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editorial
Pour le CEREQ, 1985 sera marque
en premier lieu par un changement
de statut de 1'organisme. Le Centre
deviendra un etablissement public a
caractere administratif, distinct de
1'ONISEP, place sous la tutelle du
ministere de 1'Education nationale
et du ministere du Travail, de 1'Em-
ploi et de la Formation profession-
nelle. Sa mission est de developper
des etudes et des recherches, de
collecter et d'exploiter des donnees
originales dans les domaines de la
relation formation-emploi et des
professions, notamment pour re-
pondre aux demandes des adminis-
trations ou des partenaires sociaux.
Cela signifie qu'un equilibre doit
etre constamment maintenu entre
des travaux relativement longs, exi-
geant des investigations approfon-
dies, et des travaux de synthese
repondant a des demandes precises
ou realises a 1'occasion de la partici-
pation a des groupes de travail de
1'administration. La qualite des in-
terventions et des reponses du Cen-
tre depend pour une grande part de
ce travail approfondi dont 1'ampleur
n'est pas toujours bien percue
ou comprise par les partenaires du
CEREQ. Des orientations a moyen
terme des activites du Centre sont
done particulierement utiles pour
tracer ses principaux axes de travail.
Les nouvelles instances du CEREQ,
le conseil d'administration et le
conseil scientifique, auront a se pro-
noncer sur celles-ci avant la fin de
1'annee.

Ce numero de BREF a pour but de
faire connaitre au lecteur quelques-
uns des projets developpes au cours
de 1985 et de les expliquer plus en
detail, dans de courts articles. Ces
projets ne recouvrent qu'une partie
de 1'activite du Centre. Tout choix
comporte une part d'arbitraire mais
il a semble utile de presenter plus
longuement des travaux lourds, sou-
vent collectifs, et menes en associa-
tion avec des partenaires de travail
du Centre, - pour les seules activites
mentionnees dans ce numero :
1'ANPE, le Service d'etudes statisti-
ques et de strategies industrielles, le
CEE, FAgence de l'informatique,
le Service de la prevision, des statis-
tiques et de 1'evaluation, 1'ONISEP,
le reseau des Centres interregionaux
associes au CEREQ. Des projets de
ce type impliquent un travail origi-
nal de construction de donnees et
d'analyse ainsi que des innovations
methodologiques ; leur role, non
seulement dans le developpement
des connaissances mais egalement
dans la nature des informations
fournies aux decideurs, est decisif.
Est-il necessaire de rappeler, par
exemple, 1'importance de 1'Obser-
vatoire des entrees dans la vie active
pour assurer une connaissance
concrete de 1'insertion profession-
nelle des jeunes et comprendre les
relations entre la formation et 1'em-
ploi ?

Le CEREQ poursuivra bien sur au
cours de 1'annee 1985 un ensemble
de travaux dans les domaines qu'il a
traditionnellement pour mission
d'explorer : les professions et la
qualification, la relation entre la for-

mation et 1'emploi, 1'insertion pro-
fessionnelle des jeunes.

Transformation de 1'emploi et des
professions

Quels seront les metiers d'avenir ?
Telle est la question posee au CE-
REQ le plus souvent. Sous son ap-
parente simplicite elle n'a pas de
reponse simple ni surtout unique.
L'experience acquise lors des tra-
vaux preparatoires du VIP plan a
montre les limites de tout exercice
de prevision sur les professions.
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Dans aucun pays industrialise il
n'existe a ce jour de systeme de pre-
vision de 1'evolution des profes-
sions et des besoins de formation
susceptible de constituer un modele
applicable en France. II s'agit la
d'une tache complexe, necessitant
d'integrer des dimensions economi-
ques et des caracteristiques de struc-
tures d'emploi, qui ne peut d'ail-
leurs etre menee qu'a un niveau
d'agregation eleve : le temps n'est
pas encore venu ou Ton pourra pre-
voir le nombre d'ouvriers qualifies
en chaudronnerie de la region Cen-
tre en 1995 ! Par ailleurs, il est ne-
cessaire d'avoir en memoire que
disposer de previsions, meme de
qualite, dans le domaine de 1'emploi
n'est qu'une aide tres indirecte a la
resolution des problemes de forma-
tion ; non seulement parce que les
recrutements dependent aussi de la
mobilite mais parce qu'on ne peut
construire les formations et reguler
le flux des formes en s'appuyant sur
une correspondance posee a priori
entre emploi et formation.

Sans que Ton puisse a propre-
ment parler de prevision, le CEREQ
a engage cette annee un ensemble
d'etudes dont la fmalite est de ren-
dre compte des transformations des
professions et des structures d'em-
ploi et qui pourront servir de base a
une reflexion plus prospective :
— les dossiers sectoriels evoques

dans un article de ce numero,
rapprocheront pour un secteur
d'activite economique donne les
modifications des structures
d'emploi, la dynamique econo-
mique du secteur et les caracte-
ristiques des entreprises qui le
composent ;

— les dossiers professionnels pro-
longeant les donnees du RFE,
porteront sur I'informatique et
concerneront done un ensemble
d'emplois situes dans un univers
technologique particulierement
evolutif ;

— un ensemble d'exploitations des
donnees du recensement s'atta-
chera a preciser les conditions,
en terme de profession, du repli
de 1'emploi industriel et du ra-
lentissement de la croissance de
I'emploi tertiaire ;

— enfin divers travaux prennent
pour objet soit une fonction
de 1'entreprise, - la fonction

commerciale -, soit de grandes
categories professionnelles -
techniciens et ouvriers qualifies.

Ces etudes ne se limitent done pas
au probleme de 1'evolution des
contenus d'activite et des modes
operatoires. Etudier les professions,
c'est egalement etudier les caracte-
ristiques des personnes qui les exer-
cent, les filieres d'emploi qui per-
mettent d'y acceder, les frontieres
qui existent entre elles, les entrepri-
ses et les secteurs ou elles s'exer-
cent, leur marche du travail etc.

Les relations formation emploi

Le Centre poursuivra au cours de
1'annee 1985 ses travaux d'enquetes
et d'analyse de 1'insertion profes-
sionnelle des jeunes. La decentrali-
sation des enquetes d'insertion a
Tissue de 1'enseignement secon-
daire modifie en profondeur le dis-
positif qu'est 1'Observatoire des
entrees dans la vie active et permet-
tra des travaux diversifies et decen-
tralises sur 1'insertion profession-
nelle qui pourront etre menes par
des instances regionales ou nationa-
les en fonction des besoins expri-
mes. Dans le meme esprit, le travail
methodologique sur les enquetes
d'insertion des etudiants sortant de
1'enseignement superieur devrait
pouvoir servir de guide aux univer-
sites qui souhaiteraient developper
des enquetes specifiques sur 1'inser-
tion de leurs etudiants de fagon a
ce que celles-ci repondent a des
exigences minimales de qualite
methodologique et soient commen-
surables entre elles.
Plusieurs etudes s'attachent aux re-
lations entre formation et emploi
d'un point de vue autre que celui de
1'insertion professionnelle. Elle ten-
tent de rendre compte de modalites
particulieres d'articulations entre
formation et emploi qui peuvent ap-
paraitre au travers des recrutements
des apprentis, des liens entre les eta-
blissements universitaires et leur en-
vironnement socio-economique ou
des liens entre centres de recherche,
universites et industries.
L'annee 1985 verra egalement se
poursuivre les travaux portant sur la
recomposition du niveau V de for-
mation et leur elargissement au
niveau IV. A la demande de la Di-

rection des lycees, deux dossiers de
synthese seront realises sur les em-
plois et les formations de 1'electri-
cite et de 1'electronique et sur les
emplois du commerce et de la vente.
Le regroupement de certains CAP,
1'articulation entre CAP et BEP, les
possibilites de developpement d'un
niveau IV de formation sont au
coeur de la preparation de ces dos-
siers.
Enfm on ne peut plus aujourd'hui
lorsque Ton parle de relation entre
formation et emploi se limiter a la
seule formation initiale. Le deve-
loppement de la formation continue
et des formations post-initiales doit
desormais faire 1'objet de travaux
approfondis. Plusieurs projets por-
tent sur 1'usage, la mise en oeuvre et
les determinants de la formation
continue dans les entreprises : c'est
un des objectifs du programme
d'observation de 1'emploi et du tra-
vail dans les entreprises dont il est
rendu compte plus loin. Par ailleurs
une etude portera sur 1'effort de for-
mation continue des grandes entre-
prises compte tenu de leurs caracte-
ristiques economiques et une autre
s'attachera au comportement des
PME face a 1'obligation legale en
matiere de formation continue.

Qu'il s'agisse des transformations
des professions ou des relations en-
tre la formation et I'emploi, 1'entre-
prise est un lieu qui doit etre privile-
gie dans les observations comme
dans les analyses. Les transforma-
tions de son organisation, de ses
modalites de gestion, de ses objec-
tifs, des relations sociales qui s'y
nouent, sont au centre des evolu-
tions actuelles, en particulier des
professions. Ces modifications,
dont la technologic n'e.st parfois que
1'instrument, doivent aujourd'hui
etre suivies avec une attention parti-
culiere. C'est le sens general du pro-
gramme d'observation de I'emploi
et du travail que le CEREQ deve-
loppe actuellement et qui repose sur
la construction d'un panel d'entre-
prises suivies regulierement dans le
temps. Degager les mecanismes de-
terminant ces transformations,
mieux connaitre les differentes ten-
dances a 1'oeuvre dans des entrepri-
ses differentes, mieux comprendre
le role de la formation initiale et
continue au sein des entreprises se-
raient aujourd'hui particulierement
utile pour eclairer les decideurs.



Un nouveau programme d'observation
de Pemploi et du travail

en entreprise

Avec le soutien de diverses instances,
le CEREQ et les onze equipes de re-
cherche qui lui sont associees ont
engage a la fin de 1'annee 1984 un nou-
veau « programme d'observation de
1'evolution de 1'emploi et du travail en
entreprise ».

L'idee originelle provient du constat
que. dans la periode actuelle, de pro-
fondes transformations affectent, isole-
ment ou conjointement, le travail et les
professions : instabilite croissante des
marches et accentuation de la concur-
rence Internationale en particulier, re-
conversions industrielles, diffusion de
nouvelles technologies, evolution pro-
fonde du droit du travail et de la nego-
ciation collective, nouvelles modalites
d'intervention publique, elevation du
niveau de formation des jeunes... Ces
transformations ne touchent pas de ma-
niere homogene les branches ni les en-
treprises qui peuvent y repondre par des
politiques de gestion des ressources
humaines et des choix technico-
organisationnels tres diversifies. En de-
coulent deux grands objectifs :

— rendre compte du changement, en
I'occurrence dans les formes de
gestion des ressources humaines
liees aux principales transforma-
tions affectant les groupes profes-
sionnels au sein des entreprises ;

— situer une evolution singuliere, pro-
pre a une entreprise par exemple.
dans une perspective plus large et
etre ainsi a meme de passer du parti-
culier au plus general et inverse-
ment.

1. Programme, enquete ou etude ?

Le programme poursuit tout a la fois
des objectifs de methode et de produc-
tion de resultats. II n'est pas seulement
un moyen de reflexion permanent vis-
a-vis du champ couvert et des questions
posees mais egalement un outil destine,
a terme, a etre utilise par une pluralite
de chercheurs. eventuellement exte-
rieurs a sa conception et sa realisation,
pour des themes d'etude diversifies. En
cela, il se distingue d'une etude : bien
qu'elle soil par principe objet de debats
methodologiques, theoriques ou politi-
ques, toute etude constitue un ensemble
clos dont la reutilisation partielle, par
exemple des methodes mises en oeuvre,
necessite le lancement d'un nouveau
projet. Le programme actuellement en
cours d'elaboration se rapprocherait
done plus, de ces points de vue, d'une
enque-te reguliere dont les resultats sont
mobilises dans des perspectives tres
differentes les unes des autres et meme
parfois opposees. Le programme aura
d'ailleurs comme caracteristique d'etre

repete regulierement : il consistera en
effet a suivre un panel d'entreprises et
d'etablissements au moyen d'enquetes
periodiques. Cependant, il se differen-
cie d'une enquete statistique par un
degre de normalisation beaucoup plus
faible des donnees recueillies.

Ce programme se construit autour de
deux themes principaux :

— Quelles sont les principales trans-
formations affectant les groupes
professionnels qui structurent le
personnel ?

— A quelles nouvelles formes de ges-
• tion des ressources humaines ces

transformations peuvent-elles etre
reliees ?

a) Evolution des groupes
professionnels

Le premier theme vise en particulier a
identifier les nouveaux clivages profes-
sionnels et leurs fondements : le « me-
tier » en tant qu'association stable de
competences et de pratiques profes-
sionnelles a largement recule sans que
des substituts a ce « modele » se soient
clairement imposes. Ne s'interroge-t-
on pas sur 1'eventuelle disparition du
travail non qualifie qui s'est largement
repandu lors de la phase de forte crois-
sance et, lie a cela, sur 1'avenir des
hierarchies intermediaires ; eaalement



sur la modification des frontieres entre
les fonctions de 1'entreprise et le poids
accru de nouvelles activites de gestion.
Des reponses apportees devraient de-
couler des elements de reflexion pour
les politiques de formation et d'inser-
tion des jeunes.
Mais la caracterisation de ces groupes
professionnels ne se reduit pas au seul
contenu de leur activite et aux savoirs
qu'ils mettent en oeuvre. Titres scolai-
res, niveaux de salaires, mobilite et car-
riere, statut et classification des indivi-
dus qui les composent sont tout aussi
determinants pour 1'analyse des ten-
dances et des conditions de transforma-
tion de la main-d'oeuvre. C'est pour-
quoi les politiques de recrutement, de
mobilite interne et de formation conti-
nue sont des domaines privilegies de
1'observation, replaces dans leur cadre
local et institutionnel. Celle-ci ne se
resume pas a une description d'une si-
tuation. Elle cherchera a se prolonger
par une anticipation raisonnee des evo-
lutions a venir qui s'appuiera notam-
ment sur 1'analyse que les responsables
d'etablissements font de leur personnel
et sur les transformations qu'ils es-
comptent lui voir suivre. Par ailleurs,
cette observation s'inscrit dans un ca-
dre plus large, celui de 1'entreprise, ne
serait-ce que pour tenir compte de la
diversite des organisations : dans cer-
tains cas, le siege ne rassemblera que
du personnel administratif, dans d'au-
tres, il comportera des unites commer-
ciales et de recherche (eventuellement
autonomisees en etablissement) tout
aussi importantes que le personnel de
production pour comprendre 1'evolu-
tion des groupes professionnels.

b) Analyse de I'emploi et gestion
des entreprises

Les transformations de la main-
d'oeuvre ne relevent pas des seules
caracteristiques des individus, du mar-
che du travail (local) des mutations
techniques a 1'ceuvre qui ont pour 1'ins-
tant ete evoquees. Elles ressortissent
aussi a 1'evolution des marches, des
produits et des formes de la concur-
rence. Seulement, tout un chacun sait
que ces dimensions ne peuvent etre re-
liees directement a I'emploi. Des syste-
mes de gestion, qu'ils se concretisent
dans des procedures codifiees comme
une comptabilite analytique ou un ta-
bleau de bord repertoriant le niveau et
la qualite de 1'activite d'un atelier, ou
encore dans des pratiques plus ou
moins informelles, s'interposent entre

d'emploi et les caracteristiques econo-
miques evoquees. Ce lien ne prend sens
qu'au niveau de 1'entreprise ou meme
du groupe. L'analyse des relations
(quand la distinction prend corps dans
la realite) entre 1'entreprise et 1'etablis-
sement constitue ainsi 1'une des cles de
la lecture des transformations obser-
vees sur le terrain. Elle s'inscrit d'ail-
leurs dans les procedures d'enquete.
L'on part de 1'hypothese que la gestion
de la main-d'oeuvre ne releve pas d'un
seul service specialise, et que d'une
maniere plus generate, il n'y a pas d'in-
terlocuteur unique pour une question
determinee mais plutot qu'une dimen-
sion quelconque de la vie d'un etablis-
sement ou d'une entreprise est le resul-
tat de confrontation de points de vue et
eventuellement de choix differents. Les
enquetes en etablissement precedent
notamment par des entretiens qui ont
une double caracteristique :

— ils s'adressent aux responsables de
toutes les fonctions-cles de I'eta-
blissement (production, commer-
cial, personnel...) ;

— tout en comportant une partie speci-
fique a chaque interlocuteur, ils
abordent les memes questions sur
la dimension « emploi » (recrute-
ment, formation continue, mobi-
lite).

De la sorte, pourront etre degagees les
pratiques quotidiennes, les regies de
gestion, les contraintes economiques et
techniques qui font, au jour le jour et
sur le plus long terme, la politique de
I'emploi d'une entreprise. La mise a
jour de ce tissu de relations constituera
une monographic qui s'attachera a faire
le partage entre 1' interpretation du cher-
cheur, c'est-a-dire la mise en relation
des variables qui lui apparaissent deter-
minantes et la vision (la rationalite)
qu'ont eux-memes les dirigeants de
1' unite observee des problemes et des
transformations a venir de celle-ci. Ce
partage devrait permettre de depasser le
dilemme classique entre 1'analyse des
discours et la mise a plat des realites. II
est en tout cas la condition indispensa-
ble pour preter un certain degre de ge-
neralite aux resultats des monogra-
phies.

2. De la monographic
au programme

Sortir du cas d'espece que constitue
necessairement une monographic de-

pend des methodes employees et de la
nature des materiaux collectes. En pre-
mier lieu, chaque enquete en etablisse-
ment et entreprise est realisee suivant le
meme guide, en particulier pour chacun
des interlocuteurs. De la sorte, les re-
sultats des diverses monographies
beneficieront d'un degre de comparabi-
lite qui ira croissant au fur et a mesure
que, 1'experience s'accumulant, les
guides d'entretien prendront la forme
de veritables questionnaires, eventuel-
lement fermes. Qui plus est, moyen-
nant le respect de regies deontologiques
evidentes, les materiaux collectes fe-
ront 1'objet d'un compte rendu norma-
lise sous la forme d'un dossier standard
et pourront meme eventuellement etre
reutilises (les entretiens sont en prin-
cipe enregistres). C'est a ces diverses
conditions de transparence que, non
seulement des conclusions communes
pourront etre tirees des monographies
du panel, mais encore que celles-ci se-
ront utilisables en tant que corps d'hy-
potheses pour une enquete plus precise
mais portant sur un nombre d'entrepri-
ses beaucoup plus important : tel est en
particulier le cas de 1'etude de la
« fonction commerciale » evoquee
dans ce numero.

Par ailleurs, les enquetes ne s'appuient
pas uniquement sur des entretiens. Sont
collectees, notamment, des informa-
tions statistiques (sur la structure des
emplois, la mobilite, la productivite,
les investissements). Elles serviront de
base a I'analyse des dispersions de si-
tuations qui, notamment, pourraient
s'appuyer sur des typologies d'entre-
prises par secteur d'activite. Les dos-
siers sectoriels en constitueraient bien
sur un support privilegie, permettant de
relativiser les situations observees,
celles-ci venant pour leur part aider a
1'interpretation des donnees statisti-
ques. D'autres lectures transversales
sont concevables en particulier en ter-
mes de filieres ou de type de processus
de production.

Une phase d'experimentation qui a
concerne une bonne dizaine d'entrepri-
ses autorisera d'ici peu le lancement
proprement dit de la premiere vague
constitutive du panel et debouchera sur
la presentation de resultats tant de
methode que touchant aux pratiques
des entreprises. Ces investigations
prouvent des a present que ce pro-
gramme ne serait qu'une gageure sans
les echanges etroits et suivis que les
enquetes entratnent entre entreprises et
chercheurs.



DOSSIERS
SECTORIELS

Le CEREQ, le Centre d'etudes de 1'emploi
et le Service d'etudes Statistiques et de Stra-
tegies industrielles du ministere du Rede-
ploiement industriel et du Commerce exte-
rieur vont realiser a partir de cette annee des
dossiers sectoriels.

Sans etre a proprement parler des etudes
sectorielles, ces dossiers depasseront la sim-
ple compilation des informations les plus
courantes sur l'emploi, les qualifications et
la situation economique des secteurs. La
collaboration de specialistes de 1'industrie et
de specialistes de l'emploi et du travail
qu'implique la realisation de ces dossiers
exprime une realite maintenant admise mais
le plus sou vent rapidement oubliee. Le tra-
vail et l'emploi ne sont pas independents des
unites economiques qui ferment leur cadre
d'exercice ; les resultats economiques ne
sont pas independents de la fac.on dont on
organise et utilise le travail et l'emploi. La
volonte de trailer simultanement ces deux
aspects de la vie des entreprises - a tout le
moins de rapprocher des resultats economi-
ques d'autres variables que la simple evolu-
tion des effectifs globaux - dans le cadre du
secteur constitue la premiere originalite de
ces dossiers.

Encore le sectoriel ! dira-t-on, en objectant
que c'est sur le terrain que les choses se
passent. Or la deuxieme originalite de ces
dossiers sera precisement de trailer a la fois
du niveau sectoriel el des enlreprises ou des
elablissements pris individuellement en son
sein. Ce choix d'une entree seclorielle cou-
plee a des Irailements de donnees indivi-
duelles d'enlreprises lirees des enqueles
adminislralives, eventuellemenl illuslres
des resullats de monographies portant sur les
entreprises et les elablissements, s'impose
si Ton veul rendre comple dans le meme
mouvemenl :

— d'une dynamique induslrielle el econo-
mique qui esl liee d'une part aux cohe-
rences institutionnelles et sociales histo-
riquemenl conslruiles sur 1'acliviie (le
« melier ») et le secteur, d'autre part
aux procedures d'interventions publi-
ques couramment conc.ues a ce niveau ;

— de la diversile des structures et des
comportemenls des enlreprises relevanl
d'une meme aciivile ou d'activites
complemenlaires.

En 1'elal acluel du projel, les dossiers
s'organiseraienl aulourde cinq modules qui
chacun apporterait soil des elemenls d'infor-
malions, soil des Irailemenls originaux dans
1'espril decril plus haul, soil des pistes per-
pre poinl de vue. Les deuxieme, qualrieme
el cinquieme modules composeront en tout
etal de cause le conienu minimal.

Le premier module aura pour objectif une
description des produits du secteur et des
divers proces de travail mis en oeuvre. Pre-
senter de telles informalions drees des re-
vues techniques et professionnelles permet
de faire le point sur la diversile des produc-
lions, souvenl explicative des situalions par-
ticulieres et de reperer les eventuels defis
technologiques presents ou risquanl de se
poser dans un fulur proche.

Le deuxieme module exposera les princi-
pales caracteristiques du secleur retenu tant
sur le plan de l'emploi que sur le plan econo-
mique. Les variables presenters concerne-
ront la production, la concentralion, la
produclivite, le commerce exterieur, les ef-
feclifs lolaux, les slruclures d'emplois, de
formalion, elc., en niveau el en evolution.
Aulanl qu'il esl possible et lorsque cela est
pertinent, ces variables seront croisees entre
elles, notamment avec la dimension geogra-
phique. Un effort sera fail pour resituer le
secteur dans un ensemble plus vaste : en-
semble de 1'induslrie ou des industries les
plus proches.

Le troisieme module decrira ce que faute
de termes plus precis nous qualifions d'insli-
tutions de branche. II s'agit des organisa-
tions professionnelles et syndicales, des
conventions colleclives et de 1'analyse des
conflits du travail, mais aussi des centres
techniques ou des organismes de formalion
professionnelle s'ils existent Plusieurs ty-
pes de rapports sont ici vises : rapports enlre
les acleurs - enlreprises/salaries bien sur,
mais aussi entreprises entre elles -, rapport
au resle du sysleme produclif, rapport au
marche du Iravail el a iravers lui a la forma-
tion, rapport a la technologic, elc. Avec ce
module pourra elre aborde le probleme de la
diversile confronlee aux tendances d'homo-
geneisalion qu'exprimenl en particulier les
syndicals professionnels el les convenlions
colleclives.

Le quatrieme module sera consacre a des
lypologies d'enlreprises et d'etablissements
caraclerises a la fois par l'emploi - les slruc-
lures d'emplois pour 1'essenliel - el par leurs
resullals el slruclures economiques (sur la
periode 1978-1983). Deja, que ce soil a
1'INSEE, au CEREQ ou au CEE, des tra-
vaux lypologiques portanl sur 1'horlogerie,
le papier-carton, le lexlile, la machine-oulil,
le BTP ou les induslries du lail onl montre
que la diversile des uniles de produclion au
sein d'un secleur exprime loul aulanl une
slruclure sectorielle que des differences de
comportements. Cette diversile renvoie se-
lon les cas a une division technique du ira-
vail (effet de filiere), a 1'heterogeneite des
productions, a des positions specifiques face
au marche du produit. Faire une typologie
d'etablissemenls el une typologie d'entre-
prises ne revienl pas a reinlroduire la fa-
meuse coupure enlre 1'economique el l'em-
ploi : la premiere approche l'emploi par la
repartition du Iravail, nolammenl dans sa
dimension geographique, la seconde tente
de 1'approcher par les comportemenls meme
des enlreprises. Ces lypologies peuvenl
s'averer un oulil puissanl de descriplion de
la realile seclorielle, en particulier elles
pourraienl constituer un complemenl pre-
cieux aux travaux menes a partir du pro-
gramme d'observation de l'emploi et du
travail en entreprises.

Le cinquieme module permetlra a 1'ulilisa-
leur des dossiers de prendre connaissance
des Iravaux approfondissanl certains points
que nous n'aurons qu'effleures. La nature
meme des dossiers appelle en effet la pre-
sentation d'une bibliographic thematique re-
capitulant les principaux travaux existants.

La phase acluelle esl une phase experimen-
lale. Dans le couranl de 1'annee, pas avani
1'ele cependanl, devraienl sortirdeux, voire
trois dossiers : le premier sur 1'electronique
professionnelle, le second sur les industries
du lait el le iroisieme sur rameublemenl.
Aucun choix de nomenclalure n'a ele retenu
a priori. L'ameublement est defini au ni-
veau 100 de la nomenclature d'aclivites et
de produits ; les industries du lait sont defi-
nies au niveau 600 de cette meme nomencla-
ture ; quant aux industries de 1'eleclronique
professionnelle elles consliluenl une agrega-
lion d'acliviles definies au niveau 600 sans
correspondre pour autant a un regroupemeni
officiel. Ces essais devraienl permettre de
tester la faisabilite d'une lelle operalion et de
deboucher sur des procedures suffisamment
slandardisees pour autoriser a 1'avenir une
production plus importanle.

Cette phase experimenlale esl cruciale ; elle
dira s'il esl possible de produire un inslru-
menl pour des instances en charge de la
politique economique, de l'emploi, du Ira-
vail en meme temps qu'un oulil pour la
recherche en iraitanl simullanemenl des
interrelations entre le particulier (une enlre-
prise, un elablissement) et le general (le
secteur) et des liens entre l'emploi et
1'economique.



La fonction commerciale:
marche et organisation
des entreprises

1. Vers une fonction commerciale
reevaluee ?

L'interet que Ton peut preter a la « fonction
commerciale » tient a la position qu'elle
occupe(ra) dans les interactions entre 1'evo-
lution des formes de la concurrence et la
mutation des structures internes des entre-
prises.

Pourtant, cette fonction est longtemps restee
marquee dans 1'esprit des responsables
d'entreprise, mais aussi peut-etre des cher-
cheurs, par une image devalorisee. Celle-ci
tend cependant a etre remise en cause par
raffirmation qui est faite de plus en plus
souvent de son role « strategique » pour la
competitivite des entreprises.

Communement reduit a la mise en oeuvre de
quelques « recettes de vente », ce role du
commercial s'inscrit dans 1'image sociale et
le statut de cadre de second rang du person-
nel charge de 1'assumer. Ainsi plus que
nulle part ailleurs dans 1'espace de qualifica-
tion des cadres, le lien entre 1'appellation, le
poste, le diplome et 1'experience profession-
nelle n'est aussi relache.

Par contre. la fonction se trouve revalorisee
tant dans les discours que les pratiques par
les contraintes nouvelles ou renforcees que
font peser en cette periode de crise sur le
fonctionnement des entreprises les caracte-
ristiques des marches et de la concurrence :

— la « mobilite » de la demande bouscule
les marches captifs ou du moins stables
sur lesquels les entreprises et les secteurs
avaient pu s'appuyer et, en tout etat de
cause, distend les relations avec la clien-
tele ;

— la qualite du produit qui induit de plus en
plus des prestations de services comme
la formation des utilisateurs (en particu-
lier pour les biens d'equipement) et la
maintenance, ainsi que la capacite a res-
pecter des delais, se font plus pressan-
tes.

De ce fait, la fonction commerciale se voit
confrontee a des exigences a priori contra-
dictoires : contribuer a la maitrise des couts
au travers d'une standardisation minimale
des produits et maintenir ou intensifier une
relation personnalisee avec les clients. Pour
faire face a Tune et a 1'autre, les entreprises
se trouvent dans des situations tres differen-
tes selon les caracteristiques de leurs pro-
duits : pour simplifier, on opposera d'une

part, des productions standardises pour les-
quelles le rapport a la clientele est mediatise
par un reseau de distribution qui s'attachera
a fideliser celle-ci autour d'une marque ou
du moins d'une reputation (c'est le cas des
biens de consommation durables) ; d'autre
part des produits realises en tout ou partie
« sur mesure » ce qui exige, traditionnelle-
ment. Faction d'une force de vente directe,
situation que Ton retrouve en particulier
pour les biens d'equipement.

Par dela cette diversite, il faut souligner que
les professions se rapportant a la fonction
commerciale augmentent sensiblement plus
vite que 1'ensemble de 1'emploi et notam-
ment que les emplois tertiaires des entrepri-
ses industrielles. En outre, 1'evolution de la
structure des emplois de cette fonction se
caracterise par une stabilisation des profes-
sions traditionnelles de la vente (VRP,
« personnels qualifies de la vente » . . . ) au
profit des techniciens et ingenieurs commer-
ciaux. La fonction fait 1'objet d'investisse-
ments importants des entreprises en termes
de qualification mises en oeuvre - leur
« technicisation » etant un gage a priori de
la qualite du service rendu - ce dont temoi-
gne par ailleurs la place qu'elle occupe dans
les operations de restructuration qui mar-
quent la vie des entreprises et des groupes.
Dans les grandes entreprises, la filialisation
des activites vise souvent a autonomiser
la fonction commerciale tandis que dans
les PME, le « renforcement des fonctions
commerciales permet a [la firme] absor-
bante d'atteindre une taille suffisante pour
exporter, pour consolider sa position sur les
marches ou pour obtenir le financement de
nouveaux investissements » (1). En conclu-
sion, ne peut-on avancer que la fonction
commerciale se voit revalorisee et requali-
fiee par 1'instabilite croissante des
marches ?

2. L'exemple de 1'electronique
professionnelle

Si elle est done un theme d'etude general, la
fonction commerciale apparait plus particu-
lierement determinante dans 1'industrie des
biens d'equipement ou elle semble etre -
c'est en tout cas une question a traiter - le
vecteur de nouveaux liens entre differents
services traditionnellement cloisonnes : etu-
des, methodes, service apres-vente et meme
fabrication. A litre d'exemple, evoquons la
negociation des specifications d'une ma-

chine d'une part avec le bureau d'etudes
pour assurer une adaptation aux besoins pro-
pres du client, d'autre part avec ce dernier
pour preserver une certaine generalite dans
la reponse apportee a la demande : la fonc-
tion commerciale n'est-elle pas un maillon
essentiel dans la recherche de flexibilite ?

Repondre a cette question conduit a preciser
en prealable d'autres dimensions : quelle est
la configuration de la « fonction commer-
ciale » ? Est-elle restreinte a une force de
vente, ce qui semble etre une configuration
du passe, ou etendue a d'autres services
(maintenance, service achats) au point d'as-
surer la gestion d'ensemble de 1'entreprise
avec son environnement economique ? Se-
lon quels criteres se fait le choix entre une
organisation interne, la creation de filiales
specialisees, le recours a un reseau d'inter-
mediaires ? Quels liens ces choix organisa-
tionnels entretiennent-ils avec les contenus
d'emploi et les caracteristiques individuelles
des salaries en charge de la fonction, en
particulier pour ceux appeles a gerer les in-
terfaces entre des services differents (avec
les etudes et les methodes en particulier) ?
Le developpement de la fonction commer-
ciale se traduit-il par une diffusion des
preoccupations d'economie de cout et
d'adaptation aux besoins propres de la clien-
tele dans le reste de 1'entreprise et en parti-
culier dans les services de fabrication ?
Bref, un nouveau contenu de la fonction
commerciale est-il lie a une modification du
systeme de gestion ?

Dans un premier temps, 1'etude se limitera
au secteur des fabricants de materiel de trai-
tement de 1'information et a 1'electronique
professionnelle pour des raisons tant de fond
que de methode.

Le premier secteur, par exemple, dispose
deja d'une tradition certaine dans une fonc-
tion commerciale technique integrant d'au-
tres dimensions que la vente. II offre des
« produits » qui sont tout a la fois standardi-
ses dans leurs elements de base (ordinateurs
et peripheriques) mais diversifies dans leur
configuration (les systemes et les reseaux) et
dans leurs applications (logiciels et progi-
ciels). L'organisation commerciale est done
confrontee tres directement aux exigences
de la standardisation et de la personnalisa-
tion doublees d'une dimension de mainte-
nance determinante. Qui plus est, ces cons-
tructeurs sont amenes aujourd'hui pour les
micro-ordinateurs a recourir a des reseaux
d'intermediaires ou meme de boutiques
alors qu'ils privilegiaient jusqu'alors la
vente directe.

Par ailleurs, le CEREQ, conjointement avec
le Centre d'etudes de 1'emploi et le Service
d'etude des strategies industrielles, realise
un dossier sur ces secteurs ce qui permettra
de « caler » les observations realisees en
entreprise. Celles-ci s'appuieront en pre-
mier lieu sur les resultats des enquetes
menees dans le cadre du nouveau pro-
gramme d'observation de 1'emploi et du tra-
vail en entreprise avant de se prolonger par
une enquete specifique portant notamment
sur la division « commerciale » d'un grand
groupe de 1'electronique.

( I ) M.H. TAMISIER. -« Les restructurations marquent
la vie des entreprises et des groupes » in Economic et
Statistique. n" 159. octobre 1983.



LES OUVRIERS QUALIFIES
ET LES TECHNICIENS DE PRODUCTION

DANS LES INDUSTRIES EN COURS D'AUTOMATISATION

Cette etude s'interessera au processus de
qualification de deux groupes profession-
nels particuliers, que nous definissons
comme « groupes chamieres » a la fois
parce qu'ils se situent au point de rencontre
entre la categoric ouvriere et la categoric
technicienne et parce qu'ils ont probable-
ment un role de reorganisation du travail et
des competences qui va concerner des popu-
lations plus larges qu'eux-memes.

Ces groupes sont :

— d'une part un type relativement nouveau
d'ouvriers, situes en haul de la hierar-
chie ouvriere, et auxquels sont desor-
mais attachees des competences qui
combinent a un degre variable une mai-
trise de I'utilisation des technologies
nouvelles, une dimension d'analyse de
la production, une insertion dans les pra-
tiques de gestion de la production et une
responsabilite organisationnelle ;

— d'autre part un groupe de techniciens,
que nous appellerons techniciens de pro-
duction, et qui peuvent etre situes soil en
fabrication, soil dans des services fonc-
tionnels amenes a nouer des relations
directes avec la fabrication dans le souci
de definir et d'optimiser son fonctionne-
ment.

La distinction entre ces deux groupes peut
poser probleme : dans certains cas, les de-
nominations d'emploi ou les pratiques de
classification temoignent de ['existence
d'une frontiere floue entre des « ouvriers-
techniciens » ou des « techniciens-ou-
vriers », indiquant une difficulte, dans cette
zone d'activite, aetablirclairement la diffe-
rence entre ces deux categories. Le meme
probleme se retrouve du cote du systeme
educatif au sein duquel des debats se nouent
actuellement autour de la redefinition d'un
niveau IV de formation debouchant sur 1 'oc-
cupation d'emplois industriels, niveau qui,
par son litre, renvoie explicitement a une
appellation de technicien mais qui peut
concerner, a 1'insertion, des emplois d'ou-
vriers ou de techniciens, pour lesquels se
poserait un probleme nouveau de redefini-
tion de carriere.

Sur le plan methodologique, cette etude se
centrera sur des situations d'innovation a
1'interieur de branches industrielles ayant un
caractere nettement differencie.

Le choix de situations d'innovations,
concernant les processus de production et/
ou les formes organisationnelles, se relie a
notre souci d'integrer une dimension pros-
pective permettant de donner a ['interroga-
tion sur la formation et le role de ces couches
charnieres une portee qui depasse leur sim-
ple existence a un moment donne.

Mais, parallelement, pour ponderer etrelati-
viser les resultats auxquels nous parvien-
drons, nous avons choisi de prendre des
branches ayant des caracteristiques nette-
ment contrastees par la nature du processus
de production, le degre de developpement
de 1'automatisation, la taille des entreprises
et la situation economique.

En fonction de ces quatre criteres, nous
avons opere un premier choix de branches
qui seraient : la chimie, la micro-elec-
tronique, l'ameublement, 1'automobile et/
ou 1'aeronautique.

Pour apprehender ces groupes sociaux en
situations d'innovation, nous developperons
deux grands axes d'etude.

Le premier concernera la definition actuelle,
dans les branches industrielles et dans les
entreprises, de nouvelles conditions de rea-
lisation de la production. En tenant compte
des objectifs et des imperatifs qui se nouent
actuellement autour de la productivite, de la
qualite et de la flexibilite, nous nous penche-
rons plus particulierement :

• sur la place du travail humain et le type
d'activites sur lesquelles il se reconcentre
par rapport a revolution de la technologie
des systemes de machine et des produits,
avec une interrogation plus particuliere
sur ie rapport travail direct de fabrication /
travail indirect assurant et maintenant les
conditions de fabrication ;

• sur la recomposition des rapports entre
les fonctions qui concourrent a la produc-
tion (fabrication, methodes, mainte-
nance, etudes...) ;

• sur 1'organisation collective du travail et
sa relation a la gestion de la production
telle que les entreprises essaient de la re-
definir.

Le second concernera la transformation ac-
tuelle des groupes sociaux, en s'appuyant
sur les groupes charnieres et en analysant
plus particulierement :

• la facon dont les formations sont repen-
sees dans 1'appareil educatif en rapport
(ou non) avec les preoccupations des en-
treprises et de la branche ;

• les principaux types d'itineraires des per-
sonnes qui composent ces groupes et les
modifications qui les affectent ;

• la facon dont ces groupes sont associes
aux processus d'innovation et les repre-
sentations de leur place et de leur devenir
dans la production qu'ils construisent a
cette occasion ;

• les modes de relation, de cooperation ou
d'opposition qui s'etablissent lors de ces
mouvements au sein des collectifs de tra-
vail.

La confrontation des resultats de ces deux
grands axes d'etude devrait permettre de
mettre en relation la facon dont des groupes
d'ouvriers et de techniciens se trouvent defi-
nis, de par les actions qui s'exercent sur eux
et de par 1'apprehension de leur propre deve-
nir, et la facon dont on cherche a mettre en
oeuvre, dans ces branches industrielles, de
nouvelles conditions de productivite asso-
ciant le role de ces groupes a des innovations
technologiques et/ou organisationnelles.

Un resultat important serait alors de cerner
la nature et les modalites de formation qui
semblent le mieux correspondre au « profil
professionnel » de ces groupes, a un niveau
egal ou proche du niveau IV, avec 1'hy-
pothese que certains elements de conclusion
pourront contribuer a une evolution plus
large de la professionnalite ouvriere et tech-
nicienne.

Cette etude, mobilisant des moyens de re-
cherche importants, sera menee en collabo-
ration avec plusieurs Centres interregionaux
associes au CEREQ et se deroulera sur les
annees 1985 et 1986.



Le dossier
des emplois et professions

de Hnformatique

La realisation du Repertoire francais
des emplois (RFE) s'achevant avec la
publication prochaine du cahier concer-
nant les emplois de la Fonction publi-
que, le probleme de son actualisation se
posait necessairement. Cette question a
etc Foccasion de discussions approfon-
dies avec les principaux organismes
utilisateurs du RFE. II en est ressorti
qu'une actualisation « telle quelle » du
Repertoire, c'est-a-dire utilisant la
meme methodologie, donnerait des
resultats peu satisfaisants pour
une mobilisation tres importante
de moyens. Disposant maintenant d'un
socle d'informations et d'analyses soli-
des concernant les emplois, il a paru
souhaitable de mettre 1'accent sur les
mecanismes de leur transformation et
de s'attacher a la dimension profession-
nelle, en replacant 1'analyse des conte-
nus d'activite dans la dynamique des
professions qui correspondent a ces
emplois. On vise, de cette facon, a
repondre aux memes besoins que ceux
qui correspondaient au lancement du
RFE, tout en utilisant une methodolo-
gie adaptee a un contexte devolution
rapide.

L'objectif est done de mettre en oeuvre,
sur un espace de temps de plusieurs
annees, un travail d'actualisation du
Repertoire sous une forme renouvelee,
imposant la mise au point d'une nou-
velle methodologie qui sera experimen-
tee durant 1'annee 1985.

Cela devrait se traduire concretement

par la publication d'un nouveau produit
que Ton peut appeler, a litre provisoire,
les « dossiers des emplois et des profes-
sions ». A la demande de 1'ANPE, le
choix, pour cette experimentation,
s'est porte sur les emplois de Finforma-
tique : edite en 1978, le cahier n° 6 du
Repertoire francais des emplois relatif a
1'informatique se referait a des situa-
tions reellement observees au milieu
des annees 70. Comme on est dans un
domaine ou les technologies mises en
oeuvre, 1'organisation du travail et les
contenus d'activite evoluent rapide-
ment, il n'est pas etonnant que le besoin
d'un approfondissement des travaux,
voire d'une mise a jour pennanente, se
soit manifeste de facon imperative des
le debut des annees 80.

En reponse a ce besoin, un ensemble
de travaux a etc developpe au sein du
CEREQ sur la restructuration des entre-
prises, la reorganisation du travail et la
transformation des activites accompa-
gnant les processus d'informatisation et
d'automatisation dans divers secteurs
economiques et Finformatique de ges-
tion. Cependant, tous ces travaux se
demarquaient de Fapproche du Reper-
toire et en particulier de ses resultats
typologiques. Seule Factualisation des
cahiers 1 et 2 du RFE relatifs aux ban-
ques et aux assurances se situait dans
une optique de definition et description
des emplois existants. En ce qui
concerne les emplois de Finfomnati-
que, les principaux utilisateurs du Re-

pertoire tendaient a considerer qu'une
nouvelle analyse des contenus d'acti-
vite, tenant compte des evolutions
constatees dans le secteur, etait indis-
pensable, ne serait-ce que pour repon-
dre aux demandes d'information en
matiere d'orientation professionnelle et
de revision du systeme de formation.

La conception du nouveau « produit »
a done tout a gagner d'une collabora-
tion effective avec les utilisateurs
et d'une definition precise de leurs
besoins : a cet effet, un groupe de
travail a etc constitue, associant
1'Agence de I'informatique (ADI),
1'Agence nationale pour 1'emploi
(ANPE) et 1'Office national d'informa-
tion sur les enseignements et les profes-
sions (ONISEP) a Foperation. Le pro-
jet dispose d'une aide financiere de la
Delegation a 1'emploi. A la difference
des cahiers traditionnels du Repertoire,
1'accent n'est plus mis ici sur la descrip-
tion detaillee des modes operatoires as-
socies a chacun des emplois. Sans re-
noncer a la necessaire definition des
emplois existants ni a la presentation
des contenus d'activite, il s'agira de se
situer dans une perspective plus dyna-
mique d'analyse des facteurs d'evolu-
tion et de transformation de 1'activite
professionnelle. L'etude doit porter sur
les informaticiens, mais elle n'ignorera
pas les emplois et les professions
« frontieres » dont 1'existence est liee
au processus d'informatisation dans
des domaines comme la productique, la
bureautique et la telematique.



LE NOUVEAU DISPOSITIF D'OBSERVATION
DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES
JEUNES SORTIS DU SYSTEME EDUCATIF

Les Pouvoirs publics ont confie en 1975 au
CEREQ la responsabilite de mettre en oeu-
vre un systeme d'information sur 1'entree
des jeunes dans la vie professionnelle.
L'Observatoire des entrees dans la vie active
est un ensemble d'enquetes realisees au ni-
veau national depuis 1976, qui repond a cet
objectif. A Fheure actuelle, les enquetes
d'insertion effectuees dans le cadre de 1'Ob-
servatoire EVA constituent la source princi-
pale des informations disponibles sur les
debouches des formations et 1'entree des
jeunes dans la vie active.

Deux raisons principales ont conduit a
reconsiderer la facon dont ces informations
sont produites. En premier lieu, la baisse des
taux de reponse aux enquetes postales natio-
nales incite a faire realiser les enquetes par
des organismes plus proches des enquetes.
D'autre part, la decentralisation des deci-
sions en matiere de politique de formation
provoque d'importants besoins en informa-
tions, a des niveaux geographiques qu'une
enquete nationale par sondage ne pourra
jamais atteindre.

Depuis 1983, le CEREQ et le SIGES (de-
venu en 1984 SPRESE) ont entrepris
conjointement d'experimenter un nouveau
mode de realisation des enquetes d'inser-
tion, qui couvre tout 1'enseignement secon-
daire public et prive relevant de 1'Education
Nationale, a 1'exception des sorties de clas-
ses terminales de 1'enseignement general.

Le schema en est le suivant :

1. Les Services statistiques rectoraux recoi-
vent courant decembre 1'ensemble des docu-
ments d'enquetes (notamment instructions
destinees aux chefs d'etablissement et ques-
tionnaires), qu'ils repartissent entre les eta-
blissements scolaires de 1'academie. Au
mois de fevrier, les chefs d'etablissements
scolaires adressent a tous les eleves, sortis
de formation au cours ou a la fin de 1'annee
scolaire precedente, un questionnaire de
modele unique.

Au niveau de chaque etablissement, un trai-
tement manuel leger des questionnaires
donne lieu au remplissage de tableaux statis-
tiques recapitulatifs, dans lesquels figure
par classe, specialite et sexe, une repartition
des repondants en quelques categories
(emploi, apprentissage, contrat emploi-
formation, stage, chomage, service natio-
nal, etc.).

2. Les Services statistiques rectoraux cen-
tralisent questionnaires et tableaux recapitu-
latifs en mai. Deux types d'exploitation des
documents ont lieu ensuite :

a) Les Services statistiques rectoraux
controlent les tableaux recapitulatifs dresses
par les etablissements. Ceux-ci sont saisis et
traites au Centre academique du traitement
de 1 'information grace a un programme qui y
a ete implante. Ce travail, assez leger, per-
mettra de disposer rapidement (en juin) des
informations sur les flux de sortie et sur la
destination des sortants en grandes catego-
ries, ceci par sexe, classe et specialite a tous
les niveaux geographiques, depuis 1'etablis-
sement jusqu'a 1'echelon academique. Au
niveau central, le SPRESE a la responsabi-
lite d'une recapitulation nationale.

b) Les questionnaires, eux, sont exploited
par sondage. Les Services statistiques recto-
raux assurent la constitution, le tirage et le
controle d'un echantillon de 5 000 ques-
tionnaires, saisis et traites par le CATI grace
a une autre application nationale. Ce traite-
ment fournira les informations classiques
sur 1'insertion professionnelle et permettra
1'etude des relations entre la formation et
1'emploi. Les Services academiques d'in-
formation et d'orientation, et les Centres
interregionaux associes au CEREQ, pour-
ront utilement collaborer a 1'analyse de ces
donnees.

3. Ulterieurement, le CEREQ realisera une
exploitation nationale d'un echantillon de
questionnaires plus important, lorsque 1'en-
quete aura ete generalisee a 1'ensemble des
academies.

Outre les informations produites directe-
ment grace a cette enquete et au double
circuit d'exploitation des resultats, ce dispo-
sitif fournira, au niveau academique, une
base de sondage exhaustive sur les eleves
issus de 1'enseignement secondaire. Ceci
permettra la realisation d'enquetes tres va-
riees, sur des sous-populations ou des zones
geographiques particulieres, en adoptant
des periodes d "observation eventuellement
plus longues ou en suivant des methodes
(interviews) aptes a trailer certains proble-
mes de facon plus approfondie que ne 1'au-
torise une enquete globale qui reste neces-
sairement legere.

C'est d'ailleurs grace a ces bases de sondage
que le CEREQ continuera a realiser des en-
quStes « de cheminement professionnel »,
par enqueteurs et plusieurs annees apres la
sortie de formation. Ces enquetes sont en
effet un outil d'information complemen-
taire, indispensable a une mise en perspec-
tive des donnees rapides fournies par les
enquetes d'insertion decentralisees.

Apres une premiere experimentation en
1982-1983 sur 1'academie d'Amiens, cinq
academies ont ete concernees en 1983-1984
par le nouveau dispositif. Le bilan des deux
premieres annees est tres positif : les taux de
reponse aux enquetes sont superieurs a ceux
des enquetes nationales ; malgre la charge
de travail, la participation des etablisse-
ments est satisfaisante. Enfin les interlocu-
teurs regionaux manifestent le plus grand
interet. L'extension de 1'enquete se poursuit
done cette annee.

Dans le souci de s'entourerde garanties et de
piloter de tres pres 1'extension de 1'opera-
tion, le CEREQ et le SPRESE 1'ont portee
en 1984-1985 a neuf academies (Aix-
Marseille, Amiens, Besanc.on, Dijon, Lille,
Lyon, Montpellier, Poitiers et Toulouse).
La generalisation a 1'ensemble des acade-
mies de la France metropolitaine pourrait
etre realisee des 1'annee prochaine.



Enquetes et etudes realisees
sur ('insertion professionnelle

1. Les enquetes statistiques de POb-
servatoire EVA

L'Observatoire est actuellement dans
une periode de transition. La produc-
tion nationale de donnees d'insertion
est provisoirement interrompue, en at-
tendant que la generalisation des en-
quetes decentralisees ne prenne le relais
des enquetes postales conduites par le
CEREQ jusqu'en 1982. Cependant la
realisation des enquetes de chemine-
ment peut se poursuivre, sur la base des
fichiers des enquetes d'insertion et afin
de clore de facon coherente le pro-
gramme entame.
En 1985, une enquete sera realisee au-
pres des sortants des niveaux III et IV
(IUT, STS, Btn et BT) sortis en 1980 et
interroges une premiere fois en 1981 :
ces niveaux sont a 1'heure actuelle, et
seront sans doute encore dans les pro-
chaines annees, I'objet de nombreuses
demandes. On disposera ainsi a terme
de deux enquetes de cheminement sur
le niveau V (realisees en 1980 et 1984)
et de deux enquetes de cheminement
sur les niveaux IV et III (1982 et 1985).
Conformement aux nouvelles metho-
des developpees avec succes depuis
deux ans, cette enquete sera menee en-
tierement par interviews, et en utilisant
un questionnaire bati autour d'un calen-
drier.
2. L'exploitation sv sterna tique des

enquetes statistiques

Le programme d'archivage de 1'ensem-
ble des fichiers d'enquetes de 1'Obser-
vatoire, completes par une documenta-
tion en facilitant Faeces pour les utilisa-
teurs, se poursuit en 1985. Les enque-
tes d'insertion des annees 1979, 1980et
1981 (niveaux V, IV, III et apprentis-
sage) sont deja dans la base de donnees,
le chargement de la documentation sur
les enquetes et sur les variables s'effec-
tue progressivement. Les enquetes de
cheminement, les enquetes d'insertion
sur I'enseignement superieur et toutes
les enquetes de la premiere vague de

1'Observatoire (a 1'exception de 1'ap-
prentissage) doivent encore etre trai-
tees.
La publication de resultats systemati-
ques des enquetes va reprendre a un
rythme plus soutenu que ces dernieres
annees, sur un nouveau support consti-
tue par une serie a part de la Collection
des Etudes du CEREQ. Deux numeros
sortiront au cours du premier semestre,
1'un consacre a 1'enquete d'insertion
1980 sur le niveau V, 1'autre a 1'en-
quete de cheminement 1980 sur les uni-
versites scientifiques. Us seront suivis
des resultats de plusieurs autres enque-
tes d'insertion et de cheminement.
Parallelement, la plupart de ces enque-
tes donnent lieu a la realisation d'etu-
des :
— Sur I'enseignement superieur, trois

etudes mobilisant a la fois les en-
quetes d'insertion et les enquetes de
cheminement disponibles sur un
secteur specifique sont en cours ou
vont etre entreprises tres prochaine-
ment. Elles portent sur les niveaux
III-IV, et sur les filieres universitai-
res de droit-sciences economiques
et de lettres-sciences humaines ;

— De meme 1'enquete de chemine-
ment aupres des anciens apprentis,
et 1'enquete de suivi des stagiaires
16-18 ans, vont etre analysees de
facon approfondie.

3. Les travaux monographiques lies
a I'Observatoire EVA

Ces travaux visent a degager differents
modeles de fonctionnement, dans le
champ de la formation ou dans celui des
entreprises, dont les enquetes statisti-
ques ne permettent pas de rendre
compte.
Deja 1'etude achevee sur les Centres de
Formations d'apprentis a conduit a de-
gager deux formes d'apprentissage, se-
lon le type de rapports qui unissent
CFA, entreprises et organismes ges-
tionnaires.

Dans le prolongement de ce travail, une
etude aupres de maitres d'apprentis-
sage est en cours. Des entretiens appro-
fondis sont conduits, centres sur la
facon dont les artisans choisissent leurs
apprentis, afin de faire apparaitre les
modalites specifiques d'un « recru-
tement » qui fait appel a des « varia-
bles » plus singulieres que le niveau
scolaire, seul reperable dans les enque-
tes statistiques.
Sur I'enseignement superieur, la re-
cherche a etc entreprise a la suite d'une
tentative d'analyse statistique interre-
gionale : celle-ci faisait apparaitre des
particularites « inexpliquees » par le
modele statistique. Un travail mono-
graphique a deja etc mene en 1984,
dans le domaine des sciences de la na-
ture et de la vie, sur les universites de
Lille et de Toulouse (Paul Sabatier) ; il
devrait etre prolonge en 1985 sur une
troisieme universite. Des interviews
d'enseignants-chercheurs visent a de-
gager la facon dont se nouent les liens
entre un etablissement universitaire et
son environnement socio-economique.
On s'efforce d'identifier les strategies
specifiques de differentes categories
d'enseignants-chercheurs, en les re-
liant a la structuration des filieres de
formation au sein de chaque universite
et en les situant dans- leur cadre
juridico-institutionnel.
Dans les deux cas, les entretiens sont
menes de facon peu directive, enregis-
tres au magnetophone et integralement
retranscrits : ceci permet d'en faire une
analyse approfondie. L'interet de cette
methode consiste en ce qu'elle permet
de reperer les categories dans lesquelles
les interlocuteurs rendent compte de
leur propre situation, les ressources
qu'ils mobilisent, la facon dont ils les
agencent. Tout laisse penser que ces
« modeles » different largement de la
formalisation que realise 1'enregistre-
ment statistique, dans les deux cas etu-
dies ici comme dans le cas de 1'enquete
qu'a conduite le CEREQ aupres des
stagiaires 16-18 ans.



La coordination des enquetes
sur Pinsertion professionnelle

des etudiants

Depuis le debut des annees 70, des equipes
universitaires ont consacre des travaux au
recrutement et a 1'orientation des etudiants
dans 1'universite et a sa sortie. Les exigen-
ces de professionnalisation des filieres de
formation universitaire, contenues dans la
reforme de 1976 en particulier, ont contri-
bue au developpement des demandes d'in-
formation emanant des universites elles-
memes (notamment au travers des cellules
d'information et d'orientation), sur les de-
bouches professionnels reels ou potentiels.
Cette demande s'est traduite par le develop-
pement d'enquetes d'insertion profession-
nelle realisees suivant des methodologies et
avec des modeles de questionnaires hetero-
eenes.

On peut identifier a 1'heure actuelle deux
types principaux d'enquetes :

a) Les enquetes sur les debouches profes-
sionnels interrogent les etudiants plusieurs
annees apres 1'obtention d'un diplome
donne ou au moment ou ils quittent 1'univer-
site. On distingue :

— les enquetes nationales effectuees par le
CEREQ dans le cadre de 1'Observatoire
EVA. Elles portent sur des echantillons
lourds d'etudiants, 18 mois apres leur
sortie de 1'enseignement superieur, puis
3 ans plus tard. Dans les prochaines en-
quetes (1987) une seule interrogation
aura lieu 3 ans apres la sortie ;

— les enquetes regionales effectuees sur
des echantillons importants d'etudiants :
Pexemple principal est celui du CEJEE
(Centre d'etudes juridiques et economi-
ques de 1'emploi, a Toulouse) ; plus re-
cemment s'est monte le dispositif des
universites de Lille ;

— les enquetes regionales effectuees sur
des echantillons reduits d'etudiants ou
sur certaines filieres de formation avec
des problematiques de recherche (Ren-
nes, Dijon, Rouen) ;

— un ensemble d'enquetes portant sur une
ou plusieurs cohortes de diplomes d'une

ou plusieurs filieres de formation, qui
ont un objectif de connaissance imme-
diate du devenir des etudiants ; peu
d'entre elles sont fondees sur une pro-
blematique d'etudes et la qualite des re-
sultats est extremement variable.

b) Les enquetes de suivi des etudiants entres
en premiere annee d'universite. Les travaux
effectues simultanement dans les universites
de Lille et Nice sur les cohortes d'etudiants
entres en 1971 se sont poursuivis tout au
long de la decennie 70. Ces enquetes, ini-
tiees principalement dans une perspective de
recherche, se sont moins repandues que les
precedentes (enquetes a Nancy et Dijon par
exemple). On peut s'interroger sur les rai-
sons de cette relative disaffection, mais la
question connait un regain d'actualite dans
le cadre des procedures de contractualisa-
tion entre le ministere de 1'Education natio-
nale et les universites pour la mise en place
du nouveau premier cycle (loi du 26 Janvier
1984).

Cependant les questions relatives a 1'orien-
tation des etudiants dans 1 'universite et a leur
debouches professionnels se posent dans des
termes differents selon la nature institu-
tionnelle des organismes qui y pcrtent inte-
ret. Les organismes locaux (universites...)
ou nationaux (direction des enseignements
superieurs, groupes techniques) recherchent
une information assez fine et regulierement
actualisee au niveau des filieres de forma-
tion, dont les resultats soient fournis rapide-
ment et interpretables sous la forme d'un
certain nombre de parametres simples. Mais
1'experience des recherches en la matiere
montre que ces exigences ne peuvent etre
satisfaites qu'au travers d'une connaissance
plus large de la relation entre la formation et
les emplois de niveau superieur qui suppose
une problematique plus construite. Un recul
dans le temps est alors necessaire et les de-
lais d'obtention des resultats sont incompati-
bles avec les demandes administratives.

Cette contradiction interdit pratiquement
1'utilisation d'un support technique unique
pour trailer 1'ensemble des questions. La

demarche de coordination entreprise par le
CEREQ et les Centres interregionaux asso-
cies repose sur 1'hypothese qu'il est possible
de rechercher une meilleure articulation
entre les differents travaux grace a un
guide des enquetes d'une part, et a la coordi-
nation des enquetes regionales, d'autre part.

a) Preparation d'un guide methodologique
a 1'usage des universites.

Le CEREQ et les CIA ont entrepris la mise
au point d'un « guide d'enquetes » destine
aux universites qui estiment necessaire d'or-
ganiser de semblables enquetes. Ce guide
identifiera les principals questions que se
posent les universites au sujet de 1'insertion
de leurs etudiants, proposera une methode
d'enquete, des modeles de questionnaires,
des nomenclatures, des exemples d'indica-
teurs et les moyens de les interpreter.

b) Enquete nationale et enquetes specifi-
ques

Un certain nombre d'universites ou d'ecoles
souhaitent non seulement connaitre les de-
bouches professionnels de leurs etudiants,
mais aussi pouvoir situer leurs resultats par
rapport aux donnees nationales. Ceci pose le
probleme d'une articulation correcte entre
enquetes specifiques et enquetes nationales
du CEREQ.

Le CEREQ effectuera en 1987 une nouvelle
enquete aupres d'un echantillon national
d'etudiants sortis en 1984 des universites
(toutes disciplines), des IUT et STS, des
ecoles d'ingenieurs, de gestion et de
commerce. Cette enquete portera sur un
echantillon d'environ 1/3 des diplomes. Elle
fournira des resultats nationaux au niveau de
groupes de specialites ou d'ecoles mais ne
produira aucun resultat a caractere regional.
Pour repondre aux questions que se posent
les universites, le CEREQ proposera a celles
qui le souhaiteraient d'etendre 1'echantillon
a I'ensemble de leurs sortants. Ainsi, I'uni-
cite de la methodologie sera assuree et les
universites concernees pourront confronter
resultats nationaux et resultats specifiques
dans des conditions rigoureuses.
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LECEREQPUBLIE
Formation Emploi n° 9, Janvier-mars
1985.

« Portee et limite d'un accord de branche
sur les qualifications. » Par A. Jobert et P.
Rozenblatt. Un premier bilan de la grille de
classification et de salaires minima adoptee
dans la chimie en 1978, portant notamment
sur la mise en oeuvre des objectifs de revalo-
risation des emplois et des carrieres ouvrie-
res.

« Le technicien d'atelier dans la classifica-
tion de la metallurgie : I. De la reference au
metier a 1'analyse de 1'emploi. II. Vers un
ouvrier-technicien ? » Par M. Carriere-
Ramanoelina et P. Zarifian. L'accord natio-
nal de la metallurgie de 1975. qui tend a
promouvoir une nouvelle notion de la quali-
fication, cree d'autre part un echelon sup-
plementaire dans la filiere « ouvrier » : le
technicien d'atelier.

« L'emploi tertiaire de 1'industrie : quels
changements ? » Par F. Audier. Depuis
une quinzaine d'annees. les emplois tertiai-
res de 1'industrie se developpent mais, re-
cemment. seules les fonctions commercia-
les et du traitement de l'information restent
creatrices d'emplois.

« Les jeunes debutantes dans les emplois
de secretariat. » Par F. Bruand. Les
800 000 emplois de secretaires et de steno-
dactylos representent un debouche impor-
tant pour les jeunes filles qui sortent des
niveaux V et VI : on observe ces dernieres
annees une diminution importante des re-
crutements au niveau V.

« Itineraire dans le dispositif 16-18 et situa-
tion a la sortie des stages. » Par F. Amat.
L'enquete a concerne les 65 000 jeunes
sans formation entres dans le dispositif entre
septembre 1982 et mars 1983. Les resultats
portent sur les caracteristiques des stagiai-
res. leur cheminement a 1'interieur du dis-
positif et leur situation a la sortie.

« La fonction de 1'enquete statistique dans
1'evaluation du dispositif de formation des
jeunes de 16 a 18 ans. » Par J. Affichard.
Enqueter sur une population mal connue.
entrant dans un dispositif recent et peu stabi-
lise, presente de nombreux problemes que
le statisticien doit resoudre compte tenu de
1'objectif devaluation de 1'action publique
sur 1'emploi des jeunes.

« Points de reperes : les mesures recentes
en faveur de la formation et de 1'emploi des
jeunes (1977-1984.) » Par F. Amat. Une
presentation de toutes les mesures prises
depuis 1977. avec des references aux textes
legislatifs et une bibliographic sur le sujet.

Revue Formation Emploi, editee et mise en
vente par la Documentation francaise (29-
31 quai Voltaire. 75340 PARIS Cedex 07)
au prix de 54 F.

Collection des Etudes n° 10

- Les publications du CEREQ jusqu'au
31 decembre 1984. Liste descriptive et
thematique. » A. Novelli, Service d'infor-
mation et de documentation.

Presentation de 1'ensemble des ouvrages
publics par le CEREQ depuis sa creation
selon deux principes d'organisation :

— un premier - descriptif - est constitue par
un resume de chacun de ces ouvrages,
accompagne d'une indexation realisee a
1'aide des mots-cles du Reseau Emploi-
Formation ;

— un second - thematique - permet de re-
perer pour chaque mot-cle les ouvrages qui
s'y rapportent et favorise ainsi les recher-
ches sur un sujet precis.

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

Collection des Etudes n" 11

« Savoirs paysans et ordre social. L'ap-
prentissage du metier d'agriculteur. » P.
Pharo.

Explicitation, par !es agriculteurs. des
conditions qui les ont conduits a acquerir
des competences et du contenu social et
technique de ces savoirs dont ils se sentent
depositaires.

II s'agit par la de montrer que les program-
mes educatifs et de propagation de nouvel-
les techniques agricoles donnent necessaire-
ment lieu, de la part de ceux a qui ils sont
destines, a une reinterpretation de leur si-
gnification sociale et professionnelle. Faute
de prendre en compte cette reinterpretation,
les decideurs et les praticiens de 1'enseigne-
ment et du developpement risquent de ne
voir que des « resistances », des « freins »
et des « pesanteurs » ou, a 1'inverse, du
« dynamisme » et du « modemisme » la
ou, du point de vue des interesses, se de-
ploient en fait des conceptions specifiques
de ce qu' i l est interessant, utile. valable ou
legitime de faire.

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

Collection des Etudes n" 12

« Dossier : ('evolution des emplois ter-
tiaires. Informatisation, restructuration,
formation. » O. BertrandetT.-J. Noyelle.

Cette etude est centree d'une part sur 1'exa-
men des tendances de transformation des
systemes d'emplois dans quelques grands
secteurs de services - le service financier,
les telecommunications et le commerce de
detail - et d'autre part sur les changements
qualitatifs affectant quelques categories
professionnelles nombreuses recoupant une
assez grande diversite de fonctions - les
emplois de bureau, le secretariat, les techni-
ciens de la conception assistee par ordina-
teur et le personnel de gestion de stock et de
production.

II apparait a long terme que les changements
technologiques en cours vont beaucoup plus
loin que les effets « productifs » immediats
recherches par les utilisateurs pour permet-
tre d'une part une redefinition profonde des
marches de 1'entreprise. done une redefini-
tion de la finalite des laches sous-jacentes,
et d'autre part une reorganisation fonda-
mentale de la division du travail.

D'ou resultent trois types de questions :

— Quelles qualifications sont demandees
pour ces nouveaux modeles d'organisa-
tion du travail et les nouveaux contenus
d'emplois ?

— Quelles sont les consequences, a court
et a moyen termes. de ce type de chan-
gements pour la main-d'oeuvre ?

— Quels sont les facteurs qui semblent re-
tarder ou accelerer la diffusion des nou-
velles technologies ?

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

frequence. BR€F

LES CHEMINS DE
LA LECTURE

•• Les enjeux de la formation profession-
nelle face aux mutations des techniques
industrielles -. P.-L. Marger. ADEP. -
Les mutations des techniques industrielles,
le developpement de moyens modernes de
production, automatises et flexibles, creent
de nouvelles potentialites pour mobiliser les
acteurs de 1'entreprise autour de solutions
novatrices. La formation professionnelle a
un role privilegie a jouerdans de tels proces-
sus. Quels sont ses enjeux et comment re-
pondre aux questions posees par la moderni-
sation des processus de production ? Ce
rapport explore les trois niveaux ou s'expri-
ment ces evolutions : la transformation des
qualifications, la necessite de developper
une culture technologique, la volonte de
mettre en ceuvre des strategies de formation
plus integrees aux choix techniques et eco-
nomiques des entreprises. Ce rapport est
public dans la collection « Etudes et Experi-
mentations » dirigee par la Delegation a la
formation professionnelle et editee par
1'Agence nationale pour le developpement
de I'education permanente. ADEP. le Cen-
tral 430. La Courtine Mont d'Est. 93160
NOISY-LE-GRAND.

•• Cibles -. Revue publiee par I'ENNA de
Nantes (CRDP) qui s'adresse a 1'ensemble
des personnes qui exercent un role educatif.
Chaque numero comprend trois parties :

— une partie « actualite » rendant compte
des mesures et evenements recents en ma-
tiere de formation ainsi que d'experiences
pedagogiques concretes ;

— une partie « dossier » traitant par exem-
ple de la bureautique (nouvelles techniques,
nouveau travail), du controle continu. des
espaces scolaires... ;

— une partie « documentation » presen-
tant en particulier une vue d'ensemble des
themes abordes dans les articles de plus de
cinquante periodiques de la presse d'educa-
tion.

Rens. : Centre regional de documentation
Pedagogique de Nantes, chemin de 1'He-
bergement, BP 1001, 44036 NANTES
Cedex.

BREF RENCONTRES

« Conference sur le role des syndicats
dans la prochaine decade. » Maastricht,
du 20 au 22 novembre 1985. Cette confe-
rence sera orientee autour des themes : pou-
voir social et lutte de classes, emergence de
nouveaux groupes de pression. relations in-
dividuelles et collectives, nouvelle techno-
logic et systeme productif. les syndicats et
1'intemationalisation de 1'economie, rap-
ports de force intra et intersyndicaux.

Rens. : European centre for work and so-
ciety. Secretariat of the 1985 conference.
Hoogburgstraat 43, p.o. box 3073. NL -
6202 NB MAASTRICHT.

- Technologies nouvelles face a la
Mode. » Paris, CESTA, les 20, 21, 22 juin
1985. Joumees coorganisees par le Centre
d'etudes des systemes et des technologies
avancees (CESTA) et le Fashion Institute of

Technology de 1'Universite de New York.
Outre les problemes de gestion de produc-
tion, y seront abordes en conferences ple-
nieres et en tables rondes les themes sui-
vants : - CAD/CAM - Ateliers flexibles -
Nouveaux materiaux - CAO - Gestion de la
distribution - Stylisme et technologies nou-
velles...

Une exposition de materiel se tiendra pen-
dant ces trois jours dans les locaux du
CESTA, I , rue Descartes, 75005 PARIS.

« La formation en alternance : evolution
et enjeux. » Paris. Centre INFFO, les I I .
12. 13 juin 1985. Ce colloque a pour but de
dresser un bilan des principales etapes de
1'evolution historique de la formation en
altemance en France, de la situer dans son
articulation a la formation initiale et a 1'em-
ploi.

Les themes abordes seront les suivants :

— Bilan introductif sur les principales eta-
pes de 1'evolution historique de la for-
mation en alternance en France ;

— Situations de travail et definitions du
proces de formation altemee ;

— Alternance et systeme educatif : vers
une nouvelle cooperation ecole-
entreprise ;

— Alternance et organisation du travail ;

— Alternance - qualification - emploi.

Rens. : Madame Lucas ou Monsieur
Franco, Centre INFFO, tour Europe cedex
07, 92080 PARIS LA DEFENSE. Tel. :
778J3.50.

AVIS DE RECHERCHE

- Enjeux structured dans le champ
social. » Appel d'offre. Dans le cadre de
son programme « Fractures du social et mo-
des de socialisation ». la Mission

Recherche-Experimentation du ministere
des Affaires sociales et de la solidarite na-
tionale lance un appel d'offre dont 1'objectif
est d'inciter les equipes de chercheurs a
travailler a une meilleure connaissance de la
base structurelle du secteur social et done a
un reperage des articulations des relations,
des lieux de communication qui font de ce
secteur plus ou autre chose qu'une juxtapo-
sition d'appareils. d'institutions et d'equi-
pements.

Le texte defmitif de I'appel d'offre. disponi-
ble a compter du 19 avril 1985. sera struc-
ture autour des trois themes suivants :

— ('interaction du developpement admi-
nistratif et du developpement associatif
dans la construction historique du secteur
social :

— les enjeux et les modalites institution-
nelles et interventions publiques :

— les logiques de 1'equipement.

Les dossiers seront recus jusqu'au 7 juin
1985 a la Mission Recherche-Expe-
rimentation (MIRE). 9. rue Georges Pitard.
75015 PARIS. Tel.-: 842.65.88 ou
842.65.91.
Rens. : Secretariat Scientifique. Michel
Chauviere, Eric Simonetti (MIRE).

RESEAUX

ORIADOC, Reseau national d'orientation
et d'acces aux sources d'information et de
documentation, realiserad'ici 1985 1'inven-
taire du patrimoine documentaire de la
France : archives, bibliotheques, centres de
documentation, banques de donnees biblio-
graphiques. relais d'interrogation de bases
de donnees, services d'information et de
renseignements existant en France.

Rens. : ORIADOC. 72, rue de Varenne,
75007 PARIS.
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