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editorial
On trouvera dans ce numero de
BREF la presentation des activites
de onze equipes de recherche rele-
vant du Centre national de la
recherche scientifique et de 1'Univer-
site. Pourquoi onze equipes ? Pour-
quoi celles-la plutot que d'autres ?

La raison en est simple. Ces equipes
ont un lien privilegie avec le Centre

"'u'etudes et de recherches sur les
qualifications. Par des conventions
annuelles regulieres, le Centre assure
un soutien financier aux activites
developpees par ces equipes dans les
domaines d'etude qui le concerne :
les qualifications, les professions,
Tinsertion professionnelle des jeunes,
la relation formation/emploi.

Ainsi est assuree 1'existence d'un
reseau associant des unites de
recherche presentes dans les differen-
tes regions, et un organisme public
d'etude. II est ainsi possible, au
niveau regional, de relayer la mission
d'aide aux administrations chargees
du travail et de Femploi et d'infor-
mer les partenaires sociaux preoccu-
pes par ces problemes.

Un reseau n'a de sens que par les
cooperations qu'il perrnet et par la
diversite des partenaires qui le com-
posent.

La cooperation entre les membres du
reseau, assuree par des reunions
regulieres entre les responsables
d'equipes et le CEREQ, s'etablit sur
plusieurs plans.

En matiere de production de don-
nees, le reseau permet de mobiliser
des forces pour elaborer et mettre en
oeuvre des outils originaux d'obser-
vation de 1'insertion et de 1'emploi.
Le CEREQ joue ici un role central
car lui seul a 1'infrastructure permet-
tant de gerer des dispositifs lourds
dans de bonnes conditions. Cepen-
dant, 1'association entre le CEREQ
et les equipes autorise une participa-
tion directe de celles-ci a la concep-
tion de ces dispositifs, a la collecte
des informations et a leur utilisation.
Ainsi, le programme d'observation
de 1'emploi et du travail dans les
entreprises est-il developpe en colla-
boration etroite avec la totalite des
equipes du reseau.

En matiere de recherche, chaque
equipe developpe en propre des acti-
vites, mais les travaux conjoints sont
facilites par la permanence des rela-
tions et 1'echange regulier d'informa-
tion sur les programmes de chacun.
Parmi les etudes en cours on peut
citer, par exemple, un travail sur les
ouvriers et les techniciens visant a
mieux comprendre le deplacement
des frontieres entre ces deux catego-
ries professionnelles, un bilan metho-
dologique sur les enquetes d'inser-
tion concernant les etudiants sortant
des universites, etc.

En matiere de collaboration avec les
instances regionales, les equipes
entretiennent en propre des relations
avec les regions dans lesquelles elles
sont situees. Mais 1'existence du
reseau facilite 1'echange d'experien-
ces, favorise la circulation des
methodologies, assure une meilleure
diffusion des travaux du CEREQ
comme de chaque equipe. Elle
pourra egalement aider a 1'utilisation
de 1'enquete decentralisee sur 1'inser-
tion des jeunes mise en place par le
CEREQ et le SPRESE (Service de la
prevision des statistiques et de 1'eva-
luation) dans plusieurs academies.

Pour ce qui est de la diversite, chaque
equipe a sa personnalite, compte
tenu de ses orientations de travail, de
sa discipline (economie et/ou sociolo-
gie). Tous les ans les membres du
reseau presentent un programme et
un compte-rendu de travail corres-
pondant aux activites menees grace a
la convention passee avec le CEREQ
et qui est annexe au programme et au
compte rendu d'activite du Centre.
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Dans ce numero, chaque equipe pre-
sente elle-meme ses orientations et
ses travaux dans le champ de 1'em-
ploi et du travail, y compris done
ceux qui ne sont pas lies directement
a 1'existence du reseau. En effet, cha-
que equipe developpe un ensemble
de projets lies a son rattachement au
CNRS, a 1'Universite et aux diverses
conventions d'etudes qu'elle est
appelee a passer pour assurer le
financement de son activite.

Cette diversite de themes, de proble-
matiques, est la richesse meme du
reseau et Ton comprendra aisement
que dans le cadre de leurs relations
avec le CEREQ, les cooperations ne
peuvent se nouer que sur la base
d'une autonomie de chaque membre
du reseau.

Mais Fassociation de ces equipes
assure un lien fort entre le CEREQ et
le secteur recherche et, a 1'inverse,
pour chaque equipe le lien avec le
CEREQ assure la possibilite de deve-
lopper des relations plus etroites avec
les acteurs locaux et est une incita-
tion au developpement de travaux
sur la relation formation/emploi.
Pour tous, le reseau permet de faire
converger des efforts de recherche et
des avancees methodologiques.

Sous la forme ici brievement decrite,
le reseau d'equipes associees au
CEREQ est probablement unique en
son genre dans le domaine des scien-
ces sociales ou predomine comme
rapport entre administrations et
equipes de recherche la convention
d'etude particuliere et non perma-
nente ou bien 1'association des seules
equipes de recherche universitaires
ou du CNRS entre elles. Certes, ce
reseau n'est pas sans connaitre des
difficultes. La principale tient sans
doute aux moyens limites de chaque
equipe au regard d'une part, de I'im-
portance croissante des demandes
des administrations regionales sur les
questions de formation et d'emploi,
et d'autre part de 1'espace geographi-
que que chacune d'elle doit « cou-
vrir ». La solution du probleme n'est
pas seulement financiere : 1'existence
d'une association avec le CEREQ
exige la presence d'une equipe de
recherche ayant deja acquis une
experience de recherche, condition
qui ne peut bien sur etre assuree dans
chaque region administrative.

II reste que la logique de cette coope-
ration est de faciliter la constitution
et la diffusion des competences et des
travaux sur les relations entre la for-
mation et 1'emploi et de contribuer a
decloisonner le monde de la
recherche et celui des administra-
tions, orientation aujourd'hui parti-
culierement necessaire pour assurer
une meilleure interaction des uns et
des autres.

Laboratoire d'economie
et de
sociologie du travail
(L.E.S.T.)

Universite d'AIX-MARSEILLE II
35, avenue Jules-Ferry
13626 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Le laboratoire d'Economie et de
Sociologie du Travail (LEST) est un
laboratoire du CNRS qui regroupe
une vingtaine de chercheurs et une
douzaine de techniciens et admi-
nistratifs auxquels s'ajoute une quin-
zaine d'etudiants de doctorat.
Le LEST fait partie du resau des cen-
tres inter-regionaux associes au
CEREQ. Une equipe de trois per-
sonnes, auxquelles peuvent se joindre
d'autres chercheurs et techniciens du
laboratoire est plus specialement
chargee de la realisation des divers
programmes de travail du CEREQ
auxquels le LEST participe ou a par-
ticipe : dispositif national d'observa-
tion de l'insertion des jeunes dans la
vie active a la sortie de 1'appareil
educatif, Repertoire fran?ais des
emplois et, depuis septembre 1984,
programme d'observation de 1'em-
ploi et du travail dans les entreprises.
Les membres de cette equipe sont par
ailleurs inseres dans les activites de
recherche du laboratoire.

I - LES ACTIVITES DE
RECHERCHE:

Le LEST appuie ses recherches sur
les deux disciplines — economic et
sociologie — suivant des orientations
pluridisciplinaires. II developpe par
ailleurs des methodologies de compa-
raisons Internationales qui lui per-
mettent d'affiner sa reflexion sur les
specificites nationales, leurs condi-
tions de formation et de transforma-
tion.

Actuellement, les perspectives de
recherche du laboratoire sont orien-
tees autour de 6 grands axes :

Evolutions technologiques et muta-
tions des entreprises

L'entreprise a toujours ete un lieu de
recherche du LEST. Plus recemment,
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le laboratoire a mis 1'accent sur
1'etude de nouvelles technologies cor-
respondant a 1'informatisation des
activites de production et de concep-'
tion industrielles (MOCN, automa-
tismes informatises). Refusant 1'idee
d'un determinisme technologique,
ces recherches, dont certaines s'ap-
puient sur des comparaisons interna-
tionales, visent a mieux comprendre
les facteurs influencant la conception
et la diffusion de ces technologies, les
conditions de leur implantation,
leurs effets sur 1'organisation du tra-
vail, le contenu des qualifications et
les besoins en formation. Plus gene-
ralement, il s'agit de comprendre
quelles places occupent la formation
et les qualifications dans les transfor-
mations actuelles des entreprises.

Offre de travail : strategic educative
et professionnelle des jeunes

Ces recherches s'appuient sur
donnees individuelles concernant
jeunes sortant de 1'appareil educatif a
differents niveaux. Leur objectif est
de decrire les modes d'insertion sur le
marche du travail et de chercher les
facteurs explicatifs de ces formes
d'insertion differenciees en rappro-
chant les caracteristiques individuel-
les des caracteristiques structurelles
de 1'appareil de formation et de 1'ap-
pareil productif.

Politique de 1'emploi; flexibilite de la
main d'oeuvre ; classification et remu-
neration

Le LEST poursuit ses investigations
sur le role des relations profession-
nelles dans la formation et 1'evolu-
tion des salaires pour degager des
theories de salaire mieux socialisees.
Les recherches comparatives sur les
formes de flexibilite des economies
industrielles face a la crise visent a
caracteriser les formes devolution et
les modes de regulation specifiques
en les reliant aux structures sociales
et economiques des pays consideres
dans une perspective dynamique.



Conditions de travail; nouvelles for-
mes de travail; nouveaux droits des
travailleurs

II s'agit la de decrypter les enjeux
economiques et sociaux interferanl
avec 1'emergence du debal sur les
conditions de travail au cours de la
precedente decennie tout en tenant
compte des perspectives nouvelles
ouvertes par la mise en place du droit
d'expression des salaries.
Enfin, 1'interet porte par le labora-
toire au type de croissance, a la
qualite de la vie et au niveau de 1'em-
ploi suppose une analyse des rap-
ports entre activites marchandes et
non marchandes, du partage de 1'em-
ploi, replaces dans le contexte du
changement des modes de vie.

Division sexuelle du travail; interac-
tion entre vie professionnelle et vie
familiale

Contribuant a la progression de la
comprehension de 1'offre de travail,
les recherches s'inscrivant sous ce
theme visent a mieux cerner les stra-
tegies familiales face au travail ainsi
que les modes de vie familiaux mar-
ques par une double activite profes-
sionnelle de plus en plus frequente.
La connaissance de la division
sociale et sexuelle du travail peut etre
approfondie en articulant 1'activite
professionnelle et le travail domesli-
que des femmes, articulation indisso-
ciable .de representations dont le
mode de constitution privilegie sem-
ble se situer au sein de lignees femi-
nines.

Economic et Sociologie de la Sante

Les recherches s'orienlenl de plus en
plus vers une analyse du systeme de
soins pris dans son ensemble, sys-
teme complexe oii la logique medi-
cale doit etre confrontee a la ratio-
nalile economique et aux deter-
minations sociologiques. Le champ
medical est egalement aborde du
point de vue de la sociologie des pro-
fessions et par un questionnement de
la theorie de la reproduction a pro-
pos de 1'existence d'une dissidence
medicale collective et organisee syn-
dicalement.

II - LA PRESENCE DU LEST
DANS LA REGION PROVENCE-
ALPES-COTE-D'AZUR

Elle s'exprime d'une part a travers
differenls travaux de recherche,
d'autre part a travers la participation
du LEST a de nombreuses instances
regionales et ses activites d'enseigne-
ment.

Bien que le LEST n'ait pas systema-
tiquement developpe de programmes
de recherche a finalite regionale, cer-
tains de ses travaux presentent une
dimension regionale assez marquee.
II s'agit notamment de la plupart des
recherches menees sur le theme des
evolutions technologiques et des
mutations des entreprises et sur celui
de la flexibilite de la main d'ceuvre et
des classifications. Qu'elles aient ou
non une dimension comparative
international, lorsque ces recher-
ches s'appuient sur des etudes de cas
d'ent.reprises, celles-ci sont priori-
tairement, voire exclusivement,
choisies dans la region PACA.

Citons notamment:
— Les nouvelles technologies en
production industrielle et les change-
ments dans le travail et les qualifica-
tions en France, RFA, Grande-Bre-
tagne et Japon ; sur les 10 etudes de
cas d'entreprises realisees pour la
France, 4 portent sur des PME de la
region.
- la contribution du LEST au Pro-
gramme d'Observation de I'Emploi
et du Travail dans les entreprises du
CEREQ.
- Les automatismes informatises et
leurs effets sur les qualifications et les
besoins en formation dans les PME
industrielles de la region PACA. Ce
travail prolonge une enquete faite en
1984/85 par 1'Observatoire Regional
de FINSEE sur le meme theme dans
200 PME de la region avec participa-
tion du LEST a la conception metho-
dologique et la realisation.
Au dela des recherches pioprement
dites et du recueil des donnees, il faut
y voir le souci du LEST d'enrichir sa
connaissance du tissu industriel
regional et d'inslaurer des echanges
avec les entreprises.
Les recherches sur 1'offre du travail
presentent elles aussi une orientation
regionale puisqu'elles s'appuient soit
sur des donnees exclusivement
regionales — effectifs des eleves de
terminales techniques de 1'Academie,
nouvelle enquete insertion CEREQ
effectuee par le Rectorat — pour une
recherche sur les strategies educati-
ves et professionnelles des techni-
ciens de 1'industrie, soit sur
1'exploitation regionale des enqueles
nationales du CEREQ comme
«insertion des jeunes dans la vie
active » (la participation du LEST a
la realisation de 1'enquele insertion
pour la region PACA s'est prolongee
par des travaux sur le processus
d'embauche des jeunes issus des LEP
industriels des Bouches du Rhone).
Enfin, divers travaux menes en eco-
nomie de la same ont conduit a
1'etude du systeme medico-sanitaire
de la region (hopitaux, filieres de
soins traitant de 1'alcoolisme par
exemple).

Tous les domaines de recherche du
laboratoire sont a des litres divers
impliques dans les interventions
aupres de differents organismes dont
on donnera ici un enumeration
rapide :

• Participation au conseil scientifi-
que de 1'Observatoire regional de
la sante.

• Participation aux commissions
« Femmes et nouvelles technolo-
gies » et« Nouvelles techniques de
production» instaurees par la
Delegation regionale aux droits de
la femme.

• Presidence de la commission
Emploi-Formation du CRIES et
participation au « Schema Re-
gional de la Formation
Professionnelle ».

• Assistance aux services nationaux
d'lnformation et d'Orientation en
tant que Centre associe au
CEREQ.

• Creation du Groupe regional sur
1'amelioration des conditions de
travail (GREACT).

• Assistance technique a la Direc-
tion Regionale du Travail pour le
bilan sur la mise en place du droit
d'expression dans les entreprises.

Enfin dans le cadre de 1'UER de
Sciences Economiques de 1'Univer-
sile d'Aix-Marseille II, le LEST a la
responsabilite d'un DEA et doctoral
en « Economic et Sociologie du Tra-
vail ».

M. Maurice. - « Micro-electronique et change-
ments dans le contenu du travail et des qualifica-
tions, et dans les formes de mobilite profession-
nelle. » Aix-en-Provence, LEST, 1985.

A. d'Iribarne. - « Nouvelles technologies, qualifi-
cation, efficience productivity et sortie de crise. »
Aix-en-Provence, LEST, 1984.

M. Arliaud. - « Le corps etranger. Trajecloires
sociales et socialisation professionnelle en mede-
cine. » Aix-en-Provence, LEST, 1984.

F. Eyraud et R. Tohobanian. - « Tendances et
evolution des relations professionnelles en France :
la tentation de Pentreprise.» Aix-en-Provence,
LEST, 1984.

H. Nohara et J.-J. Silvestre. - «Structures
industrielles, mouvements de I'emploi et crise eco-
nomique. Le cas de la France et du Japon dans les
annees soxiante-dix.» Aix-en-Provence, LEST,
1984.

C. Marry. - « Une manifestation concrete du
« Poids d'Anchise » : 1'intervention palernelle dans
le processus d'embauche des jeunes ouvriers. »
Aix-en-Provence, LEST.



Institut de recherche
sur Peconomie de Peducation

(LR.E.D.U.)

Dijon
FRANCHE-COMTt

Universite de DIJON
Faculte des sciences Mirande -
BP 138 - 21004 DIJON CEDEX

L'Institut de Recherche sur 1'Econo-
mie de 1'Education (IREDU) est une
equipe associee au CNRS (UA 927)
qui agit en tant que centre inter-
regional associe du CEREQ au
niveau de la Bourgogne et de la
Franche-Comte. Trois directions
structurent ses activites: analyse eco-
nomique des systemes d'enseigne-
ment, ressources humaines et deve-
loppement, relations entre formation
et emploi. Nous evoquerons rapide-
ment les deux premiers themes, pre-
sentant plus en detail le troisieme;
un dernier point sera consacre aux
interventions au plan regional.

I - ANALYSE ECONOMIQUE
DES SYSTEMES D'ENSEIGNE-
MENT

Au sein de ce theme, on peut distin-
guer trois families. Un ensemble de
travaux concerne les couts et les
effets des politiques educatives, tant
a un niveau agrege (inegalites depar-
tementales de scolarisation, evolu-
tion des depenses d'education en
France, remuneration des ensei-
gnants dans les pays de 1'OCDE)
qu'a celui des politiques d'enseigne-
ment superieur (analyse comparative
des politiques franchises et israelien-
nes, criteres de differentiation des
etablissements d'enseignement supe-
rieur) ou bien encore a travers des
recherches plus specialises (effets
redistributifs de 1'enseignement supe-
rieur, surcout associe a la presence
d'etudiants etrangers du 3e cycle,
financement public de la recherche et
du developpement en France).
Les deux autres families marquent,
dans la derniere periode, une evolu-
tion des travaux de 1'IREDU concer-
nant le fonctionnement du systeme
educatif fran?ais. Cette evolution
s'est faite, d'une part, dans la direc-
tion de revaluation des processus,

modes de selection et d'orientation,
methodes d'acquisition ; et, d'autre
part, dans celle de I'analyse des ins-
tances parascolaires en cherchant a
mieux comprendre les roles respectifs
de 1'ecole et de son environnement
institutionnel et social.
Les travaux devaluation propre-
ment dits concernent 1'evaluation
d'une experience en zone d'education
prioritaire et ['analyse des variabili-
tes des acquisitions au cours prepa-
ratoire, 1'evaluation de la procedure
d'orientation en classe de 5e du col-
lege, 1'evaluation des groupes d'aide
psycho-pedagogique a 1'ecole ele-
mentaire, les aspects economiques de
1'introduction des nouvelles techno-
logies dans 1'enseignement, I'analyse
des reponses aux besoins de forma-
tion aux techniques d'economie
d'energie.
Les travaux abordant le systeme edu-
catif dans ses relations avec 1'envi-
ronnement ont trait a 1'utilisation du
temps des eleves, aux tests d'une
politique d'incitation a la pratique
des activites culturelles et sportives et
a I'analyse economique du travail
social.

II - RESSOURCES HUMAINES
ET DEVELOPPEMENT

Le retrecissement des fonds publics
et 1'alourdissement des charges
pesant sur des systemes scolaires de
moins en moins efficaces rendent les
questions du cout et du financement
plus urgentes que jamais. C'est pour-
quoi un premier sous-ensemble de
recherches concerne le cout et le
financement de I'education dans les
pays en developpement, la planifica-
tion de I'education, I'analyse de
1'equite dans le systeme scolaire,
['analyse cout-efficacite de 1'ensei-
gnement technique en Afrique fran-
cophone, 1'aide internationale a
I'education en Afrique sud-saha-
rienne.
Un second sous-ensemble de travaux
s'interesse aux relations entre syste-

mes scolaires et appareils productifs.
II comprend des recherches localisees
comme celles concernant le cout, le
financement et les debouches du sys-
teme educatif en Republique de
Guinee, des analyses comparatives
comme la recherche realisee dans
huit pays d'Afrique francophone sur
les relations entre la production des
systemes educatifs et les capacites
d'absorption des marches du travail,
et des perspectives plus directement
theoriques comme la reflexion sur les
liens entre education et productivite
agricole.
Le troisieme sous-ensemble concerne
la production, 1'utilisation et le
financement des services publics de
sante. II tente de reperer les couts des
services de sante, les modes de finan-
cement, 1'efficacite et 1'equite de ces
services. Les etudes realisees revelent
en particulier la necessite de reformes
fondamentales, tant en ce qui
concerne la nature des services
(davantage de prevention) que le
organisation ou leur financement.
Ces recherches promeuvent un
aspect de cooperation avec des
chercheurs etrangers, que ce soit a
travers des recherches en collabora-
tion avec des equipes locales (exem-
ple de I'analyse cout-efficacite de
1'enseignement technique au Togo et
au Cameroun), a travers 1'organisa-
tion de seminaires internationaux ou
a travers les liens entretenus avec de
nombreuses universites etrangeres.

Ill - LES RELATIONS ENTRE
FORMATION ET EMPLOI

A. Formations et revenus: La prise
en compte des facteurs d'offre de
travail

Les travaux realises au cours des
deux dernieres annees ou en cours a
1'heure actuelle concernent trois
approches complementaires. La pre-
miere vise a actualiser les premiers
calculs de taux de rendement de
I'education aux differents niveaux du
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systeme d'enseignement. II apparait
en particulier que les modifications
globales sont relativement faibles
entre 1964 et 1977. Elle se consacre
en outre a une formulation differente
des modeles de gain a partir d'une
construction du nombre d'annees
d'etude qui tient compte des retards
scolaires et de la modification du
niveau moyen de scolarisation des
differentes generations; elle permet
ainsi de proposer un modele alterna-
tif a celui du capital humain qui est
plus en accord avec les principes de
la theorie du « filtre ».

La seconde recherche considere
quant a elle la formation des revenus
au sein du couple et les phenomenes
de specialisation induits par les ren-
dements de 1'education et de 1'expe-
rience professionnelle des homines et

^des femmes en relation avec les eve-
•nements familiaux.
Le troisieme travail realise une tran-
sition avec la deuxieme famille de
recherches dans la mesure ou il vise a
mettre en valeur 1'existence et 1'in-
fluence de la formation profession-
nelle selon les caracteristiques de
1'entreprise employant 1'individu.

B. Les modes de gestion de la main-
d'ceuvre

La premiere recherche prolonge
directement les travaux initiaux utili-
sant les donnees issues de trajectoires
professionnelles a la sortie du sys-
teme scolaire. Elle a consiste a reali-
ser conjointement une enquete de
cheminement aupres d'une popula-
tion de sortants au niveau V du
departement du Jura et une enquete
aupres des entreprises du meme
departement a propos de leur politi-
que de recrutement (caracteristiques
de la main-d'ceuvre a laquelle elles
font appel, canaux d'embauche, sta-
tut des emplois...).
Ainsi, on peut analyser dans quelle
mesure les trajectoires des jeunes
sont structurees par les entreprises
qui les emploient et dans quelle
mesure cette structuration s'inscrit
dans la logique des modes de gestion
de main-d'oeuvre.
Une seconde direction prolonge un
travail devaluation des methodes
francaises de prevision de 1'emploi
par professions, sur la base d'une
recherche qui, limitee a un bassin
d'emploi, apres avoir fait le bilan cri-
tique des donnees existantes, part de
1'analyse des politiques d'emploi des
firmes au niveau local et de 1'evolu-
tion de leurs qualifications pour
fournir des outils d'aide a la decision
en matiere de politique educative au
niveau local.
Une troisieme direction concerne
1'analyse comparative des modes de
gestion de la main-d'ceuvre d'entre-

prises implantees en France et au
Bresil. Deux groupes du secteur
electricite-electronique implantes en
Bourgogne et au Bresil ont servi de
champ d'investigation. Dans un pre-
mier temps, des enquetes ont etc
effectuees aupres des etablissements
bresiliens, qui ont etc suivies d'en-
quetes semblables aupres d'etablisse-
ments homologues implantes en
France.

C. La modification des conditions
d'offre de travail: le cas des jeunes
sans qualification

Cette reflexion est partie d'une
demande de formateurs de 1'Educa-
tion Nationale s'occupant de jeunes
sans qualification qui s'interro-
geaient sur 1'efficacite de leur travail
quant aux possibilites d'offrir a ces
jeunes une nouvelle chance d'acceder
a une qualification et a un emploi en
rapport avec celle-ci. Un premier tra-
vail a done concerne un groupe
d'etablissements particulier.
Mais ces formations, a 1'origine pilo-
tes, ont vu leur importance croitre
avec 1'instauration du programme de
formation et d'insertion des jeunes
de 16 a 18 ans, sortis sans qualifica-
tion du systeme scolaire. Et tout
naturellement, 1'IREDU s'est integre
au dispositif devaluation cree pour
ce programme. Si dans une premiere
phase, 1'ensemble du fonctionnement
du dispositif a ete analyse, la seconde
phase s'est concentree sur 1'impact
du passage par le dispositif sur la tra-
jectoire professionnelle et sociale et
sur le fonctionnement de 1'alter-
nance. II s'est agi alors de mettre en
lumiere dans quelle mesure les carac-
teristiques de la demande de travail
pouvaient limiter les consequences
positives des actions de rattrapage et
influencer le fonctionnement de 1'al-
ternance.

D. L'analyse de publics de formation
specifique

Des systemes d'enseignement specifi-
ques avaient deja fait 1'objet de
recherches a 1'IREDU, qu'il s'agisse
de la formation professionnelle
continue ou de la formation des
apprentis. Une recherche recente sur
1'enseignement agricole est cepen-
dant originale par la richesse des
donnees utilisees. Sur le plan
national, elle a pu utiliser les
enquetes d'insertion et de chemine-
ment realisees par le CEREQ a 1'en-
semble des niveaux. Sur le plan local,
elle a pu beneficier d'informations
fines issues d'une enquete ad hoc.
Elle a pu conduire a presenter les
canaux d'acces actuels aux profes-
sions du monde agricole et les strate-
gies educatives des families d'agricul-
teurs.

Une autre famille de recherches
concerne les personnes handicapees.
dans la mesure ou 1'equipe est actuel-
lement associee a 1'elaboration et a
1'evaluation d'un « projet-modele »
integre dans un reseau couvrant
quinze unites urbaines europeennes
et qui, a 1'instigation de la CEE et du
Fonds Social Europeen, vise a pro-
mouvoir, notamment au moyen de la
formation professionnelle, 1'integra-
tion socio-economique des person-
nes handicapees.

E. Les collaborations regionales

Developpant des recherches dans de
multiples directions et a des echelons
geographiques diversifies, 1'IREDU
n'entretient pas moins un ancrage
regional solide. Ainsi, dans le cadre
de ses travaux sur le fonctionnement
du systeme educatif (evaluation des
procedures d'orientation, des GAPP,
de 1'implantation des nouvelles
technologies, des besoins de forma-
tion aux economies d'energie),
1'equipe fait-elle largement appel a la
collaboration des acteurs du systeme
educatif local, (administration recto-
rale, inspecteurs, directeurs d'etablis-
sements scolaires, enseignants,
conseillers d'orientation) tant pour la
conception et la realisation des tra-
vaux que pour la discussion de leurs
resultats.

Mais c'est certainement dans le cadre
des recherches ayant trait aux rela-
tions formation-emploi, notamment
de par le rattachement au CEREQ,
que ces collaborations sont les plus
frequentes.

Ainsi, le Service Academique d'ln-
formation et d'Orientation de Dijon
participe-t-il directement aux activi-
tes du CIA, accueillant aussi dans
son bulletin (FIEF, Feuillet d'lnfor-
mation sur PEmploi et la Formation)
les resultats des travaux de 1'equipe.
De meme, la recherche realisee sur
les rapports entre cheminements pro-
fessionnels et politiques de gestion de
main-d'ceuvre des entreprises dans le
Jura n'a pu voir le jour que grace a
une collaboration avec le S.A.I.O. de
Besancon, les Directions Regionales
du Travail et de 1'INSEE de Fran-
che-Comte, les Comites des Bassins
d'Emploi du Jura.
Les liens sont aussi etroits avec les
administrations regionales comme le
Conseil Regional qui a finance des
recherches sur le systeme regional de
formation professionnelle continue
et sur 1'apprentissage, ou la Delega-
tion Regionale a la Formation Pro-
fessionnelle qui a notamment
apporte son concours a 1'evaluation
du programme « 16-18 ans ».
L'IREDU participe egalement a des
actions de formation aupres de



conseillers d'orientation, de charges
de formation continue et organise
mensuellement un seminaire sur les
aspects regionaux des relations for-
mation-emploi destine aux
chercheurs et membres des admi-
nistrations concernes par ce pro-
bleme.
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Le Centre Inter-regional Associe de
Grenoble travaille au sein de 1'IREP-
Developpement, unite associee au
CNRS. Ses travaux beneficient done
des orientations scientifiques de ce
dernier et plus particulierement de
celle de 1'Equipe d'Economie du Tra-
vail.
Les travaux menes au sein de
1'equipe d'economie du travail ont
trait a 1'analyse des changements
portes par les mutations technologi-
ques et par 1'evolution des principes
d'organisation dans les entreprises.
Le champ de 1'industrie est la refe-
rence principale des etudes.

1. L'EVOLUTION DU TRAVAIL
INDUSTRIEL

Les recherches menees sur ce theme
comportent deux aspects : les ques-
tions liees au travail proprement
dites, d'une part, les questions liees a
I'd formation d'autre part.

Sur le travail:

- L'evolution des qualifications et des
collectifs de travail

Le changement des qualifications
induit par les mutations industrielles
et la recomposition des collectifs de
travail qui 1'accompagne sont deux
questions tres liees, 1'IREP les
aborde sous plusieurs aspects:
- 1'emergence de nouvelles qualifica-
tions montre une profonde transfor-
mation de la relation de 1'homme a
son travail. L'introduction de 1'infor-
matique dans la plupart des proces
de travail industriels bouleverse une
structure des qualifications jusque la

solidement ancree sur les processus
mecaniques. Les savoirs mobilises,
de meme que les relations institutes
au sein des collectifs de travail sont
remis en cause au profit de nouveaux
processus cognitifs et de nouveaux
reseaux de relations. Les chercheurs
de PIREP engages sur ce programme
s'associent les competences de
chercheurs venus des divers horizons
des Sciences Humaines.
- Ouvriers qualifies et techniciens
d'ateliers de la chimie, de la micro-
electronique, de 1'ameublement et de
I'automobile sont etudies a travers la
transformation de leurs fonctions, de
leurs itineraires professionnels, des
relations qu'ils entretiennent de
groupe a groupe.
- Le travail dans les PME est lui *-<
aussi en question. Qu'en est-il de/
1'automatisation dans ces entreprises
dont 1'organisation se revele souvent
tres originale par rapport a celle des
grandes entreprises et oii les theses
couramment admises concernant
1'evolution de la division du travail
sont difficiles a confirmer ? L'etude
est menee a partir des P.M.E. de la
mecanique.

- Le developpement des technologies
flexibles dans Hndustrie et leurs
consequences, au niveau de Pentre-
prise et au niveau macro-economique

Les technologies dites « flexibles »
sont presentees comme porteuses de
profondes modifications pour 1'en-
treprise quant a ses relations avec le
marche et a 1'incertitude qui pese tou-
jours sur la valorisation de la pro-
duction.

C'est a la connaissance de ces
technologies, a leur degre de diffu-
sion en France, en RFA et au Dane-
mark, que s'attache une compa-
raison internationale centree sur le
secteur de la transformation des
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metaux. Deux questions centrales la
motivent:
- quel degre de rupture avec le
modele productif anterieure les
technologies flexibles induisent-elles
en matiere de productivite, d'inten-
site capitalistique, de rentabilite et de
choix des investissements ?
- quelles transformations peut-on
observer ou prevoir dans le travail
humain, son organisation, sa prepa-
ration et la formation qui precede et
accompagne sa mise en ceuvre ?

- La mise en ceuvre de nouvelles for-
mes d'organisation du travail, d'orga-
nisation du temps de travail et de ges-
tion de la main-d'oeuvre dans les
entreprises

Parallelement aux changements
techniques, les firmes experimentent
de nouvelles formes sociales. Celles-
ci concernent la gestion de la main-
d'ceuvre et 1'organisation du travail
en particulier sous son aspect temps.

Deux recherches sont menees a
1'IREP sur ce theme, en collabora-
tion avec d'autres equipes :
- la premiere etudie la « flexibilite »
actuelle des entreprises fran£aises a
partir de quatre champs : 1'ajuste-
ment quantitatif des effectifs, la
duree du travail et son organisation,
la formation des salaries, 1'exteriori-
sation des activites de sous-traitance
de 1'entreprise,
- la seconde porte sur le secteur du
B.T.P. et tente une comparaison
internationale des modes de gestion
de la main-d'ceuvre dans ce secteur.

Sur la formation:

Les travaux de 1'IREP sont lies pour
une part importante a 1'observation
des entrees dans la vie active mis en
place par le CEREQ ainsi qu'aux dis-
positions ministerielles concernant
les jeunes de 16-18 ans. Depuis quel-
que temps toutefois, une reorienta-
tion s'opere visant a lier plus etroite-
ment 1'approche des questions de
formation aux transformations des
entreprises.

L'observation des entrees dans la
vie active et les mesures concernant les
jeunes de 16 a 18 ans

Les donnees fournies par 1'Observa-
toire des entrees dans la vie active
ont permis une etude synthetique des
problemes d'insertion poses aux
jeunes issus des diverses filieres de
formation du niveau VI bis jusqu'au
niveau III. Les resultats de cette
etude s'ajoutent a ceux concernant
les jeunes en situation d'echec sco-
laire obtenus lors des operations de
suivi et devaluation du dispositif
concernant les jeunes de 16 a 18 ans.

Enfin, ces travaux seront prolonges
par la mission devaluation actuelle-
ment en cours pour le compte de
1'ANPE concernant les formations
modulaires mises en ceuvre pour les
chomeurs de longue duree.

La formation et 1'entreprise

II semble que 1'entreprise ait aujour-
d'hui une approche differente de la
question de la formation. C'est en
tout cas 1'hypothese d'une recherche
associant des chercheurs de differen-
tes disciplines postulant que 1'entre-
prise tend a interioriser certains
besoins de formation autrefois exte-
riorises. La recherche s'efforcera de
repondre a la question suivante:
quelles sont les conditions economi-
ques et sociales conduisant 1'entre-
prise a une intervention accrue dans
la formation.

2. L'ACTION REGIONALE

Les travaux menes au niveau
regional portent pour une part sur les
questions de savoir-faire, de mise en
ceuvre des competences acquises au
service du developpement regional et
du renforcement de la cooperation
avec les pays en voie de developpe-
ment. Par exemple, une etude en
cours menee par 1'equipe developpe-
ment de 1'IREP s'attache a mesurer
les retombees socio-economiques de
la fermeture des Houilleres du

Dauphine sur le plateau matheysin.
Outre la question du volume et de la
nature des emplois detruits et a
recreer, la recherche porte sur les
savoir-faire acquis par les salaries en
place, leur nature, leur adaptabilite
et leur transferabilite.

Dans le meme domaine, on peut
noter 1'action entreprise avec les
P.M.E. de la Savoie afin d'etudier les
problemes lies au savoir-faire lors
des transferts de technologies vers les
pays en voie de developpement.

La structuration de la region comme
entite economique et sociale a en
outre conduit 1'IREP a s'impliquer
dans deux operations :
La premiere concerne la mise en
place d'un observatoire regional des
emplois de 1'informatique;
La seconde est la constitution d'un
observatoire de la vie sociale.
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bibliographique critique.» in Cahiers du CERNEA,
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C. Beauviala et M. Couetoux. — « Bilan critique
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Comme 1'ensemble des centres
associes, le CIA de Rouen est
d'abord implique dans les nou-
veaux dispositifs mis en place au
niveau national par le CEREQ. II
s'agit:

— d'une part, du programme,
d'observation de 1'emploi et du tra-
vail dans les entreprises, pour
lequel le CIA de Rouen a privilegie
le secteur electronique ;
— d'autre part, du dispositif de
suivi des entrees dans la vie active.
En plus, en ce domaine, le CIA de
Rouen reflechit a la mise au point
d'un systeme permanent de suivi
des etudiants quittant 1'Universite,
et de cohortes d'etudiants a 1'inte-
rieur de 1'Universite.

Parallelement, le centre developpe
un programme de recherches, qui
sera axe, pour 1986, sur trois
themes :

— le programme d'observation
des qualifications dans les entrepri-

ses privilegie plutot les grandes
unites de production. II nous a
done semble utile de demarrer, en
complement, une reflexion sur les
petites unites et particulierement
les creations d'entreprises. Notre
programme a moyen terme sur les
profits des createurs doit en parti-
culier permettre de degager des
parcours professionnels des
createurs, et des typologies qui, au-
dela des caracteristiques socio-
demographiques, integrent leur
qualification. Une premiere appro-
che a partir de trois fichiers (cho-
meurs createurs, primes regionales
a la creation d'entreprises,
creations artisanales) sur la Haute-
Normandie, a deja permis d'avan-
cer dans cette direction. Une
recherche plus approfondie doit
maintenant etre realisee a partir
d'entretiens individuels sur les
motivations et les parcours profes-
sionnels, tandis qu'une nouvelle
interrogation des chomeurs
createurs doit etre realisee.

Simultanement, une autre
recherche sur la creation d'entre-
prise en milieu populaire s'efforce
d'analyser les representations
socio-economiques et culturelles
des milieux populaires dans le

HAUTE- V ^
NORMANOIE*

domaine de la creation d'entreprise
(Achievement debut 1987).

— Le second theme porte sur
I'analyse du fonctionnement du
marche du travail, axe de recherche
deja depuis quelques annees du cen-
tre. Actuellement deux directions
sont privilegiees dans le cadre de
travaux universitaires:

• Les reflexions sur le marche du
travail ces dernieres annees ont
quelque peu oublie le role des
syndicats. Prolongeant une
etude monographique, la
recherche vise a definir les for-
mes de structuration socio-eco-
nomique de 1'organisation de
1'activite syndicale, impulsee par
les transformations du rapport
salarial, liees soit aux boulever-
sements technologiques, soit a
1'intervention etatique. Une
mise en rapport avec I'analyse
du fonctionnement du marche
du travail devrait alors etre
realisee.

• La spatialisation du marche du
travail a debouche de facon ope-
rationnelle sur la notion de bas-
sin d'emploi. L'information sta-
tistique est maintenant assez



abondante a ce niveau pour per-
mettre sur des champs varies des
comparaisons systematiques des
bassins de la region. La
recherche vise alors par une ana-
lyse multicritere a regrouper ces
bassins pour reexaminer le pro-
bleme du decoupage territorial
au-dela du seul critere des
migrations alternantes. II
convient de noter que dans ce
cadre une serie de fascicules por-
tant chacun sur un bassin a ete
realisee pour presenter 1'infor-
mation economique disponible,
et particulierement 1'informa-
tion sur 1'emploi et la formation.

— Le troisieme theme enfin porte
sur la relation emploi-formation.
Depuis quelques annees les tra-
vaux de 1'equipe se sont appuyes
sur 1'idee que les recherches sur
1'insertion des jeunes ne pouvaient
pas considerer le systeme educatif
comme une boite noire produisant
des qualifications. Le fonctionne-
ment interne du systeme educatif,
en terme d'orientation, selection,
contenu de formation doit etre mis
en relation avec les differents
modes d'insertion sur le marche du
travail.
C'est cette demarche qui nous a
guides depuis le debut, dans la
realisation du programme d'eva-
luation du dispositif d'aide aux
jeunes de 16 a 18 ans. C'est aussi la
demarche qui prime dans un cer-
tain nombre de recherches sur ce
theme :

etude des besoins de formation
des entreprises du bassin d'em-
ploi du Vaudreuil, menee en col-
laboration avec tous les parte-
naires locaux.

• etude de 1'insertion des sta-
giaires des stages «bureauti-
que» menes durant 2 annees
dans 1'agglomeration de Rouen
pour 1'agence pour le developpe-
ment de 1'informatique.

• etude, en collaboration avec le
groupe CRI des pratiques de
gestion de la formation conti-
nue dans 100 entreprises de la
region.

Par ailleurs le CIA apporte son
concours a un certain nombre
d'instances regionales telles que
le Rectorat, 1'ERET, la delega-
tion a la formation regionale,
1'ONISEP... C'est dans ce cadre
qu'il a lance, en etroite collabora-
tion avec la delegation regionale
a la formation professionnelle,
une experience originale a travers
le centre regional d'aide a 1'inser-

tion des jeunes (CREDIJ), sur
lequel nous voudrions insister
maintenant.

LE CREDIJ (Centre Regional du
Dispositif d'insertion des Jeunes)

A la suite du premier rapport
d'evaluation du dispositif 16-
18 ans realise au sein de TIRED
par le « Groupe Emploi-Forma-
tion Systeme Industrie! », la
Delegation Regionale a la For-
mation Professionnelle confie a
1'IRED une mission d'animation,
de septembre 1983 a fevrier 1984.
Cette periode a ete consacree a
deux taches principales:

• creation d'outils d'information
pour les PAIO et ML ;

• analyse des besoins suscites par
le developpement des activites
des PAIO et ML.

Ce travail met en evidence le grand
nombre des demandes du dispositif
d'accueil, auxquelles une cellule
d'animation reduite a une seule
personne ne pourra repondre de
facon satisfaisante, sans parler des
demandes soulevees par le disposi-
tif de formation lui-meme. Au
terme de cette premiere phase
d'animation, la Delegation
Regionale suscite en ayril 1984
1'elargissement des fonctions exer-
cees par la cellule d'animation de
FIRED au sein d'un Centre
Regional du Dispositif d'insertion
des Jeunes (CREDIJ).
Ce centre decide de s'engager dans
un ensemble de recherches-actions
partenariales a tous les niveaux de
ses interventions :

• elaboration de demarches et
d'outils d'information, d'orien-
tation et de formation pour les
jeunes en difficulte;

• developpement de 1'information
economique regionale;

• insertion par 1'economique dans
les metiers du tourisme.

Cooperer avec des professionnels
de la formation ou de certains sec-
teurs du tertiaire avec des metho-
dologies de recherche et un souci
d'analyser de 1'interieur certains
processus de formation, d'inser-
tion, et de qualification, tel nous
semble etre 1'enjeu principal de
cette orientation, difficile a mettre
en ceuvre mais indispensable, si
Ton souhaite renforcer 1'impact des
etudes ou recherches sur 1'environ-
nement.

Le CREDIJ est d'abord un lieu-
ressource regional pour tous les
acteurs intervenant dans les
actions-jeunes :
Son action se developpe autour de
trois orientations principales dans
le domaine de 1'information, de
1'orientation et de la formation des
jeunes:

• Promouvoir de nouvelles
demarches qui privilegient la
necessite d'inserer les actions
dans le tissu local, la priorite a
accorder aux demarches de
realisation effective (chantier-
ecole, formation-production,
entreprises intermediaires, etc.),
I'importance du climat et des
relations, 1'interet des nouvelles
technologies;

• produire des outils d'informa-
tion, d'orientation et de forma-
tion ;

• apporter un soutien aux ter-
rains, en particulier aux ateliers
pedagogiques personnalises
(APP) ou lieux-ressources.

Par ailleurs, le CREDIJ conduit
des travaux permettant 1'analyse et
la raise a jour du cadrage sur 1'em-
ploi et la formation dans les
18 bassins d'emploi regionaux
ainsi que des etudes sectorielles et
etudes d'emplois a la demande des
acteurs locaux.
Enfin, le CREDIJ a choisi le sec-
teur du tourisme comme champ
d'intervention directe dans 1'eco-
nomie. Ce choix a conduit au deve-
loppement de plusieurs actions
avec des partenaires specialises
(professionnels et formateurs): la
participation directe permet de
comprendre de 1'interieur les
besoins en formation et qualifica-
tion de ce secteur porteur mais
complexe : elle « credibilise » ega-
lement la fonction recherche-
action car les resultats sont lisibles
directement au terme des actions.
Elle promeut enfin une demarche
participative dans 1'elaboration de
certaines solutions concernant le
difficile probleme du developpe-
ment de 1'emploi.
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Le theme general des travaux du
GREE est 1'analyse des politiques
sociales ayant pour point d'appli-
cation la production, la mobilisa-
tion, 1'usage et la reproduction de
la force de travail. C"est avant tout
en tant que facteur constitutif des
rapports salariaux dans la struc-
ture productive que les politiques
sociales, entendues dans une
acceptation extensive, sont etu-
diees. Cette perspective exige la
prise en compte des differents
niveaux et formes de leur mise en
ceuvre — etatiques au sens large, de
branche et interprofessionnels,
specificites d'entreprise — et la
description de leurs effets com-
bines.
Ce theme general se deploie actuel-
lement et pour les annees a venir
autour de trois grands axes de
recherche :

1. L 'etude des systemes de forma-
tion, de transition professionnelle,
des conditions sociales d'acces des
jeunes a I'emploi.

1.1. Apres avoir evalue sur deux
annees consecutives (1982-1983,

1983-1984) la mise en place, le
deroulement et les effets du dispo-
sitif d'insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes de 16 a 18 ans
en Lorraine, le GREE entreprend
sur la base de ses propres travaux
et de ceux d'autres equipes et insti-
tutions de recherche la redaction
d'un ouvrage de synthese et de
reflexion sur ce systeme de transi-
tion professionnelle des jeunes (a
paraitre en 1986 - Editions Edilig).

Par ailleurs, un suivi plus leger en
Lorraine de 1'evolution du disposi-
tif 1985-1986 sera assure sur quatre
points: fonctionnement des COFJ
(Commissions de 1'Orientation et
de la Formation des Jeunes), suivi
de trois operations pedagogiques,
etude de la formation des forma-
teurs, examen des rapports du dis-
positif a 1'apprentissage. Parallele-
ment, 1'equipe apportera une aide
methodologique d'une part aux
groupes de travail administratif
mis en place par le Comite regional
de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de I'emploi
(COREF), d'autre part a la realisa-
tion d'un projet de recherche-
action mene par FANPE du depar-
tement des Vosges visant a etudier
les modalites sociales qui contri-
buent a produire et a gerer la main-
d'oeuvre jeune non qualifiee.

Enfin, le dispositif percu comme
composante de 1'ensemble de 1'ap-
pareil de formation et de transition
sera reinterroge du point de vue
des caracteristiques qui lui confe-
rent le statut de dispositif de for-
mation. La notion de filiere de for-
mation est au coeur de cette
interrogation. <

1.2. Une attention particuliere
sera portee au developpement des
formations alternees. Prenant
appui sur les travaux recents met-
tant en evidence la differenciation
des conditions de mobilisation et
d'emploi de la main-d'ceuvre, la re-
emergence et le developpement des
formations alternees pour les
jeunes seront analysees sous Tangle
de la consecration du role de 1'en-
treprise — lieu et acteur — dans la
formation, mais aussi sous celui de
la mise en place de nouvelles for-
mes de mobilisation de la main-
d'ceuvre et des rapports qualifica-
tion du travail/usage de la force de
travail/formes institutionnelles des
formations alternees. Le champ
sera les formations alternees pour
les jeunes de niveau de forma-
tion VI, V bis, V durant la periode
1975- 1985.

1.3. Dans le cadre de 1'operation
integree de developpement pilotee
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par 1'organisation regionale d'etu- classiques de la main-d'oeuvre et les Lorraine, le champ temporel les
des d'amenagement (OREAM
Lorraine), le GREE etudie les
modifications des conditions de
formation et d'insertion des jeunes
dans le bassin siderurgique nord de
la Lorraine, en crise profonde.
Outre 1'OREAM, ce travail a
necessite des contacts importants
avec 1'INSEE, 1'ANPE et les servi-
ces statistiques regionaux. Analy-
sant les transformations demo-
graphiques, 1'evolution des flux de
scolarisation et des flux d'inser-
tion, ce travail a pour objectif de
replacer ces observations statisti-
ques dans le cadre des grandes
transformations economiques du
bassin (a paraitre en Janvier 1986).

™ 2. Formation et emploi dans la
structure productive.

2.1. L'evolution des qualifications
et des modes de gestion de la main-
d'oeuvre durant la crise n'est pas
separable des modifications ten-
dancielles des rapports qu'entre-
tiennent les differents acteurs
sociaux aux formations. Ainsi en
est-il de 1'entreprise en tant que lieu
et agent de production de la forma-
tion (initiale et continue). L'entre-

* * ' J '!_ ' * Jprise est aujourd hui au centre du
processus de regulation des syste-
mes de formation institues, dans la
mesure ou ces derniers sont en des-
tabilisation profonde (en particu-
lier 1'appareil scolaire), et conso-
lide en meme temps sa fonction de
producteur direct de formation.
\ L enjeu de cette evolution est en

/ derniere instance les modalites de
constitution de la qualification et
de son usage productif. D'oii 1'idee
d'etudier les formations mises en
oeuvre par et dans 1'entreprise,
leurs liens aux transformations des
collectifs de travail, les roles et pra-
tiques des differents acteurs de
1'entreprise dans la constitution
des systemes de qualifications. Ce
projet, mene en cooperation avec
d'autre equipes de recherche (fran-
caises et etrangeres) a vocation a
produire une comparaison Interna-
tionale sur trois pays europeens.

2.2 Le GREE participe au pro-
gramme d'observation de 1'emploi
et du travail en entreprise pilote
par le CEREQ. Les entreprises ser-
vant de lieu d'observation sont et
seront choisies en Lorraine et en
Champagne-Ardennes. Correlati-
vement, 1'hypothese de 1'emergence
d'une transformation profonde des
groupes professionals productifs
dans les unites de production —
mettant en cause les configurations

politiques de gestion qui leur sont
liees — sera testee.

3. Formes de protection sociale et
trinnnyt C/7//7 1*7/7 /I UULtLrl I jW lUf iLll .

3.1. Un premier travail a pour
objet de faire un examen historique
et critique de la notion de protec-
tion sociale en tant qu'objet consti-
tue a la fois par le discours admi-
nistratif (Commission du Plan,
ministeres, securite sociale, etc.) et
celui des chercheurs (economistes,
sociologues...), depuis les
annees 45 en France. L'itineraire
de la notion, les contours qui lui
ont ete donnes, les problematiques
dans lesquelles elle est prise seront
analyses (a paraitre en Janvier
1986).

3.2. Complementairement, les dif-
ferentiations quantitatives et
qualitatives des protections
sociales des categories de salaries
de deux secteurs industriels — BTP
et siderurgie — seront etudiees en
relation aux autres elements des
rapports salariaux (formation du
salaire direct, acces a 1'emploi,
mobilite, etc.). Les hypotheses de
travail sont d'une part que le lien
entre types d'emploi et categories
de salaries n'est ni naturel, ni auto-
matique, et d'autre part que le
concept de rapport salarial ne peut
s'appliquer uniformement a 1'en-
semble de la structure productive
et du salariat. Le champ geo-
graphique d'investigation est la

25 dermeres annees. La realisation
de la recherche passe par 1'etablis-
sement de liens avec les organisa-
tions professionnelles et interpro-
fessionnelles et certains appareils
administratifs de la region.

3.3. La crise de la siderurgie a
engendre des innovations sociales
exceptionnelles — mais contradic-
toires et controversies — tant sur
le probleme de la conversion (de la
mobilite sectorielle et de la qualifi-
cation) que sur celui de la fin d'ac-
tivite des salaries. Ces innovations
depassent aujourd'hui tres large-
ment 1'espace strict de 1'industrie
siderurgique.
Aussi a-t-il paru indispensable
d'examiner en detail, a travers la
monographie d'une entreprise
siderurgique lorraine, les liens
entre 1'ensemble des transforma-
tions des modes d'usage de la
main-d'oeuvre et les processus de
restructuration et destructuration
productives. Ces liens ne sont ni
lineaires, ni le support d'un conti-
nuum, mais au contraire le produit
direct de pratiques sociales distinc-
tes et contradictoires ayant pour
acteurs directions (d'usine, d'entre-
prise, de groupe), syndicats, orga-
nisations professionnelles, appareil
d'Etat et salaries. Les mouvements
qui affectent les conditions d'usageT. D

de la force de travail, loin d'etre
une simple consequence de la
restructuration de 1'appareil pro-
ductif, en fasonnent les modalites
de realisation (a paraitre en avril
1986).

_____^ 1
1» * /

/ D * t* 1i f\O Vfi IJlH*^*!I tiluimo1 *L •»
Second rapport de la mission d'observation-eva-
luation (1983-1984). » Metz, delegation regionale a
la Formation professionnelle, 1985. Roneo.

P. Chaskiel, H. Lhotel et M.-C. Villeval. - « Nego-
ciation et transformations du rapport salarial dans J. Rose. - « En quete d'emploi. » Paris. Economica,

'la crise d'une entreprise (1977-1984). Table ronde 1984.
INSEE-CNRS : les outils de gestion du travail. »
Paris, 22-23 novembre 1984. A paraitre. P. Mehaut, A. Monaco, L Morel, J. Rose et P. Se-

nault. - « Mission d'observation-evaluation : le dis-
H. Lhotel et T. Papa. - « Crise economique du bas- positif d'insertion sociale et professionnelle des 1 6-
sin siderurgique nord de la Lorraine et conditions 18 ans en Lorraine 1982-1983. » Metz, delegation
de formation et d'insertion des jeunes. » OREAM regionale a la Formation professionnelle. fevrier
Lorraine, mai 1985. Rapport intermediaire, roneo. 1984. Roneo.

F. de Chassey, J. Lamoure, H. Lhotel, P. Mehaut, J.-P. Grehin, P. Mehaul. - « Evolution d'un appa-
A. Monaco, B. Poret et J. Rose. - « Procedures reil regional de formation continue : approche
d'agrement, de financement et formations alter- financiered methodologique » Rapport au minis-
nees dans le dispositif 16-18 ans en Lorraine. tere du Travail. Mars 1981. Roneo.
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Centre de recherche sur Pemploi
et la production

(CRESEP)

Universite d'Orleans
U.E.R. de droit et sciences economiques
Rue de Blois - 45046 ORLEANS CEDEX

Cree en 1983, la CRESEP a deve-
loppe ses activites autour de trois
axes principaux :

1. L'offre de travail.
2. L'insertion professionnelle.
3. L'analyse des qualifications.

A — L'OFFRE DE TRAVAIL

1. L'offre de travail des femmes

Cette recherche s'est developpee a
partir de la constatation des change-
ments qui s'operent sur le marche
du travail. L'un des aspects les
plus frappants de cette evolution est
sans aucun doute la progression
constante de la participation des
femmes.
La recherche effectuee s'est done
efforcee d'utiliser la theorie economi-
que de 1'offre de travail et de voir, a
1'aide d'une analyse econometrique,
dans quelle mesure elle permet
d'expliquer les differences de com-
portement entre femmes et 1'evolu-
tion au cours du temps de ces com-
portements. Nous nous sommes
efforces de repondre a une serie de
questions :

- Quelle influence exercent la
situation professionnelle du mari, ses
revenus ou la fortune familiale sur la
decision que prend la fernme de tra-
vailler ou de ne pas travailler ? Quel
impact a la presence d'enfants ?
- Quels effets ont les investissements
en capital humain des femmes sur
leur salaire et leur comportement vis-
a-vis du marche du travail ? Quel est
1'impact des interruptions de la vie
professionnelle sur leur niveau de
remuneration ? Quel role joue 1'edu-
cation pour expliquer les differences

de comportement entre femmes ?
Quel role a joue 1'education pour
expliquer 1'evolution des taux d'acti-
vite?

En prolongement de ces travaux, une
recherche est actuellement en cours
sur les liens existant entre activite
feminine et fecondite.

2. La determination des niveaux de
remuneration et 1'analyse des
causes des ecarts entre salaires
masculins et feminins

Le theme de la recherche est 1'utilisa-
tion de la theorie du capital humain
dans Fexplication des salaires mascu-
lins et feminins observes. En plus de
1'appreciation des rendements des
investissements scolaires et post-sco-
laires, les influences de certaines
caracteristiques du marche du travail
sont etudiees (secteur et regions d'ac-
tivite, taille de 1'etablissement du tra-
vail...).

II s'agit egalement d'utiliser les fonc-
tions de gain estime pour evaluer
1'ampleur de la discrimination selon
1'origine sociale ou le sexe au moyen
de la methodologie de BECKER-
OAXACA.

Les recherches en cours portent sur
la prise en compte du « biais de selec-
tivite », notamment pour les popula-
tions feminines, et sur 1'introduction
d'une mesure qualitative des investis-
sements scolaires.

3. L'analyse economique de Paffecta-
tion du temps entre activites
marchandes et non marchandes

Cette recherche porte sur 1'utilisation
du capital humain hors du marche
du travail. II s'agit d'analyser la
facon dont les individus repartissent
leur temps entre les differentes activi-
tes non marchandes. L'approche uti-
lisee est la theorie economique de
1'affectation du temps. Elle est testee

avec des donnees statistiques fran- , s
caises concernant les budgets-temps
des menages.

Les resultats devraient permettre une
meilleure comprehension des com-
portements des families en matiere
de participation au marche du tra-
vail, de repartition des laches entre
les differents membres et d'investis-
sements effectues pour les enfants.

B — L'INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE

Une etude concernant 1'insertion des
apprentis des regions Centre et
Poitou-Charentes est actuellement
en cours. Elle s'appuie sur les resul-
tats de 1'enquete realisee par le
CEREQ en 1983 dans le cadre de
1'ONEVA (Observatoire National
des Entrees dans la Vie Active).

Elle tentera de mettre en relation 1'in-
sertion des apprentis avec la configu-
ration de la carte scolaire actuelle et
de son evolution. Elle fait suite a
1'etude parue en 1982 sur le meme
theme.

Le Centre a realise :
- une evaluation de 1'insertion des
jeunes de 16-18 ans qui ont suivi les
stages d'insertion sociale, d'orienta-
tion et de qualification a partir des
resultats d'une enquete realisee en
1984 par le CEREQ,
- une enquete sur 1'insertion profes-
sionnelle des etudiants de 1'Universite
d'Orleans.

C — L'ANALYSE DES QUALI-
FICATIONS

1. Les etudes sectorielles

Apres une etude realisee en 1984 sur



les industries agro-alimentaires de la
Region Centre, le Centre inter-
regional associe (CIA) et la Direction
Regionale de 1'INSEE ont decide
conjointement d'effectuer une
enquete statistique exhaustive aupres
des etablissements du secteur.

Les informations sont recueillies par
des enqueteurs de 1'INSEE et du Ser-
vice regional de statistiques agri-
coles.

Cette enquete devrait permettre de
donner une vue d'ensemble sur le
dynamisme regional du secteur et de
reveler les secteurs « porteurs », ceux
ou les qualifications pourraient evo-
luer le plus rapidement, et, d'une
facon plus generate, de connaitre les
effets des investissements sur 1'em-
ploi et les qualifications.

Dans la mesure ou le secteur repre-
sente une part importante des activi-
tes regionales, cette recherche inte-
resse de nombreux partenaires
regionaux.

2. Participation au Programme d'Ob-
servation de 1'Emploi et du Travail
en entreprise

Ce programme permet au CIA d'eta-
blir des relations plus etroites avec
quelques entreprises regionales,
autour de deux themes principaux :
• les transformations affectant les

groupes professionnels qui struc-
turent le personnel

• les transformations des formes de
gestion des ressources humaines.

M.-B. Rochard. — « Les nouvelles methodes de
gestion : une reponse a 1'incertitude economique. »
Universite d'Orleans, CIA-CEREQ, septembre
1985.

G. Colletaz. — « Salaires feminins et analyse de la
discrimination. » Universite d'Orleans, CRESEP,
1985.

G. Colletaz et M. Riboud. — « L'utilisation du
capital humain dans les activites marchandes et
non marchandes. » Universite d'Orleans, CRE-
SEP. 1984.

J.-L. Lespes. — « Les technologies nouvelles et
1'organisation du travail » in Travail et emploi,
1984.

P. Paquet. — « Le devenir professionnel des etu-
diants de 1'Universite d'Orleans.» Universite
d'Orleans, CIA-CEREQ, 1984.

M.-B. Rochard. — « Les industries agro-alimen-
taires dans la Region Centre.» Universite
d'Orleans, CIA-CEREQ, 1984.

C. Sofer. — « La division du travail entre hommes
et femmes. » Paris, Economica, 1984.

Laboratoire
(Peconomie sociale

Universite de PARIS 1
90, rue de Tolbiac

75634 PARIS CEDEX 13

Cree en 1965 sous le Seminaire
Goetz-Girey dans le cadre de 1'an-
cienne Faculte de Droit et de Scien-
ces Economiques de Paris, le Labo-
ratoire d'Economie Sociale est
actuellement Unite Associee au
CNRS (UA 941) sous 1'intitule:
«Economic des Ressources
Humaines et Gestion du Non-
Marchand ».

Au sein du vaste territoire de 1'Eco-
nomie Sociale, le L.E.S. privilegie
quatre domaines d'investigation:
economie du travail mais aussi eco-
nomic de la sante, de la culture et du
tiers secteur. Ces derniers seront
brievement evoques en introduction
a la presentation des travaux d'eco-
nomie de 1'emploi et du travail.

A — SANTE, CULTURE ET
TIERS-SECTEUR

1. L'economie de la sante

L'economie de la sante est nee d'une
exigence — 1'aide a la decision — et
d'une contrainte — garantir la perti-
nence de travaux economiques por-
tant sur un terrain aussi delicat que
celui de la sante de I'inditfidu ou
d'une population. L'articulation
entre la logique d'aide a la decision et
la contrainte de specialisation se re-
alise sur un theme — revaluation —
et sur une methode — le developpe-
ment de travaux monographiques
comme fondement d'une analyse de
la dynamique du systeme de
sante —. Passant necessairement par
une recherche approfondie sur des
populations-cibles ou des technolo-
gies particulieres, 1'evaluation contri-
bue simultanement a mieux specifier
certaines des contraintes propres au
systeme de soins, a eclairer les rela-
tions existant entre ses diverses com-
posantes. Elle est ainsi une modalite
concrete d'apprehension du fonc-
tionnement du systeme de soins sus-
ceptible de fonder des hypotheses
fortes sur la dynamique et la regula-

tion de ce systeme, en particulier en
matiere d'emploi.

2. L'economie de la culture

S'appuyant sur des concepts d'Eco-
nomie Publique et adoptant une pro-
blematique issue de 1'analyse econo-
mique de la bureaucratic, les
premieres etudes du laboratoire se
sont interessees aux modes de ges-
tion d'organismes subventionnes
aussi divers que les maisons de jeunes
et de la culture, les pares naturels
regionaux et les theatres lyriques.
Leurs resultats ont permis de propo-
ser une interpretation de la politique
culturelle de 1'Etat et des comporte-
ments des gestionnaires dans des
domaines specifiques et, en premier
lieu, dans ceux de la musique et du
theatre.

En liaison avec le Service des Etudes
et de la Recherche du Ministere de la
Culture, le laboratoire a, depuis,
entrepris une serie de recherches sur
les facteurs moteurs du developpe-
ment culture!. Dans cette perspective
est privilegiee 1'etude de I'impact des
nouvelles technologies sur la gestion
et la capacite d'emploi des formes
entrepreneuriales diversifiees de ce
secteur.

3. L'economie du tiers-secteur

L'economie du tiers-secteur se situe a
1'interface de deux reflexions, 1'une
s'attachant a une comprehension
strategique des nouvelles formes de
politique et d'action sociale, de leurs
deplacements, de leurs evolutions et
de leurs institutionalisations, 1'autre
insistant sur les problemes d'eva-
luation de 1'activite sociale et de
quantification des flux qui la traver-
sent.

B — TRAVAUX D'ECONOMIE
DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

La premiere etape de travail (1976-
1980) a consiste en une reflexion
theorique sur la qualification et la
maniere dont elle est produite par les
institutions de formation et 1'expe-



rience professionnelle. Ce travail
theorique a etc nourri, conforme-
ment a la demarche d'ensemble du
laboratoire, par des recherches appli-
quees a des terrains specifiques : les
secteurs de la sante, de la banque et
de 1'assurance. Ces travaux ont fait
apparaitre deux phenomenes impor-
tants: 1'existence de seuils de forma-
tion et de filieres qualifiantes qui
soulignent le role decisif de Tappareil
de formation.

A partir de Tacquis de ces travaux
theoriques, il est apparu necessaire
(2e etape de travail: 1980-1984) de
situer la place des secteurs sur les-
quels ont porte les premieres etudes
appliquees (sante, banques, assuran-
ces) dans 1'ensemble des activites ter-
tiaires. II s'agissait, d'une part, de
tenter d'assurer une liaison avec les
travaux des macro-economistes, en
recherchant quel pouvait etre Tap-
port des etudes sectorielles de ce type
pour Tamelioration du traitement du
tertiaire dans les analyses et modeles
macro-economiques. D'autre part, il
convenait de preciser, par rapport a
la totalite du tertiaire et en disposant
d'une etude d'ensemble de reference,
les eventuelles specificites de Tevolu-
tion de 1'emploi dans les differents
domaines de recherches du L.E.S.
(sante, formation, culture, «tiers-
secteur »). A cette fin, a etc conduite
pour le compte du Commissariat
General du Plan une etude de 1'evo-
lution des structures d'emploi dans le
secteur tertiaire, 1'analyse statistique
de son evolution entre 1970 et 1980
et Telaboration d'un schema dyna-
mique de la division du travail dans
le tertiaire.

TRAVAUX EN COURS

a) Analyse des determinants macro-
economiques de I'emploi dans les acti-
vites de sante

Cette etude s'appuie sur une appro-
che en terme de branche socio-eco-
nomique. Le recours a une telle
notion qui identifie chaque activite
non plus par la seule nature des pro-
duits fournis mais aussi par la prise
en compte de 1'ensemble du champ
social dans lequel elle s'exerce per-
met de situer Tetude de 1'evolution de
I'emploi a deux niveaux hierarchises.
En effet si les structures d'emploi
resultent des caracteristiques propres
a chaque activite et de 1'evolution des
facteurs technologiques ou organisa-
tionnels qui les supportent, elles se
trouvent egalement determinees par
les positions specifiques occupees par
les agents de la production au sein du
champ social que constitue la bran-
che. Cette position decoule du type
de production realisee mais aussi de
la nature des relations qui s'etablis-
sent entre ces agents; elle evolue

sous Teffet des strategies menees par
les acteurs de la production qui par
leurs decisions alterent les structures
organisationnelles de la branche.
Dans ce contexte 1'analyse des deter-
minants de I'emploi ne repose plus
seulement sur 1'evolution de T activite
mais met en jeu 1'ensemble des mou-
vements structured qui, tout au long
de 1'histoire de la branche, modifie la
nature de Tintensite des relations
entretenues par les differents agents
de la production et president a la
constitution et a la transformation
des institutions de la branche.

b) Analyse de 1'evolution du travail,
de I'emploi et des pratiques profes-
sionnelles dans le systeme de produc-
tion de soins comme enjeu des muta-
tions technico-organisationnelles en
cours. L'interrogation porte sur la
maniere dont les trends d'emploi,
1'organisation du travail et les formes
de sa division sont aujourd'hui, au
sein de la production de soins, affec-
tes tant par les nouvelles conditions
d'activite que leur imposent directe-
ment ou indirectement les chocs
recessifs de 1'activite economique et
la vigueur du mouvement de restruc-
turation que par la diffusion de nou-
velles technologies qui sont poten-
tiellement le vecteur d'un important
mouvement de rationalisation. Plus
precisement Thypothese a tester est
que le progres technique dans un
contexte de resserrement des
contraintes financieres (dotation glo-
bale des institutions hospitalieres) et
de definition de nouveaux modes
organisationnels (departementalisa-
tion, alternatives a 1'hospitalisation)
conduit a un reamenagement des
moyens de la production de soins
dont Tissue est une redefinition des
formes traditionnelles de comple-
mentarite/concurrence entre les dif-
ferents intervenants de la production
de soins.

c) Nouveaux metiers et filieres de
formation dans I'audiovisuel

L'introduction de nouvelles techno-
logies de communication transforme
Torganisation de la production
audiovisuelle et les professions qui
lui sont liees. Si tenter de prevoir
Tevolution de ces emplois et des
besoins de formation met en jeu de
multiples variables, delicates a saisir,
il existe sur ce secteur de la culture
des experiences etrangeres suffisam-
ment avancees pour jalonner Texer-
cice de la prospective. La recherche
engagee va done s'attacher dans un
premier temps a deux objectifs:

- utiliser les donnees des experiences
etrangeres en matiere de filieres de
formation et de structure des emplois
dans les nouveaux medias ou autour
des nouveaux produits audiovisuels,

- approfondir Tanalyse de Temploi,
des mecanismes d'adoption des nou-
velles technologies (video, image de
synthese, numerisation), des polyva-
lences en matiere de pratiques pro-
fessionnelles et de leurs consequences
sur le faconnement de nouvelles rela-
tions du travail au travers des pro-
ductions les plus novatrices de
I'audiovisuel (film publicitaire, clip
video, generique).

d) Analyse des processus d'insertion

L'analyse de Tinsertion des etudiants
en droit et sciences economiques,
realisee a partir des resultats des
enquetes menees en 1978 et 1982
dans le cadre de 1'ONEVA, a fait
1'objet d'un rapport prenant la forme
d'une comparaison systematique des
situations Paris/Province.
L'enseignement principal qui peut
etre tire de cette etude est ['existence
de differences significatives quant a
la nature de Tinsertion des etudiants
en droit et sciences economiques de
la Region Parisienne et ceux de Pro-
vince ; cette differenciation apparais-
sant aussi bien a Texamen des taux
de chomage qu'a celle de la nature
des emplois occupes. Ces resultats
tendraient done a invalider 1'hypo-
these, couramment formulee relati-
vement aux aspects spatiaux du fonc-
tionnement du marche du travail, de
Tattenuation des facteurs locaux ou
regionaux avec la hausse du niveau
de la qualification de la main-d'oeu-
vre. Cette conclusion sera revue a la
lumiere des traitements des enquetes
d'insertion des etudiants en lettres et
en sciences mis au programme du
L.E.S. pour Tannee a venir.
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Le Groupe d'Etudes sur les Systemes
Industriels (GESI), equipe du CNRS
depuis le premier Janvier 1984, fait
partie du GRECO-CNRS d'Econo-
mie Industrielle.
II s'agit d'un groupe constitue dans le
cadre des activites de recherche de
FU.E.R. de Sciences Economiques et
d'Economie appliquee a la Gestion
de 1'Universite de Rennes I, regrou-
pant une trentaine d'enseignants et
de chercheurs.
Cree en 1979, le GESI rapproche
aujourd'hui quatre formations arti-
culees sur un groupe de recherches
homogene travaillant en equipe :

— Le centre d'Economie Indus-
trielle (CEI),

> — Le Groupe de Recherches sur les
Systemes Productifs (GRESP),
— Le Laboratoire d'Economie Agro-
Alimentaire,
— Le Centre Interregional associe
au CEREQ (Rennes).

Le GESI prend egalement en charge
1'animation du DEA « Economic de
la Production ».
Dans une restructuration a prendre
date au 15.02.86, le GESI se rappro-
chera du GERDIC (Groupe d'Etu-
des et de Recherches sur le Develop-
pement, Flndustrialisation et le
Commerce exterieur), pour consti-
tuer la nouvelle UA (Unite Associee)
du CNRS : GESI-GERDIC. Les tra-
vaux du GERDIC portent sur la
structuration internationale du sys-
teme productif.
Tout en s'integrant au groupe, cha-
que formation conserve sa specificite
propre et c'est a travers cette comple-
mentarite que chaque partenaire
deploie ses actions dans des creneaux
plus definis et s'oriente vers des the-
mes de recherche qui lui sont pro-
pres.

Ainsi nous avons:
Pour le Centre d'economie indus-
trielle :

• Developpement technologique du
tissu industriel national et
regional,

• Politique industrielle,
• Analyse des filieres industrielles

(electronique, peche...),
• Etude du systeme productif

regional.

— Pour le Groupe de Recherches
sur les Systemes Productifs :

• Macro-economic appliquee et his-
toire quantitative,

• Division intra-europeenne du tra-
vail et des activites,

• Etude des procedures de regula-
tion des systemes de production,

• Bilans energetiques bretons.

— Pour le Laboratoire d'Economie
Agro-Alimentaire :

• Marche des produits animaux en
Bretagne,

• La filiere agro-alimentaire,
• Le secteur cooperatif.

— Pour le CIA-CEREQ Rennes:

• Participation a des travaux en
relation directe avec le CEREQ
Paris d'une facon generale et plus
particulierement aux differents
dispositifs du CEREQ,

• Les differents aspects relevant de
la formation et de Finsertion des
jeunes, particulierement en Bre-
tagne,

• L'emploi, la Main-d'CEuvre et les
qualifications, aspects regionaux.

Orientations

Les efforts conjugues des differentes
equipes doivent permettre au
Groupe (GESI) de developper des
approches theoriques et empiriques

rendant compte de la dynamique des
economies industrielles et des proce-
dures de regulation qui sont a I'oeu-
vre et de leurs transformations en
matiere d'emploi, de salaires, de prix
ou d'investissement. Les contraintes
qui en resultent au niveau des rela-
tions avec Pexterieur ou au niveau de
la conduite de la politique economi-
que, peuvent ainsi etre analysees
d'une maniere plus precise. Cette
approche permet de mieux compren-
dre la persistance de la crise et les
mutations qui sont en cours.

Activites

Parallelement aux activites d'Ensei-
gnement et de Recherche, le GESI
participe en tant que groupe, par ses
formations ou par ses membres a des
activites tres diverses.

II est ainsi appele a des echanges fre-
quents avec de nombreux orga-
nismes et institutions au niveau
regional et national.

Organismes regionaux:

— Comite de Developpement Eco-
nomique et Social du Pays de Rennes
(CODESPAR),

— Agence d'Urbanisme et Develop-
pement du Pays de Rennes
(AUDIAR),
— Centre d'Etudes Economiques et
Sociales du Pays de Rennes
(CESPAR),

— Mission Regionale,
— Chambre Consulaire,
— Comite Economique et Social de
Bretagne,
— Direction Regionale de 1'INSEE...

Organismes nationaux:

— Commissariat du plan,
— Ministere de 1'Industrie,
— Universites...

Son ancrage direct dans la realite
regionale et son experience le mene a



etre de plus en plus sollicite en
qualite d'instrument technique et
scientifique d'eclaircissement et de
soutien a des decideurs locaux ou
regionaux dans differents domaines
tels que :

— Energie,
— Electronique,
— Biens d'equipements pour 1'agri-
culture,
— Formation/Emploi,
— Systeme Industrie!,
— Planification,
— Organisation de la filiere peche...

Ces echanges sont renforces et les
acquis scientifiques capitalises par
une serie d'actions que le groupe a
suscitees et organisees par des ren-
contres, seminaires ou colloques:

— Organisation du colloque:
« Croissance-Emploi». DGRST-
Rennes - Mars 1978,
— Organisation du colloque:
« PME-CNRS » - Fevrier 1981,
— Organisation de la journee
«Competitivite» au colloque de
1'AFSE-Juin 1981,
— Preparation du colloque : « Les
restructurations industrielles»
Novembre 1981 - Credit National,,
— Preparation des 7e rencontres de
1'ADEFI - Septembre 1981,
— Preparation du Groupe de Tra-
vail PME de la Mission Regionale de
Bretagne- Mai 1981,
— Organisation du Colloque Fran-
co-Britannique - Novembre 1985...
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Les recherches sur le theme de rela-
tions Formation-Emploi et I'insertion
professionnelle des jeunes ont consti-
tue 1'axe central des activites de
1'equipe dans la derniere decennie.
Le CEJEE a developpee depuis plu-
sieurs annees un certain nombre
d'approches specifiques qui a cer-
tains egards sont complementaires
de celles qu'il a menees dans le meme
temps en concertation avec 1'ensem-
ble des equipes associees au CEREQ
a travers les dispositifs nationaux
successifs.

1. Dans le cadre de 1'Observatoire
des Entrees dans la Vie Active gere
nationalement par le CEREQ, en
qualite de CIA le centre a precede a
1'exploitation des donnees portant
sur les academies de son ressort
(Bordeaux, Limoges, Toulouse),
donnees destinees en particulier a
fournir aux instances locales des
informations sur le positionnement
de leur zone eu egard a divers indica-
teurs d'insertion.

2. Au plan regional et infraregional
le CEJEE s'est efforce de mettre en
place un systeme d'observation de
I'insertion professionnelle, il s'est
attache a 1'analyse des structures du
systeme educatif, notamment dans
une perspective d'aide a la decision
des Pouvoirs publics et il s'est enfin
interesse aux politiques d'emploi
concernant les jeunes.

2.1. Depuis plus de dix ans, le
CEJEE interroge quatre ans apres
1'obtention de leur diplome, les licen-
cies des Universites Toulousaines.
L'enquete a ensuite porte sur les
diplomes des IUT et les techniciens
superieurs et sur les formations pro-
fessionnelles courtes CAP, BEP,
BTn, 1'apprentissage. En 1983 1'en-
seignement agricole (tous niveaux) a
fait 1'objet d'une enquete. Enfin, cer-
tains diplomes de 1'enseignement
superieur ont ete reinterroges
(enquete dite de suivi) trois ans apres
la premiere enquete. Les enquetes
(postales) sont du type longitudinal
et permettent de decrire les princi-
paux evenements qui sont survenus
au cours des quatre annees suivant
1'obtention du diplome. Cela permet
d'analyser la succession des diffe-
rents etats (chomage, emploi pre-
caire, inactivite, emploi stable) et la
duree de sejour dans chacun d'eux.
Des informations sur les caracteristi-
ques des emplois, les salaires, la
mobilite, la recherche d'emplois sont
egalement fournies. Au total le

CEJEE dispose d'environ 19000
questionnaires, dont 7 000 pour les
niveaux V et IV et 12000 pour les
niveaux III et II.

Une collecte de donnees aussi impor-
tante a exige la maitrise progressive
d'un dispositif qui a associe les Uni-
versites, le Service Academique d'ln-
formation et d'Orientation, les eta-
blissements d'enseignement ainsi que
le Ministere de 1'Agriculture. L'expe-
rience acquise a permis d'aider au
lancement d'enquetes analogues
dans d'autres academies et de parti-
ciper a la mise au point du pro-
gramme national d'enquetes du
Ministere de 1'Agriculture.

2.2. L'interpretation des caracteris-
tiques d'insertion des jeunes formes )
ayant repondu aux enquetes ne peut
s'effectuer qu'au travers d'une
connaissance minimale des contextes
socio-economiques qui les faconnent:
- L'exploitation des enquetes de
1'observatoire EVA du CEREQ a
fourni 1'occasion d'une prise en
compte des contextes differencies
selon les academies et de leurs effets
eventuels sur les conditions d'entree
en activite des jeunes ;
- Une seconde approche a consiste a
preciser le contexte d'interpretation
des enquetes d'insertion des jeunes
titulaires d'un diplome de niveau V
en Midi-Pyrenees en etendant le
champ aux regions Aquitaine et Lan-
guedoc-Roussillon et a fournir
notamment des responses aux ques-
tions suivantes:
• Quelles sont les caracteristiques

d'implantation des systemes de
formation technique dans les trois
regions et les departements du
grand Sud-Ouest ?

• Comment sont repartis les
emplois d'ouvriers et d'employes
susceptibles d'etre occupes par les
jeunes formes ?

• Comment rapprocher formations
et emplois ? Que peut-on conclure
de ces rapprochements ?

- Vis-a-vis de 1'enseignement supe-
rieur le centre a lance une enquete
(8 000 questionnaires recueillis)
aupres des etudiants de premiere
annee des trois Universites toulou-
saines; 1'objectif etant de prendre
conscience des contraintes suppor-
tees par les nouveaux inscrits. Le tra-
vail d'analyse sera articule, dans le
cadre d'une recherche commune,
avec les enquetes menees par le cen-
tre de Recherches Sociologiques de
1'Universite de Toulouse-Mirail sur
les souhaits d'orientation des eleves
de terminale.

2.3. Toujours en liaison avec le
theme central, et en rapport avec les
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interventions locales, le Centre s'est
attache a apprecier les effets des poli-
tiques d'emploi en faveur des jeunes,
que ce soit au moyen des donnees
recueillies dans ses dispositifs d'en-
quetes (role des pactes nationaux

ty~ pour 1'Emploi) ou a 1'occasion d'etu-
des specifiques (enquetes aupres
d'anciens stagiaires de formation
continue en Midi-Pyrenees, proce-
dure devaluation du dispositif « 16-
18 ans » sur cette meme region).

3. Autour du theme «histori-
quement» central, d'autres axes de
recherche sont bien entendu develop-
pes. Pour celui qui concerne lefonc-
tionnement du marche du travail,
plusieurs aspects doivent etre distin-
gues:

- Les recherches portant sur les pro-
blemes d'information sur le marche
du travail, sur le role specifique des
institutions et en premier lieu de
1'ANPE qui a confie au Centre une
etude. Par ailleurs, la Direction
Regionale a la volonte de nouer des
relations plus suivies avec 1'equipe
(projet de signature d'une conven-
tion).
- Dans le prolongement des travaux
du centre sur I'amenagement du
temps de travail, les donnees
nationales de 1'ANPE sur les offres et

les demandes a temps partiel servi-
ront de base a une recherche sur cette
forme de travail; une attention parti-
culiere sera accordee aux effets des
politiques d'emploi la concernant.

- Les comportements des agents sur
le marche du travail sont influences
par leur histoire: la recherche des
effets d'une pratique specifique de
1'emploi ou d'une modification du
cadre institutionnel ne peut souvent
etre menee que si 1'on dispose de
donnees longitudinales qui decrivent
la succession d'etats dans lesquels se
sont trouves les individus.

L'analyse de 1'evolution des modes
d'utilisations de la main-d'oeuvre par
les entreprises (en liaison notam-
ment, mais non exclusivement, avec
les changements technologiques en
cours) occupe une place croissante
dans 1'ensemble des preoccupations
de 1'equipe. Des travaux sont enga-
ges (tels ceux qui sont lies au pro-
gramme d'observation du CEREQ),
d'autres sont encore au stade de pro-
jet, dans le cadre d'initiatives
nationales ( PIRTTEM et pro-
gramme mobilisateur Technologie-
Emploi-Travail)..Le CEJEE a conclu
un contrat de predefmition de pro-
gramme avec le CNRS qui lui confie
la coordination d'un seminaire
PIRTTEM local visant a explorer la

possibilite de mener, entre plusieurs
formations toulousaines, une
recherche iriterdisciplinaire s'inscri-
vant dans le champ du PIRTTEM.
Des projets de recherche action en
matiere d'organisation du travail et
de gestion du personnel sont en cours
de definition.

G. Ourliac. - « Quelques caracteristiques de I'en-
seignement technique » in Statistiques el eludes
Midi-Pyrenees. INSEE, n° 1, 1985.

F. Bestion. - «L'insertion professionnelle des
diplomes de BTS prepares en Midi-Pyrenees. »
CEJEE, 1984.

F. Dauly. - « Bilan du dispositif jeunes « 16-18
ans » en Midi-Pyrenees. » CEJEE, 1984.

F. Dauty, B. Fourcade, M. Ourtau el B. Rouzieres.
- « Le devenir professionnel des jeunes formes
dans I'enseignement technique en Midi-Pyrenees. »
CEJEE, 1984.

B. Fourcade. - « Analyse des relations formation-
emploi sur un marche local. » CEJEE, 1984.

J.-L. Mermen. - « Diplomes en sciences et acces a
1'emploi (cas de I'Universite Paul Sabatier de Tou-
louse). » CEJEE, 1984.

M. Ourtau. - « Les modalites d'allocation de la
main-d'ceuvre debutante dans les emplois d'execu-
tion sur la ZEAT Sud-Ouesl. » CEJEE, note 9/83-
04.
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Le BETA, Bureau d'Economie
Theorique et Appliquee, est un labo-
ratoire de 1'Universite Louis Pasteur
de Strasbourg, cree en 1972. L'objec-
tif du laboratoire est de realiser
conjointement des travaux de theorie
economique et des travaux d'econo-
mie appliquee, en tentant d'enrichir
mutuellement ces deux approches
qui sont parfois dissociees. Cette
volonte est sans doute 1'un des fac-
teurs qui contribue le plus a assurer
1'unite et la specificite du laboratoire.
Apparemment, en effet, les princi-
paux themes de recherche semblent
tres differents : « 1'analyse macro-
economique approfondie» (theme 1),
«les fondements micro-economiques
de la macro-economie » (theme 2) ou
«la theorie de la decision et de {'in-
formation » (theme 3). Toutefois, si
des programmes de recherche prati-
quement distincts sont menes sur ces
trois themes, 1'equipe de recherche
trouve son unite dans deux themes
« transversaux » qui beneficient lar-
gement des autres recherches:
« 1'economie du changement techni-
que » (theme 4) et «1'histoire de la
pensee economique » (theme 5).

L'equipe de recherche

— Les responsables: Patrick COHEN-
DET et Rodolphe DOS SANTOS
FERREIRA, tous deux professeurs
de sciences economiques.
— 10 enseignants-chercheurs per-
manents du BETA.
— 15 autres chercheurs contrac-
tuels, allocataires ou boursiers.
— 3 chercheurs et un conseiller
d'orientation au CIA-CEREQ.
— plus une dizaine de chercheurs
collaborant en permanence avec des
membres de 1'equipe BETA (echan-
ges reguliers ou travaux co-signes).

L'une des caracteristiques de plus en
plus marquee du laboratoire est son

insertion dans une Universite scienti-
fique, 1'Universite Louis Pasteur.
Cette insertion, qui date d'une quin-
zaine d'annees, s'est concretisee par
des liens de plus en plus profonds
avec les autres disciplines scientifi-
ques de 1'Universite, qu'il s'agisse des
mathematiques (fondements micro-
economiques de la macro-econo-
mie), de 1'informatique, des sciences
de 1'ingenieur (economic du change-
ment technique). Ses liens de recher-
che concrets avec d'autres scienti-
fiques se sont durablement deve-
loppes et donnent sans doute un
caractere original aux recherches
menees.

Enfin, le laboratoire entretient des
contacts suivis et multiplie les echan-
ges avec des equipes francaises:
GREQE (Groupe de Recherche en
Economie Quantitative et en Econo-
metric) d'Aix-Marseille, le LATAPSES
(Laboratoire de Transformations de
FAppareil Productif et Structuration
de 1'Espace Social) de Nice ou des
equipes internationales: le SPRU
(Science Policy Research Unit) de
1'Universite du Sussex, 1'Institut de
Statistique de 1'Universite de
Rome...

L'equipe du CEREQ est plus parti-
culierement proche du theme de
recherche concernant 1'economie du
changement technologique : muta-
tions technologiques et evolution du
systeme productif, puisque plusieurs
de ses membres travaillent actuelle-
ment dans le domaine. Depuis le
milieu des annees 70, de nombreux
travaux de recherche ont etc menes
sur ce theme particulier qui prece-
dent tous simultanement de 1'econo-
mie theorique et de 1'economie appli-
quee.

— 1977-1981 : Etudes sur les effets
economiques des technologies avan-
cees ; le cas des technologies de 1'es-
pace. Contrat avec 1'Agence Spatiale
Europeenne.
— 1980-1983 : Les perspectives de la
photonique en France. Contrat avec
le Ministere de la Recherche et de la
Technologic.

— 1981-1984: Les mutations du
systeme productif europeen.
Contrats avec les Communautes
Europeennes et le Commissariat au
Plan.
— 1980-1983 : Les perspectives de la
chimie en Europe. Contrat realise
dans le cadre du projet FAST de la
DG XII des Communautes Euro-
peennes.
— 1982-1985 : Chimie et electricite.
Contrat avec le Ministere de 1'In-
dustrie et de la Recherche, EDF,
TUnion des Industries Chimiques et
diverses societes.
— et depuis 1985 : L'evolution des
materiaux en Europe. Avec, en parti-
culier, un volet important sur les
consequences des nouveaux mate-
riaux sur 1'emploi et les qualifica-
tions. Contrat dans le cadre du projet
FAST des Communautes Euro- • \
peennes.
— et : L'evaluation de 1'automatisa-
tion dans les PMI. En commun avec
1'ENSAIS ( Ecole Nationale Supe-
rieure des Arts et Industries de Stras-
bourg). Contrat dans le cadre du
Programme Mobilisateur « Techno-
ligie, Emploi, Travail », de 1'action
concertee « aspects economiques et
sociaux de I'automatisation des
PMI ».
— plus diverses etudes d'economies
industrielles.

Toutes ces etudes ont ete 1'occasion
de reunir une abondante documenta-
tion technique. Elles ont donne lieu a
de tres nombreux entretiens aupres
des responsables d'entreprises, de
centres de recherches et d'institutions
diverses. Elles ont enfin deboucheyjv
sur la redaction de rapports, livres et *\J
articles.

Aujourd'hui, apres treize annees de
recherches et de realisation de
contrats, 1'equipe du BETA espere
avoir atteint une premiere maturite.

M. Forte et M.-C. Rebeuh. - « Les industries de
I'habillement en Alsace. Monographic economique
et socio-professionnelle. » Strasbourg, BETA/CE-
REQ, 1984.

E. Zuscovitch. - « Une approche meso-economi-
que du progres technique. Diffusion de 1'innova-
tion et apprentissage industriel. » Strasbourg, Uni-
versite Louis Pasteur, 1984. (These pour le
Doctoral d'Etat Es-sciences economiques).

P. Cohendet (dir.). - « La chimie en Europe, inno-
vations, mutations et perspectives. » Universite
Louis Pasteur. Paris, Economica, 1984.

J.-L. Gaffard. - « Les mutations du systeme pro-
ductif europeen. » Strasbourg, BETA, 1982.

E. Zuscovitch. - « Informatisation, flexibilite et
division du travail. » Strasbourg, BETA, 1982.
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Le domaine de competences de
1'equipe du Centre de Recherche
associe au CEREQ porte sur les
questions relatives a la qualification,
1'emploi et la formation. Ces compe-
tences ont etc acquises et sont actuel-
lement developpees par des activites
de recherche, la participation aux
dispositifs nationaux du CEREQ.
ainsi qu'au travers la valorisation des
travaux.

I - LES ACTIVITES DE RECHER-
CHE:

Au cours de ces dernieres annees, des
^recherches ayant beneficie de finan-

/ cements de 1'Etablissement Public
Regional et du CNRS ont etc menes
a bien. II s'agit de recherches portant
sur 1'insertion et le cheminement pro-
fessionnel de la main-d'oeuvre dans
les entreprises ainsi que sur 1'evolu-
tion du travail et des qualifications
dans la siderurgie. Des recherches
sont actuellement developpees selon
deux axes :

- La recomposition des groupes
socio-professionnels: Dans une
perspective de renouvellement de
1'approche de la qualification, cette
recherche porte sur 1'identite sociale
et professionnelle des groupes
sociaux et la maniere dont 1'entre-
prise remodele ces groupes par la for-
mation, le recrutement, la mobilite...

Les modes de gestion de la main-
ttuvre : cette recherche s'inscrit

dans une reflexion plus large sur la
problematique des choix des entre-
prises en matiere de gestion de la
main-d'oeuvre. Dans un premier
temps, 1'interet sera porte sur les for-
mes et les determinants de la flexibili-
sation de 1'emploi.

II - LA PARTICIPATION AUX
DISPOSITIFS NATIONAUX DU
CEREQ

L'equipe a tout d'abord participe a la
constitution du Repertoire Fran?ais
des Emplois (RFE) puis aux
enquetes de 1'Observatoire National
des Entrees dans la Vie Active
(ONEVA). La mise en place de tels
dispositifs a etc 1'occasion de deve-
lopper les relations avec les entrepri-
ses et les autorites regionales notam-
ment^ celles relevant des Ministeres
de 1'Education Nationale et du Tra-
vail.
Outre 1'Observatoire EVA, le Centre
de Recherche Associe participe
actuellement au dispositif d'observa-
tion de 1'emploi et du travail en

Laboratoire
de sociologie du travail

de Peducation et de Pemploi
(LASTREE)

Laboratoires d'analyses
des systemes de travail

(LAST)
NORD „ .....
PAS-DE- JLlfle

CALAIS

entreprise. II se base sur des enquetes
approfondies en entreprise suivies
d'enquetes legeres, a periodicite
reguliere, afin de faire le point sur les
evolutions. Ce dispositif, qui consti-
tue un outil original permet d'ali-
menter les activites de recherche, est
aussi 1'occasion de developper des
relations de travail avec 1'entreprise.

Ill - LA VALORISATION DES
RESULT ATS DE RECHERCHE

Outre la diffusion et la valorisation
des resultats de la recherche dans les
publications et le laboratoire,
1'equipe assure la valorisation de ses
travaux a differentes occasions:
information/formation d'etudiants
de 3e cycle, participation a des semi-
naires et tables rondes, animation de
stages de formation aupres de diffe-
rents publics (eleves-ingenieurs, per-
sonnel de 1'Education Nationale,
controleurs de travail...), organisa-
tion de relations de travail avec les
entreprises.
Ce role d'assistance technique et
scientifique se concretise egalement
au sein des activites liees a 1'Observa-
toire Regional des Formations, des
Qualifications et des Emplois. Une
place toute particuliere doit etre faite
ici a cet Observatoire car il donne
toute la dimension des interventions
de 1'equipe au niveau regional.

L'Observatoire Regional des Forma-
tions, des Qualifications et des
Emplois

Cree en octobre 84 par un Contrat de
Plan particulier entre 1'Etat et la

Region, cet Observatoire Regional
mene des travaux en vue d'approfon-
dir la connaissance sur certains
domaines et d'apporter une aide a la
decision aupres des autorites
regionales, notamment dans le
domaine de la formation.
A ces fins, 1'Observatoire Regional a
elabore un tableau de bord rassem-
blant 1'ensemble des donnees statisti-
ques regionales et infra-regionales
relatives a la demographic, la forma-
tion initiale et continue, 1'emploi. Ce
travail est aussi 1'occasion d'une mise
en evidence des manques statistiques
regionaux. Une autre etude vient de
debuter en collaboration avec la
Direction Regionale du Travail, de
1'Emploi et de la Main-d'CEuvre : elle
vise a produire des informations ori-
ginates a partir d'une exploitation
exhaustive des bilans sociaux. D'au-
tres etudes necessitant des investisse-
ments complementaires sont en
projet.
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