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editorial

Une des activites du CEREQ dont on
parle relativement peu est le traitement
statistique des declarations d'employeurs
soumis a 1'obligation de participation
financiere de la formation profession-
nelle continue, pour le compte de la
Delegation a la Formation Profession-
nelle et avec un financement du fonds de
la formation professionnelle et de la pro-
motion sociale.

C'est une activite ancienne, puisqu'elle
remonte a 1972, qui donne lieu a une
publication reprise en substance dans le
document concernant le budget de la for-
mation professionnelle annexe chaque
annee a la loi de finances.

La discretion sur cette activite est sans
doute le reflet de la position un peu parti-
culiere dc la formation continue dans
I'ensemble des images qu'evoque le chan-
gement technologique en matiere d'em-
ploi, de travail, de formation. On pense
en effet spontanement aux consequences
en termes de restructurations industriel-
les, aux problemes du chomage des
jeunes et des moins jeuncs et si Ton evo-
que la formation, c'est d'abord celle dis-
pensee par 1'Education nationale qui
vient a 1'esprit.

Et pourtant, sur les quelques 21 millions
et demi d'actifs occupes recenses en 1982,
10 millions sont sans diplome et 6 mil-
lions ont un diplome du niveau du BEPC
ou des CAP, c'est dire 1'effort de forma-
tion dans les entreprises qu'il sera neces-
saire d'engager. En effet, les contraintes

techniques, economiques et sociales font
apparaitre la necessite de detenir des
competences accrues et renouvelees afin
de permettre aux individus le maintien
dans 1'emploi et aux entreprises la modi-
fication des formes de mobilisation des
ressources humaines.

L'importance de la formation continue
apparait tout autant lorsque Ton regarde
I'ensemble des mouvements de mobilite
que connaissent les entreprises. 80 % des
effectifs se trouvaient, un an auparavant,
dans le meme etablissement, et parmi les
autres, un dixieme seulement, c'est-a-dire
2 %, se trouvaient en formation initiale.

Ces donnees, a elles seules, justifient que
BREF consacre un de ses numeros a la
formation continue, d'autant que les
politiques sont tres differentes selon les
secteurs et les tailles d'entreprises par
exemple. Si Ton regarde les donnees d'un
an sur 1'autre, dans leurs agregations
nationales, on a, certes, le sentiment
devolutions extremement lentes, qu'il
s'agisse notamment des trois indicateurs
principaux que sont le taux de participa-
tion financiere, le pourcentage de sta-
giaires, la duree moyenne des forma-
tions. La ventilation de 1'effort de
formation par niveau de, qualification
semble, elle aussi, evoluer%es lentement.
Mais ces moyennes peuvent donner une
image trompeuse si Ton ne mesure pas la
tres grande dispersion des situations
qu'elles recouvrent: si le taux moyen de
participation financiere depasse 2 %, si
la moyenne des taux des entreprises de
moins de 20 salaries depasse le minimum
legal, il reste que 42 % des salaries se
trouvent dans les entreprises (et il y en a
72 %...) dont le taux de participation est
inferieur a 1,1 % de la masse des salaires,
depenses fiscalisees comprises.

C'est dire que les politiques de formation
des entreprises, leurs recours a la forma-
tion externe ou interne, 1'acces des diffe-
rents groupes professionnels a la forma-
tion continue, la duree des formations
selon le niveau des qualifications, consti-
tuent autant d'elements qu'il est impor-
tant de prendre en compte dans 1'obser-
vation de 1'evolution du travail et de

I'emploi en entreprises que le CEREQ et
les equipes universitaires qui lui sont
associees ont engagee.

Mais a partir de la source d'informations
que constituent les declarations d'em-
ployeurs, il est possible, par des traite-
ments specifiques, d'ameliorer encore
nos connaissances dans ces domaines.
Ainsi une analyse des flux financiers a ete
faite, en fonction notamment du statut
des organismes avec lesquels les entrepri-
ses traitent ou contractent (FAF, ASFO,
CCI, organismes a but lucratif ou non,
ayant principalement une activite de for-
mation ou non). D'autres travaux sont
en cours, en liaison avec la direction de
la Prevision du ministere de 1'Economie,
des Finances et du Budget pour essayer
de rapprocher les caracteristiques econo-
miques des entreprises et les modalites de
leur effort de formation.

La formation continue constitue, a coup
sur, un champ d'investigations riche et
peu exploite, au moins par le CEREQ.
Ce numero de BREF se veut 1'indicateur
d'une prise en consideration nouvelle de
ce vaste sujet.
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Formation continue

financee par les entreprises

1972 -1983

Depuis la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue, le CEREQ
est charge, par le Comite interministeriel de la formation professionnelle, du traitement statistique des
declarations que les entreprises sont tenues de deposer chaque annee pour retracer 1'emploi de leur
participation au financement de la formation professionnelle continue.

Les tableaux suivants fournissent
1'evolution des principaux indica-
teurs de 1972 a 1983 - sachant
que les entreprises sont rangees
en 5 classes de taille en fonction
du nombre total de leurs salaries
au 31 decembre de 1'annee etu-
diee.

En 1982, 53 % des entreprises,
employant 32 % des salaries,
etaient tres proches du taux legal
de 1,1 % de salaires.

En 1983, la proportion d'entre-
prises proches de ce taux a flechi
et s'inscrit a 49 %. Ce flechisse-
ment s'accompagne d'une dimi-
nution de la proportion d'entre-
prises situees en-deca du seuil
legal; celle-ci passe de 28 % a
24 %, avec 12 % de salaries. Cor-
relativement, la proportion d'en-
treprises situees au-dela du taux
legal passe de 19 a 28 % ; ces
entreprises emploient 58 % des
salaries.

La duree moyenne globale est en
baisse sensible entre 1982 et 1983.
Ce sont les classes de taille extre-
mes qui accusent des baisses
importantes et les categories du
debut de la hierarchic (ouvriers -
employes) qui sont les plus pena-
lisees: pour 1'ensemble de ces
categories, la duree moyenne de
formation passe de 32,5 a 26,9
heures, soit une baisse de 17,2 %.

II semblerait, qu'a taux de parti-

Tableau 1

Taux de participation financiere % (1)

Annee

Classe 1 10 a 19 sal
Classe 2 20 a 49 sal
Classe 3 50 a 499 sal
Classe 4 500 a 1 999 sal
Classe 5 2 000 sal et plus
TOTAL

1972

047
0,62
0,92

| 1,91
1,35

1977

082
0,97
1,28

40,61
2,73
1,76

1978

0,86
1,03
1,28
1,66
2,83
1,82

1979

0,95
1,06
1,30
1,64
2,86
1,84

1980

0,95
1,08
1,31
1,71
2,72
1,79

1981

0,98
1,09
1,32
1,74
2,91
1,88

1982

1,00
1,10
1,35
1,81
3,06
1,97

1983

1,14
1,18
1,47
1,92
3,21
2,03

(1) En 1972 et 1973, le taux legal etait de 0,8 % des salaires ; de 1974 a 1977, il etait de 1 % ; depuis 1978, il est de
1,1 %.

Tableau 2

Duree moyenne des stages (heures de stage / stagiaire)

Annee

Classe 1 10 a 19 sal
Classe 2 20 a 49 sal
Classe 3 50 a 499 sal
Classe 4 500 a 1 999 sal
Classe 5 2 000 sal. et plus
TOTAL

1972

60
60
61
78
74
62

1977

45
46
46
51
66
57

1978

47
48
46
50
64
57

1979

47
47
46
48
62
55

1980

50
45
46
48
61
54

1981

45
46
45
47
62
54

1982

44
44
47
48
61
54

1983

38
41
45
50
46
46



cipation financiere nominale en
croissance (on passe de 1,97 % a
2,03 %), les entreprises, plus
nombreuses, ont forme des sta-
giaires, mais de maniere moins
intensive; 1983 aura vu en
quelque sorte se realiser un phe-
nomene de « saupoudrage » de la
formation. Si on calcule 1'accrois-
sement reel du taux de participa-
tion financiere, c'est-a-dire qui
tienne compte simultanement de
1'accroissement de la depense
moyenne et de celui du salaire
moyen, on observe qu'entre 1982
et 1983 le taux nominal a cru de
3,1 % alors que le taux reel n'a
cru que de 0,9 %.

Une autre analyse, conduite sur
les entreprises de plus de 2000
salaries, montre que le cout
moyen de 1'heure de stage a cru
de pres de 36 % alors que, paral-
lelement, le salaire moyen n'a cru
que de 8,7 %. On voit done que
pour les entreprises de la classe 5,
le passage du taux de participa-
tion financiere de 3,06 % en 1982
a 3,21 % en 1983 est essentielle-
ment la consequence d'un pheno-
mene nominal.

A 1'exception des entreprises de la
classe 4, les pourcentages des
salaries ayant suivi des stages a
augmente de facon significative
entre 1982 et 1983.

En ce qui concerne la repartition
des stagiaires par categorie pro-
fessionnelle , les entreprises de
2000 salaries et plus forment rela-
tivement plus d'ouvriers et d'em-
ployes que les PME, ces dernieres
formant plus d'ingenieurs et de
cadres. Mais les situations sont
tres diversifiees selon les secteurs
d'activites economiques.
1983 est la septieme annee oii
1'obligation financiere est de
1,1 % des salaires.

Pour la premiere fois, les taux
financiers de toutes les classes de
taille d'entreprises atteignent ce
taux legal (le taux est de 1,14 %
pour les entreprises de 10 a 19
salaries).

Le taux global de stagiaires, qui
avait connu une remarquable sta-
bilite depuis 1977 avec des mar-
ges de fluctuations inferieures a 1
point, a connu en 1983 une
hausse de 1,2 % lui faisant fran-
chir le seuil des 20 %.

Le taux de participation finan-
ciere (2,03 %) poursuit sa crois-
sance et confirme la tendance de
moyenne periode que la serie dis-
ponible permet d'ajuster.

Toutefois, cette annee, la surprise
vient de la duree moyenne des
stages qui chute de 8 heures en
passant de 54 heures a 46 heures.

Les baisses les plus importantes
sont a mettre au passif des classes
extremes d'entreprises, celles qui
precisement ont le plus augmente
le pourcentage de salaries
envoyes en formation. II semble-
rait que, face a une demande
croissante des salaries, les entre-
prises aient, compte tenu d'une
enveloppe financiere en legere
croissance nominale (mais proba-
blement stagnante en termes
reels), « saupoudre » davantage
que les autres annees.

La repartition effective des
actions de formation continue
entre les salaries depend toujours
tres largement de la taille et du
secteur d'activite economique de
leur entreprise, ainsi que de leur
categorie professionnelle et de
leur sexe. Ces disparites conside-
rables ne paraissent pas en voie
d'etre resorbees.

Extrait de « Statistique de la
formation professionnelle
continue financee par les
entreprises. Annees 1982-
1983. » par K. HADADJ,

K. CHAUSSEPIED
et A. LACOURREGE.
Paris, la Documentation

francaise,
decembre 1984.

Tableau 3

Pourcentage de salaries ayant beneficie de stages

Annee

Classe 1 10 a 19 sal
Classe 2 20 a 49 sal
Classe3 50 a 499 sal
Classe 4 500 a 1 999 sal
Classe 5 2 000 sal. et plus
TOTAL

1972

1,4
2,3
6,1

f 17,8
10 7

1977

3 4
5,6

13,6
20,1
296
17 7

1978

3 0
5,3

12,6
20,'l
30 7
17 6

1979

3,4
5,6

12,6
20,4
31 8
18 0

1980

3 0
5,4

12 8
21,0
300
17 5

1981

34
5,3

13 1
21,8
32 3
184

1982

3 5
5,4

12 8
21 9
33 6
18 9

1983

66
7,2

13 7
22,4
36 7
20 1

Tableau 4

Structure des nombres de stagiaires selon la categorie professionnelle

Annee

Ouvriers qualifies )
Employes qualifies)
Agents de maitrise )
Agents techniques )

TOTAL

1972

18

36

T7

19
100

1977

16

45

24
15

100

1978

1^

46

24
15

100

1979

] <

46

24
15

100

1980

14

45

25
16

100

1981

14

45

25
16

100

1982

46

26
16

100

1983

1 1

49

23
17

100



Les institutions
de formation continue

Durant la derniere decennie 1'entre-
prise s'est vue reconnaitre un role
accru et de nouvelles responsabilites
en matiere de formation profession-
nelle de la main d'oeuvre :
— responsabilite financiere d'abord ;
la loi du 16 juillet 1971 a, sans
conteste, impulse un reel developpe-
ment de reffort de formation conti-
nue des entreprises. Entre 1972 et
1982 le budget formation des entre-
prises est passe de 2,8 a 15,6 milliards
de francs courants, ce qui corres-
pond, en francs constants, a une
augmentation d'environ 70 % ;
— responsabilite pedagogique en-
suite ; pour la formation en cours
d'emploi de leurs propres salaries
mais aussi dans le cadre de 1'alter-
nance educative, les entreprises sont
amenees a assurer de plus en plus fre-
quemment des taches de production
de la formation soil directement
(centre interne de formation) soit par
les biais d'institutions qu'elles
controlent.

Dans ce contexte la question des
lieux sociaux de production de la for-
mation, et done des institutions qui y
participent, se trouve posee avec
acuite. C'est cet aspect du systeme
frangais de formation profession-
nelle continue que nous aborderons
dans cet article, en nous limitant au
financement des entreprises dans le
cadre du 1,1 %. Pour ce faire nous
nous appuyerons sur une etude
recente mesurant les relations finan-
cieres entre les organismes de forma-
tion et les entreprises des industries
agro-alimentaires et de la construc-
tion mecanique ainsi que sur des ana-
lyses plus qualitatives de 1'appareil
de formation continue.

Financement de la formation continue
et usage de 1'appareil

Comme le montre le graphique ci-
dessous, les depenses de production
de formation ne represented qu'une

Graphique I :

Repartition des depenses deformation continue
ensemble des entreprises soumises a la loi de juillet 1971

-annee 1981 -

Remuneration
des salaries
en formation
39,8 %

conventions
avec les organismes

de formation continue
19,4 %

Versements
obligatoires

0,2 % d u 1,1 %
9,4 %

Source: CEREQ, exploitation des declarations d'employeurs 2483 (en % du total des depenses
soit 13.2 milliards de francs).

part minoritaire du financement des
entreprises, le principal poste des
depenses est la remuneration des
salaries en formation (environ
40 %). Par ailleurs, une part impor-
tante du budget (9,4 %) est versee
obligatoirement a 1'Etat; il s'agit
d'une fiscalisation a partir de 1978 de
0,2 % du 1,1 % destinee au finance-
ment des stages d'insertion des
jeunes demandeurs d'emploi.
Pour former leurs salaries, les entre-
prises effectuent un arbitrage entre
plusieurs solutions possibles :
— utiliser leurs propres moyens en
produisant elles-memes des actions
de formation continue, en general
dans le cadre d'un centre interne. Les
depenses de formation interne sont
plus particulierement le fait des gran-
des entreprises et connaissent sur la
derniere periode (78-82) une legere
regression ;
— recourir a 1'appareil de formation
continue soit en passant des conven-
tions avec les organismes, soit en
adherant a des fonds d'assurances
formation (FAF), soit enfin en effec-
tuant des versements dits «libera-
toires » qui permettent aux entrepri-
ses de se degager d'une partie de leur
obligation legale de depenses : verse-
ment a des organismes agrees,
contribution aux frais de fonctionne-
ment des chambres de commerce et
d'industrie (CCI), financement en
faveur des demandeurs d'emploi.
L'appareil de formation continue, au
sens large du terme (y compris les
FAF), draine done environ 30 % de
1'ensemble des financements. II
s'adresse en priorite aux P.M.E. : les
entreprises qui emploient de 10 a 49
salaries versent environ 60 % de leur
budget formation a 1'appareil. Cette
proportion n'est que de 45 % pour
les entreprises de 50 a 499 salaries et
de 17 % pour les plus grandes (+ de
500 salaries). Apres un fort develop-
pement durant les annees 1970, puis
une relative stagnation, 1'appareil de
formation continue devrait connaitre
a court terme une nouvelle expan-
sion, notamment grace a des mesures
legislatives ou reglementaires recen-
tes : affectation de 0,1 % du 1,1 %
pour le conge formation et gestion de



ces fonds par des organismes spe-
cialises (FONGECIF), defiscalisa-
tion a partir de 1985 de 0,2 % pour
la formation des jeunes.
L'appareil de formation continue
occupe done une place centrale dans
le processus de production des for-
mations continues et ceci d'autant
plus que, dans de nombreux cas, les
relations qui s'etablissent entre les
organismes et les entreprises ne peu-
vent etre assimilees a la situation
classique d'une prestation de service
entre un offreur et un demandeur de
formation.
Ainsi, les conventions pluriannuelles,
par le biais des mecanismes de report
des excedents d'une annee sur 1'autre
et de perequation des fonds entre les
entreprises signataires, introduisent
frequemment une deconnexion entre
les versements effectues et les actions
de formation continue realisees en
retour. Les relations entre les orga-
nismes et les entreprises presentent
alors des caracteristiques specifi-
ques: d'une part, elles s'etablissent
couramment a moyen ou a long
terme avec reconduction plus ou
moins systematique des versements
financiers d'une annee sur 1'autre;
d'autre part, ces relations apparais-
sent plus etroites, plus complexes et
diversifies comprenant non seule-
ment des actions de formation, mais
aussi la gestion des budgets, 1'aide a
1'elaboration des politiques, la

defense des «interets des adhe-
rents »... Se tisse alors entre 1'orga-
nisme et 1'entreprise toute une
gamme de liens de type institu-
tionnel.

Structure d'ensemble de I'appareil de
formation continue

Grace a 1'exploitation statistique des
relations financieres entre les orga-
nismes et les entreprises, nous pou-
vons nous prononcer sur la structure
d'ensemble de I'appareil de forma-
tion continue. L'utilisation de ces
donnees necessite deux remarques
preliminaires :
— d'une part ne sont mesurees ici
que des relations financieres qui ne
peuvent etre traduites directement en
termes d'actions de formation conti-
nue car il s'agit d'une repartition pri-
maire des flux qui ne tient pas
compte des mecanismes de sous-
traitance;
— d'autre part ces donnees ne por-
tent que sur le comportement des
entreprises des industries agro-ali-
mentaires et de la construction meca-
nique. Ce sont des secteurs d'activite
peu concentres qui presentent des
comportements specifiques en
matiere de formation continue:
effort financier plus faible que la
moyenne des entreprises soumises a
1'obligation legate, recours plus mas-
sif a I'appareil. Pourtant, la structure

Graphique II:

Sructure de I'appareil de formation continue - IAA et construction mecanique -
-annee 1981 -

SOURCE: CEREQ. exploitation complementaire des pages interieures des
declarations « 2483 ».

de I'appareil obtenue a partir de cet
echantillon d'entreprises apparait
solide dans la mesure ou elle recoupe
les quelques informations disponi-
bles sur la question.
Comme le montre le graphique ci-
dessous trois categories d'orga-
nismes occupent une place centrale
dans I'appareil de formation
continue :

— les organismes crees et controles
par les syndicats patronaux drainent
35 % de 1'ensemble des fmance-
ments. Us prennent en general une
forme juridique originale induite par
la loi de juillet 1971 — les asso-
ciations de formation (Asfo) — qui
permet, entre autres, la perequation
des fonds entre les entreprises adhe-
rentes. Ou .e la production de for-
mation continue, les Asfo assurent
done une fonction de gestion des
fonds, voire d'aide a 1'elaboration
des politiques. On distingue tradi-
tionnellement les Asfo de branches
qui sont 1'emanation des syndicats
professionnels, des Asfo interprofes-
sionnelles controlees par les unions
patronales territoriales.
Proches de ce premier groupe, les
organismes consulaires geres pour
1'essentiel par les CCI recueillent
7,2 % des fonds. Une partie centrale
de I'appareil de formation continue
est done controlee par les groupe-
ments d'employeurs sur leur double
forme syndicate et consulaire.

— les organismes prives recoivent
pres du quart des fmancements. Ce
sont soit des petites societes speciali-
sees dans la formation, soit des entre-
prises dont 1'activite principale n'est
pas la formation continue mais la
fourniture de services (societes de
conseil, gestion, marketing, publi-
cite...) ou la production de biens
d'equipement (constructeurs de
materiel electronique, informati que,
de machines outils...).

— les fonds d'assurance formation,
qui recueillent plus de 17 % des
fmancements, sont des institutions
paritaires creees par convention
entre d'une part des employeurs ou
des groupements patronaux et d'au-
tre part une ou plusieurs organisa-
tions syndicates representatives. Les
FAF sont soumis a agrement minis-
teriel; ils ne doivent etre lies juridi-
quement ni a une banque ni a un
organisme de formation. De par leur
double position d'intermediaire -
entre employeurs et salaries d'une
part, entre organismes et entreprises
d'autre part -les FAF jouent un role
structurant dans I'appareil soit en
participant a 1'elaboration des politi-
ques, soit en affectant, de maniere
privilegiee, les fonds vers des catego-
ries d'organismes particuliers.



Les deux autres composantes de 1'ap-
pareil, c'est-a-dire les organismes
publics et para-publics qui represen-
tent 6 % de 1'ensemble des finance-
ments et les associations qui en
regroupent 8 %, occupent une place
plus limitee. Bien que nombre de ces
organismes interviennent depuis
longtemps en formation des adultes,
ils connaissent de reelles difficultes
pour se developper en direction du
financement prive et sont toujours
orientes essentiellement vers les
financements publics : stages classi-
ques pour 1'AFPA, promotion
sociale et depuis 1977 formation
d'insertion des jeunes pour les orga-
nismes dependant du service public
d'education.
En revanche les organismes patro-
naux et consulaires ont su elargir leur
champ d'intervention en orientant
une partie de leur activite vers le
financement public: action de re-
conversion, formation / insertion des
jeunes demandeurs d'emploi, alter-
nance educative.
En erigeant une obligation de finan-
cement et en laissant a 1'entreprise
une large maitrise de 1'affectation des
fonds, la loi de juillet 1971 a favorise
la constitution progressive d'un pan
particulier du systeme educatif: 1'ap-
pareil de formation continue. Ce der-
nier, de par ses principales caracteris-
tiques (diversite des formes insti-
tutionnelles — role important des
entreprises et de leur organisation
representative...), tranche sous bien
des aspects avec 1'organisation tradi-
tionnelle de la formation initiale en
France.

Jean-Paul GEHIN.

J.-P. Gehin avec la participation de A. Lacourrege et
M. Mobus. - « Financement prive de la formation
professionnelle continue et usage de I'appareil. le cas
des industries agro-alimentaires et de la construction
mecanique». Paris, CEREQ, 1985. Collection des
etudes n° 14.

J.-P. Gehin. - « Contribution a /'analyse du controle
social des systemes educatifs - le cas de I'appareil de
formation continue ». These de V cycle en sociologie.
Paris, Universite de Paris VII, decembre 1984.

J.-P. Gehin et P. Mehaut. - « Crise economique et
mutation d'un appareil de formation continue : Lor-
raine 1974-1980 ». Nancy, GREE, septembre 1982.

SPECIFICITE

DE LA FORMATION CONTINUE
DANS LE BTP

En 1981, le taux de participation moyen
dans le BTP etait estime par le CEREQ a
1,13 % de la masse salariale contre
1,83 % en moyenne nationale. Ce chiffre
situe le bailment au meme niveau que les
secteurs industriels du travail des
metaux, du textile-habillement, du cuir,
du bois, du papier-carton.
Cet effort moyen, a peine superieur a
1'obligation de 1,1 % instituee par la loi
de juillet 1971, doit etre considere
comme element caracteristique de la
«gestion par le marche du travail»
applicable au BTP.

La faiblesse du taux de participation
financiere est assez souvent correlee avec
la taille des entreprises. En moyenne, les
plus grandes entreprises development
leurs plans de formation bien au-dela du
taux minimum institue par la loi alors
que les PME se contentent de 1'obliga-
tion fixee par les textes. II s'agit d'ailleurs
d'une des principales critiques qui peut
etre adressee au dispositif institue en
1971 qui a cree une charge fiscale pour
les PME sans veritablement les inciter a
developper activement une politique de
formation.
Si 1'on reprend cette analyse pour le bati-
ment en distinguant les taux de partici-
pation par classe de taille, on s'apercoit
que cette explication traditionnelle par la
taille est a nuancer.
En effet, 1'effort de formation des entre-
prises croit au fur et a mesure que leur
effectif s'eleve mais de fac.on attenuee par
rapport a ce qui est observe dans les
autres secteurs industriels, en particulier
pour les entreprises de plus grande taille.

On rctiendra deux traits principaux :

— a taille d'effectif equivalent, les entre-
prises du BTP ont plutot un effort de for-
mation infcrieur a celui des entreprises
des autres secteurs, en particulier
industriels ;
— le pole le plus dynamique se situe non
pas dans les unites de plus grande taille
mais dans les entreprises dc 500 a 2 000
salaries qui confirment par cet effort plus
soutenu en matiere de formation le role
porteur qui leur a ete reconnu par ail-
leurs.
L'effet « taille » n'est done pas le scul
facteur expliquant ce taux de participa-
tion relativement faible. On insistera ici
sur 1'importance du mode de gestion
dominant dans le secteur. II apparait, en
particulier, que cette gestion par le
marche du travail s'accompagne d'un
flux de jeunes recrutes a Tissue des pre-
mieres formations tres important. Cette
alimentation permanente par une main-
d'oeuvre renouvelee semble correlee avec

la faiblesse du taux de formation conti-
nue. Les entreprises du batiment ont eu
davantage tendance a exterioriser la pro-
duction de qualifications dans les syste-
mes de premiere formation qu'a etendre
des formes plus internalisees, faisant
appel aux formations en cours de vie
active.
L'une des manifestations institutionnel-
les de cette tendance peut etre relevee
dans la creation d'une taxe parafiscale
pour le financement de 1'apprentissage
(0,3 %) pendant la periode de
« reconstruction », et son imputation au
financement de la formation continue.
De ce fait, les sommes disponibles pour
la formation continue, deja limitees, sont
utilisees, pour partie, pour financer les
premieres formations.
Cette situation constitue 1'une des ques-
tions a trailer dans la perspective de
modernisation et revet un double aspect:
— d'une part, 1'objectif general d'eleva-
tion des qualifications renvoie fortement
au « role incontournable des politiques
d'entreprise » et done a 1'accroissement
des politiques de formation continue des
entreprises soit spontanement, soit par le
biais de politiques publiques incitatives ;
— d'autre part, 1'equilibre general entre
les premieres formations et les forma-
tions des salaries deja engages dans la vie
active est a examiner. La tendance a 1'in-
ternalisation de la gestion des qualifica-
tions, qui semble se degager, se traduit
par une modification de la structure des
recrutements. De ce fait, la necessite de
reequilibrer 1'affectation des moyens
publics et prives entre les divers modes
de formation est posee.

Le role particulier de la structure de
branche

Le dispositif, qui prevaut en matiere de
formation continue, repose a titre princi-
pal sur le comportement des entreprises.
En ce sens, les developpements qui prece-
dent situent 1'enjeu pour le secteur d'une
dynamisation accrue de leurs politiques
de formation.
Cependant, le systeme frangais se distin-
gue egalement par deux dispositions ori-
ginales qui, dans le BTP, ont trouve un
terrain particulierement favorable: les
fonds d'assurance formation (FAF) de
convention collective et le conge indivi-
duel de formation (GIF).
L'accord collectif national du 31 decem-
bre 1979 pour la mise en oeuvre de la for-
mation continue dans les industries du
batiment et des travaux publics stipule
deux dispositions particulierement impor-
tantes:



— ['obligation d'adhesion. Toutes les
entreprises couvertes par la convention
collective sont adherentes de droit au
FAF. Le systeme des deux options finan-
cieres (en option A, 1'entreprise verse la
totalite de sa participation au FAF ; en
option B, elle conserve une fraction
importante pour une utilisation directe)
donne une forte souplesse au systeme,
mais 1'adhesion obligatoire institue bien
le FAF comme une « structure de bran-
che », disposition originale dans 1'econo-
mie francaise ;
— le FAF dispose d'une « delegation de
pouvoir » des entreprises. L'article 2 de
1'accord collectif decrit le role a confier
au FAF : il doit « definir et orienter une
politique generate de formation continue
dans la profession ».
Les partenaires sociaux signataires de
1'accord reconnaissent ainsi explicite-
ment que le FAF n'a pas seulement le
role d'intermediaire financier que prevoil
le Code du travail, mais qu'il a compe-
tence pour elaborer une «politique de
branche » de formation professionnelle.
De ce point de vue egalement, la
situation est fort originale.
La repartition des financements des
entreprises entre les divers modes libera-
toires de 1'obligation legale prevus par
1'article L.950.2 du Code du travail
reflele cette specificite.
Le versement au fonds d'assurance for-
mation de la branche represente 40 %
des versements legaux pour les entrepri-
ses du batiment centre moins de 10 %
pour 1'ensemble des secteurs d'activite.
Le FAF dispose ainsi non seulement du
pouvoir formel d'orientation de la politi-
que de branche mais egalement des mas-
ses financieres pour la mettre en oeuvre.
Cette organisation a un double avan-
tage:
— la concentration des moyens finan-
ciers au niveau de la structure de branche
permet sans doute de mieux les valoriser,
ce qui compense d'une certaine maniere
la faiblesse de la participation globale
relevee supra ;
— les conditions d'une « sorte de nego-
tiation collective permanente » sur la poli-
tique de formation continue sont ainsi
creees. Cette caracteristique est particu-
lierement importante dans une periode
ou - compte tenu de 1'evolution globale
des effectifs - les ressources ont tendance
a se restreindre.
J.F. Nallet souligne cet aspect :
« La diminution relative de ces excedents
a coincide avec le developpement au sein
des FAF d'une reflexion sur la necessite
d'une politique de formation propre au
FAF: une gestion qui devient necessaire-
ment plus fine et {'existence d'une multi-
plicite de types de demandes favorisent
actuellement I'elaboration de priorites en
matiere de formation, conduisant le
conseil paritaire a des choix de plus en
plus significatifs sur la formation ou les
programmes qui devraient etre consideres
comme prioritaires. »

L'usage professionnel du conge individuel

Correspondant a son intitule, les disposi-
tions legislatives de 1978 visaient a deve-
lopper le droit au conge « individuel » de

formation (GIF), satisfaisant avant tout
les besoins exprimes par les individus,
sans lien obligatoire avec le metier
exerce.
A 1'usage, il s'est avere que cet instru-
ment n'etait pas aussi « pur » que dans
1'intention du legislateur et qu'il consti-
tuait aussi un instrument privilegie pour
la qualification professionnelle.
Pour le BTP, le developpement impor-
tant du CIF semble beaucoup plus
correspondre a cette logique profes-
sionnelle. L'opposition des choix
« culturels » et « professionnels » que
propose J.F. Nallet est ici largement
tranchee en faveur des seconds:
« Si un grand nombre de FAF n'ont pas
encore nettement decide de privilegier une
conception du conge de formation plutot
qu'une autre, certains, et non des moin-
dres, ont manifestement ecarte la perspec-
tive culture lie au profit d'une conception
reliant I'exercice du conge d un projet pro-
fessionnel. Stages longs, conduisant d des
qualifications professionnelles, c'est dans
cette voie que s'engage notamment le FAF
du batiment. »
D'une certaine maniere, on peut se
demander si le cas du BTP ne prefigurait
pas, par certains aspects, 1'avenant du 21
septembre 1982 sur le GIF et les conse-
quences qu'en a tirees le legislateur.
L'agrement reconnu au litre du 0,1 %
du financement du GIF aux FAF de
convention collective ne correspond-il
pas davantage a cette logique « profes-
sionnelle » du CIF et ne 1'institutionna-
lise-t-il pas ?
Notons que le developpement du CIF,
dans 1'optique « professionnelle », s'est
accompagne (ou a permis) de developper
toute une serie d'innovations en matiere
pedagogique pour les formations d'adul-
tes. En particulier, la mise au point de
formules modulaires aussi bien pour les
formations de base (CAPUC) que pour
les formations de plus haute qualifica-
tion (BPUC) marque egalement de
maniere relativement specifique la for-
mation continue du secteur.
Cet aspect constitue sans doute 1'un des
axes de reflexion a approfondir en parti-
culier par rapport a 1'objeclif d'elargisse-
ment du champ des competences des
salaries du secteur.
Les constats fails dans la periode recente
sur le devenir des stagiaires formes a
1'AFPA du poinl de vue de 1'employabi-
lile et de la concordance entre le metier
appris el le metier exerce pour des sta-
giaires formes au niveau V renforcent ces
propositions :
«L 'accroissement eventuel de I'em-
ployabilite pourrait peut-etre se faire
horizontalement par I'acquisition, non
necessairement en continu, d'une multi-
competence, favorisee d la fois par le
caractere intensif des formations AFP A et
par le fait qu'elles peuvent s'inscrire d
n'importe quel moment du cheminement
individuel.
Dans les secteurs du batiment... il est cer-
tainement possible de definir des sous-
ensembles complementaires ou adjacents,
dont certains elements peuvent elargir
I'acquisition complete d'une specialite.
L'organisation modulaire, envisagee non
seulement comme un amenagement tem-

porel de la progression dans I'acquisition
d'une specialite mais aussi comme moyen
de permettre une certaine combinatoire
entre specialties, est susceptible de favori-
ser le decloisonnement et la rearticulation
d'un dispositif peut-etre tropfonde sur des
mono-specialisations qui ont eu leur effi-
cacite dans les annees de plein emploi. »
On retiendra ici qu'une des queslions
posees a la formalion continue dans la
branche concerne les possibilites de mul-
liplier « d'autres formations » parallele-
menl aux formations de « rattrapage »
auxquelles correspondent majoritaire-
menl les formations CAPUC-BPUC.
C'est un probleme de moyens financiers
bien sur (cf. supra) mais egalement de
capacite a definir - de maniere concer-
lee - les objectifs strategiques qui pour-
raient etre poursuivis en matiere de pro-
fils de qualificalion.
Les moyens de la formalion conlinue
pourraient etre mobilises pour favoriser
le developpement des «multidimen-
sions » de la qualificalion dans le bali-
menl que Ton a propose precedemmenl.
La capacite d'orienter de lelles poliliques
depend, semble-l-il, pour une large part
de la disponibilite d'informations et
d'etudes « reconnues » - en premier lieu
par les acteurs du debat parilaire - sur
1'evolution des contenus d'emploi et des
profils de qualification.
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Formation continue

dans la siderurgie:

un partage fonctionnel mais inegal

La siderurgie fait partie des secteurs dont
les depenses en matiere de formation
professionnelle continue depassent
{'obligation legale. La plupart des
societes siderurgiques ont, de longue
date, une politique de formation structu-
ree. Or il n'est pas rare d'entendre, a pro-
pos de ce secteur, parler de «main-
d'ceuvre peu qualifiee. » La question est
done de savoir si 1'apport de la formation
professionnelle continue a 1'evolution
des qualifications est neglige ou s'il est
negligeable, interrogation qui en
entraine une autre: comment les entre-
prises utilisent-elles la formation qu'elles
fmancent ?
Le developpement qui suit s'appuie pour
1'essentiel sur 1'analyse d'entretiens indi-
viduels recueillis aupres de 110 ouvriers,
techniciens et agents de maitrise travail-
lant dans des unites situees a differents
stades du processus siderurgique. Toutes
les personnes rencontrees ont ete interro-
gees sur la formation initiate et ulterieure
dont elles ont beneficie ainsi que sur les
emplois successifs qu'elles ont occupes.
On presentera ici les criteres de reparti-
tion des 308 stages cites au cours des
entretiens.
Le premier constat effectue rejoint celui
qui resulte du traitement des declara-
tions des employeurs aux services fis-
caux : les differentes categories socio-pro-
fessionnelles ne beneficient pas des memes
possibilites d'acces a la formation
continue.
Pres de 80 % des stages suivis par les per-
sonnes interrogees sont alles a des sala-
ries qui sont aujourd'hui agents de mai-
trise ou techniciens alors que ces
categories ne represented que 55 % de
1'echantillon. L'anciennete, facteur d'ac-
cumulation des stages au cours de la car-
riere, n'explique qu'en partie les differen-
ces observees. En effet, les personnes
nous ayant declare n'etre jamais allees en
formation ont une anciennete moyenne
de 17 ans et n'occupent qu'exceptionnel-
lement des fonctions superieures a celles
de chef d'equipe. De plus, 61 % des
ouvriers interroges sont dans leur entre-
prise depuis au moins 15 ans. Enfin, la
situation privilegiee des techniciens et
agents de maitrise ressort d'autres docu-
ments concernant 1'ensemble du person-
nel des societes oil se sont deroulees les
enquetes. Ainsi, dans Tune d'elles, 1'ana-
lyse du plan de formation realise en 1982
montre que ces deux categories represen-
taient 67,4 % des stagiaires et 31,5 % des
salaries ; ces proportions etaient respecti-
vement de 25,3 % et de 56,2 % dans le
cas des ouvriers, 1'effort en faveur des OS
ayant ete pratiquemment nul (voir
graphique 1).

La correlation entre formation recue et
niveau dans I'echelle des classifications
ne s'arrete pas au nombre de stages sui-
vis : elle concerne egalement leur
contenu. Les techniciens et agents de
maitrise de notre echantillon ont benefi-
cie des actions les plus longues et dont on
pouvait attendre la plus substantielle ele-
vation du niveau de connaissances gene-
rales et technologiques. Us ont, en parti-
culier, re?u 90 % des formations non
directement liees a la pratique du travail
dont certaines conduisaient en deux ans
du niveau V au niveau IV.

agents de maitrise et techniciens refletent
1'importance attachee aux responsabili-
tes qui leur sont confiees et la conception
que 1'on en a : la formation theorique
qu'ils ont re?ue contribue a leur donner
une vision d'ensemble du processus de
production, accroit leur capacite d'anti-
cipation et leur permet de depasser le
niveau empirique ou instrumental. Elle
etaye, sur le plan technique, la position
hierarchique des agents de maitrise.
La correlation entre le contenu des for-
mations suivies et le travail effectue
apparait de facon plus precise lorsqu'on
analyse la repartition des stages d'adap-
tation a 1'emploi. Les stages les plus
theoriques (initiation ou perfectionne-
ment dans une technologic : 1'electroni-
que, par exemple) sont pour les 2/3 alles
aux categories exercant des fonctions
d'organisation, de conception ou
d'etude, c'est-a-dire a 1'encadrement
superieur (ex. : chef de fabrication) et
aux techniciens. Les stages d'initiation a
['utilisation de materiels sont alles
davantage a ceux qui, chacun a leur
niveau, assurent le fonctionnement
quotidien c'est-a-dire la maitrise moyen-
ne et les ouvriers.

Graphique 1

Repartition de la formation continue entre categories professionnelles
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Ce graphique se lit de la facon suivante : en 1982, lea agents de maitrise representaient
38,4 % des personnes qui ont beneficie d'une formation et 13,9 % des salaries.

Tout ceci porte a etablir un rapport entre
formation continue et promotion. Tou-
tefois, sauf pour les ouvriers d'entretien
dont les essais professionnels permettant
d'acceder aux classifications de PI, P2 ou
P3 sont precedes par des stages de 200 ou
600 heures, la formation continue n'est
ni necessaire, ni suffisante pour obtenir
une promotion. Le lien quantitatif et
qualitatif entre categoric professionnelle
et formation nous parait plutot renvoyer a
la nature du travail effectue et a I'etendue
du domaine d'intervention.
Pour le personnel non qualifie, affecte a
des laches d'execution, la formation
continue n'est pas perc,ue par 1'entreprise
comme une necessite. Par centre, le nom-
bre et la nature des stages accordes aux

II ressort de ce qui precede que la « mise
en formation » d'un salarie a, d'abord,
une visee fonctionnelle. Le second
constat permis par les enquetes est done
logique : I'effort deformation est inegale-
ment reparti entre les salaries selon leur
service d'appartenance.
Les unites a fort potentiel technique, ou
dont on estime central le role dans la
production ont ete privilegiees, quantita-
tivement et qualitativement. Le person-
nel le plus favorise jusqu'a une date
recente a ete celui des services d'entre-
tien : representant 29 % de notre echan-
tillon il a recu plus de 41 % de 1'ensemble
des stages cites (voir graphique 2). On
trouve a 1'oppose le personnel de manu-
tention et celui qui, en aval des trains de
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laminoirs, effectue le parachevement et le
conditionnement des produits avant
expedition. Ces salaries, qui represen-
taient 20 % de notre echantillon, n'ont
re?u que 7,5 % de 1'ensemble des stages
cites lors de 1'enquete.
La situation privilegiee de 1'entretien en
matiere de formation professionnelle
continue est ancienne. Le role de ces ser-
vices est de tenir a la disposition des uni-
tes de fabrication des outils en etat de
fonctionnement, ce qui a eu une impor-
tance capitale tant que 1'objectif premier
des entreprises siderurgiques a etc de
produire un tonnage maximum. Au
milieu des annees 1970, sont apparues
des preoccupations de reduction des
couts et d'amelioration de la qualite des
produits; on s'est done interesse a la
maniere dont etaient conduites les instal-

lations. Cet element et les modernisa-
tions commencees a cette epoque ont
amene a attribuer da vantage de forma-
tion aux unites directement productives,
c'est-a-dire chargees de 1'elaboration du
metal et du laminage. Cette politique
s'etend aujourd'hui aux services de pre-
paration des equipements des cages de
laminoirs : outre leur cout intrinseque,
les cylindres de laminage ont un role
determinant dans la qualite des produits.
// apparait ainsi clairement que la reparti-
tion de I'effort de formation entre services
reflete I 'importance accordee aux fonc-
tions qu'ils remplissent.
Dans ce cadre general apparaissent des
differentiations plus fines qui dependent
de donnees structurelles ou conjoncturel-
les. Structurelle est, par exemple, la posi-
tion privilegiee du personnel des services

d'entretien electrique et electronique:
representant 15 % de 1'echantillon, il a
recu 33 % des formations theoriques
d'une duree superieure a 16 semaines,
soil deux fois plus que 1'entretien meca-
nique. Conjoncturel est I'effort particu-
lier dont beneficie le personnel affecte
sur les installations nouvelles ou large-
ment renovees: 57 % des formations
citees lors de 1'enquete ont ete plus ou
moins directement liees a des modernisa-
tions. Toutefois, meme en cas de change-
ment technique, la repartition quantitative
et qualitative des stages respecte la
hierarchie entre emplois et entre services
qui a ete decrite.
Bref, la nature et le volume de la forma-
tion recue par un salarie depend du ser-
vice auquel il appartient et de sa place
dans ce service. Nous en deduisons que
les criteres d'acces a la formation continue
sont caiques sur les criteres d'embauche et
de promotion.
C'est ce que Ton observe, notamment,
pour les services d'entretien et les fonc-
tions d'encadrement dont les ecoles des
societes siderurgiques etaient les « pepi-
nieres». Precision qui n'est pas pure-
ment anecdotique : le rang au concours
d'entree dans ces ecoles determinait la
specialite du CAP prepare : les premiers
devenaient electriciens, les derniers
etaient voues a la production. Dans cha-
que service, 1'acces a la maitrise etait
accelere par la possession d'un CAP. De
meme, la promotion des ouvriers a des
fonctions techniques nous est apparue
exceptionnelle sans ce diplome. Enfin, le
personnel de la plupart des installations
recentes a ete selectionne en fonction de
son niveau de formation ou de la richesse
de son experience professionnelle.

Les categories et les services favorises en
matiere de formation continue sont done
ceux auxquels, de longue date, on desti-
nait le personnel possedant une forma-
tion professionnelle initiale ou un bon
niveau de formation generale. Inverse-
ment, les categories et les services qui
recoivent le moins sont ceux pour les-
quels on recrute majoritairement une
main-d'ceuvre sans qualification.

II est done assez logique de constater que
les salaries qui possedaient au minimum
un CAP, c'est-a-dire 66 % de notre
echantillon, aient recu 83 % de 1'ensem-
ble des stages cites (voir graphique 3). II
n'est pas non plus surprenant que ces
personnes aient ete les beneficiaires quasi
exclusives des formations theoriques de
longue duree et des stages d'initiation et
de perfectionnement en technologie qui
sont parmi les plus riches des actions
d'adaptation a 1'emploi.
Les stages de longue duree representent
un investissement lourd que 1'entreprise
n'engage qu'avec la certitude qu'il sera
profitable, ce que garantit en partie le
niveau de formation initiale des sta-
giaires. Et, profitables, les actions s'eta-
lant sur une ou deux annees scolaires
1'ont ete. D'abord pour 1'entreprise, qui
a obtenu des techniciens et agents de
maitrise dont le profil technique et social
correspondait a ses besoins. Ensuite
pour les salaries n'ayant pas poursuivi
leur scolarite au-dela du CAP qui ont
beneficie d'une « seconde chance ».

Les pratiques de formation continue se



transforment aujourd'hui du fait de
1'evolution des politiques d'embauche.
Pour les postes de techniciens et les plus
hauls niveaux de 1'encadrement, aux-
quels on pouvait esperer parvenir par la
promotion interne a partir d'un CAP, on
prefere aujourd'hui des diplomes de
niveau III et IV qui n'onl evidemment
pas les memes besoins de formation
continue. La duree des actions tend a se
reduire : il ne s'agit plus de faire integrer
de nouvelles connaissances aux stagiaires
mais d'actualiser celles qu'ils possedent.
Dans ces conditions, les salaries ne peu-
vent plus attendre de la formation conti-
nue fmancee par les entreprises ce qu'ils
n'ont pas obtenu de leur scolante ini-
tiale. Les possibilites de seconde chance
risquent de se limiter essentiellement a
1'effort personnel de formation, ce que
1'on est tente de rapprocher de la place
aujourd'hui accordee au conge-forma-
tion. Or il est peu probable que les per-
sonnes les moins formees entreprennent
un effort personnel suffisamment impor-
tant pour transformer leur niveau de
qualification. Celles que nous avons ren-
contrees, en tout cas, ne Tont guere fait
pour deux raisons au moins: un rejet
ancien de 1'ecole et la penibilile de leurs
conditions de travail.
Disons, pour reprendre notre interroga-
tion initiale, que 1'apport de la formation
continue a 1'evolution des qualifications
dans la siderurgie n'a pas ete negligeable.
Ulilisee pour repondre aux besoins des
entreprises elle a, du meme coup, favo-
rise des evolutions individuelles. Toute-
fois, les personnes de niveau inferieur au
CAP ont Ires peu profile de ce mouve-
menl. Or, on les trouve aujourd'hui au
coeur des problemes de reconversion
parce que les mutations techniques et
organisationnelles suppriment d'abord
les emplois qu'elles occupent et parce
qu'une formation insuffisante est consi-
deree cpmme un handicap majeur a la
mobilite professionnelle. Une question se
pose done avec acuite: la formation
continue fmancee par les enlreprises
doil-elle avoir essenliellemenl une fina-
lite productive alors que modernisation
et reconversion apparaissent comme les
deux faces d'un meme probleme ?

Edilh KIRSCH
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E. Kirsch. - « Mobilite passee el mobilile polentielk
dans la siclerurgie». Paris, CEREQ, aout 1984.
Document roneote.

R. Bercot, G. de Bonnafos, E. Kirsch et P. Zarifian.
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Paris, CEREQ, Janvier 1984. Document roneote.

» Slalisiique de la formation professionnelle conlinue
fmancee par les enteprises (traitemeni des declara-
tions d'employeurs n" 2483) ». Paris, la Documenta-
tion francaise. Publication annuelle.
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E. Dubar-Charlon. - « La formalion des OSfrancais
et immigres du textile : un alibi ? ». in Education per-
manente, n° 68, 1983.

C. Dubar. - « Formation permanente et contradic-
tions sociales ». Paris, Editions sociales, 1980.

Le technicien

en formation continue d'ingenieur

A Iravers 1'elude des cursus de techni-
ciens entres en formation continue d'in-
genieur nous avons cherche a souligner
la multiplicite des dimensions sociales et
professionnelles qui inlerviennenl dans
loute formation promolionnelle : projets
de carriere el inveslissemenls de savoirs
des individus, condilions de geslion pro-
fessionnelle de la main-d'ceuvre des
entreprises, organisation des cycles de
formation continue.

Une population specifique et homogene

Les stagiaires etudies presentenl deux
caraclerisliques majeures du poinl de
vue de 1'emploi el de la formalion :
— leurs fonctions d'origine sont homo-
genes dans la mesure ou elles sont diffe-
rentes de la fabrication ; soil par ordre
decroissanl: eludes, melhodes-prepara-
lion du iravail, recherche, autres fonc-
lions. Ces fonctions onl implique des
rapporls aux technologies nouvelles,
ainsi qu'une parlicipalion aux acliviles
de coordination de la production ;
— leur formation initiale correspond a
trois niveaux (par ordre decroissanl) :
niveau III, niveau IV el niveau V avec
pour les niveaux III une dislinclion entre
les etudes secondaires scientifiques (Bac-
calaureal E ou C) el des eludes techni-
ques (Btn ou BT). Celte helerogeneile de
niveaux de formation se reduil par la for-
malion conlinue pendanl le cursus prece-
danl 1'entree en formation continue d'in-
genieur pour se stabiliser autour du
niveau III.

Les investissements personnels engages
avant et pendant la formation continue
d'ingenieur

Les cursus montrenl que dans la produc-
lion de la qualificalion chez les techni-
ciens exisle une part d'auto-production ou
en d'aulres lermes une demarche indivi-
duelle experienlielle par rapport a un jeu
de conlraintes el de defis. Celle
demarche esl engagee bien avanl la for-
malion d'ingenieur.
D'une siluation originelle caraclerisee
par un ou plusieurs «handicaps» de
nature differente (sexe, origine sociale,
niveau de diplome), chaque stagiaire
engage une ou plusieurs demarches com-
pensaloires sur les plans professionnel,
cullurel (aclivile associalive, leclures), ou
de la formation continue, sur une
periode qui varie entre sept et quinze
annees selon les cas.
Par leur experience el le suivi des forma-
lions continues avant leur entree en for-
mation d'ingenieur, les techniciens
acquierent el mobilisent differents
savoirs : connaissances scientifiques et
techniques, aptitudes ou savoirs relation-
nels d'expression et de communicalion.
Dans leur activite professionnelle les
techniciens ont acquis et mobilise de

nouveaux savoirs lechnologiques quelle
que soil la fonclion exercee. Certains sta-
giaires onl acquis aussi une experience de
savoirs proceduriers de geslion de pro-
duction, plus raremenl des connaissan-
ces generales ou scienlifiques de 1'organi-
sation.

Les formations continues d'ingenieur
offrenl loules plusieurs enseignemenls de
lechnologie avancee el une formation a
la programmalion informalique. Cer-
taines formations seulemenl abordeni
1'economie ou la geslion.
En ce qui concerne les connaissances
fondamenlales scientifiques, deux disci-
plines emergent des cursus et des forma-
tions suivies : les mathematiques et la
physique. Les slagiaires onl acquis ou
conforle des connaissances de niveau III,
plus raremenl de niveau superieur, par
une formalion conlinue anlerieure. Les
cycles du CNAM onl occupe une place
relalivemenl imporlanle.
La formalion conlinue d'ingenieur
apporle un plus en physique, notammenl
a Iravers les iniliations ou les enseigne-
menls de thermo-dynamique. Le niveau
en malhemaliques esl variable ; selon les
formalions.
L'arliculalion entre le niveau des
connaissances generales et 1'exercice de
la fonction d'ingenieur esl abordee par
les formalions d'ingenieur en reference a
la iheorie des syslemes comme modele
ou melhode d'approche universelle aussi
bien pour les phenomenes scienlifiques
el techniques qu'organisationnels ou
humains.
Les aptiludes d'expression et de commu-
nication necessaires a toute aclivile rela-
tionnelle sont developpees dans les ensei-
gnemenls generaux ou Iheoriques
(relations humaines) mais aussi dans des
pratiques d'apprentissage el de mobilisa-
tion en silualion (stages en entreprise).
La reference a 1'experience anlerieure
souligne sa specialisation, el une neces-
saire «ouverture pluridisciplinaire»
pour jouer le role d'animateur suivant la
representation qu'onl les lechniciens de
ce qu'est un ingenieur. La culture gene-
rale incarne cetle demarche au niveau de
1'expression el de la communicalion.
Acquise pour les uns, a acquerir pour les
aulres, au-dela des connaissances
scienlifiques, techniques et procedurie-
res, la culture generate et les aptitudes
sonl un vialique pour devenir ingenieur.
La formalion conlinue esl perdue chez
les stagiaires comme un moyen plus
rapide, pour realiser cetle ouverture et
cette mulation, que le seul exercice
des activiles professionnelles dans 1'en-
Ireprise, meme lorsque eel exercice
concerne des technologies innovanles ou
une participation a la responsabilite bud-
gelaire. L'obtention d'un litre a 1'exle-
rieur de 1'enlreprise est la garanlie pour
la reconnaissance de celle ouverlure el de
celle mutation.



line strategic de carriere de la technologic
vers la gestion de la production

Les entretiens avec les techniciens en for-
mation d'ingenieur montrent que leurs
projets professionnels vehiculent deux
preoccupations majeures par rapport a
la production :
— situer un savoir-faire technologique
au niveau des connaissances scientifi-
ques ;
— developper une experience relation-
nelle et budgetaire pour entrer de plain-
pied dans la gestion de la production.
La majorite des projets integre la gestion
comme valeur d'orientation technico-
organisationnelle. Si Ton reprend la dis-
tinction entre trois niveaux de gestion au
sein des activites de production : « deci-
sions strategiques» (regroupant la
conception des produits ou 1'organisa-
tion de la production) « decisions tacti-
ques » (planification de la production,
controle), « decisions operationnelles »
(pour le travail a executer, gestion des
matieres, des machines et des hommes
(1)), on peut dire que les projets de car-
riere visent a faire reconnaitre une acti-
vite de « decisions operationnelles » pour
rejoindre ensuite le niveau des «deci-
sions tactiques ».
Les stagiaires ont deja ete associes au
niveau operationnel de la 'gestion de
la production en matiere de lancement,
de planning, d'approvisionnement, de
maintenance, d'ordonnancement. Mais
ils n'ont pas ete associes aux decisions ou
tres rarement a la mise au point des pro-
cedures, que ce soil pendant leur activite
professionnelle ou pendant un stage de la
formation continue d'ingenieur.
L'etape suivante serait de participer a la
programmation de la production ou au
controle budgetaire (niveau des decisions
tactiques).

Formation continue promotionnelle et ges-
tion de la main-d'auvre

La mise en place de filieres de formation
continue promotionnelle pour les techni-
ciens depend de la nature des activites de
1'entreprise. Les activites d'etudes sur des
techniques avancees peuvent inciter les
entreprises a investir dans la formation
des techniciens superieurs. Dans certains
cas ou les activites d'ingenieurs et de
techniciens d'etudes sont fortement asso-
ciees, elles peuvent en meme temps favo-
riser une option de formation sur le tas
et non institutionnalisee pour les techni-
ciens ; et ce, d'autant plus qu'il se pose
des questions de cout financier pour des
formations qui s'elevent a plusieurs
dizaines de milliers de francs par sta-
giaire et par an.
A travers les temoignages recueillis, plus
que la differentiation entre entreprises
avec plan de formation et entreprises
sans plan de formation, il semble
qu'emerge davantage le probleme de la
repartition des roles entre techniciens
superieurs et ingenieurs comme condi-
tion d'existence d'une filiere promotion-
nelle technicien-ingenieur.

Heterogeneite des cycles de formation
d'ingenieur

On peut distinguer deux sortes de forma-
tions continues d'ingenieur. Les pre-
mieres sont reconnues par la Commis-
sion des Titres, organisme obli-

Formations continues etudiees
Formation d'ingenieur du C.E.S.I. :

Cycle de deux ans a temps plein, reconnu par la Commission des Titres, ouvert sur
dossier et epreuves de selection a des candidats ayant au minimum cinq ans d'expe-
rience professionnelle.

Formation post-DUT du C.E.S.l.:
Cycle d'une annee en temps partage et d'une annee a temps plein, non reconnue par
la Commission des Titres, ouvert sur dossier et epreuves de selection a des candidats
titulaires d'un DUT ou d'un BTS ayant au minimum trois ans d'experience profes-
sionnelle.

Licence de mecanique ou licence d'electronique-electrotechnique-automatique :
Cycle d'une annee a temps plein ou de deux annees a temps partage ouvert aux titu-
laires d'un DUT ou d'un BTS ayant une experience professionnelle de deux ans.

Maitrise d'electronique-electrotechnique-automatique:

Cycle d'une annee a temps plein ou de deux annees a temps partage ouvert a ceux qui
ont reussi la licence ou par equivalence.

Filiere SUPELEC :
Ouverte par concours aux diplomes d'un DUT de genie electrique pour entrer en pre-
miere annee speciale. Certains d'entre eux se presentent apres avoir exerce une activite
professionnelle de deux ans. Les deux annees suivantes sont communes avec la filiere,
des eleves issus de classes preparatoires.

gatoirement consulte sur toutes les ques-
tions concernant le litre d'ingenieur, et
donnant habilitation des diplomes de
formations privees d'ingenieur.
Dans notre echantillon il s'agit d'un
cycle d'ecole promotionnelle (Centre
d'Etudes Superieures Industrielles -
C.E.S.l.) et d'un cycle en ecole d'inge-
nieur (SUPELEC), ce dernier combinant
une preparation specifique avec un ensei-
gnement commun aux eleves en forma-
tion initiale.
Les autres formations ne sont pas
reconnues par la Commission des Titres
(formations «post DUT» ou forma-
tions universitaires de licence ou de mai-
trise scientifiques) mais peuvent preparer
a la fonction d'ingenieur.
Or a fonction anterieure comparable, a
anciennete egale, pour une meme spe-
cialite et un meme niveau de diplome
exige, il est difficile de reperer un critere
explicite permettant de differencier 1'ac-
ces a 1'une ou 1'autre de ces formations.
Par exemple, tel titulaire d'un DUT
d'electronique et d'une experience pro-
fessionnelle de deux a trois ans sera
oriente ou se dirigera tantot vers une for-
mation post-DUT, tantot vers une for-
mation d'ecole.
Tel titulaire d'un BTS en construction
mecanique (bureau d'etudes) et d'une
experience professionnelle de neuf

annees sera oriente ou se dirigera tantot
vers une formation de licence de mecani-
que, tantot vers une formation d'inge-
nieur d'une ecole promotionnelle.
Cette situation presente d'abord le risque
d'un developpement d'un nouveau type
de formations «d'ingenieur-maison»
pour des personnes qui ont deja un
bagage theorique de base (titulaire d'un
DUT ou d'un BTS). Un autre risque est
celui d'entretenir implicitement une dis-
tinction entre les ingenieurs diplomes en
formation initiale et les ingenieurs de la
formation continue sous le seul pretexte
que ces derniers auraient suivi une autre
voie, et sans valoriser une dynamique
performante du double point de vue de
la theorie et de la pratique.
L'acquisition d'un titre reconnu d'inge-
nieur en formation continue reste encore
un phenomene exceptionnel (entre 700 et
800 diplomes par an selon les promo-
tions) en regard des besoins de 1'industrie
et du mouvement reel des promotions de
technicien a ingenieur.

Roland GUILLON.

(1) Termes utilises par Vincent Giard dans
une communication au colloque de Nancy
consacree a la «gestion de la production »
parue dans un numero special d'Enseigne-
ment et Gestion - printemps 1983.
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LECEREQPUBLIE
Dossier n" 34

« Emploi et gestion de la main-d'mivre
dans le BTP. Mutations de 1'apres-guerre
a la crise». M. Campinos-Dubernet.
Octobre 1984.

Cette etude sur le BTP fait suite a un
important travail d'enqueles realise par
le CEREQ sur le gros ceuvre du bail-
ment, et qui avail etc mene a la demande
conjoinle des minisleres de 1'Educalion
et de 1'Equipemenl et auquel avaienl
collabpre les federations professionnel-
les nationales ou regionales de la bran-
che el les echelons regionaux de 1'emploi
el du Iravail.
Les observalions syslemaliques aux-
quelles ces premiers Iravaux avaienl
donne lieu onl permis de fournir des
informalions sur les modaliles d'ulilisa-
lion des technologies par les enteprises.
La repartition des laches entre les
ouvriers, en relalion a leur qualificalion
et a leur profil professionnel, a ele
decrile avec precision. II a ele possible
de mellre en evidence des formes de divi-
sion des laches relativemenl meconnues
dans celte aclivile, parce que decalees de
1'image iradilionnelle qui esl la sienne.

L'inlerpretalion de ce conslal supposail
qu'il soil replace dans le conlexle de
1'evolution du secteur el de la place
occupee par celui-ci dans le developpe-
ment economique. Ainsi, celte etude sec-
torielle retrace revolution economique
du BTP sur une Irenlaine d'annees el
explicile les condilions devolution de
1'emploi el de la geslion de la main-
d'ceuvre qui 1'onl caracterise. II s'agil
d'une elude lourde, mais c'esl a ce prix
que Ton peut lenter d'estimer, pour
1'avenir, les consequences de la Iransfor-
malion d'une aclivile sur 1'emploi et la
formalion professionnelle. II esl apparu
necessaire de lui reserver une place a
pan dans le sysleme de publications du

CEREQ refondu en 1982. C'esl pour-
quoi elle conslilue le dernier volume de
la colleclion des Dossiers.
Dossier n° 34 edile el mis en vente par
la Documentalion francaise (29-31, quai
Vollaire, 75340 Paris Cedex 07) au prix
de 150F.

Collection des etudes n° 13

« Dossier Formation et Emploi. Niveau
IV de formation et acces aux emplois
industriels ».

Le present dossier a ele realise dans le
cadre des travaux qui associenl le
CEREQ au Groupe permanent des
enseignements lechnolpgiques et profes-
sionnels, cree par la Direction des lycees
au minislere de ('Education nationale.
Ce groupe, auquel participe nplammenl
1'Inspeclion generate de 1'Educalion
nalionale, permel, au sein de 1'Admi-
nistration, une reflexion sur les forma-
tions en rapport avec 1'emploi, qui
devrail eclairer les orienlalions a donner
aux poliliques de formation et nourrir
les debats des commissions profession-
nelles consultalives. Les contribulions
du CEREQ reunies dans ce documenl
sonl les suivantes :

- les bacheliers dans 1'industrie par M.
de Virville;
- 1'enlree dans la vie aclive des jeunes
sorlis des classes lerminales conduisant
au baccalaureal de lechnicien el au bre-
vel de lechnicien (specialiles induslriel-
les) par J.-L. Pigelel;
-les emplois de niveau IV dans le
Repertoire francais des emplois par P.
Simula et C. Berreur ;
-la geslion de la production et les
perspeclives pour le niveau IV de forma-
lion par P. Zarifian ;
- le lechnicien d'atelier et la reconnais-
sance du niveau IV dans la classification

de la metallurgie par M. Carriere et P.
Zarifian ;
-les debouches professionnels offerls
aux jeunes diplomes de niveau IV dans
la mainlenance induslrielle par G.
Denis;
- le niveau IV dans les emplois de pro-
duclion de la siderurgie par R. Bercol;
- evolulion des formalions industrielles
de niveau IV par F. Meylan.

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

Collection des etudes n" 14

« Les relations financieres entre les entre-
prises et les institutions de formation
continue. Le cas des industries agro-ali-
mentaires et de la construction mecani-
que ». J.-P. Gehin, A. Lacourrege et M.
Mobus.

Dans le contexle actuel d'approfondis-
semenl de la crise economique, la ques-
lion de la formation professionnelle de
la main-d'oeuvre se pose de maniere
pressante el en lermes renouveles.

Chacun s'accorde pour reconnailre a la
formalion un impacl sur le mainlien ou
1'acces a 1'emploi des individus. La for-
mation esl alors presentee tour a tour
comme un atoul individuel imponanl
face a la monlee du chomage, une aide a
la reslrucluralion induslrielle ou encore
un oulil permellanl la diffusion rapide
des nouvelles technologies dans 1'ensem-
ble des acliviles. Simultanemenl, 1'enlre-
prise se voil reconnailre de nouvelles
responsabililes en maliere de formation.
Celle evolulion esl largemenl induile
par le developpement rapide du finance-
ment prive de la formation continue
dans les annees 1970.
L'analyse menee ici repose sur une
exploitation stalislique des informations
contenues dans les pages inlerieures des
declarations 2483 relalives a la parlici-
palion des employeurs au financemenl
de la formalion professionnelle conli-
nue, elle fournil une mesure assez pre-
cise des relalions financieres enlre les

enlreprises soumises a la loi de 1971 el
1'appareil de formalion continue el per-
mel d'emetlre 1'hypothese qu'au-dela
des flux financiers se nouent enlre les
enlreprises el les organismes des rela-
lions inslilulionnelles.
Ce documenl esl edite par le CEREQ et
communique sur demande.

Document de travail n° 1

« Structure sectorielle et proflls d'emplois
d'etablissements. Une methode d'analyse
diachronique appliquee a la construction
d'ossatures autres que metalliques (1975-
1981)». J.-M. Grando et Y. Grelet.

Base sur des donnees individuelles d'ela-
blissemenls caraclerises par leur profil
d'emploi, ce premier numero des Docu-
menls de Iravail expose les developpe-
menls d'une methode statislique per-
mellanl la mise a jour de la stuclure d'un
secleur d'activite economique selon les
variables relenues, d'apprecier sa
iransformalion au cours du lemps el de
decrire les evolutions des elablissements
ainsi que leur place au sein de celle
slruclure. Dans le cas du secleur de la
conslruclion d'ossalures autres que
metalliques, application de cet essai
melhodologique, on conslale que de
1975 a 1981, ses elablissemenls onl
connu des evolulions conlraslees de leur
profil d'emploi sans que la slruclure glo-
bale du secleur en soil alleree. Deux
lypologies sont alors definies: 1'une
classe les etablissements selon leurs
caracterisliques slruclurelles, 1'aulre
selon la deformation de leur profil d'em-
ploi. La melhode ulilisee permel d'enri-
chir les approches sectprielles par la
prise en compte simultanee et exhaustive
des tendances contradicloires apparais-
sanl en divers lieux des secleurs el donl
les agregations habiluelles ne donnenl
que la resullante.

Ce document esl edile par le CEREQ el
communique sur demande.

frequence. BR€F

LES CHEMINS DE
LA LECTURE

« Les apprentis, une diversite de trajec-
toire ». Dossier de recherche n° 12 du
Centre d'Etudes de I'Emploi. - Quelles
sont les differenles populations concer-
nees aujourd'hui par 1 apprentissage et
quelles sont les condilions sociales el
scolaires qui conduisenl a celle forma-
lion ? L'enquele realisee par N. Schmidl
el C. Yan, qui s'esl deroulee dans Paris
el la region parisienne en 1981 et 1982
par entreliens aupres de 110 apprenlis,
de leurs employeurs et de leurs direc-
leurs de CFA, permel de rendre comple
des possibililes, pour les jeunes sorlis de
1'ecole sans formalion, d'oblenir un
emploi qualifie par la voie de Fappren-
lissage.
CEE, 51 rue de la Chaussee-d'Anlin,
75009 PARIS.

« Les cahiers de Documentation schema-
tique ». Information SIDA, numero spe-
cial. - Presentation en 44 lableaux de
10 lois, 45 decrels, 15 arreles et 29 circu-
laires sous une forme claire el acces-
sible :
- la formation professionnelle conlinue
(loi Rigoul),'
- le conge individuel de formalion ;

- la formalion des jeunes en alternance ;
- 1'enseignement superieur (loi Savary);
- les aulres disposilions en faveur de
1'emploi el de la formalion.

Service d'Informalion et de Documenta-
tion de I'Apprenlissage, 15, rue Vero-
nese, BP 11, Lille Sainl-Maurice, 59010
LILLE CEDEX.

«Jeunes. Un dispositif qui devient
adulte ». Le courrier de 1'ADEP, n° 70,
4e Irimeslre 1984. Au sommaire ;
- Apres le disposilif 16/18 ans: comple-
ler sa qualificalion ;
- Les lieux ressources : lemoignage a
plusieurs voix ;
- Individualiser la formalion. Une
necessile pour les jeunes ;
- Une convenlion globale en aclion ;
- Et les entreprises ? Leurs attitudes a
1'egard des jeunes;
-LesTUC...etapres?
- Le reseau jeunes el technologies ;
- AFPA - operalion 2000 jeunes;
- Les jeunes el leur devenir.
ADEP, «Le Cenlral», la Courline
Monl-d'Esl, 93160 NOISY-LE-
GRAND.

« La revolution de 1'intelligence. Rapport
sur 1'etat de la technique 1985 ». Sciences
et Techniques, numero special. - Rap-
port compose des cinq parties sui-
vantes :
- prevoir ;
- le changemenl de sysleme technique ;
- vers la sociele de crealion ;
- 1'ecoule du monde ;
- le defi cullurel
suivi d'une lisle d'adresses de 350 orga-
nismes (ndlr : on aurait aime y voir figu-
rer celle du CEREQ) concernes par ces
themes.
Sciences el Techniques, 49 rue de la
Vanne, 92120 MONTROUGE.

BREF RENCONTRES
La Delegalion Inlerminislerielle a Pln-
serlion Professionnelle el Sociale des
jeunes en difficulle organise une Ren-
contre nationale des Missions Locales les
27, 28 el 29 juin 1985 au Pare de la Vil-
lette. Au cours de celle manifeslalion,
chaque Mission Locale presenlera son
aclion sur son stand el divers carrefours
et points-rencontres seront autant d'oc-
casions de debals el de discussions.
A 1'occasion de son quaranlieme anni-
versaire, Liaisons sociales organise le
« Forum-expo Liaisons sociales » qui se
liendra les 22, 23 el 24 oclobre 1985
dans le Grand Hall du Pare Floral de
Paris (12e arrondissemenl). II s'agit de
realiser un vasle mouvement d'echanges
a travers des conferences, des lables ron-
des, des dejeuners-debals, des ateliers el
animations sur les differents Ihemes de
la vie au Iravail, des rapports sociaux, de
1'emploi, de la formation el du droil
social.

AVIS DE RECHERCHE

«Concours d'ergonomie des logiciels
1985-1986». L'Agence Nalionale pour
1'Amelioralion des Condilions de Tra-
vail (ANACT) el PAgence de 1'Informa-
tique (ADI), lancenl un concours sur
I'ergonomie des logiciels. Objeclif: pro-
mouvoir la prise en comple, dans la
conceplion des logiciels, de nolions lel-
les que: adequalion des defmilions
fonclionnelles des produils aux besoins
des ulilisaleurs, simplicile des modes
d'apprenlissage el d'ulilisation, possibi-
lile d'evolulion el de personnalisalion
des logiciels...

Le concours esl organise en 3 secleurs :
- un secteur « applicalions », cenlre sur
la realisalion de progiciels d'applica-
lions exemplaires par leurs aspecls ergo-
nomiques. Limile de remise des dos-
siers: 15juillel 1985;
- un secleur «ouli ls», relalif a la
crealion de produils proches des aides
au developpemenl de programmes, et
permettanl de facililer la prise en
comple d'aspecls ergonomiques dans
1'elaboralion de logiciels d'applicalion.
Limite de remise des dossiers: 15 juillels
1985;
- un secteur « etal de 1'arl », mellanl en
competilion, au plan de leurs qualiles
ergonomiques, des progiciels d'applica-
lion deja existants. Limile de remise des
dossiers : 31 oclobre 1985.

Rens. : ANACT, 7 boulevard Romain-
Rolland, 92128 MONTROUGE Cedex.
Tel.: 657.13.30 (Anne Valentin el
Solange Voidic).
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