de la capacite de production
Pas de renovation sinon la mecanisation de manutentions
Remplacement par une unite plus moderne a I'etude
Aucune renovation

Evolution 1975-1982, en pourcentage de I'effectif de 1975

Tous salaries

- 49 % (- 861)

- 45 % (- 561)

- 46 % (- 927)

- 8 % (- 354)

- 45 % (-' 104)

- 70 % (- 1.641)

- 64 % (- 87)

O.S. et mameuvres

- 89 % (- 565) (a)

- 65 % (- 292)

- 60 % (- 524)

- 45 % (- 877) (b)

- 60 % (- 60)

- 90 % (- 910)

- 85 % (- 64)

(a) - 100% en 1983.
(b) L'effectif des autres categories pro/essionnelles est en augmentation.
Ic) Fermelure en 1983.

la promotion risque d'etre limitee au
passage d'O.S. a P 1. On Pa observe
ces dernieres annees oil 1'action
conjointe de la degradation du marche
du travail et de Faccroissement de la
protection sociale a stabilise la main-
d'ceuvre. L'anciennete ainsi acquise a
provoque vers la categoric P 1 un glis-

- sement qui explique une partie de la
regression des effectifs d'O.S. Les en-
treprises siderurgiques ont fait en sorte
que la promotion s'accompagne d'un
elargissement des taches qui s'inscrit
dans un objectif general de souplesse
d'utilisation de la main-d'oeuvre. 11
s'est revele que, pour une partie des
O.S., la modification du contenu de
travail s'est limitee a une juxtaposition
de taches non qualifiees.
Les objectifs de 1'entreprise vont au-
dela de cette simple juxtaposition :
Felevation des criteres de recrutement
vise a accroitre le potentiel de mobilite
de la main-d'oeuvre et a mettre en pla-
ce une polyvalence qui modifie la divi-
sion du travail a Pinterieur des servi-
ces et entre services. Dans cette pers-
pective, les O.S. sont penalises. Qui dit
polyvalence qualifiante dit references
techniques communes aux individus
concernes. Ceci ecarte tous ceux dont
le potentiel d'adaptation est considere
comme limite, notamment les non-
qualifies et la main-d'oeuvre agee ou
immigree (dans une des entreprises en-
quetees, pres de 60 % des O.S. sont
etrangers). La situation des O.S. n'est

pas meilleure au regard de la mobilite
promotionnelle, les choix actuels d'or-
ganisation du travail n'ouvrant cette
possibilite qu'aux personnes possedant
des bases techniques minimales.
Necessite technique ? Necessite eco-
nomique ? Necessite sociale ? Tout
concourt a la diminution du nombre
d'ouvriers non qualifies dans la side-
rurgie. Cela etant, diminution ne si-
gnifie pas disparition et le cinquieme
environ des salaries du secteur reste
classe O.S. Les emplois concernes
sont, majoritairement, ceux qui entou-
rent la fabrication : manutention, pos-
tes dits de parachevement et de
controle final avant expedition. Ainsi,
Involution constatee tend a la consti-
tution de noyaux d'autant plus margi-
nalises que leurs possibilites d'evolu-
tion professionnelle sont tres limitees,
d'ou un risque de probleme social (cf.
la construction automobile).
Dans 1'avenir immediat, toutefois, une
suppression brutale des postes d'O.S.
se heurte a plusieurs limites :
- du point de vue social, il est diffici-
lement envisageable que les entrepri-
ses licencient le personnel non qualifie
qu'elles ont recrute en periode de hau-
te conjoncture;
- les contraintes financieres amenent
a limiter I'automatisation ne touchant
pas directement le processus de pro-
duction ;
- la difficulte a mettre au point cer-
tains instruments fait que le controle

humain, notamment visuel, reste le
plus efficace. Ainsi, paradoxalement,
la contrainte de qualite qui exclut le
personnel non qualifie de Pelaboration
du produit le rend necessaire au stade
qui precede immediatement Pexpedi-
tion a la clientele.

Edith KIRSCH.
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le recrutement des jeunes sans formation
dans le systeme productif

Un potentiel de main-d'oeuvre important.
260.000 sonants sans formation (1) en
1973, 200.000 environ en 1980, sur les
quelque 800.000 jeunes qui quittent cha-
que annee le systeme educatif : c'est dire
combien ils sont encore nombreux, malgre
une certaine baisse de leurs effectifs dans les
dix dernieres annees au profit des jeunes
pourvus d'une formation technologique
courte (qui passent de 260.000 a 300.000
dans la meme periode).
Mais « sans formation », ils le sont cepen-
dant a des degres divers : la moitie environ
est issue des classes les plus faibles :
C.P.P.N., C.P.A., C.E.P. (niveau VI) alors
que les autres ont suivi un debut de forma-
tion professionnelle en C.A.P. ou en B.E.P.
ou ont acquis les premieres bases d'une
culture generale jusqu'en troisieme (niveau
V bis). N'oublions pas non plus que 50 %
des garcons et 20 % des jeunes filles issus
de ces niveaux entrent chez un maitre d'ap-
prentissage oil une grande partie d'entre
eux accedent au niveau du C.A.P. au bout
de deux annees.

Des difficulties croissantes pour entrer dans
le systeme productif.
Dans 1'ensemble ce sont les jeunes (2) et
surtout les debutants qui ont les plus gran-
des difficultes d'acces a 1'emploi : ainsi, en
mars 1981 (2), 7 % de la population active
etait au chomage mais 17 % des jeunes de
moins de 25 ans et 29 % des debutants.
Or, parmi ces derniers ce sont les jeunes
«sans diplomes» (3), non entres en ap-
prentissage, qui sont les plus touches :
42 % des jeunes gens et 63 % des jeunes
filles etaient ainsi au chomage en mars
1981 centre 21 % et 42 % des diplomes de
C.A.P. oude B.E.P.

En mai 1977, une enquete menee sur les
jeunes sans formation sortis en 1976 mon-
trait que le chomage, bien que moindre,
touchait deja 30 % des garcons et 44 % des
filles non entres en apprentissage, mais
qu'il les affectait differemment suivant leur
origine scolaire. Ainsi ceux et celles issus de
troisieme ou ayant suivi une ou deux an-
nees d'enseignement technologique benefi-
ciaient d'un relatif avantage par rapport
aux sortants de C.P.A. et surtout des classes
pratiques ou de C.P.P.N. oil Ton comptait
deja jusqu'a 50 % de jeunes au chomage

( 1 ) Lei jeunes « sans formation » correspondent
aux sonants des niveaux VI et Vbis de la nomen-
clature Education nalionaie : le niveau VI re-
groupe les sortants des classes de C.P.P.N..
C.P.A . C.E.P.. cinquieme et quatrii'me: le niveau
V bis les sonants des classes non terminates de
C.A.P. en trois ans, de B.E.P. ou C.A.P. en deux
ans. de troisieme normale.

(2) Enquete Emploi de mars 1981.

(3) // s'agit des chiffres tires de I'enquete sur
/'Emploi I.N.S.E.E. qui utilise une nomenclature
par niveau de diplomes. Les jeunes sans diplomes
comprennent les jeunes des niveaux VI el V bis
n'ayantpas ohtenu le B.E.P.C. et les jeunes d'an-
nee terminate de C.A.P.-B.E.P. n 'ayant pas obte-
nu leur diplome.

parmi ceux qui n'etaient pas entres en
apprentissage.

Si Ton remonte a mars 1974, ils n'etaient
alors « que » 12 % de garcons et 18 % de
filles sans diplome au chomage! Ainsi,
depuis quelques annees, les jeunes ont vu
leurs difficultes s'accroftre tres nettement,
alors meme qu'ils etaient moins nombreux
a se presenter sur le marche du travail.
Par quels mecanismes ces jeunes, peut-etre
d'ailleurs plus nettement exclus de 1'ecole
que leurs aines (en temps de crise, tous
ceux qui le peuvent continuent des etudes)
s'inserent-ils dans le systeme productif?

Une baisse de 1'emploi et un accroissement
de la concurrence des jeunes de niveau V.
D'une facon generale, sur la periode
1974-1981, 1'offre d'emploi diminue et
meme si cette baisse n'atteint pas plus les
jeunes que les adultes, elle se traduit en
1981 par une reduction d'environ un quart
des emplois qui leur etaient accessibles en
1974. Mais si cette baisse porte peu sur les
emplois d'encadrement, de techniciens,
d'ingenieurs... accessibles aux niveaux su-
perieurs, elle atteint essentiellement les em-
plois d'execution, qu'ils soient qualifies ou
non qualifies, destines aux jeunes de ni-
veaux VI-V bis et V.
Or apparait ici une rupture dans les equili-
bres precedents : en effet alors qu'en 1974
il y avail offre excedentaire des emplois
qualifies par rapport aux jeunes de ni-
veau V, ce n'est plus le cas en 1981 sous
1'effet combine de la reduction de 1'offre
d'emploi et de 1'augmentation des effectifs
de jeunes de niveaux C.A.P. ou B.E.P. Par
centre, on observe desormais que les recru-
tements de debutants sur des emplois non
qualifies depassent le nombre des jeunes
sans formation, manifestation d'un empie-
tement des jeunes de niveau V sur des
emplois qui, theoriquement, ne leur sont
pas destines.

Taux de chomage des jeunes debutants ( t ) par niveau de diplome.

Des recrutements de jeunes sans formation
dans des zones specifiques du systeme pro-
ductif.
Loin d'etre uniforme, la pratique des entre-
prises vis-a-vis des recrutements des jeunes
sans formation est differente d'un secteur a
1'autre.
Quelques secteurs, bien circonscrits, renou-
vellent tout ou partie de leur main-d'ceuvre
par 1'apprentissage : il en est ainsi des
metiers de la boulangerie, charcuterie, bou-
cherie, de la reparation automobile, de
I'hotellerie et des metiers du second eeuvre
du B.T.P.
En revanche tous les secteurs recrutent des'
jeunes sans formation comme ouvriers sala-
ries mais dans des proportions tres varia-
bles. Certains y font un recours massif au
niveau le plus faible comme le B.T.P. pour
les emplois de magons et de manoeuvres, les
industries de biens de consommation (bois-
textile-habillement), les industries agro-ali-
mentaires et le commerce. Or ce sont des
secteurs dont on sail par ailleurs qu'ils
pratiquent a 1'egard de leur main-d'oeuvre
des politiques de fort appel au marche du
travail et de turn-over eleve.
D'autres secteurs par centre, notamment
ceux de la construction mecanique, auto-
mobile, aeronautique et navale, n'em-
ploient que tres momentanement des jeu-
nes gens des niveaux les plus faibles, leur
preferant ceux qui ont acheve un C.A.P.,
ou plus rarement un B.E.P. Mais c'est dans
la construction electrique et le secteur pu-
blic (administration, P.T.T., energie. en
particulier), peu demandeurs du reste de
jeunes directement issus de formation, que
1'on observe les recrutements aux plus
hauls niveaux : troisieme annee de C.A.P.,
mais aussi deuxieme annee de B.E.P. etx
meme baccalaureat de technicien. Or ct
sont la secteurs qui, au contraire des pre-
miers, etablissent les actifs qui y sont em-
bauches.

En pourccnlage.

Diplome

des
Diplome

des '
Baccalaureat j formations formations ! Knsemble

superieures superii'ures

courtes ' tongues

9
10

10
12

Chomage en mars 1981

- Hommes

- Femmes

19

28

7 j 14

9 j 14

I

12 i II

9 (7)

13 (12)

20 (17)

26 (24)

26 ( 2 1 )

39 ( 37 )



Rares sont les secteurs qui utilisent des
jeunes sans formation pour des postes
d'employes : seuls le commerce, Photelle-
rie, les services aux particuliers, qui ont
pour caracteristique de «faire tourner»
leur main-d'oeuvre, recrutent plus du tiers
de leur personnel a ces niveaux pour des
emplois peu qualifies de vendeuses, serveu-
ses, employees de maison ou personnels de
services... Par centre les emplois de bureau,
comptables, secretaires et dactylos que Pon
trouve dans Padministration, les banques et
les assurances, le tertiaire des entreprises
industrielles sont pourvus au niveau du
B.E.P. ou du baccalaureat quand ce n'est
pas du B.T.S. ou de PUniversite.

*
* *

Victimes d'une concurrence de plus en plus
vive des « mieux formes » a Pembauche,
tributaires des modes de gestion « precai-
res » des secteurs ou ils sont recrutes, les
jeunes sans formation cumulent les difTIcul-
tes : trouver un emploi est difficile mais le
conserver Pest au moins autant. Comment
s'etonner alors de la montee spectaculaire
du chomage de cette categoric ?
Quel avenir cela leur reserve-t-il ? Tout
dependra de ('evolution des secteurs d'acti-
vite dans lesquels ils sont recrutes et no-
tamment, plus que des creations d'emplois,
peu probables durant les prochaines an-
nees, des modifications de leurs politiques
de recrutement : continueront-ils sur leur
lancee a « preferer » de plus en plus des
jeunes de niveau V ou bien assistera-t-on a
un ralentissement de ce phenomene, cer-
tains secteurs continuant a se satisfaire de
jeunes sans formation pour les categories
d'emplois ne requerant aucune qualifica-
tion ?

Francoise AMAT.

•̂  LE CEREQ EN A PARLE
F. Amat, J. Biret, M.-C. Combes. - « L'in-
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J.-M. Grando. - « Industrie et gestion de
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n° 1 , janvier-mars 1983.
« Dossier Formation et Emploi - Contri-
bution du CEREQ aux travaux prepara-
toires du IX" Plan. » Collection des etudes
du CEREQ n° 3, mars 1983.
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CEREQ, l.N.S.E.E.. S.I.G.E.S. - « Bilan
Formation- Emploi — Annees 1977 a
1980 » Paris, l.N.S.E.E. Archives et Docu-
ments, n° 78, mai 1983.

defiichonf
1. L'evaluation des effectifs d'O.S.

Deux enquetes annuelles de PI N S E E
permettent d'estimer le nombre des O.S. :
- 1'enquete Emploi qui couvre Pensemble
des actifs, par sondage aupres des indivi-
dus,
- 1'enquete sur la Structure des emplois qui
est faite aupres d'une partie des employeurs
et qui ne couvre qu'environ 50 % des
actifs, mais environ 80 % des activites
industrielles oil se trouvent la plupart des
O.S.

1975

Enquete Emploi . . .
Enquete Structure des emplois

2. Part des O.S. dans les secteurs d'activite.

EVOLUTION 1975-1981
(Hommes-Femmes-Pourcentage.)

Secteurs d'activite

- I.A A (02)
- Energie (03)
— Biens intermediaires (04)
— Biens d'equipement (05)
- Biens de consommation (06)
- B.T P (07)
— Commerce (08)
- Transports (09)
— Services marchands (10) .. . . .

Ensemble des secteurs (01 a 14)
Rappel effectifs

De plus les modalites d'enquetes font que
des differences apparaissent meme lorsque
les champs des deux enquetes sont proches.
Par exemple, dans le secteur des biens de
consommation (textile, habillement, cuir,
bois - meubles) la proportion d'O.S. dans le
total des salaries est :
- de 43 % selon 1'enquete Emploi (declara-
tion des individus) ;
- de 31 % selon 1'enquete Structure des
emplois (declaration des employeurs).

Population Effectif
totale a 1'enquete des O.S.

21.159.000 3.322.000
9.627.000 2.251.000

1975

32 6
18 8
379
29 7
43.1
27.1

. . . . . . . 8 1
8.9
6 1

157
3 321 903

Pourcentage
des O.S. total

15,7
23,4

1981

31.4
13.2
34.4
27.4
38.9
20.6

7.7
7.4
5.5

13.4
2.873.193

Source : l.N.S.E.E. - Enquetes sur Vemploi de mars 1975 et mars 1981.
(Population active occupee au sens du B I.T - croisement S.E.C.T. 14 * P J - 50.}

3. Les O.S. et le chomage.

Demandes d'emploi non satisfaites en fin de mois.

1975

Demandes pour les emplois d'O S
Pourcentage dans le total . . .

157 237
18 7

1981

314.490
17,7

Source : Ministere du travail- Bulletin me n sue 1 des statistiques 1 movenne me.nsuelle sur I'annee).

On note d'abord qu'en 1981 il y a propor- rallelement il y a aussi un certain reclas-
tionnellement plus d'O.S. parmi les cho- sement des O.S. en position O.Q. (exemple
meurs que dans Pensemble des actifs oc- classification P.F. dans Pautomobile). 11 se
cupes : 17,7 % centre 13,4 %. On note peut aussi que les O.S. qui deviennent cho-
ensuite deux evolutions contradictoires en- meurs ont en fait un diplome ou une expe-
tre 1975 et 1981 : le nombre d'O.S. de- rience et qu'ils ne s'inscrivent pas a
mandeurs d'emploi a double mais leur PA.N.P.E. comme demandeurs d'emploi
proportion dans le total a legerement bais- d'O.S.
se. De plus Paugmentation du nombre
d'O.S. inscrits a PA.N.P.E. est nettement
moins importante que la diminution appa-
rente du nombre d'O.S. dans Peconomie.

De nombreuses raisons, elles aussi contra-
dictoires, peuvent avoir provoque ce resul-
tat. Les O.S. ont ete plus que les autres
« beneficiaires » des preretraites, mais pa-



Statistiques de la formation pro-
fessionnelle continue financee par
les entreprises (traitement des de-
clarations d'employeurs n° 2483),
annees 1981-1982. Decembre
1983.

Depuis plus de dix ans mainte-
nant, le C.E.R.E.Q. assure, pour le
compte et a la dernande des ins-
tances de la Formation profession-
nelle et avec leur participation
financiere, 1'exploitation des de-
clarations d'employeurs soumis a
('obligation financiere de partici-
pation a la formation profession-
nelle continue.
A la fin de 1'annee civile, il est
ainsi possible de connaitre les
grandes tendances de 1'action des
entreprises dans ce domaine, au
cours de 1'annee anterieure, a par-
tir de documents deposes par les
entreprises aupres des services fis-
caux, et 1'exemple du passe mpn-
tre que les resultats provisoires
ainsi presentes huit a neuf mois
apres la date du depot des declara-
tions sont a quelques centiemes de
points pres cpnfirmes par les re-
sultats definitifs.
Pour 1'annee 1982, on releve la
poursuite des evolutions lentes
constatees anterieurement, no-
tamment 1'elevation du taux de
participation financiere, en parti-
culier du fait des grandes entrepri-
ses.
La mise a disposition des Pouvoirs
publics et des partenaires sociaux
de {elles series Statistiques homo-
genes prend un interet encore ac-
cru lorsque le dispositif legislatif
se modifie, comme c'est le cas en
ce qui concerne la competence de
1'Etat et des collectivites territoria-
les, ou est appele a se modifier en
ce qui conceme la nature meme
de 1'obligation et les modalites de
la satisfaire.
Statistique de la formation profes-
sionnelle continue financee par les
entreprises. Decembre 1983. Dif-
fuse et mis en vente par la Docu-
mentation francaise (29-31. quai
Voltaire, 75340 Paris Cedex 07)
auprixde60 F.

LE CEREQ PUBLIE
Formation Emploi n° 4,
octobre-decembre 1983.

« Origine sociale et reseaux d'in-
sertion des jeunes ouvriers. » Par
C. Marry. Pour les jeunes sortant
avec un C.A.P. ou un B.E.P. in-
dustriels, les chances d'acceder a
des emplois stables et qualifies
sont plus grandes quand le pere
est ouvrier professionnel, agent de
maitrise ou technicien dans 1'in-
dustrie que lorsqu'il est employe
non qualifie du tertiaire. Les en-
fants « d'inactifs » (pere chomeur,
invalide, etc.) sont les plus penali-
ses.
«La population active selon les
diplomes et les secteurs d'activi-
te. » Par D. Menu et M. Mobus.
Les diplomes, en augmentation
constante, se repartissent tres ine-
galement dans 1'economie. Les ac-
tifs ayant au moins le baccalau-
reat se concentrent dans quelques
secteurs tertiaires. On constate
aussi une grande stabilite de la
position relative des secteurs
quant au recrutement et a 1'em-
ploi de travailleurs diplomes.
« De I'ecole nationale profession-
nelle au baccalaureat de techni-
cien ou 1'evolution d'une filiere de
I'enseignement technique.» Par
F. Meylan. Comment 1'enseigne-
ment technique fran^ais a-t-il pris
en charge, depuis le XIXe siecle,
la formation professionnelle de
ceux que Ton nomme aujourd'hui
les techniciens moyens ?
« Nomenclatures de formation et
pratiques de classement.» Par
J. Affichard. L'etude des circons-
tances qui ont entoure la creation
des nomenclatures de formation
eclaire la forme prise par certains
outils de classement. Leur domai-
ne d'application s'est elargi, des
premiers usages Statistiques a la

reconnaissance de la valeur des di-
plomes dans la procedure d'ho-
mologation.
«Les emplois precaires.» Par
F. Audier. De 1977 a 1980, un
plus grand nombre d'entreprises
ont eu recours au travail precaire.
A 1'interieur de ces formes parti-
culieres d'emploi, peut-on reperer
une specificite des contrats d'inte-
rim et des contrats a duree deter-
minee ?
«L'insertion des jeunes sur le
marche du travail : les pieges
d'une analyse statique et quelques
reponses fournies par 1'etude des
cheminements professionnels.»
Par X. Viney. Ces enquetes con-
duites quatre ans apres la sortie de
I'ecole permettent d'eviter les pie-
ges d'une interpretation superfi-
cielle des resultats des enquetes
d'insertion.
Revue Formation Emploi, editee
et mise en vente par la Documen-
tation francaise (29-31, quai Vol-
taire, 75340 Paris Cedex 07) au
prixdeSO F.

Collection des etudes n° 5.

Dossier Formation et Emploi. Les
emplois tertiaires de bureau.

Le cinquieme volume de la Col-
lection des etudes reunit un en-
semble de travaux realises autour
d'un champ professionnel delimi-
te. Au-dela de la collecte et de
la mise en forme de I'information,
il fournit 1'occasion d'une re-
flexion synthetique sur les dimen-
sions les plus importantes de la
relation formation-emploi dans le
domaine considere.
Quatre themes principaux sont
abordes :
- revolution des formations ou il
est rendu compte des principales

formations existantes et surtout de
leur environnement dans 1'evolu-
tion du systeme de formation ;
- 1'insertion des jeunes, traitee es-
sentiellement grace aux donnees
de 1'Observatoire des entrees dans
la vie active ;
- 1'evolution des emplois et du
renouvellement de la main-d'oeu-
vre, pour laquelle les Statistiques
de PI.N.S.E.E. fournissent des
donnees globales et permettent
d'apprecier la place des jeunes
debutants dans 1'ensemble des re-
crutements pour une categoric
d'emploi donnee ;
- 1'evolution des systemes de tra-
vail et des contenus d'emploi oil
1'accent est mis sur 1'impact des
technologies et des modes d'orga-
nisation.
Chacun de ces themes eclaire une
facette differente de la relation for-
mation-emploi. Cependant, 1'he-
terogeneite des sources et des me-
thodologies utilisees interdit une
mise en correspondence directe
des informations rassemblees. Par'
centre, les fortes interdependences
entre ces diverses dimensions sont
mises ici en relief, que les politi-
ques de formation ne peuvent
ignorer.
On ne peut en effet trailer de ma-
niere distincte d'un cote les liens
entre specialites et niveaux de for-
mation, 1'ampleur des flux de sor-
ties du systeme educatif, de 1'autre
les contenus d'emploi et les deter-
minants des flux de recrutements.
L'evolution des contenus d'em-
ploi peut s'accompagner de la
transformation des politiques de
recrutement se repercutant sur les
modalites de renouvellement de la
main-d'oeuvre et done sur 1'appel
aux jeunes debutants. De fagon
analogue, toute modification des
sorties a un niveau de formation
transforme egalement les condi-
tions d'insertion de sortants d'au-
tres niveaux de formation et n'est
pas sans incidence sur les liens qui
peuvent exister entre specialites^
de formation et niveau d'emploi.
Ce document est edite par le
CEREQ et communique sur de-
demande.

I

On n'a vraiment pas de chance avec les
tableaux; celui de la page 6 du n° 5 de
BREF doit etre remplace par le tableau
ci-contre:

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

frequence. BR€F
LES CHEMINS DE LA LECTURE

Le travail noir et ('economic de demain. A. Sauvy. Cal-
mann-Levy. - Apres un historique du travail au noir,
Sauvy montre les implications mondiales de ces activates
souterraines sur les plans economique. social et potitique.

Les metaararphoses de la societe salarfate. La France en
projet. A. Brender et M. Aglietta. Calmann-Levy. - Quel
est I'avenir d'une telle societe face aux transformations et
mutations ineluctables qui marqueront les prochaines
annees ? Cet ouvrage rassemble une suite de proposi-
tions.

Fennws et techniques, Penelope n° 9 - Un panorama de
ce que sont I'outil et la technologie pour lafemme aussi
bien dans le travail a iusine ou dans les champs que dans
la vie quotidienne.

DUCdTfc DES EXPOS

Textiles du Nord - Culture et Industrie. Paris, Centre
Georges-Pompidou. Du 8 fevrierau 23 avri! 1984.

Tableau en S.

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

femmes
hommes
hommes + femmes

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

Taux d'instabilite a I'enquete

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

Taux d'instabilile a I'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 I'enquete .

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

Taux d'emploi correspondant a la formation recue
(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

5,9
1.4
4,2

3,1

10,5

3,1
1,0
6,4

Moniteur-
educateur

12,4
2,5
9,6

8,7

18,7

6,0
4,3
8,4

8,3

74

97

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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