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editorial
Dans les discours courants, il n'est
pas rare d'entendre parler de «jeunes
sans qualification », de « formation
qualifiante», de «travail dequali-
fie»: autant d'expressions qui
conduisent a s'interroger sur ce que
chacun veut dire lorsqu'il parle de
« qualification »:
-s'agit-il de 1'evaluation des compe-
tences ou des connaissances neces-
saires pour occuper un emploi ?
-n'est-ce pas plutot la facon de
decrire et de caracteriser un contenu
d'activite?

•v faut-il y voir enfin la designation
'une place dans la hierarchic profes-

'^ionnelle, en particulier la place de
1'individu dans les classifications telle

jqu'elle est definie par les conventions
"ollectives?
Selon que le discours emane du
formateur, de 1'homme politique, du
responsable d'entreprise ou du syn-
dicaliste, 1'accent sera mis sur 1'une
ou 1'autre de ces significations, ce qui
ne contribue pas forcement a clarifier
les debats...
Face a cette confusion deux attitudes
sont possibles:
-la premiere consiste a fournir une
definition normative de la qualifica-
tion acceptee par to us: c'est 1'effort
qui est realise dans les conventions
collectives ou les nomenclatures,
mais cet effort apparait a la fois
comme limite dans son champ
d'application et sujet a de frequentes
revisions;
-la seconde consiste a considerer la
relative imprecision du terme de
qualification comme revelatrice d'un
ensemble de problemes dans lesquels
s'inscrivent les etudes et recherches
qui lui sont relatives. En d'autres

termes, il ne s'agit pas de proposer
une definition de la qualification,
mais d'envisager les questions
auxquelles renvoie 1'utilisation de ce
terme, et c'est 1'optique dans laquelle
se situe ce numero de BREF.

Si Ton revient a notre trilogie de
base, a savoir definition de compe-
tences, description d'activite et clas-
sification professionnelle, il se pre-
sente une premiere serie d'in-
terrogations sur les instruments
permettant d'apprehender chacun de
ces elements, c'est-a-dire la constitu-
tion, la coherence et la fiabilite des
differentes nomenclatures.

En tout etat de cause, et aussi perfec-
tionnees que soient ces nomenclatu-
res, leur mise en relation montre que
les trois termes que nous etudions
n'obeissent pas a une liaison de
causalite selon laquelle les competen-
ces possedees par un individu lui
permettraient d'occuper un poste
bien defini correspondant a une
reconnaissance conventionnelle pre-
cise. On voit apparaitre au contraire
des situations tres diversifiees qui
font de notre trio suppose harmo-
nieux, un triangle apparemment
infernal. On constate en effet que
pour un poste donne, les caracteristi-
ques de recrutement sont variables,
qu'a des contenus d'activite tres sem-
blables correspondent des classifica-
tions differentes, que le fait d'occu-
per un certain poste modifie les
competences de celui qui 1'occupe,
etc.

La recherche des origines et des
mecanismes de cette diversification
conduit a prendre en compte des
phenomenes qui replacent la
situation de travail dans son
contexte. Elle apparait alors comme
la resultante d'une organisation du
travail et d'un mode de gestion de la
main-d'oeuvre qui caracterisent le
collectif de travail dans lequel elle se

situe. Elle apparait aussi comme
soumise a des conditions plus gene-
rales que sont les relations entre les
acteurs sociaux au niveau global de
1'appareil productif et les caracteris-
tiques du marche du travail. Elle pos-
sede enfin une dimension temporelle,
dans la mesure ou elle constitue un
moment particulier s'inscrivant a la
fois dans un destin professionnel
individuel ei dans un systeme plus ou
moins organise de gestion des car-
rieres dont les modalites varient
selon les secteurs et les categories
socio-professionnelles.

Face a une telle masse de questions,
il est souhaitable que chacun fasse
un effort d'explicitation lorsqu'il
emploie le terme de qualification, en
attendant que Petal des connaissan-
ces permette d'assurer une vision
synthetique d'eclairages qui ne peu-
vent etre, actuellement, que partiels
et disjoints.
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LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
DANS LA NOUVELLE NOMENCLATURE

1
Depuis 1982, il existe une nou-
velle nomenclature pour classer
les emplois. Plus precisement
cette nouvelle nomenclature rem-
place les codes des metiers et
autres nomenclatures d'emplois
qui avaient cours jusque-la et
fusionne en un seul et meme sys-
teme le dispositif de reperage des
professions et celui des categories
socioprofessionnelles. Technique-
ment, elle se presente sous la
forme d'une hierarchic de
niveaux emboites: le niveau de
base comporte pres de 500 rubri-
ques correspondant a 1'ensemble
des professions existantes, tandis
que, au sommet de la pyramide,
les professions s'agregent en une
vingtaine de categories sociopro-
fessionnelles puis en six groupes
socioprofessionnels.
Ces caracteristiques, qui sont a
1'origine du nom donne a la
nomenclature - nomenclature des
professions et des categories
socioprofessionnelles (PCS) -
rappellent que chacune des pro-
fessions definies satisfait a un
principe d'homogeneite sociopro-
fessionnelle. Si, selon ce principe,
les rubriques de base renvoient a
des groupes sociaux homogenes,
son application systematique n'a
cependant rien d'evident en soi:
elle oblige notamment a depasser
dans la definition des emplois la

pure reference aux contenus
techniques des activites et a privi-
legier, des le niveau le plus fin de
la nomenclature, les criteres d'ap-
partenance a une categoric socio-
professionnelle. A titre d'illustra-
tion, 1'aleseur, le fraiseur et le
tourneur sur metaux sont ranges
sous la meme rubrique de la
nomenclature (1) parce que ce
sont des emplois techniquement
proches. Mais cela n'est pas suffi-
sant: il est en outre necessaire
que les titulaires de ces emplois
soient reconnus comme ouvriers
qualifies dans les classifications
professionnelles. Si ce n'est pas le
cas, la rubrique d'affectation sera
differente (2).
Pour rendre compte de 1'homoge-
neite socioprofessionnelle, le
decoupage en rubriques elemen-
taires peut utiliser des criteres
specifiques simples comme par
exemple la taille economique de
1'exploitation dans le cas des agri-
culteurs ou les classes d'effectifs
salaries occupes dans 1'entreprise

(1) Rubrique 6227: ouvriers qualifies travail-
lant par enlevemenl de metal.

(2) La classification comme ouvrier non qualifle
oblige a utiliser la rubrique 6721: ouvriers non
qualifies travaillant par enlevemenl. Clause
teclmicien, sa rubrique d'accueil sera celle des
«techniciens en mecanique et chaudronnerie »
(4723) tandis que son appartenance a la mai-
trise renverra plutot a la rubrique 4822: agents
de maitrise 1" niveau en fabrication mecanique.

par les artisans, les commercants
ou les chefs d'entreprise. Mais si
ces criteres simples peuvent four-
nir des indicateurs statistiques
pertinents sur certaines zones
d'emploi, en regie generale les
categories socioprofessionnelles
font directement appel a des pra-
tiques professionnelles plus ou
moins consacrees comme celles
que reconnaissent les grilles,
conventionnelles (salaries de.
entreprises) ou statutaires
(emplois de la fonction publique)

Ainsi, dans la nouvelle nomencla1'
ture, la reference au systeme de
classification est explicite pour la
majeure partie des professions.
Parmi les salaries des entreprises,
la differenciation entre les
ouvriers qualifies et les ouvriers
non qualifies se refere uni-
quement aux grilles convention-
nelles independamment de la
distribution reelle des qualifica-
tions; de meme, seuls les cadres
au sens des conventions collecti-
ves sont classes dans les rubriques
reservees aux cadres, tandis que
les «assimiles cadres» en sont
exclus.

Au meme titre que pour les sala-
ries des entreprises ou la classifi-
cation des conventions collectives
sert a circonscrire le champ des
rubriques d'accueil, dans la

1



STRUCTURE DE LA NOMENCLATURE
DES PROFESSIONS ET DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES

Groupes socioprofessionnels Categories Socioprofessionnelles Professions detaillees

1 - Agrieul teurs exploitanls .

2 -Artisans, commergants
et chefs d'entreprises

3 -Art isans el professions
intellectuellcs superieures

4 - Professions intermediaires .

5 - Employes

6 -Ouvriers

(1)

10. Agriculteurs explokants

21. Artisans
22. Commercants et assimiles
23. Chefs d'entreprise de 10 salaries ou plus

31. Professions liberates

, 32. Cadres de la fonction publique, professions
intellectuelles et artisliques

36. Cadres d'entreprise

41. Professions intermediaires de Penseignement,
de la sante, de la fonction publique et assimiles.

46. Professions intermediaires administratives et
commerciales des entreprises.

. 47. Techniciens ••
- 4K. Conlremaitres, agents de maitrise ^~~

- 5 1 . Employes de la fonction publique —

. 54. Employes administratifs d'entreprise

. 55. Employes de commerce
56. Personnels des services directs aux particuliers. -

• 61. Ouvriers qualifies

• 66. Ouvriers non qualifies

- 69. Ouvriers agricoles

(2)

6 professions
9

6

35
27
6

15
9

13

18
30

detaillees

- 6
-28
-28
-22

- 10
- 7
- 2 1
- 10
• 10
-54
-29
• 5
• 9

•20

• 7

- 7

(4)

J

De structure pyramidale, la nomenclature des Professions et des Categories Socioprofessionnelles (PCS) definit successivement cinq
niveaux hierarchises:

1 - Le niveau des Groupes socioprofessionnels en six posies;
2 -Le niveau de publication courante en dix-huit categories Socioprofessionnelles;
3 -Le niveau detaille des categories Socioprofessionnelles en trente-et-un postes;
4 -Le niveau agrege des professions en quatre cent cinquante-cinq rubriques (code utilise notamment pour le Recensement

de Population et 1'enquete Emploi);
5 - Le niveau detaille des Professions (ou niveau de base de la nomenclature) en quatre cent quatre-vingt-neuf rubriques.

Fonction Publique, la dimension
statutaire est privilegiee par rap-
port a la specialisation techni-
que : la categorie (A, B, C, ou D)
permet de distinguer les cadres
(personnels de categorie A), les
employes (personnels de catego-
ries C et D) et les professions
intermediaires (personnels de
categorie B). Par exemple, dans le
cas des Impots, du Tresor ou des
Douanes, le decoupage categoriel
est a 1'origine des trois rubriques
d'Inspecteurs (et autres cadres
A), de Controleur et d'Agent de
constatation et de recouvrement.

Une telle pratique presente de
nombreux avantages et en parti-
culier celui de la simplicite et de la
coherence. Mais il faut observer
que, en s'ecartant d'une approche
de la qualification fondee sur les
competences individuelles ou sur
les caracteristiques du poste de
travail, elle renvoie a une autre
hierarchie sociale: celle-ci rend
compte des rapports de force et
des strategies des acteurs sociaux
plutot que des differences «reel-
les » de contenus d'activite.

Pierre SIMULA

LE CEREQ EN A PARLE

P. Simula. - « La nouvelle nomenclature des
professions.» in Formation Emploi n° 2
avril-juin 1983.

ON EN PARLE AILLEURS

A. Desrosieres, A. Goy et L. Thevenot. -
« L 'iilenlili- sociale dans le travail statialique.
La nouvelle nomenclature des professions el
categories Socioprofessionnelles.» in Econo-
mic et statistique, n° 152, fevrier 1983.
« Nomenclature des professions el categories
Socioprofessionnelles. Presentation generate. »
Paris, INSEE - Conseil National de la Statis-
tique. Document multigraphie, n° 76/856,
252/NEF, 22 mars 1982 (version fevrier 1982).



L'EXEMPLE

DES OUVRIERS DU BETON ARME

On a souvent tendance a parler
indifferemment de la qualifica--
tion en tant que savoir-faire
mobilise dans la situation de tra-
vail, ou reconnaissance de celle-ci
par le systeme conventionnel,
laquelle depend a la fois du rap-
port de force de la main-d'ceuvre
detentrice des savoir-faire utilises
et de 1'echelle de reference qui sert
a les apprecier.

L'evolution de 1'evaluation
conventionnelle de la qualifica-
tion des ouvriers mettant en
ceuvre les «coffrages outils»
dans le BTP illustre ce probleme
et met en evidence les differentes
variables qui sont susceptibles au
cours du temps d'inflechir le rap-
port qualification/classification.
Dans I'accord national du 21 octo-
bre 1954, il n'est fait aucune refe-
rence aux techniques de coffrages
outils. La seule appellation rela-
tive aux coffrages est celle de
« coffreur-boiseur » qui remonte
a 1'epoque du boisage des mines
ou 1'ouvrier qui mettait en oeuvre
un coffrage etait egalement celui
qui le fabriquait. On a en effet
generalement considere les
emplois lies a 1'industrialisation
du batiment et done ceux du
gros-oeuvre comme etant des
emplois peu qualifies.

Or Fetude systematique des
savoir-faire utilises montre que si

les technologies nouvelles ne
necessitent effectivement pas les
memes savoir-faire que les
technologies traditionnelles, il ne
parait nullement fonde de preten-
dre qu'elles impliquent la dispari-
tion des taches qualifiees en
termes de type et de niveau d'ap-
titude necessaire a leur realisa-
tion : on note en particulier sur
les nouvelles technologies 1'im-
portance beaucoup plus grande
que dans le cas des technologies
traditionnelles des taches de
«lecture de plans», de «tra-
cage», de «reperage» et de
«reglage». II s'agit la d'un
ensemble de taches manuelles et
non manuelles demandant a la
fois des qualites d'abstraction et
d'experience. Tout depend en fait
de la maniere dont vont etre
distributes les taches qualifiantes
sur des technologies qui, il est
vrai, favorisent plus que les
technologies traditionnelles 1'aug-
mentation de la division du
travail.

Or, avant le debut des annees
1970, la faible heterogeneite des
proces de travail et des structures
d'emploi portent a croire que si
les chantiers industrialises tra-
duisaient une rupture tres nette
par rapport au traditionnel en
termes d'autonomie et de
controle, les modalites d'organi-

1
sation du travail n'etaient pas tel-
les qu'il convienne a leur sujet
d'utiliser le terme de parcellisa-
tion au sens propre. L'organisa-
tion etait deleguee au chef de
chantier et de ce fait presentait
rarement un caractere systemati-
que. La formation sur le tas etait
la modalite largement dominante
d'acquisition des savoirs. Une
partie non negligeable de la main-
d'ceuvre etrangere provenait de
1'activite du batiment dans son
pays d'origine ou du moins d'un
contexte rural, oil de maniere
assez semblable a la situation
francaise au siecle dernier 1'arti-
culation des deux activites etait
tres forte. Non seulement les
ouvriers n'etaient pas si peu
qualifies qu'on 1'a souvent pre-
tendu, meme si les qualifications
eventuellement detenues lors de
1'arrivee en France pouvaient
avoir ete acquises sur des proces-
sus traditionnels, mais les condi-
tions concretes d'acquisition des
savoirs en relation aux formes
d'organisation facilitaient le pas-
sage d'ouvrier non qualifie a
ouvrier qualifie. Les possibilites
de ce passage se trouvaient d'ail-
leurs renforcees par le caractere
«cooperatif» du travail fonc-
tionnant principalement sur la
base de 1'equipe, reunissant assez
frequemment pour des raisons de
fonctionnement efficace et des



modalites de recrutement (coop-
tation) des ouvriers de meme lan-
gue, de meme nationalite, parfois
originaires du meme village, du
meme douar. Aussi, meme dans
le cas d'une repartition des taches
« noyau/volant» ou « qualifies/-
non qualifies », non seulement le
passage du plus has au plus haut
etait possible, mais la tres forte
mobilite de chantier en chantier,
qu'elle soit forcee ou volontaire,
jointe a la variete des formes
organisationnelles avait pour
avantage de faciliter cette
acquisition des connaissances.

La tres forte augmentation des
salaires a la suite des Accords de
Crenelle en 1968 va rendre
patente 1'inadaptation conven-
tionnelle en matiere de qualifica-
tion. En effet pour controler les
hausses de salaire, les entreprises
vont accorder des niveaux de
classification correspondant aux
niveaux de salaires pratiques
independamment des activites
exercees. II va en resulter une
deformation vers le haut de la
structure des classifications enre-
gistrees et du meme coup la perte
de signification du reperage
conventionnel aussi bien dans sa

fonction de definition des salaires
que devaluation des competen-
ces, aboutissant a une anarchie
totale pendant les deux annees
qui vont suivre. Un reajustement
entre la reconnaissance conven-
tionnelle de la qualification et les
pratiques effectives sur le plan
salarial etait devenu inevitable. II
s'est traduit par 1'apparition d'un
«ouvrier qualifie du beton
arme » dans la convention collec-
tive de la Region Parisienne en
1970 et de la France entiere en
1972.

II reste vrai que malgre 1'evolu-
tion du systeme de reconnais-
sance, les taux horaires de base
lies aux specialites du gros oeuvre
demeurent inferieurs a ceux des
autres specialites de BTP et que
les etrangers restent concentres
sur les specialites les moins bien
reconnues. Cependant la distri-
bution des etrangers dans les bas-
sins d'emplois urbanises a plus
hauts salaires (1) va, du fait des
glissements pratiques quant a la

(1) Par exemple, on a pu constater que pour des
contenus de travail identiques le classement
pouvail etre OQ2 en Bretagne et OHQ en
Region Parisienne.

qualification/classification, atte-
nuer la discrimination existante
par rapport aux nationaux;
toutefois une comparaison a Fin-
terieur d'un meme bassin d'em-
ploi pour une meme classification
permet de cerner Fexistence d'une
effective discrimination en
matiere de salaire.

Ainsi la conjonction du mode
d'evaluation des savoir-faire en
reference aux savoirs tradition-
nels, les conditions d'acquisition
de ces savoirs (formation sur le
tas/absence de diplomes) en
meme temps que les caracteristi-
ques de leurs detenteurs (main-
d'oeuvre etrangere particuliere-
ment vulnerable) ont concouru a
1'existence d'un decalage de 10 a
15 ans entre le debut de Futilisa-
tion de certaines qualifications en
BTP et leur reconnaissance effec-
tive sur le plan conventionnel. La
remise en ordre des classifications
de 1'Accord National de 1972
peut etre alors interpretee comme
la necessaire confirmation sur un
plan institutionnel des pratiques
salariales anterieures.

Myriam CAMPINOS-DUBERNET

LE CEREQ EN A PARLE
M. Campinos-Dubernet. - «La rationalisa-
tion du travail dans le BTP: des avatars du
taylorisme orthodoxe au neo-taylorisme.»
Communication faite au colloque interna-
tional sur le taylorisme. Paris, 2, 3, 4 mai 1983.

F. Amat, M. Campinos, G. Denis et A. d'lri-
barne. - «Industrialisation du gros-aeuvre du
BTP Le travail des ouvriers de chantier.»
Paris, la Documentation francaise, 1980. Dos-
sier du CEREQ n° 25.

A. d'Iribarne e t M . d e Virville. - « Les qualifi-
cations et leurs evolutions. Essai d'evaluation.»

in la Qualification du travail, de quoi parle-t-
on? Paris, la Documentation francaise, 1978.

LE CEREQ EN PARLERA

Numero special sur le BTP de la revue Forma-
tion Emploi, 2C trimestre 1984.

M. Campinos-Dubernet. « Emploi et gestion
de la main-d'o'uvre dans le BTP: mutation de
I'apres-guerre a la crise.» A paraitre dans la
collection des Dossiers.

ON EN PARLE AILLEURS

Ph. Casella et P. Tripier. - « Le nwuvement des
qualifications dans le BTP et la socialisation de

la gestion des travailleurs.» Communication
au colloque « Le travail en chantier.» Paris,
16-17 novembre 1983. Plan construction du
Ministere de FUrbanisme et du Logement.

R. Gressel. - « Qualification et formation des
ouvriers et nwuvement de la division du travail
en BTP.» in Cahiers de 1'urbanisme et du
logement, n° 617.

R. Weisz et alii. - « Repartition des posies et
segmentation du marche du travail. Le cas du
BTP.» Universite de Droit. d'Economie et
des Sciences d'Aix-Marseille, I.A.E., 1978.

R.-E. Verharen. - «Immigration et force de
travail dans le BTP. » Grenoble, IREP, 1976.



Accords de classification
et mutations technologiques

i
Les phenomenes de mutation
technologique se traduisent dans les
conventions collectives par un nou-
veau mode d'apprehension des quali-
fications s'ecartant plus ou moins des
systemes precedents axes sur les
metiers traditionnels.
En ce qui concerne la gestion admi-
nistrative et comptable, les parte-
naires sociaux ont conserve le
modele Parodi-Croizat des premieres
conventions collectives, mais ont fait
preuve de novation en ajoutant une
filiere informatique aux fonctions
traditionnelles de paie, facturation,
achat, ordonnancement de la pro-
duction. Cette nouvelle fonction qui
apparait dans les avenants des
conventions collectives elabores a
partir de 1968 est generalement scin-
dee en plusieurs rubriques: saisie des
donnees (ex: moniteur ler echelon),
exploitation (ex: pupitreur 2e eche-
lon), systeme (ex: programmeur sys-
teme), etudes (ex: analyste 2e

echelon).

En matiere ({'application de I'in-
formatique industrielle dans les activi-
tes de production (C.A.O., F.A.O.,
MO/CN, robotique, process, etc.) les
changements sont beaucoup plus
importants: devant le caractere evo-
lutif des innovations, les exigences
requises echappent a des definitions
strictes de fonction correspondant a
un certain type d'organisation du
travail precisement remis en cause
par ces nouvelles technologies.
Dans les principaux secteurs concer-
nes par cette evolution (metallurgie,
chimie, petrochimie, verre et ciment

(1)) ont etc recemment elabores des
annexes classifications excluant
toute definition precise mais organi-
sant pour la branche la definition des
qualifications par le jeu combine de
criteres qui sont generalement (2):
-le niveau de formation,
-I'autonomie,
-le type d'activite,
-la responsabilite.
Les 6 niveaux de formation contenus
dans la circulaire n° 11-67-300 du 11
juillet 1967 (niveau I et II, niveau III,
niveau IV, niveau V, niveau V bis)
constituent le principe structurant de
ces accords et permettent de determi-
ner le « seuil d'accueil» definissant le
niveau et 1'echelon a 1'embauche et 6
mois apres (cf. encadre).
Le choix d'un critere d'autonomie
dans les accords de classification est
un phenomene assez nouveau: il
s'analyse, dans une premiere
approche, d'apres le degre de preci-
sion des instructions ou consignes
fixant 1'objectif, les moyens, le mode
operatoire, Fordre de succession des
operations; 1'autonomie est plus ou
moins importante selon que seul
1'objectif est fixe, ou que les instruc-

(1) Accord national Metallurgie du 21/07/1975
Accord classification citnent (calegorie ouvriers)
du 06/11/1978
Accord de la chimie du 10/08/1978
Accord transformation tnatieres plastiques du
151/0/1979
Accord textiles arliflciels du 30106! 1978

Seuls le pelrole et le verre out garde un systeme classi-
que de poitionnenienl

(2) Un accord de classification du meme tvpe : Ciment
(accord ouvrier) 06! 11! 1978 repose sur des criteres un
peu difjerents. description, richesses, importance,
niveau.

tions vont jusqu'a determiner 1'ordre
de succession des operations.
Bien que dans le preambule des
annexes, le critere d'autonomie soit
bien distingue du critere «type d'ac-
tivite », dans les definitions des
niveaux de structuration et des eche-
lons, il vient completer et delimiter
les descriptifs de 1'activite des titu-
laires.
En effet, ce critere «type d'activite »f
est defini de facon tres abstraite et
laisse toute latitude pour s'adapter a
toute activite nouvelle.
-ce critere, pour des emplois com-^
portant des taches prescrites, qualifie
la nature de ces taches : simplicite ou
repetitivite, execution d'operations,
realisation de programmes;
-pour des emplois comportant des
taches discretionnaires, ce critere
insiste sur la necessite de faire preuve
d'initiative, d'adaptation pour resou-
dre des difficultes classiques ou com-
plexes.
Par ailleurs un precede utilise est de
faire apparaitre differentes defini-
tions alternatives, ainsi dans 1'accord
de la metallurgie le travail qualifie est
defini:
-soit par un ensemble d'operations
diverses a enchainer de facon cohe-
rente en fonction du resultat a
atteindre;
-soit par les operations caracterisees
par leur variete, leur technicite ou
leur specificite.
Le critere «responsabilite» reedite
1'organisation hierarchique. Ex: au
bas de la hierarchic: « est place sous
le controle direct d'un agent d'un
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niveau de qualification superieure » ;
au niveau technicien d'atelier: «est
place sous le controle d'un agent le
plus generalement d'un niveau de
qualification superieure, peut avoir
la responsabilite technique ou 1'assis-
tance technique d'un groupe de pro-
fessionnels ou de techniciens d'ate-
lier du niveau inferieur» (Metal-
lurgie).
Pour apprehender les qualifications,
la combinaison des 4 criteres semble
etre un instrument pertinent : le cri-
tere formation se retrouve exclusive-
ment dans la definition des niveaux,
les autres criteres interviennent a la

fois dans la definition des niveaux et
des echelons constitues a 1'interieur
de ces niveaux.
La majorite de ces accords n'ayant
pas etc signes par la C.G.T. et la
C.F.D.T. on peut valablement s'in-
terroger sur leur degre d'application
dans les entreprises : il semble qu'en
fait les accords de la Metallurgie et
de la Chimie soient bien appliques
dans les entreprises avec, cependant,
tendance a la revalorisation des plus
faibles indices sous la pression syndi-
cate; parfois, dans certaines entre-
prises, a ete elabore un tableau de
translation des anciens indices aux

EXTRAITS DES ACCORDS
NATIONAUX DE LA

METALLURGY - 1983
LES NIVEAUX

DE CLASSIFICATION
D'«OUVRIERS»

NIVEAU I travaux tres qualifies comportant des

D'apres des consignes simples et detail-
lees fixant la nature du travail et les
modes operatoires a appliquer, il exe-
cute des taches caracterisees par leur
repetitivite ou leur analogic, conforme-
ment a des procedures indiquees.
11 est place sous le controle direct d'un
agent d'un niveau de qualification
superieure.

NIVEAU II

D'apres des instructions de travail pre-
cises et completes indiquant les actions
a accomplir, les moyens disponibles, il
execute un travail qualifie constitue:
-soil par des operations a enchainer
de facon coherente en fonction du
resultat a atteindre ;
-soil par des operations caracterisees
par leur variete ou leur complexite.

11 est place sous le controle d'un agent
le plus generalement d'un niveau de
qualification superieur.

Niveau de connaissances profession-
nelles :

Niveaux V et V bis de 1'education
nationale (circ. du 1 1 juillet 1967). Ces
connaissances peuvent etre acquises
soil par voie scolaire ou par une forma-
tion equivalente soil par 1'experience
professionnelle.

Pour les changements d'echelons, la
verification des connaissances profes-
sionnelles peut etre faite par tout
moyen en vigueur ou a definir dans
1'etablissement, a defaut de disposi-
tions conventionnelles.

NIVEAU III

D'apres les instructions precises
s'appliquant au domaine d'action et
aux moyens disponibles, il execute des

operations qu'il faut combiner en fonc-
tion de Fobjectif a atteindre.

11 choisit les modes d'execution et la
succession des operations. 11 est place
sous le controle d'un agent le plus
generalement d'un niveau de qualifica-
tion superieur; cependant, dans cer-
taines circonstances, il est amene a agir
avec autonomie.

Niveau de connaissances profession-
nellcs :

Niveau V et IV his de 1'education
nationale (eirc. du 1 1 juillet 1967). Ces
connaissances peuvent etre acquises
soil par voie scolaire ou par une forma-
tion equivalente, soil par 1'experience
professionnelle.

Pour les changements d'echelons, la
verification des connaissances profes-
sionnelles peut etre faite par tout
moyen en vigueur ou a definir dans
1'etablissement, a defaut de disposi-
tions conventionnelles.

NIVEAU IV

D'apres les instructions de caractere
general portant sur des methodes
connues ou indiquees, en laissant une
certaine initiative sur le choix des
moyens a mettre en ceuvre et sur la suc-
cession des etapes. 11 execute des tra-
vaux d'exploitation complexe ou
d'etude d'une partie d'ensemble faisant
appel a la combinaison des processus
d'intervention exigeant une haute
qualification.

Les instructions precisent la situation
des travaux dans un programme
d'ensemble.

11 est place sous le controle d'un agent
le plus generalement d'un niveau de
qualification superieur.

11 peut avoir la responsabilite techni-
que ou 1'assistance technique d'un
groupe de professionnels ou de techni-
ciens d'atelier du niveau inferieur.

nouveaux et ce, sans reference expli-
cite aux criteres.
Pour echapper a un systeme trop
rigide, on constate done la mise en
place d'un mode d'analyse des fonc-
tions porteur d'une certaine adapta-
bilite. Toutefois, certaines organisa-
tions pronent la necessite d'etablir
des accords-cadres pour negocier les
conditions d'introduction des nou-
velles technologies dans les entre-
prises.

Marise
CARRIERE-RAMANOELINA
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CONCURRENCE ET DECLASSEMENT:

L'ACCES AUX EMPLOIS DE TECHNICIENS

Dans une premiere phase d'exploita-
tion, les enquetes de FObservatoire
ont aborde 1'insertion profession-
nelle en mettant en relation les
formations - identifiees en general
par filiere, niveau et specialite - avec
les differents emplois occupes a leur
sortie. En raison d'une couverture
tres large du champ des sortants du
systeme educatif, il est permis de
retourner la perspective, c'est-a-dire
de partir des emplois et d'examiner
comment ceux-ci sont alimentes a
partir des differentes filieres de
formation.
L'interet d'une telle demarche est
double: il doit d'une part montrer
comment sont mobilises les diffe-
rents jeunes formes a partir des
diverses filieres de formation et
mettre ainsi en evidence le pheno-
mene de «concurrence» entre
formations. II doit d'autre part, lors-
que des formations de niveaux diffe-
rents donnent acces a des memes
categories d'emplois, mieux faire
apparaitre les problemes de « declas-
sement» dans les premiers emplois
occupes. Le developpement suivant,
consacre aux emplois de techniciens
pour la periode 76-78 en offre une
illustration.
1 Concurrence dans I'acces aux
emplois de techniciens (1) sur la
periode 76-78 (2).
Les acces directs dans les emplois de
techniciens a partir du systeme de
formation se font essentiellement en

( I ) // s'agit ties graupes 75 Idessinateurs), des
groupes 7601 a 7609 I let-link ens) el 76 10 el 76 11
{programmers) du code des n
(2) Les enquetes prises
I'ensemble des sort ants it
d'ingenieurs ainsi que les s
en/in des lerminales eondu
lechniciens (BTn).

etiers 1NSEE.
tmple id concernenl
silaires et des ecitles
is lies 1UT el STS, el

sum aux haecalaureats de

provenance des niveaux IV (BTn
secondaires) et surtout III de forma-
tion. Avec plus de 44%, les filieres
superieures courtes (STS et IUT)
constituent 1'origine scolaire domi-
nante, suivies des baccalaureats et
brevets de techniciens, des bacca-
laureats generaux (C et D) et des sor-
tants non diplomes des terminales
BTn.
L'apport de 1'universite demeure tres
faible: 5 % pour les diplomes des
niveaux II-1, 3 % pour la fin du pre-
mier cycle (DEUG).
Est-ce dire qu'il y a une concurrence
generale entre ces differentes forma-
tions dans 1'acces aux differents
emplois de techniciens? En realite,
chaque categoric de technicien est
alimentee plus ou moins specifi-
quement par une ou deux filieres ou
specialites.

Le cas des « dessinateurs »
Les dessinateurs sont ceux qui pre-
sentent le profil de recrutement le
plus bas: ils sont en majorite diplo-
mes des BTn F, des BT, des IUT et
des STS secondaires, mais presque
un quart d'entre eux sont des sor-
tants non diplomes des baccalaureats
de technicien - specialement pour les
dessinateurs BTP. A 1'inverse et dans
ce meme secteur d'activite, presque
13% proviennent de 1'universite au
niveau II-1.

Les cas des «techniciens »
Pour les techniciens de type
Industrie!, c'est presque la moitie qui
est alimentee par des diplomes dTUT
ou de STS, un quart seulement pro-
venant des BTn/BT diplomes, 11 %

des bacs generaux. Mais chaque
groupe de techniciens a souvent sa
specificite propre qui lui fait recruter
majoritairement des formes d'une
filiere et dans une specialite donnee.
Ainsi, les techniciens IAA (industries
agricoles et alimentaires) provien-
nent des STS ou des IUT des spe-
cialites biologiques et biochimiques
(dieteticiens, analyses biologiques...).
Pour d'autres techniciens (BTP,
mecanique, electronique, chimie) si
le OUT et le BTS constituent
toujours 1'origine scolaire domi-
nante, la concurrence s'etend jus^
qu'aux baccalaureats: BTn «F;
(Fl pour la mecanique, F7 pour les
chimistes, F2-F3 pour 1'electroni-
que), « F » et Brevet de technicien
pour le BTP, bac scientifique (C, D^
E) pour 1'electronique et le BTP,
bacD pour les chimistes...
D'autres ont un profit bas de recrute-
ment : les techniciens en organisation
du travail, planning, ordonnance-
ment sont plus frequemment recrutes
parmi les non-diplomes du BTn.
D'autres encore sont surtout recrutes
parmi les bacheliers techniques
comme les techniciens en electricite.
Encore que bien modestement, 1'uni-
versite ne concurrence les autres
formations que dans Faeces aux
emplois de techniciens chimistes
(formes au niveau I et II dans les spe-
cialites biologiques et biochimiques)
et dans le secteur pharmaceutique en
particulier.
C'est que si 1'on introduit le secteur
d'activite de 1'employeur, le schema
se complique: certains secteurs exi-
gent un niveau moyen plus eleve que
d'autres - ou 1'inverse - pour les
techniciens qu'ils recrutent. Ainsi les
techniciens recrutes par le secteur



«pharmacie» sont pour presque un
quart d'entre eux titulaires d'un
diplome de niveau II-I.

Le cas des programmeurs et analys-
tes-programmeurs
Us presentent le profil de recrute-
ment le plus eleve : plus de 60 % ont
un diplome de niveau III, 14 % un
diplome de niveau II-I. En realite,
une filiere specifique alimente la
majorite des analystes-program-
meurs: il s'agit du DUT informati-
que. Un quart seulement des
entrants dans ces emplois provien-
nent du niveau IV de formation
(BTn H et baccalaureats A etC).

2 - Quels declassements ?
Formellement on observe de nom-
breux declassements dans la mesure

'*"* )u des formes d'un niveau de forma-
cion donne accedent a des emplois
occupes habituellement par des
formes d'un niveau inferieur de

^formation. Le tableau ci-joint fait
insi apparaitre que pres de 8 % des

entrants dans les emplois de techni-
ciens sont titulaires d'un diplome de
niveau II-I.

Mais quelle en est la signification ?
Lorsque ce phenomene demeure
limite a une faible part des entrants
dans une categoric d'emploi, on peut
faire 1'hypothese que les difficultes
du marche du travail - ou toute autre
raison d'ailleurs - ont amene certains
individus a prendre un emploi d'un
niveau inferieur a celui auquel il
pourrait pretendre. Mais lorsqu'il
porte sur une grande partie des
entrants on peut s'interroger sur sa
portee reelle.
La question posee est en realite celle
de savoir s'il s'agit effectivement des
memes emplois. Est-ce que Fimpor-
tance de certains des phenomenes
observes ne provient pas d'un effet
« nomenclature » ? Le type d'en-
quete et la nature des informations
disponibles dans les questionnaires
ne permettent pas de repondre a ces
questions (1). Encore que les niveaux

( 1 ) Lti seconde phase des enquetes Observatoire
(1980-19831 devrait permettre en particulier en pre-
mini en cotnpte les functions occupees - d'avuncer duns
la reflexion sur ce sujet.

des salaires moyens nous indiquent
un ecart positif systematique en
faveur des titulaires des formations
de niveau II-I, ce qui semble indiquer
qu'a tout le moins, si les employeurs
ne reconnaissent pas la qualification,
ils «paient» le diplome.

D'ores et deja ce qui emerge de ces
observations c'est qu'au travers des
differences de niveau constatees dans
Faeces a ces emplois, il y ait coexis-
tence de deux « niveaux » de techni-
ciens :
-d'une part, des emplois situes a la
frontiere de ceux d'ouvriers qualifies
et qui sont souvent d'ailleurs
1'aboutissement promotionnel d'em-
plois d'ouvriers ;
-d'autre part, des emplois qui se
situent au niveau des « cadres
moyens », justifiant d'une formation
elevee permettant la maitrise de
normes techniques plus complexes.
Sur ce dernier point, les enquetes de
cheminement de 1 'Observatoire
permettront peut-etre de saisir cer-
tains de ces phenomenes.

Alain CHARLOT

Origine scolaire des entrants
dans les emplois de techniciens

T^

\

1
^

Universite I - II
Ecoles - Instituts I II
IUT BTS
Niveau III univcrsitc (DEUG)
BTn/BT
Bacs generaux
BTn non dip.

Total entrants en provenance du
systeme educatif (EVA)'niv. I a IV

Techni-
ciens

5,8
1,4

47,1
3,0

25,2
10,8
6,7

100
(4824)

(en

Dessi-
nateurs

1,0
3,9

29,0
0,3

35,3
7,1

23,4

100
(1550)

%)

Program-
meurs

9,8
4,6

53,4
7,1

14,2
9,8
1,8

100
(1127)
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L'analyse du poste de travail est deve-
nue, semblc-t-il, une operation banale:
Porganisateur, Pergonome, Panalyste du
service du personnel, le sociologue, le
syndicaliste, le titulaire du poste lui-
meme « connaissent» le poste de travail.
Ces differents analystes sont guides par
une reference plus ou mois explicite a un
champ d'action: agir sur la repartition
des taches et les procedures, agir sur les
conditions de travail, agir sur les modali-
tes de recrutement, de gestion des res-
sources humaines, de formation, etc.
L'important est done que 1'analyse soit
pertinente par rapport au probleme d'ac-
tion pose, ou plus largement par rapport
a un champ d'action.
Par reference a notre preoccupation, - a
savoir la relation formation-emploi - la
situation de travail est caracterisee par
des elements qui relevent:
-de Pindividu, en particulier ses acquis
au cours des formations initiales et post-
scolaires, au cours de son experience pro-
fessionnelle et de son experience
sociale (1);
-du poste, c'est-a-dire Pensemble des
elements correspondant a la part du pro-
cessus (produit, service, procedure) qui
revient au titulaire: equipements et
moyens mis en oeuvre, matiere ou objet
de travail, regies techniques ou procedu-
rieres a appliquer ou a respecter, rela-
tions fonctionnelles associees, cadre dc
reference qui peut etre technique, tempo-
rel (delais), social, economiquc, etc.;
-de la classification, grille de reference,
criteres negocies, etc.
Mais aucun de ces poles n'evolue inde-
pendammcnt des autres. La qualification
individuelle est mobilisee dans un poste
de travail dont le contenu contribue a
1'acquis de Pindividu. Dans de nombreux
cas, et en particulier en periode de muta-
tion technologique ou ['experimentation
est pratiquee par essais et erreurs ou de
fapon plus systematique, les profils des
individus influencent les profils des
emplois «nouveaux» et des emplois
«modifies». II y a une sorte de va et
vient et d'appui perpetuel entre 1'emer-
gence d'activites nouvelles et leur diffu-
sion entre les individus.
Par exemple on a pu noter dans les
modalites de mise en place des systemcs
d'information automatises Pemergence
de fonctions d'interface qui ont a assurer
le lien et la coherence entre les techniques
specifiques de Pinformatique et les pro-

( i ) Cet aspect s 'avere relativement important pour des
situations de travail qui mobilisent des savoirs non
reperes ou codifies en tant que tels, non enseignes et
souvent designes sous des lermes vagues de personna-
liti' mais qui. en fait, font I'objet d'un apprentissage.
Par exemple avoir le sens des contacts pour une secre-
taire, signifie qu 'elle sail siluer ses differents interlocu-
leurs par rapport a I'entreprise, f/u'elle suit declencher
les procedures ad hoc, etc.

Bureautique
et qualification
cedures particulieres du terrain d'appli-
cation. Ccs fonctions viscnt a faciliter, et
a exploiter au mieux, les possibilites
informatiques au benefice du terrain
d'application, a aider les utilisateurs a
prendre conscience et a exprimer leurs
propres besoins en matiere d'informa-
tion.
Ces fonctions d'interface sont prises en
charge de facon diverse d'une entreprise
a 1'autre, et d'un groupe constitue a 1'au-
tre selon trois modalites qui peuvent
coexister:
- Pinformaticien se «rapproche» du ter-
rain;
-Putilisateur direct a a connaitre du sys-
teme d'information la «part» necessaire
a la realisation de son activite;
-des emplois specifiques, aux appella-
tions diversifiees, assurent le lien entre
les techniques informatiques et le terrain
d'application, par une aide a 1'analyse
des besoins, par une participation a la
conception et aux essais tests de Pappli-
cation, par la formation et 1'assistance
des utilisateurs lors de la mise en place de
1'application informatisee; le poids de
ces differentes actions varie d'un cas a
1'autre.
Les profils des personncs qui occupent
ces derniers emplois sont varies, mais ils
presentent la caracteristique commune
suivante: ils associent a une connais-
sance approfondie du terrain, et relevant
de la pratique quotidienne, une
«connaissance informatique».
Prenons un deuxieme exemple: les
situations de travail qui accompagnent la
bureautique sont fort diversifiees - pool
classique utilisant la Machine de Traite-
ment de Textes (MTT) comme aide a la
dactylographie, pool devenu prestataire
de services pour creer a la demande et
exploiter des fichiers relativement impor-
tants mais non pris en charge par Pin-
formatique, secretaires dcchargees de la
frappe, secretaires ayant acces a diffe-
rents fichiers soit par terminal d'ordina-
teur (terminal MTT ou non) soit par
micro-ordinateur, etc.
Ces differentes situations de travail ne
sont pas stabilisees, les profils des
personnes qui les occupent sont fort
divers. Mais s'il n'est pas possible de
mettre en evidence des postes stables de
reference ou des profils types, il importe
de mettre a jour les activites nouvelles, de
les analyser, de deceler les savoirs mobi-
lises.
Dans les exemples rapidement brasses ci-
dessus, les decoupages entre les differents
emplois (et par suite les relations fonc-
tionnelles et de complementarite) ne sont
pas non plus stabilises. II n'y a pas, a
notre connaissance, d'appellations
homogenes entre les entreprises ni meme
dans la meme entreprise pour designer

les nouveaux emplois. Souvent les appel-
lations anterieures sont conservees,
denuees de sens par rapport a Pactivite
reelle, elles permettent de maintenir le
statu quo en matiere dc gestion salariale.
La correspondance entre les situations
de travail et leur positionnement sur la
grille de classification est un enjeu
majeur au coeur de la valorisation sociale
de Pindividu, des definitions nouvelles
des postes de travail et en particulier de
la repartition des taches, ct des responsa-
bilites, dc la gestion des organismes
employeurs, et, plus largement de la stra-
tification sociale au sein de la societe.
La diversite des situations actuelles mon-
trc les choix possibles, ct par la, Pocca-
sion de remettre en cause les principes
tayloriens, de renover les principes d'or-
ganisation du travail ct de gestion de la
main-d'oeuvre, sur la base du potentiel
des individus (1) et non sur la definitio
de taches eclatees a partir d
decoupage « additif» du processus et des
moyens.
Le moment de 1'observation saisit cha-
cun des elements dans sa propre dynami^,
que: histoire de Pindividu, evolution d^
poste de travail et plus largement des sys-
temes de travail, mouvcment des rela-
tions sociales.
Les quelques exemples precedents mon-
trent la complexite des fails a apprehen-
der, meme lorsque 1'analyse est centree
sur un aspect particulier.
II est evident qu'il n'est pas possible
d'apprehender Pensemble des interrela-
tions evoquees plus haul, par centre il esl
indispensable de situer 1'investigation
realisee lors d'une etude et d'en preciscr
les limiles. C'csl a celle seule condition
que 1'on avancera dc facon tangible et
que les apports de connaissance seront
transferables et cumulables a toutc autre
etude dont les preoccupations impli-
queraient un meme eclairage ou un
eclairage voisin des situalions de travail^

Nicole MANDON
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La dimension collective
de la qualification

L'idee que la qualification possede une
dimension collective n'est pas nouvelle :
des lors qu'il y a cooperation dans le tra-
vail, c'est-a-dire action combinee imme-
diate d'un ensemble d'individus en vue
de la production d'un meme resultat,
d'un meme produit, il est logique de
penser qu'il se produit «autre chose »
que la simple mise en oeuvre de chaque

"Nualificalion individuelle.
il est vrai cependant que, jusqu'a une
periode recente, cettc dimension a relati-
vement peu fait 1'objet d'etudes systema-

es etudes ne peuvent, bien entendu, evi-
' ter de se refercr a un certain type
d'approche de la qualification. Nous
nous limiterons ici a deux des approches
developpees au CEREQ.
le Repertoire Francais des Emplois est
construit a partir de la determination de
la place de 1'individu (du titulaire d'cm-
ploi) dans un systeme technique et orga-
nisationnel.
Schemaliquemenl, on peut dire que 1'em-
ploi est d'abord defini comme une posi-
tion idenlifiee a partir :
-de la facon dont les differenles fonc-
tions (par exemple : fabrication, entre-
tien, etudes, conception, gestion...) se
structurent dans les lieux enquetes ;
-et de la facon dont s'operent en meme
*emps des decoupages hierarchiques cor-
ispondanl aux differents niveaux d'in-

tervention et de responsabilile des indi-
vidus.

JLJne fois cette position identifiee, 1'em-
"*loi est analyse dans son contenu en tant
que « prise en charge » d'un processus
technique particulier, compte tenu de la
place occupec dans la structure
hierarchico-fonctionnelle.
Cette approche permet deja de cerner ce
que 1'on pourrait entendre par
« dimension collective ». Nous parti-
rons, pour 1'illustrer, de 1'exemple du
surveillant-operateur dans la chimie,
dont les « relations fonctionnelles » sont
definies de la facon suivante :
« Le surveillant-operateur:

• est en relation etroite avec le chef de
quart qu'il informe des 1'apparition
d'une anomalie dans le produit ou
dans le fonctionnement des equipe-
ments ainsi qu'avec I'operateur d'in-
tervention qui vient 1'aider en cas
d'evenemenls particuliers ;

• a, moins souvent, des contacts avec
le contremaitre ou le chef d'unite;

• peut etre assiste d'un aide-operateur
auquel il donne des instructions
dont il surveille le travail, et dont il
est generalement responsable. »

On voit ainsi que ce surveillant-opera-

teur est pris dans un reseau permanent
de rapports avec d'autres personnes et la
capacile a etre dans ce reseau represente
une part essentielle de sa qualification.
Par exemple, il va proceder a toutes les
manoeuvres d'arret des installations avec
le chef de quart et I'operateur d'interven-
tion. Par exemple, en cas de panne
depassant ses competences, il va faire
appel a des personnes du service entretien
et done dialoguer avec elles. A travers ces
deux exemples, on voit que c'est la
nature hierarchique (le chef de quart) ou
fonctionnclle (le service entretien) de ces
relations qui est evoquee pour designer
1'existence d'un travail collectif et done
d'une capacite collective a prendre en
charge ce travail. Toutefois, et c'est une
limite de 1'approche du R.F.E., le
contenu collectif de cette activite n'est
pas veritablement analyse: il apparait
simplement comme entourage des inter-
ventions individuelles.

Les analyses menees au CEREQ sous le
theme «Nouvelles technologies-Tra-
vail » developpent une approche a la fois
differente et complementaire de celle du
R.F.E.
Elles partent, en effet, directement des
transformations organisationnelles qui
prenncnt comme support la diffusion de
1'informatique et des automatismes. Elles
s'axent en particulier sur le developpe-
ment d'une organisation «par reseau»
ou encore «par ligne de produit» dans
laquelle les differentes fonctions sont
recomposees de telle sorte qu'un ensem-
ble de salaries a la charge de produire,
gerer, voire commercialiser un bien ou
un service. Des lors 1'activite est prise
d'emblee comme un tout, comme une
activite collective, a laquelle participe
1'individu a la place qu'il occupe. II ne
s'agit plus principalement d'analyser le
contenu precis du travail effectue a un
poste, mais de saisir le sens d'une activite
globale, en examinant la qualification
comme la capacite a analyser et trailer
une information circulant dans un reseau
qui assure, en permanence, le caractere
collectif de 1'activite qu'il s'agit de
realiser.
Par exemple: entre un programmeur, un
preparateur, un regleur, un operaleur,
un ouvrier d'entretien, il s'agit moins
d'etudier le contenu de chaque tache et la
facon dont elles s'articulent que d'exami-
ner selon quelles modaliles cet ensemble
de salaries va assurer la gestion de 1'acti-
vite d'une ou plusieurs machines-outils a
commande numerique. Certes, selon les
entreprises, ces modalites vont varier, le
travail sera divise et reparti de facon dif-
ferente. Mais cette repartition s'effec-
tuera a 1'interieur d'une capacite collec-
tive a assurer la production (a laquelle
pourra correspondre, le cas echeant, une

certaine decentralisation de la gestion
economique elle-meme).
Une telle approche ne peut faire 1'im-
passe sur les differenciations fonction-
nelles. Mais au lieu de partir d'un
decoupage fonctionnel, tel que reconnu
dans les organigrammes, et a 1'interieur
duquel on analyse les laches individuel-
les, il s'agit ici de mettre 1'accent sur la
facon donl les fonclions s'integrenl a
1'interieur d'une activite globale, de sorte
que les laches ont tendance a avoir un
contenu « pluri-fonctionnel».
Par exemple, 1'inlegralion des fonctions
d'entretien et de controle dans la fabrica-
tion fait que I'operateur de conduite de
machine aulomatisee aura tendance a
mordre, dans les laches qui lui revien-
nenl, sur des interventions primaires
d'entrelien et de controle qui elaienl
auparavanl devolues aux services «com-
pelenls ». El celle evolution ne peul etre
comprise que si 1'on apprehende I'opera-
teur de fabricalion comme s'integrant
dans une equipe plus large, comprenanl
des agenls d'enlrelien el de controle, et
apte a faire face a un ensemble de
silualions.
En resume, on peul dire que la qualifica-
lion colleclive designe a la fois:
-la capacile a prendre en charge une
tache particuliere en liaison avec 1'en-
semble des relations fonctionnelles el
hierarchiques au sein desquelles elle
prend plate (en ce sens la qualification
collective est presente dans la qualifica-
tion individuelle);
-la capacile a assurer une activite glo-
bale au sein de laquelle chaque individu
assure un role specifique (en ce sens la
qualification individuelle est parlie de la
qualification colleclive).
Ces deux approches n'epuisenl, de loin,
pas loules les definitions possibles de la
qualification collective mais elles suffi-
sent a en indiquer 1'importance.

Philippe ZARIFIAN

LE CEREQ EN A PARLE
J. Merchiers, W. Cavestro et O. Bertrand. -
« L 'automatisation dans les industries de biens
d'equipement.» Collection des Etudes n° 6,
tomes 1, 2 et 3, fevrier-avril 1984.
«Les cahiers du Repertoire Franfais des
Emplois. » Paris, la Documentation francaise.
C. Cossalter et L. Hezard. - «Nouvelles
perspectives de I'informalisation dans les
banques et les assurances.» Paris, CEREQ.
Collection des Etudes, n° 4, septembre 1983.
P. Zarifian. - « Qualification collective et auto-
matisation : le cas de la siderurgie. » in Forma-
tion Emploi n° 1, janvier-mars 1983.

LE CEREQ EN PARLERA
G. Denis. - « La maintenance industrielle. » A
paraltre dans la Collection des Etudes.

ON EN PARLE AILLEURS
J. Troussier. - « Travail individuel et collectif
dans quelques industries.» Grenoble, IREP,
1981.
A.-D. Gimenez. - « Travaileur collectif, auto-
nomie ouvriere et crise du proces de travail.
Grenoble, these d'economie, 1979.
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Formation Emploi n" 6
avril-juin 1984
«Le BTP de 1945 a 1980: les evo-
lutions progressives des conditions
d'emploi et de travail.» Par M.
Campinos-Dubernet et J.-M.
Grando. Des salaires plus has, une
qualification ouvriere plus elevee,
une duree de travail plus longue
que dans les autres secteurs, telles
sont les caracteristiques bien
connues du BTP. Mais les ecarts
semblent se reduire. Est-ce
1'amorce d'un changement?
«Protection et dependence: les
entreprises corses du batiment.»
Par M. Peraldi et R. Weisz. L'ana-
lyse du comportement des entrepri-
ses montre les liens qui unissent dif-
ferentes variables: strategic
commerciale, fmanciere et de
personnel. Cette question est
illustree par la description de deux
marches opposes du batiment en
Corse, celui d'Ajaccio et celui de
Bastia.

« De 1'ecole au chantier. Les recru-
tements des jeunes de niveaux V et
VI.» Par F. Amat et X. Viney. Le
BTP recrute chaque annee de tres
nombreux jeunes venant de 1'ecole
ou de 1'apprentissage. Les enquetes
de 1'Observatoire EVA montrent
que leur insertion est differente
dans le gros et le second ceuvre, et
indiquent dans quels emplois se
stabilisent les jeunes apres cinq ans
de cheminement professionnel.
«Du chantier a 1'usine. Quelle
transferabilite des qualifications
acquises dans le second oeuvre.»
Par B. Hillau. Les milliers de tra-
vailleurs qui quittent le batiment
pour 1'industrie utilisent-ils les
competences acquises sur les chan-
tiers ? Des enquetes dans le second
oeuvre, menees pour le Repertoire
frangais des emplois, montrent que
certaines composantes des metiers
du batiment sont transferables
dans 1'atelier.

LE CEREQ PUBLIE

«Logique industrielle et metier
dans le gros oeuvre.» Par R. Gres-
sel. Malgre d'evidentes entraves, la
formation sur le tas fournit
toujours 1'essentiel des ouvriers
qualifies du gros oeuvre. Ceci revele
une permanence du metier face au
developpement d'une logique de
production industrielle.
«Du chantier a 1'ecole: la specifi-
cite de la formation continue. » Par
P. Clemenceau. Le BTP temoigne
d'une originalite certaine dans le
domaine de la formation continue
par son organisation et sa gestion
paritaire. La formation continue
peut-elle assurer la valorisation de
la qualification de la main-d'oeuvre
dans cette branche ?
« La rationalisation du travail dans
le BTP: un exemple des limites du
taylorisme orthodoxe.» Par M.
Campinos-Dubernet. La variabilite
des processus de production a
freine le developpement du taylo-
risme orthodoxe dans le BTP. Ceci
a entraine 1'emergence de formes
nouvelles de rationalisation du tra-
vail.
«Travailler en chantier. Quelques
tendances de la recherche
actuelle.» Par B. Coriat. Le proces
de type chantier presente des carac-
teristiques liees a la variabilite du
produit et a celle de la mise en
oeuvre du travail. Les travaux de
recherche qui prennent en compte
ces particularites peuvent, en
retour, eclairer de nouveaux
aspects du travail dans d'autres sec-
teur industriels.

Collection des etudes n° 6
L'automatisation dans les
industries de biens d'equipement.
Volume 3 : L'automatisation de
1'usinage et le developpement de la
commande numerique.
O. Bertrand.
L'usinage par enlevement de
matiere permet de transformer, au
moyen d'une machine-outil, un
bloc de metal en une piece finie,
conforme, du point de vue de la
forme, des dimensions et de 1'etat
de surface, au dessin de piece pro-
venant du bureau d'etudes.
Le rapport du travailleur a la
machine, au moyen de travail
incluant le degre de maitrise de ce
moyen, constitue alors Tune des
dimensions fondamentales de cette
activite. Comment la commande
numerique modifie-t-elle ce rap-
port et quel est son impact sur les
formes existantes de division des
laches?

Collection des etudes n° 7
Dossier Formation et Emploi. Les
emplois de la mecanique
La direction des lycees du ministere
de 1'Education nationale a orga-
nise, en Janvier 1984, une reunion
de reflexion sur les formations de
niveaux V de la mecanique.
Le Centre d'etudes et de recherches
sur les qualifications avail, a cette
occasion, rassemble une dizaine de.
documents traitant chacun d'un
aspect du probleme. II s'agissait, le
plus souvent, de contributions ori-
ginales de charges d'etudes du
CEREQ ayant recemment travaille
sur le champ des emplois et des
formations de la mecanique.
Ces notes abordent les themes sui-
vants:
-les ouvriers de la mecanique,
-les emplois-types du travail des
metaux,
-les filieres professionnelles des
ouvriers mecaniciens,
-les emplois de mecaniciens de la-'
maintenance industrielle,
-les tendances devolution des
emplois a dimension mecanique,
- 1'evolution des formations dans
les specialites mecaniques et conne-^
xes (y compris 1'electronique e
1'automatique),
-la formation et 1'insertion des
jeunes dans les specialites de la
mecanique,
-le recrutement des jeunes ouvriers
debutants dans les emplois de la
mecanique et du travail des
metaux,
-les CAP et BEP de mecanique,
-1'apprentissage de la mecanique.
Elles sont precedees d'une note plus
problematique sur les questions
posees par les formations de niveau
V de la mecanique et suivies d'une
bibliographic signalant les princi-
paux ouvrages en matiere de
formation et d'emploi dans ce sec-
teur.

frequence. BR€F
«Colloque sur le developpement des
sciences et pratique de Porganisa-
tion.» Les outils de Faction collective,
Paris, 21-23 novembre 1984. Organise par
1'AFCET (Association Francaise pour ia
Cybernetiquc Economique et Technique).
Theme: les questions soulcvees par la
conception et ('utilisation des outils de 1'ac-
tion collective. Rens.: AFCET, 154,
boulevard Pereire, 75017 PARIS.

«XXe Congres de la Societe d'Ergo-
nornie de Langue Francaise.» Geneve,
1-3-4 octobre 1984. Theme: «Diverses
modahtes d'action ergononuque en milieu
de travail ." Rens.: Dr Pierre Andlauer,

Service Medical Gillette France, BP 26,
74010 ANNECY CEDRX. Tel.: (50)
65.14.67.

LES CHEMINS DE LA LECTURE

Salariat et plus-value en France depuis
la fin du XIXe siecle. -J.-C. Delaunay,
Presses de la Fondation nationale des scien-
ces politiques. -
Prenant appui sur une recherche statistique de
longue period?, Jean-Claude Delaunay elargit
la theorie ci montre que, s'il existe une Sen-
dance longue a la croissance du taux de ia plus-
value, en revanche, laux d'exploitation et
taux de partage tendent a baisser. A une epo-

que ou le marxisme parait tonihe en desuetude,
cette contnhutifln renouvelt'e a {'etude de la
crise economique en l-rance et dans les societes
capitalistes developpees ne manquera pas de
surprcndre et, satis doute, de stimuler d'inte-
ressants dehats.

Les heros de I'economic. Autrement n° S9
- Derriere les discours, les incantation* a
« I'entreprist'», qui sont les nouveaux heros de
I'economie ? Les resultats d'une enquete
mencc sur les PMI imwvatrices s'engagent
dans les technologies du futur.

La vie tragique de travailleurs. L. et M.
Bonnef. EDI. - Une description precise du

monde ouvrier et de la pathologic du travail
avant la Premiere diuerrc mondiale.

Les cheminots. G. Ribeill. La Dccou-
ver . Collection Reperes. Let cheminots

tuent-ih une corporation pririlegice ?
merit est nee la .S/VCF ? Quelle a ete son
re et celle de ses employes? Que sont les

« metiers du rail" et comment ont-ib
ete rtinsformes par I'evoltifion technique ?
Quelle est ^importance et le role du syndica-
lisme cheniinot ? kn qnoi le changetnenl poli-
tic/He tie igSt et le nouveau statut de la
SNCF depuis Janvier tyflj concernent-ih les
cheminots ? l:t les usagers ?
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