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COMPTES RENDUS

En examinant minutieusement trois textes, celui de Coulomb " Ménoire su
la force dzs honnes" (1798), de Navier 'Natet sar Bélidor" (1819 et de Coriolis
"Dr cahal ù I'effu fus rwcbinu" (1829), on voit comment ces iogénieurs Physi-
ciens prennenr en compte les pratiques de travail relles qu'elles sont obser-

vables dans I'univers quotidien de leur temps, question essentielle en certe pé-

riode de genèse de Ia société industrielle (p. 53).

Au-delà de ses apparences technicistes ou d'histoire des origines de la phy-
sique, cette lecture de François Vatin constirue donc un appoft à I'hisroire de la
pensée économique et à I'épistémologie de notre discipline. On en aura pour
preuve le chapirre terminal qui mer en évidence trois idées essentielles. Tout
d'abord I'utilisation qui a pu être faite du concept physique de travail pour ap-
porrer des instrumenrs de mesure à la physiologie du travail (de Iavoisier à

Tâylor en passant par Amar) afin "d'optinisa I'enpki dt la marhine hamaine"
(p.99) à l'économie (evons). Ensuite sont mrses en évidence les similitudes
entre la mécanique du travail ec la théorie de la valeur rravail de Marx mais
aussi les différences essentielles qui existent entre les deux consrructions et
qu'on comprend mieux quand on se réfère à Engels qui avait, lui, une connars-
sance approfondie de la thermodynamique. Enfin I'examen rapide de quelques
approches économiques contemporaines fondées sur une conception énergérique
de la valeur (Solvay ou Passet) nous montre I'actualité penistanre d'un mode de

Pensee.

Marie-Claire Vrurvar (sous la direction de), Mutations industrielles et
reconversion des salariés.

Paris, L'Harmattan , 1992, 320 p.

Qucstion d'actualité hélæ que le thème de cet ouvrage à une époque où, de-
puis plusieurs annees déjà, il n'est guère de jours où ne soient annoncées des

fermetures d'établissements, des délocalisations d'acrivités, des compressions de
personnel. Effet de la crise, exigences de la modernisation, gésine d'un modèle
post-fordiste peuvent tour à tour être pris comme explication des mutations rn-
dustrielles dont la reconyersion des salariés peut êrre considérée comme la
conséquence. Certe dernière peut êcre définie de différentes manières: juridi-
quement comme "yise en cbarge collediw dz h nokhti ptofesionnelh dt salanés
d.ott Ia srpyesion dr I'enpki ut em.,iwgée ot effniae" (p.293), socialement comme
la "wpyessian ou k traafornation rad.icale dt I'enpki", économiquement comme
l:ne "nithodz aoiw dt re$flporition dz la tnain-d æatre" (p. 300).

C'est à l'étude des liaisons entre mutacions er rcconve$ion qu'est consacré
cet ouvrage issu d'un colloque qui s'esr renu en janvier 1990 avec des contl-
butions pluridisciplinaires, sélecrionnées et remaniées pour les besoins de l'édi-
tioo. Dans le chapitre introductif de synrhèse, l'édireur (au sens anglais du
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terme), Marie-Claire Villeval, nous donne d'emblée les clés de lecture possibles
des pratiques en question et de leurs enjeux théoriques, les considérant comme
"un analyseur pusible certes partiel dcs mutations 1conomiques et sociales en clurc, en

particulier à dzs époques charnièru dz l'éuolation dps modcs dc production et dzs rappwts

sociaux" lp. 19).Les facettes de la question sont multiples : évolution du contrat
de travail, mécanisme de sélection à I'entrée du marché du travail, modalités
d'adaptation à I'emploi, trajectoires de mobiliré des salariés, dynamique des

créations d'emploi. C'est dire qu'on peut donner aux discours et aux analyses

qui en traitent différentes structurations. Choisissant de ne pas suivre pas à pas

la manière dont la construction de I'ouvrage a été conçue, nous metttons pour
notre part I'accent sur trois questions successives, relevant tespectivement de

l'histoire, de I'analyse et de la prospective.

On peut tout d'abord, ce que font plusieurs contributions, essayer de tetra-

cer l'histoire de la reconversion. Pour ce faire une périodisation simple seralt

celle d'avant et d'après I'entrée dans la crise. En effet dès les années 60, avec

l'internationalisation des économies, se pose le problème des restructurations:
en I9J4 I'Etat institue un fonds de conversion de I'industrie, un fonds de re-

classement de la main-d'ceuvre, un fonds d'aménagement du territoire qui se-

ront intégrés dans le FDES en 1955, puis à partir àe l96j se met en place une

politique active de I'emploi marquée par la création du FNE (1963) et de

I'ANPE (1968); l'Etat instaure des conventions de réadaptation/formation qui

s'identifieront aux stages AFPA. Lorsque survient la crise se mettent en place

des modèles d'exclusion du marché du travail (retour au Pays des immigrés,

préretraites) suivis par la suite d'une éiection d'une fraction du loyau dur de la

main-d'æuvre. Apparaissent alors de nouvealx dispositifs institutionnels s'ins-

pirant des contrats de "formation conversion" initiés dans la sidérurgie et qui

vont quelque peu brouiller les frontières entre emploi et chômage.

Si l'on s'intéresse ensuite ^r 
paftage des rôles qui intervient dans ce qu'on

peut appeler une "ingîniaie sociale dzs reconuasions" (p. 101), une sorte de parte-

nariat s'établit entre trois acteuts. Lentreprise, scrutée ici à travers les exemples

de la sidérurgie, de Ia banque ou des chantiets navals, met l'accent suivant les

cas sur la formation/transformation des savoir-faire et compétences ouvrières,

accompagnées de démarches de mobilisation de la main-d'æuvre autour d'ob-
e) ou sur la prise
licenciements ré-
licenciements de

omposer la main-

d'æuvre (1984), puis intégrant les licenciements à Ia gestion courante ou anti-
cipée des compétences et effectifs de I'entreprise (années ultérieures)' Les aius-

tements s'opèrent ainsi soit par le marché externe soit par le marché interne, et

ont une dimension quantitative ou une dimension qualitative.

La France, plus que d'autres pays, est caractérisée par l'intervention du se-

cond acteur, les collectivités publiques et notamment I'Etat central. Les pou-

voirs publics mettent en place des mesures (aides à la réadaptation, congés

conversion ou capitalisation), des structutes (services de conversion, cellules

d'orientation, équipes techniques de reclassement de I'ANPE) et des procédures

négociatoires; mais, d'une manière généraIe, on peut dire que les dispositifs ju-

ridiques concernent surtout la reconversion extetne tandis que les aides finan-
cières s'adressent plus particulièrement à la reconversion interne.
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Sur ce parrage des rôles entre enrreprise er collectivité publtque, ou entre
activité économique et localisation territoriale, peut-on formuler uoe loi géni-
rale? "Qund. m groupe yofeuionnel perd dz ra légttinité, lut-à-dire dt la recannais-

sance sciale, Iet révzax dz nciaklité dz s manbres tendmt à daear lwitoriarx,
lest-à-dm hétérogènu d. tn poin, da rte prafe$ilnnel et honogènu da pont dc ute dc la
yoxinité géographiEte. A I'inume Eund an groupe professiannel gagne de la recon-

naistance nnale, quand il s'agx d.'n graqe d.ant le îre$i1e ert grandisvnt, let rétuux
dt sociabilité unrltxt à duenir bonogènu d.u paint dz ue dt I'dp\drte ance Prlferiln-
ûelle el trd srtndvx par rapplrr an tunitoirc &llgraphiqul' (p. 10); ou bien doir-on
dire que, malgré les instances de régulation, I'action reste traversée par des lo-
giques différentes 2 " ute lagique dt fomation ûhwl1.e par les snvices extenes et it
tanes de formatian, me logique dc rcrlauement repré.,e tée pû let ctftespandants plauus
et la dmctian dz la retrnvation, ane logiEte de pndrction difendte par les dirxtians
d'entreprir x d arcteil, enfin me logiqae de reconulon ænsfu être portû pat |adni-
nittration" (p. ll7).

Inrervienr aussi un rroisrème acteur, le travailleur lui-même: se pose pour
lui un problème de transférabilité de sa qualification professionnelle er de sa

qualification sociale, mais, à la différence des travailleurs mieux lotis, les faibles
qualifications, maîtrisant peu leur sorr, manifesrent une peur de changemenr,
une résistance à la formation, un refus de mobiliré, une pæsivité à l'égard de
I'entreprise er de ses unirés de conversion, c'est donc drre gue "hs itinéraire:
s'inwirut dans la continuté fu paué profesiatnel dt I'agent" (p. 116).

Le travailleur privé d'emploi devenanr un acreur de sa propre réinsertion,
oo construit pour lui des "parcours de formation" des "projets professionnels
personnels" responsabilisant les individus, prolers qui peuvenr répondre à des

objecrifs différents; formarion, requalification et développemenr des acquis gé-
néraux, formation de pré-professionnallsarion, reposanr sur des logiques diffé-
renres (logique éducative, logique de I'insertion rapide, logique de l'autonomi-
sarion de la resocialisation). On est ainsi "iasé dans le tanbs en France atne
r,lllnté da traittfient lacal d.u nilien à ane pettion rccialisde fu I indh idulivtion"
(p. 44).

Un troisième aspecr qui peut retenir l'arrention est celuj de I'inf'luence de
ces drspositifs sur les systèmes de relations professionnelles. Les comparaisons
inrernationales onr le mérite de montrer que les reconversions internes ou ex-
ternes et les formes d'accompagnemenr des mobilites sonr différenciies en fonc-
tion des systèmes de relations professionnelles exisrants er de Ia narure institu-
tionnelle des marchés du rravail. Mais en retour on oeut consrdérer oue les
drspositifs en quesrion conduisent à une rransformarion des sysrèmes d'imploi
et à une recomposirion des starurs salalaux.

Les reconversrons constiruent en effet un élément de la stratégie des encre-
prises leur fournissanr I'orcasion er I'instrument de sélecrion de la main-
d'æuvre, un tri étant opéré entre ceux qui bénéûcieront évenruellemenr de me-
sures loternes er ceux qui seront "extériorisés". Conjointemenr, la reconversion
contribue à la catégorisarion mais aussi à la précarisatioo de certaines couches
de main-d'æuvre. En définitive, "I'accélératton dt la dy'tindatnalivtiln r'acczm-
pagne dune mxtatiln deJ prdtiquer dz nobilisatian-dinabilisation dt Ia man-/euwe
slnbolisée par la conjonction dts notions dt sélutian, tra$tti0n, yécaritatian" (p.47).
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On peut par conséquent considérer que les disposirifs de la reconversion des

salariés sont à la fois une caractéristique du compromis fordiste et de son dé-
passemenr; en effer "une grendt pzrtiv du ràgla dallocation d usage et d atraier dz

la foræ dt tratail nnt m jea da.ns cette criv. Lcs politiqw dz recowrsin prernnt Parl
à l'intrdnion dr xowra.ax yincipa dz gution dt la nain-d æw're et d or4ztttsdtiott

da traldil, à la coatranion dt norwllu règlet de nobilité et ar runodzlage d4 rd|portt
sotialx" (p.2l). D'oùr I'iotérêt qu'il y a à en suivre le développement et à ltre
cet ouvfage qul en trarte.

Gry CAIRE
Université de Paris X - Nanterre
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