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Dans cette partie, nous donnerons des informations sur les métiers qui permettront de 
contribuer à la connaissance des activités économiques en France. 
 
 
Stat UNEDIC 2004 

Activités économiques Nombre 
 de salariés 

Evolution  
% 

�� AGRICULTURE 9 793 - 2,2   

�� INDUSTRIE  
Certaines industries ont un fort recul : 
- Textile (-9 %) ainsi que l’habillement et le cuir 
- L’industrie du papier carton (- 6 %) 
- La mécanique, la métallurgie...  

3 569 804 - 2,5   

�� LA CONSTRUCTION (BTP ) 
Ce secteur devrait évoluer à moyen terme 

1 289 934 + 1,9   

�� LE TERTIAIRE  
- Le commerce 

�� commerce et réparation automobile 
�� commerce de gros 
�� grandes surfaces (avec alimentaire) 
�� magasin d’alimentation 
�� autres commerces de détail 

11 000 306 

3 004 051 
418 715 
977 620 
540 372 
138 908 
928 436 

+ 1,1   

-   
- 1,1   

-   
- 1,5   
+ 1,8   
+ 1,3 

- Les transports 
Agences de voyages et gestion d’entrepôts  
en légère augmentation 

790 437 
  
 

+ 0,1   
  

- Finances et assurances 515 290  + 1,0    

- Activités immobilières 334 775  + 2,5    

- Services aux entreprises 2 966 601  + 1,9    

- Services aux particuliers 
�� hôtels et restaurants 
�� activités audiovisuelles 
�� activités récréatives, culturelles et sportives 
�� services personnels 

1 280 202 
825 213 
56 300 

211 944 
182 445 

+ 1,0   
+ 1,6   
+ 0,2   

14 0,2   
+ 0,5   

- Education 267 940  + 1,2    

- Santé 535 872 + 1,4   

- Action sociale 732 368 + 3,5   

- Administration publique 212 143 - 

- Activités associatives 280 260  - 

TOTAL France 15 870 053 + 0,3 % 

 
Il y a donc 15 870 053 salariés qui ont connu en 2004 des évolutions qui mériteraient des 
analyses plus fines par secteur. Certes, l’industrie recule alors que le tertiaire et les 
services progressent. Il faut également comparer les branches de métiers où l’emploi est plus 
stable avec celles qui bénéficient de conditions de travail plus précaires. 
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Travail de nomenclature sur les métiers et les formations 
correspondantes. La présentation sous forme de fiches est très 
complète. On peut parler d’encyclopédie permettant de réunir 
l’information scolaire et le professionnel. Des adresses utiles viennent 
compléter l’information sur les métiers. 

Nous conseillons aussi le guide pratique « Les métiers de demain »,  
qui comprend 84 fiches complétées d’une analyse économique de l’emploi. 

Il manque, cependant, dans cette information sur les métiers, des données concernant le 
marché du travail : local, régional et national ainsi que l’évolution de l’emploi par secteurs. 
 
 

Il s’agit d’un répertoire de références administratives qui définit les 
grandes lignes du poste de travail. 

Document interne pour rédiger les fiches de poste, mais peu utile aux 
élèves. 
 

 
 

Il s’agit d’un nouveau site produit par le Conseil Régional d’Ile de 
France (CAPARIF). 
Ce site Internet sur les métiers fournit plus d’informations  
économiques : principaux débouchés, évolutions, salaires et niveaux 
professionnels. 

www.lesmetiers.net 
 

Ce site permet de rechercher un métier, choisir une formation, trouver diverses informations 
ainsi que toutes les clés pour l’orientation en Ile de France. Un univers animé des métiers, 400 
vidéos pour découvrir les métiers en action. Vous pouvez poser des questions pour votre 
orientation et obtenir de nombreuses informations économiques et sociales. 
 
 

Fiches qui allient la présentation du métier à celle des formations. 

Il ne s’agit pas d’une information ouverte mais plutôt d’un catalogue 
sur les formations proposées par l’AFPA. 
 

 
 
Il faut constater que les informations sur les métiers sont beaucoup plus nombreuses et 
complexes que les informations scolaires. 
 
L’ONISEP doit être classé en tête des fournisseurs d’informations sur les formations et 
les métiers. A noter, cependant, l’arrivée du site « lesmetiers.net » qui vise à être plus 
concret. 

�����	�

500 fiches 
(de bonne qualité) 

��	��
�#$��
���  

Pas conseillé 

-�!+�����!*"�� �

300 fiches 
Nouvelle présentation 

�	��
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Réceptionniste 
������������	
������	���������	����������	�������� �������	����������������������	����	�������������� �����
��������������		���������������	������������������	 ������������	������	���������������

�
· ����������	
� �

��������		�����	��������������
· �������
��������������
� �

������������
· �������
���������
� �

���������	�����������	
���������	������������	�� ����������������������������	���������	�����
�
�

�

Le métier 
· ��
������



· ����������������� ��

· ��	�����	������������ ��

·  ������
�����		���� ��

· ������	��� ��

· ���!���������� ��

· "�������������������� ��

· ����
�������������



 #�$���������	������ ��

 

Nature du travail 

�����������
���������
�����

"�����	��������	�	�������!�����	������������������ �	������������	��������������		�������������������
�	��������������������	���������������%��������	��� ���	�����������������	�����������	���&������	���� ��	��
�����'�������(����
�	����	�����������	�����	��
�
)��������������������	����������	�����	����������� ����������	�������	������
���	��������		�	�����
����������	���	������������������%����������������� �
���������������������������*��������	�����	����� ����
�������	��������������	������%��������	����������� �
��������	���������������������������������������� �����(�
�����������+�����	�������������������������������� 	���������������	����������������������	�������
�
,	��
�����������	���	�������������������		��������� ��������������	
���������	���������	�	�������	���� 	��
������������	��������������	���������������-�	��� 		�������������������������	
�������������		������ ����
��������	������������������������������������������ �����������������������������������%��������������� ���������
���������	�������������	��.��������	�������/������� ��	���������0��
�
1���������������������������		�����������������	�� ��/��������	������������%�����	��(���������
������ �����
����	���.����������	��������������������0���������� ���
���������	�����	����������������	����"����		�� ���	���
�2������������	�	������������������������	�������� ��������������	������������	����������������
������		������������	���������������������������	�� �������������		����������������������		������	����� �	�
.��������(�����������	��!���	��������	����������� (����������	���������0��+������������������������� 	��
��������������������������������������������	������ ��������	����		�3������������������	��������������� ��������
���	�������
�����
�	�	���������2������������	���� �����	
������	�������������4	�������	���������
�
��������		���������������������������������������� ��
�
5�	���	����������������	��������	���	������������� �	��������������������
���������������	
�������
������	������	������������������������	���	������ ��������	��(������������		�	����������������	������ ����
���	�����	�������������������������������������	�� �
�
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Conditions de travail 

���
������� ������
!�� ���

5�������������	�������������������������	������	�� ��������������������������	�����������	��������
��������		������2�������	����������������	�������� 6��������������	�����!���������������������������� ������
����	����������������������
������	��7������������� �������	��7����������������������������������	����� �������
�������	����	���������	�������$������������������	 ��������������	��������������������	����
��	������	�����8��������(�9:��������������9:������ ��(�;<���������
�
$����������		����������	���������������
����������� ������������	����������$�����	����������������
������	��	��������������������������������	������ ������	����������������(����	���������	�����	������ 2�
������	��������������2��������������������������	�� ���������	������������������	����������$����������� �
����������������������	�����������������/������� �	�������������	������������������
�
+������������������	�����������������	������������� ����	�
�	����	��������������������������=�����2���� ��5�	���	�
����������	��������	����������.��������><<������� �0����������������	���������������	��������
����
��������	�*�����������	������	��������	���������� �����������	������/�������������������������������� �����
�����������5�	����������������	���������	���	���� �������������������������������������������������� �����
������������2���������
�	����	����!���������
������ "��������������	����������������������������'����� �	��(�
����������������������	�����5�	��������������=����� �����	��2������������������������
������

��������� 	���������
�
4	
�	��������	������������	���������	������������ ��		���������	����.��� ��������	��
�� 0���������������	��
���;?��������(�8���������	����	���������	��������(� ���
�����������������������������	�����������������
���������������
�
�

Vie professionnelle 

"��
����

5���������	�����	����������������	����������	��� ��������	
��������������������������3	�����4	�
@��	�����������������������������	�����	���2��	���	 ����������������������	����������!����	�������	��� ��$��
�����������������		�����	��������	������	������	��� �������	����������������*��������	���������������
��������������������������	���������������	������� ��	������������������		�����������
������������	��
���!�����2�����������	�����2�����	�������������	��� �������(����������������������������������
����������$���
�	����	��������������������������	 ��������	���������������(���	�����	�������������	� �
�������
������	��	�������	�����	��	����	���
�
�
���������
� ��
�
$�������������������������������		�����������	����� ���� ��������������������������	��������������
���	������	���
�
�

Compétences 

��������
��
�������


5������������������	�������������	��������������� ��������������*������������		������������	�����	��� ����

���������������������������������������������	��� ��	�������	������%�������������������	���2�����	���
�����	�����	������	����������	�	������������������ ��������	��������������5���������������
�����

��� �������
�����
���������������������'��
������2�����	����� �������������������
�
"��������������	������������	�������������������� ����
�����������������	������������������������
�3���������	�����������������	���������	�!����.��� 	�������������������	������������2���0�������!��	� ��	�
����	�����	�����	��������$����		�����	������������� ��	
�������������������	�����������4	
�	���	����	 	��
��	�����	���6��������������	��������������	�������6 ����A�
�
�
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Accès au métier 

��
#$�
�
#$�

"���	���������	������������������	��������������	 �����������2�������������	�������	�������������
�� ����	�
������������		���������������-4+����-4+��$������	�� ���������������	���	������������������������������� �
����	��������-4+��������	����
���������	����������� ������	�������	����������	������	���&�������

������	����������������������		��������������	� ���	���������&������������������	���������������
���!���	�-���+B1���	���������	�����'���	�������	� ������
· -4+�"���������������������
· -4+�&������������������������	��������������������� ���	�	������������	��������������
· ��������	����������������
· -4+�����������7�����������	������	���������������� ������	�������!�����

�
�
5�	��������	����������	��������@�%$������������		� �����	�������������������������������	��'����
���������(����������	�����	������	�	����
�
�
5���
������	���	�	�����������*��
· ��-�������	��������������
· ��-4+�&������������������������	������������������� ��
· ��-4+�����������7�����������	������	�������������� ��������	�������!����
· ��-4+�B����	����������������	��.�������(���
���	� �������	��������	0��
· ��-4+�"�������������������
· �������
�����������������������C���������		������
· ����	��������	���	����	���������	���������
· ��5�������������	�����������������������	����	�� ���������������������������	��������������������
· ��@�%$������������������������������	�!����	������	 ���
· ��&������������������	��
· ��B�������		������	�������������
· ��B�������		����7������	�	����

Sources et ressources 

�� �������
%�����

$���&���������������������������������	����+������� ��;<<:��1	���� �

�� �������
�����

$����������������������������"���������4�����	���� ����+�����������D���	������"����

��������
"�����

7���+4�����������
������������������������	�� ���8:<9E��+������<9�>;�>9�;;�::��
7��
7�"6	������	����	�����������������������������������
 ������������������� ���8:<<;��+������<9�>;�EF�F<�8:��
7�,	��	��������������������	������������������������ ���8:<<G��+������<9�>>�E>�9E�E>��
7�"�������	
������	�������������������������������� ���������������
������	�����������������7�������� ���	��
���������������"6	������� ���
7�D����	�����������
�����		������������������������� ���������������	� ���

�
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lesmetiers.net 
 

COMPTABLE 
 
 
 
Le métier 
 
• Que fait-il ? 
 
Le comptable contrôle et enregistre toutes les opérations financières de 
l’entreprise. Il rend compte des flux d’argent en provenance ou à destination 
des salariés, des clients, des fournisseurs, du Trésor public, etc. Au final, ses 
livres de comptes et ses tableaux de bord constituent des outils de gestion et 
d’aide à la décision pour le chef d’entreprise. 
 
• Comment travaille t-il ? 
 
Le comptable travaille essentiellement sur ordinateur, mais il remplit également 
de nombreux formulaires administratifs. Il note et saisit toutes les opérations 
comptables effectuées au jour le jour : salaires, règlement des factures, 
encaissement de paiements... Enfin, il établit les documents de synthèse 
annuels obligatoires : compte d’exploitation, de résultats ou bilan par exemple, 
qui témoignent de l’état de santé de l’entreprise. 
 
• Où exerce t-il ? 
 
Dans une grande structure, le service comptabilité compte plusieurs postes 
spécialisés pour les paies, clients ou fournisseurs. Une toute petite entreprise 
ne recrute pas forcément, elle fait souvent appel à un cabinet extérieur. 
 
• Les + et les – 
 
+ Le comptable est au contact de tous les services de l’entreprise et participe 
concrètement à la mise en place de la stratégie et des projets de 
développement. 

14 Pas de grain de folie ! Si le quotidien du comptable qualifié est varié, la comptabilité 
reste une activité très sédentaire, méthodique et minutieuse. 

 
 
 
Les qualités essentielles 
 
• Rigoureux 
 
La comptabilité ne tolère pas une erreur. Chiffres, calculs et procédures n’ont 
aucun secret pour le comptable. 
 
• Ouvert 
 
Les normes comptables sont en pleine évolution, les outils informatiques ne 
cessent de se perfectionner : au comptable de s’adapter, voire d’initier les 
changements. 
 
• Sociable 
 
Le comptable ne vit pas enfermé dans son bureau, noyé dans les chiffres. Au 
contraire, il doit souvent animer une équipe et conseiller les différents services 
de l’entreprise. 
 
 
Les principaux débouchés 
 
Toutes les entreprises ont recours aux services d’un ou de plusieurs 
comptables selon leur taille. De plus, en dépit de l’arrivée de l’informatique, les 
procédures comptables ont tendance à se complexifier : les perspectives 
d’emploi sont donc au beau fixe. 
 
Les cabinets d’expertise comptable recrutent également des comptables, 
généralistes ou spécialistes. Il existe de nombreux petits cabinets de proximité, 
qui proposent leurs services aux PME, mais aussi des cabinets prestigieux, 
axés sur les grands groupes internationaux. 
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L’évolution professionnelle 
 
 
• Comptable 
 
Vous êtes responsable de la comptabilité générale dans une PME  ou de 
comptes spécialisés au sein du service comptabilité d’une grande entreprise. 
 
• Chef comptable 
 
Après 5 ans de pratique professionnelle au minimum, vous encadrez une 
équipe de plusieurs comptables dans une grande entreprise. 
 
• Expert-comptable 
 
Après au moins 10 ans d’expérience et avec un niveau d’études élevé, vous 
pouvez être rattaché à la direction générale ou à la direction financière d’une 
grande entreprise. Vous contrôlez la comptabilité du groupe ou de plusieurs 
filiales 
 
 
 
Le salaire 
 
 
• Comptable 
 
1 200 € à 2 900 € 
 
 
• Chef comptable 
 
2 000 € à 3 500 € 
 
 
• Expert-comptable 
 
2 500 € à 4 500 € 
 
 
 
La formation 
 
Le recrutement pour un poste de comptable se fait rarement en dessous du 
niveau bac + 2. Il faut tout de même noter l’existence d’un BEP métiers de la 
comptabilité, d’un BAC PRO comptabilité et d’un bac techno STG spécialité 
comptabilité et finance d’entreprise. 
 
Les études courtes permettent de préparer, en 2 ans après le bac, un 
BEP comptabilité gestion des organisations ou un DUT gestion des entreprises 
et des administrations (GEA) option finance comptabilité suivi d’une licence 
professionnelle (bac + 3). 
 
Après une licence en science de gestion ou éventuellement après une 
licence de droit, AES , économie, il est possible de préparer des masters 
professionnels et des masters recherche (bac + 5). 
 
On peut citer le master professionnel comptabilité contrôle audit (anciennement 
MSTCF) qui se prépare en deux ans dans plusieurs universités et au CNAM. La 
1re année de master (M1 ) comptabilité contrôle audit donne aux étudiants, par 
équivalence, les unités de valeur du DECF et dispense de deux unités de 
valeur du DESCF (le stage et le grand oral). 
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La Cité des métiers est un espace d’information et de conseil sur les métiers et la vie 
professionnelle, ouvert à tous. Jeunes ou adultes, scolaires ou déjà engagés dans la vie 
professionnelle, à la recherche d’un emploi ou non. L’originalité de ce lieu est liée à son 
animation par des professionnels des différentes spécialités. Pour répondre aux 
préoccupations de ses usagers, la Cité des métiers propose un espace fonctionnel. 
 
ESPACE FONCTIONNEL 

��"=��#�"�!�$.�"(#�+���#"����$��'#"!��-�
 

Pour rencontrer un professionnel (sans rendez-
vous) en vue de : 
 

������� � Choisir son orientation 
������� � Trouver un emploi 
������� � Trouver une formation 
������� � Changer sa vie professionnelle, VAE 
������� � Créer son activité 
 

�"��$#'/+�"����#"��"�-�%���!��0�'��
 

4000 documents (ouvrages et revues) sur 
quatre thèmes : 
 

������� � Emploi (MFP) 
������� � Formation (MFF) 
������� � Orientation (MFO) 
������� � Création d’activité (MFC) 
 

Pour connaître les ressources documentaires 
interroger le catalogue sur le site de la cité : 
www.cite-sciences.fr 
 

��!�'#"!#-�!�+/-��+ $��!�
 

Une sélection de cédéroms, films, sites 
Internet pour vous documenter sur les métiers, 
la formation continue, la création d’activité, 
les techniques de recherche d’emploi, la 
validation des acquis de l’expérience. 
�
��!���!!#/�'�!�>��+�-#��?�
 

Une salle « ressources emplois » pour 
consulter des offres d’emploi et des 
informations sur les entreprises. 
 
��!����-���!<�$�!� 0 "�+�"�!����$�!�
���'#/�!�+ ����!�
 

Régulièrement, la Cité des métiers organise 
des ateliers et des évènements (journées de 
recrutement, d’information sur les métiers, 
forums, rencontres-débats, club, cercle...) 
www.citedesmetiers.com  
 

 
LES SERVICES : Pour répondre à vos préoccupations, la Cité des métiers vous propose : 
 

- Une documentation en libre service 
- Des entretiens approfondis (ou diagnostics) 
- Des services d’informations et de conseil, des ateliers 
 

L’ensemble offert par la Cité des métiers est complet, malgré une certaine faiblesse au 
niveau de l’activité individuelle d’information et de conseil ; les informations 
documentaires fournies par les conseillers sont assez fidèles, mais il manque « l’approche 
solution » propre aux conseillers professionnels. 
Nous revenons aux besoins actuels dans ce domaine de recréer des écoles de conseillers et 
d’enseignants pour tout ce qui devient indispensable : orientation, recherche d’emploi, 
recherche d’une formation, relancer sa carrière, créer une activité. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit le nouveau projet professionnel, car la connaissance des 
métiers représente pour les jeunes l’entrée dans la vie active. 
 

à la Cité des Sciences et de l’Industrie : 
30 avenue Corentin Cariou – 75019 PARIS   et   www.reseaucitesdesmetiers.org  
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Les livrets ONISEP, avec leurs différentes informations complémentaires, apportent une 
« solution scolaire » à la presque totalité des élèves. 

A noter que c’est « l’affection par l’académie » qui aura le dernier mot en fonction de l’offre 
de formations existantes localement. 

Au niveau de l’orientation en LEGT, l’influence des métiers et des professions est encore 
secondaire. Ce sont plutôt les options et les enseignements de détermination, en seconde GT, 
qui vont jouer un rôle essentiel au niveau de l’orientation scolaire. Par contre, pour la voie 
professionnelle, les élèves doivent choisir un métier en fin de troisième, car la voie 
professionnelle n’offre que des formations qui correspondent à un « diplôme métier » 
(220 diplômes de BEP, 60 diplômes de BEP). 
 
 

�
������������������;��
 
Lycée professionnel    Seconde GT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’affectation est la transformation officielle de la décision d’orientation, elle correspond à 
une optimisation des moyens de l’Education nationale en partant de la demande des élèves et 
de leur famille. Les moyens du système éducatif en professeurs (par spécialité), en locaux et 
en plateaux techniques... ne peuvent s’adapter instamment aux besoins du marché du travail et 
des élèves. 
A noter que le choix des métiers est beaucoup plus large que le choix scolaire : choisir un 
métier à l’entrée de l’enseignement professionnel avec sa formation professionnelle est 
beaucoup plus complexe que d’entrer en seconde GT. 
C’est au niveau des régions et des académies que le problème posé par les formations 
professionnelles devrait trouver une solution, d’autant que le marché du travail varie 
considérablement d’une région à une autre. 
Nous donnons en pages suivantes deux exemples de zones géographiques pour illustrer les 
différences locales à la sortie de chaque collège.  

qui gère le stock des formations au 
métier  
 
Les informations scolaires 
ONISEP jouent un rôle important 
dans le choix de départ 

Affectation par l’académie  Affectation dans le district

pour gérer les formations existantes 
(seconde GT, options et EDD) 

RAVEL et Cie 

C’est un système de gestion des affectations 
dans le supérieur. 
L’optimisation du stock de formations supérieures 
régionales est à l’étude. 

Orientation lycée 
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Pour le LEGT (80% des élèves dans ce district), l’affectation pourra être traitée localement, 
alors que la voie professionnelle (20% des effectifs) aura besoin de lycées professionnels 
répartis sur tout le département pour permettre à chaque élève d’accéder au métier souhaité. 

Dans l’exemple proposé, les Hauts-de-Seine Centre, les distances sont courtes et le choix 
scolaire plus concentré. Grâce aux transports en communs de l’Ile de France chacun aura une 
affectation près de chez lui. Dans la majorité des cas, les élèves de LEGT pourront être 
affectés dans leur district. 

· Collège où a été faite l’expérimentation 

· LP et LEGT d’affectation 
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- Rueil-Malmaison................................... 2, 7, 12 
- Suresnes................................................. 5, 6, 8 
- Puteaux .................................................. 2, 7 
- Nanterre ................................................. 2, 4, 7, 8, 13 

 
 
 
C�!!�"�C#/-#,"��7�

- Garches......................................................................... 2, 10 
- Boulogne...................................................................... 2, 12 
- Issy-les-Moulineaux............................................ 7, 8 
- Meudon-la-Forêt.................................................... 3, 7, 8 
- Saint-Cloud................................................................ 2, 3, 7 

 
 
 
C�!!�"���/�--D�7�

- Neuilly ........................................................................... 12 
- Colombes..................................................................... 3, 8, 9, 10, 13 
- Courbevoie................................................................. 2, 7 
- Bois-Colombes........................................................ 2, 7 
- La Garenne Colombes........................................ 2, 7, 8 
- Levallois-Perret....................................................... 2, 8 

 
 
 
 

�����!� '��-�� !�$��+ ����!��� �D' �!���#(�!!�#""�-!�� ����� �

1. Agriculture 10. Industrie graphique 

2. Administration - Comptabilité 11. Matériaux - Plastique 

3. Alimentation - Hôtellerie - Restauration 12. Santé - Social - Soins 

4. Automobile - Engins 13. Textile - Habillement 

5. Bâtiment - BTP 14. Transport - Magasinage 

6. Bois - Ameublement 

7. Commerce - Vente 

8. Electricité - Electronique - Energie 

 

    2 annexes : 

- Chimie / physique 
- Sport / loisirs 
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Dans l’exemple proposé, celui de la Manche, 
les distances entre domicile, LP et CFA sont 
longues et les lieux scolaires concentrés 
autour de 3 pôles : Saint-Lô, Cherbourg et le 
Sud de la Manche.  

Les élèves orientés en LEGT (60% dans 
ce district) pourront être affectés dans le 
district, autour de Saint-Lô ; pour le reste du 
département de la Manche, l’implantation en 
LP et CFA est diversifiée. 

Comparer les 14 spécialités de métiers avec 
cette carte. 

· Collège où a été faite l’expérimentation 

· Lycées professionnels pour affectation 
selon la spécialité choisie 

17 
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C�!!�"��1��%#/�,�7�

- Cherbourg................................................................................. 1, 3, 8, 9, 11, 13 
- Equeurdreville-Hainneville.......................................... 2, 5, 6, 8, 11, 14 
- Tourlaville................................................................................ 2, 4, 7, 8, 11, 14 

 
 
C�!!�"����"���2�7�

- Saint-Lô..................................................................................... 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 
- Agneaux..................................................................................... 3 
- Le Hommet-d’Arthenay................................................. 1, 3 
- Coutances................................................................................. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13 
- Granville.................................................................................... 3, 4, 8, 11 

 
 
C�!!�"��0��"'1�!�7�

- Avranches................................................................................. 2 
- Mortain....................................................................................... 2, 7, 12 
- Saint-Hilaire-du-Harcouët............................................ 1, 4, 7 

 
 
�/���!�%�!!�"!�7�!� '��-�� !�'#+�- +�"�����!�

- Bayeux........................................................................................ 14 
- Vire................................................................................................ 14 
- Lisieux........................................................................................ 10 
- Honfleur..................................................................................... 14 

 
 

�����!� '��-�� !�$��+ ����!��� �D' �!���#(�!!�#""�-!�� ����� �

9. Agriculture 15. Industrie graphique 

10. Administration - Comptabilité 16. Matériaux - Plastique 

11. Alimentation - Hôtellerie - Restauration 17. Santé - Social - Soins 

12. Automobile - Engins 18. Textile - Habillement 

13. Bâtiment - BTP 19. Transport - Magasinage 

14. Bois - Ameublement 

15. Commerce - Vente 

16. Electricité - Electronique - Energie 
 

    2 annexes : 
- Chimie / physique 
- Sport / loisirs 

�
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Voilà ce que doivent entendre les collégiens, les lycéens et les étudiants, au milieu des 
informations sur les métiers et sur les évolutions économiques. 

Vos enfants auront du travail, le chômage n’est pas une fatalité, mais les métiers du 
futur ne ressembleront pas nécessairement à ce que l’on imagine. 
 
Depuis quarante ans, chaque décennie a connu un secteur porteur pour l’emploi : 
 

ANNEES 60 – L’AUTOMOBILE 

ANNEES 70 – LA BANQUE 

ANNEES 80 – L’INFORMATIQUE 

ANNEES 90 – LE TRANSPORT 

En 2015 – Le centre d’analyse stratégique 
pronostique pour 2015 : 

une économie de plus en plus tertiarisée. Les 
créations d’emplois seront concentrées d’un côté 
sur les cadres et de l’autre sur des emplois de 
services peu qualifiés. 

 
 « Les français pressentent confusément que la globalisation dessine une nouvelle géographie 
des emplois dans nos pays industrialisés ». 
 
« Que cette géographie tend spontanément à séparer le marché du travail en deux 
catégories, d’un côté les emplois très qualifiés, les stars de l’économie de la connaissance que 
l’on nous promet depuis Lisbonne, de l’autre, les jobs peu qualifiés, plus ou moins précaires, 
associés à l’évolution des personnes et des foyers, notamment des services à la personne ». 
 
« L’une des raisons fondamentales du malaise qui traverse aujourd’hui la société, c’est la 
globalisation qui fabrique à grande vitesse une redistribution des activités dans le monde. 
Dans les pays industrialisés, on observe la disparition d’un nombre important d’emplois de 
production. » 
 
Les travailleurs manuels, les cuisiniers, les chauffeurs routiers, les maçons sont difficiles à 
trouver, et d’ici 2015 cinq secteurs de services vont concentrer l’essentiel de la création 
d’emplois : les services aux particuliers, la santé et l’action sociale, les transports et la 
logistique, les métiers administratifs, le commerce et la vente. 
 
C’est ce type d’analyses, avec l’évolution des secteurs, que les jeunes de troisième et de 
terminale bac attendent. 
 
Il est vrai que ce travail d’analyse du marché du travail est à présenter aux jeunes en 
correspondance avec les possibilités scolaires du secteur proche. 
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Actuellement, c’est l’enseignement supérieur qui a la préférence des enseignants et des 
familles. Avec 900 196 étudiants en licence, dont plus de 50% ne franchiront pas la 
qualification d’un diplôme de Bac + 2, c’est un lieu à risque pour la jeunesse dont il faut 
suivre les évolutions avec vigilance. 
 
Nous donnerons dans ce chapitre quelques indications sur ce qui marche dans les formations 
supérieures. 



����������

 22

H�����������	
����.�����;���������	�
���
�J�
 
 

UNIVERSITES 

Spécialités 
Taux 

d’insertion 
(en %) 

Salaire médian 
brut / an 

(en euros) 
Cadres 
(en %) 

CDI 
(en %) 

Electronique, informatique 
industrielle 

85 28 000 81 72 

Finance, gestion compta 92 26 000 48 61 

Informatique, télécoms, 
multimédia 

88 29 000 83 78 

Maths 81 27 000 69 73 

Spécialités industrielles 88 28 000 73 61 

Marketing 90 27 600 55 74 

Chimie 76 25 00 56 33 

Sciences de la vie 76 22 800 51 39 

Informatique de gestion NC 28 000 68 77 

Ressources humaines 88 20 800 50 50 

Urbanisme, histoire-géo NC 18 000 30 40 

Commerce 92 27 000 54 64 

Economie 73 18 000 37 45 

Droit, sciences politiques 75 22 000 36 49 

 
�.���;�������
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Tout d’abord, une bonne nouvelle : 
l’embauche des cadres bat des 
records depuis 2 ans avec + 12%  
en juin 2006, selon l’APEC. 

Pour éviter les désillusions, les voies 
sans issue, il faut imaginer très tôt  
un projet de métiers qui aide à 
s’informer sur les réalités du marché 
du travail. 

Les étudiants s’intéressent à une 
communication permanente sur les 
métiers 

Il ne suffit pas qu’un secteur crée des 
emplois, il faut aussi emprunter la 
bonne voie d’accès. 

Source : site APEC, jeunes diplômés. 

 

Physique, sciences de la terre 76 25 000 64 51 

 Communication, publicité, 
création 76 23 000 19 35 

Sociologie, psychologie 81 17 000 46 38 

Langues 77 15 600 15 45 

Formation, animation, social NC 18 500 45 78 

ECOLES DE COMMERCE  

Spécialités 
Taux 

d’insertion 
(en %) 

Salaire médian 
brut / an 

(en euros) 
Cadres 
(en %) 

CDI 
(en %) 

Finance, gestion compta 90 29 000 63 79 

Commerce, marketing 90 29 000 64 77 

ECOLES D’INGENIEURS  

Spécialités 
Taux 

d’insertion 
(en %) 

Salaire médian 
brut / an 

(en euros) 
Cadres 
(en %) 

CDI 
(en %) 

Ingénieurs généralistes 91 31 000 94 83 

Spécialités industrielles 91 30 000 88 79 

Sciences de la vie, agro 91 27 000 73 62 

GENERATION BOULOT 
 

Le pire serait derrière nous. Les 
jeunes qui arrivent aujourd’hui sur le 
marché du travail devraient avoir 
moins de mal à s’insérer que leurs 
aînés. Mais un quart des enfants de 
cadres nés dans les années 1960 sont 
aujourd’hui ouvriers et employés 
contre 10% des baby-boomers nés 
dans les années 1940.  

Pourtant cette génération bloquée par 
le système actuel, qui ne reproduit 
pas les performances des parents,  
a beaucoup étudié. 

Tout le monde veut monter dans 
l’ascenseur social. Mais aujourd’hui, 
la mobilité s’opère par le bas. 

 

Electronique, informatique, 
télécoms 91 30 000 93 83 

REF. Nouvel Observateur 2007 

 
Voici le discours qui se développe auprès des étudiants et qu’il faudrait adapter aux 
collégiens et aux lycéens 
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Toutes les spécialités ne connaissent pas le même succès. Ce bac + 2 permet à la plupart de 
ces diplômés de se caser rapidement sur le marché de l’emploi. 
 
Réforme du LMD ou pas, le BTS à bac + 2 continue de plaire aux entreprises, elles en 
redemandent.  
 
Selon le CEREQ, les bac + 2 de service gagnent en moyenne 17 300 € brut par an, trois ans 
après l’obtention du diplôme, ceux de l’industrie ou BTP : 18 700 €. 
 
Ils sont 100 000 BTS chaque année de différentes spécialités qui arrivent sur le marché du 
travail. 
 
 
Une formation et un profil bien identifiés les rendent rapidement opérationnels en 
entreprise. 
 
 
 
�.�������������������������������.�����9�9�
 
Selon les études du centre d’analyse stratégique (CAS) qui a approfondi les évolutions des 
effectifs, suite à la nouvelle démographie et l’influence de la dernière loi sur le départ à la 
retraite, cette recomposition sera amplifiée dans les années de départ à la retraite de 600 000 
personnes qui vont arriver en fin de carrière chaque année d’ici 2010. 
 
Pour les jeunes qui terminent leurs études avec des diplômes qui correspondent au besoin des 
entreprises, c’est une ouverture à saisir qui devrait réjouir les jeunes. 
 
Face à ces changements démographiques, il faut développer une communication 
professionnelle auprès de la jeunesse pour la motiver à l’action. 
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L’université, une voie sans issue ? Ce cliché est  un peu sévère et ne correspond en rien à la 
réalité. Depuis 5 ans, nos facs ont multiplié les diplômes destinés au monde de 
l’entreprise. 

La clé des emplois : de bons salaires et un épanouissement professionnel dont témoignent tous 
les jeunes diplômés que nous avons rencontrés. Alors, quelles sont les meilleures filières ? 
Comment les dénicher ? Comment en tenir compte au moment de l’orientation ? 

Leçon à retenir : pour dénicher les pépites de l’université que recherchent les recruteurs, il 
faut être fouineur et virtuose de la navigation Internet. 

 
�./"�0��!�� �!����(�����$/���#(�!!�#""�-�
 

Création en 1991 des IUP (Instituts Universitaires Professionnalisés) dont le succès a ouvert 
la voie aux « filières pro » taillées pour mener à l’emploi. C’est dans ce vivier que les 
entreprises recherchent des pépites. 

Créée en 1999, la « licence pro » a explosé, passant de 4 364 étudiants en 2000 à environ 
40 000 en 2006. 
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Autre grande leçon : l’université commence à veiller de près au devenir de ses diplômés. Il est 
vrai que l’Etat exige désormais, avec la procédure budgétaire LOLF, que les facs produisent 
des bilans d’insertion. 

Ce discours adapté intéresserait les collèges et les lycées. Bien entendu, les motivations au 
collège et au lycée ne sont pas forcément les mêmes. Réconcilier les cadres et les ouvriers, la 
production et les services est également un objectif pour tous. 

�
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SANTE / ACTION SOCIALE 751 000 
SERVICE A LA PERSONNE 
En pointe : l’aide à domicile 

383 000 

DISTRIBUTION 
En péril : la caissière 647 000 

ENVIRONNEMENT 
En pointe : le logisticien de déchets 

360 000 

TRANSPORT / LOGISTIQUE 
En pointe : le manutentionnaire 626 000 

INFORMATIQUE 
En pointe : le développeur 

207 000 

BTP 
En pointe : le responsable 

529 000 
d’ici à 2015 BANQUE ASSURANCE  12 000 

REF. Les Echos 
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Pour deux élèves qui entrent dans l’enseignement professionnel, trois étudiants feront un 
parcours dans l’enseignement supérieur. 
 
C’est à partir des différents établissements de formation et des fédérations professionnelles 
que l’on peut connaître les besoins par spécialités des lycées professionnels et de 
l’apprentissage. L’étude du marché du travail pour les niveaux V et IV semble devenir 
nécessaire aujourd’hui, en particulier pour repérer les secteurs porteurs au niveau des 
débouchés. 
 
L’information sur les métiers est plus difficile que l’information sur les formations, d’autant 
que les élèves qui sont orientés vers la voie professionnelle disposent de peu de temps pour 
faire leur choix. L’enseignement professionnel sera souvent utilisé comme une variable 
d’ajustement de l’échec scolaire, alors que la mise en place du « socle commun des 
connaissances et des compétences » n’apporte pas encore de résultats dans l’amélioration du 
niveau général de cette population. Certains reprochent aux différents « conseils de classe » 
de jouer un rôle sélectif auprès de cette population, au lieu d’apporter des solutions pour faire 
progresser ces élèves au collège. 
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Nous avons abordé ce point dans le TOME 1, « le projet professionnel dans le contexte 
actuel ». Avec le mode de sélection pratiqué auprès des jeunes de la voie professionnelle (42 
% d’une classe d’âge), les nouvelles applications de type Option DP3 ou Module DP6 
paraissent recommandées lorsqu’il faut choisir rapidement un métier. Elles mettent en œuvre 
un cours, des outils adaptés et des actions extérieures ainsi qu’un accompagnement pendant 
plusieurs mois.  
 
Dans l’étude des métiers, il faut faire une place à part pour le CAP, qui permet d’obtenir un 
diplôme de première qualification. Ce sera dans la mouvance de l’artisanat et des chambres de 
métiers que les élèves obtiendront une information assez complète sur les 200 CAP existants. 
Ce diplôme s’adresse à des jeunes de Niveau V lassés de l’école, mais également à des 
adolescents qui sortent du lycée LEGT (Niveau IV sans le bac), par exemple dans le BTP. 
 
A l’opposé, les élèves de BEP ne sont pas toujours suffisamment positionnés au niveau du 
métier et 80 000 d’entre eux quitteront le lycée professionnel pendant les deux premières 
années, ce qui représente un taux de sortants de l’ordre de 15 à 20 %. C’est directement le 
système actuel d’orientation scolaire et professionnel qui se trouve être mis en cause. 
Exemple : les jeunes du lycée professionnel ne sont pas très fiers d’eux, ils sont réservés sur 
leur avenir, ils dévalorisent leur formation... il y a donc un important travail à faire au moment 
du « projet professionnel » et pendant le cursus du lycée professionnel. 
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L’apprentissage présente une plus grande stabilité des effectifs et un taux de placement élevé 
à la sortie. Ceci montre l’intérêt de choisir un métier avant l’entrée au CFA et de faire une 
scolarité en alternance pour les manuels et ceux qui préfèrent la « pratique ». 
 
(Voir les grands domaines de formation professionnelle, page suivante.) 
 
 
 
 
 
 
�
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 LP  APPRENTISSAGE  TOTAL 

  

CAP  
et BEP 

BAC PRO 
et BMA 

Ensemble  Niveau V Niveau IV Niveau III 
Ensemble       

I à V  
LP + CFA 

Domaines de la production 227 432 78 616 306 048  158 840 44 458 16 104 228 140  534188 

20  Spécialités pluri technologiques de la production 1 543 3 429 4 972  31 823 4 135 8 227  13199 

21  Agriculture, pêche, forêt 1 472 267 1 739  15 195 7 367 4 311 27 237  28976 

22  Transformations 27 269 8 060 35 329  46 998 7 790 2 156 58 057  93386 
  Alimentation, cuisine                   
  Génie climatique                   

23  Génie-civil, constructions, bois 43 642 9 512 53 154  51 227 8 848 944 61 566  114720 
  BTP, travail du bois                   

24  Matériaux souples 16 471 4 339 20 810  921 233 94 1 346  22156 
  Habillement                   

25  Mécanique, électricité, électronique 137 035 53 009 190 044  44 468 19 397 4 464 71 707  261751 
  Mécanique auto, structures métalliques                   

Domaines des services 296 952 112 828 409 780  66 434 36 165 23 214 140 059  409780 

31  Echanges et gestion 131 058 63 262 194 320  27 310 10 421 16 292 65 107  259427 
  Transport, magasinage, commerce, vente,                    
  comptabilité, gestion                   

32  Communication et information 58 449 30 856 89 305  2 159 2 083 3 710 10 565  99870 
  Secrétariat, bureautique                   

33  Services aux personnes 96 194 17 427 113 621  36 375 23 398 2 757 62 785  176406 
  Sanitaire et social, hôtellerie, tourisme, coiffure,                   
  esthétique                   

34  Services à la collectivité 11 251 1 283 12 534  590 263 455 1 592  14126 
  Nettoyage, environnement                   

TOTAL 524 384 191 444 715 828  225 274 80 623 39 318 368 189  1084017 

RERS 2006<�

26 
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Dans ce chapitre, nous allons présenter les différentes possibilités qui permettent d’informer 
les jeunes sur le marché du travail. Un marché vivant qui doit être également connu des 
intervenants : 
 

- l’emploi à la sortie des formations, 
- les enquêtes BMO 2007 proposées par l’UNEDIC-ASSEDIC selon des bassins d’emploi 

différenciés, 
- les enquêtes par métiers et par zones économiques. 
 
Les études sur le marché de l’emploi devraient se multiplier au regard du chômage des jeunes. 
 
Notre objectif est de rappeler les lacunes de l’information actuelle sur les métiers, que nous 
retrouvons dans les informations par l’ONISEP, le CIDJ, l’ANPE – ROME, ... Les grands 
institutionnels présentent souvent des nomenclatures statiques, sans se soucier des 
caractéristiques du marché du travail qui est changeant, avec des évolutions rapides. En ce qui 
concerne le site « lesmetiers.net », des efforts ont été faits pour introduire les dimensions 
économiques et de sociologie des métiers. Ce site peut être considéré comme une innovation. 
 
Au cours de cette étude, l’amélioration de ces nomenclatures de métiers raccordée à la réalité 
nous est apparue comme le projet le plus important et le plus difficile à mettre à la portée 
de la jeunesse. 
 
Alors que le traitement de l’information parait de bonne qualité pour les formations scolaires, 
en particulier à l’ONISEP, le traitement de la partie professionnelle manque de renvois à la 
réalité ainsi que d’informations sur les aspects techniques du marché de l’emploi. 
�
�
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L’enquête « génération 2001 » en Ile de France s’est intéressé en 2004 à un échantillon de 
10 000 jeunes sortis d’un établissement de formation initiale. Les résultats de l’étude sont 
issus de l’observation de plusieurs niveaux de formation afin de faire des comparaisons avec 
des enquêtes nationales. Les critères sont : le niveau de formation, la spécialité de formation, 
l’obtention ou non d’un diplôme. 
 

« Jeunes sans diplôme » désigne les jeunes sortis sans qualification de quatrième et de 
troisième, de classes spécialisées, ... et les jeunes sortants sans diplôme de classe de CAP ou 
BEP ou de seconde et première du LEGT.) 
 
Le chômage des jeunes : le taux de chômage des jeunes représente une part de jeunes qui 
varie de 10 à 38 %. 
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Taux de chômage des jeunes sans diplôme (3 ans après la sortie) 
 
Sans diplôme 

Autres taux de chômage des jeunes (en %) 

CAP ou BEP 
Bac non diplômé 
Bac pro et techno 

13 
25 
16 

Bac + 1 ou Bac + 2 
Bac + 2 
2° cycle universitaire 

20 
9 

10 

 
En matière de conditions d’emploi, les jeunes formés en Ile de France continuent à bénéficier 
d’une meilleure qualification. Dès le début de leur vie professionnelle, près de la moitié sont 
en CDI contre un tiers en province. 
 
Les jeunes hommes sont plus touchés par le chômage que les femmes. 
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- Un niveau de formation plus élevé en Ile de France, avec la part de l’apprentissage qui 
augmente. 

- Une dégradation de l’insertion des jeunes formés en Ile de France. 

- Un taux de chômage élevé chez les jeunes sans diplôme (38%) ou en situation d’échec 
dans l’enseignement supérieur. 

- Un accès à un emploi plus qualifié et de meilleure qualité qu’en province. 

- Plus de mobilité choisie et un moindre recours aux dispositifs de régulation du marché du 
travail. 

- Un sentiment de discrimination à l’embauche évoqué par les jeunes d’origine étrangère. 

- Les taux de chômage évoluent peu avec les années. 
 
Les jeunes s’intéressent à l’état du marché du travail de leur région dès l’orientation au 
collège. 
 
 
������H������C����99I<�	
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Au moment de l’orientation, les jeunes, en plus de la liste ou la nomenclature des métiers, 
désirent également des indications économiques et sociologiques sur les principaux secteurs 
économiques, sur les tendances du marché avec des indicateurs assez fins ainsi que des 
chiffres sur l’emploi. 
 
Il est intéressant d’être informé sur l’emploi structurel, mais l’avenir n’est pas forcément 
inscrit dans les statistiques de référence ; c’est ce que les jeunes recherchent, des éléments sur 
l’avenir à moyen terme et des informations qui rendent plus vivant le choix d’un métier. 
 
Dans un chapitre prochain, et sans dresser un inventaire prospectif des métiers, nous nous 
intéresserons à l’avenir des métiers jusqu’en 2015. 
 

38 % 

Ile de France 
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ENQUETE BMO 2007 : (besoins en main-d’oeuvre) 
 www.assedic.fr/unistatis 
 
 
1 223 300 intentions d’embauches prévues en 2007, en France 
 
Après quatre années d’évolution défavorable, le nombre de projets de recrutement a augmenté 
de 2,4% en 2007, soit environ 29 000 embauches supplémentaires. Près de 22% des 
établissements envisagent au moins un recrutement. 
 
Les projets de recrutement sont particulièrement nombreux dans certains métiers : tourisme, 
services à la personne, activités de conseil et d’assistance aux entreprises. 
 
Les employés de l’hôtellerie et de la restauration sont les profils les plus recherchés ainsi que 
les aides à domicile, les aides-soignants et les infirmières. 
 
D’autres secteurs de main-d’œuvre : ingénieur en informatique, services aux entreprises, 
ingénierie et conseil sont également concentrés. 
 
- Les activités de services aux entreprises restent le premier pôle de recrutement. 

- La construction connaît des besoins massifs en main-d’œuvre avec une augmentation de 
20% des intentions d’embauche par rapport à 2006, en particulier maçons, plombiers, 
plâtriers. 

 
Près de la moitié des projets de recrutement sont jugés difficiles à réaliser par les employeurs 
(+2% par rapport à 2006). 
 
Cette information sur les BMO, qui est une manière d’aborder le marché du travail, 
présente un intérêt évident pour les formateurs et les élèves. 
 
Nous allons vous présenter deux enquêtes comparatives : Haut-de-Seine, Manche pour 
montrer les écarts importants entre les bassins d’emplois. Dans le cadre d’une autre étude, il 
serait intéressant de comparer les différences entre le marché du travail et les moyens 
éducatifs en place. 
 
 
��
�
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De plus en plus, l’horizon des jeunes coïncide avec celui de la région, avec sa ville capitale. 
Les formations nationales sont devenues plus rares car elles n’apportent pas toujours de 
compensation par rapport aux avantages apportés par la famille, les pairs et la vie collective 
locale. 
 

Cet exemple sur les bassins d’emplois, les projets de recrutement et les secteurs 
d’activités démontre le problème de l’hétérogénéité du couple « offre de formation 
/marché du travail » qui ne se résoudra pas de lui-même dans les années à venir. 
 

L’école oriente principalement pour sa région, c’est-à-dire pour un milieu spécifique. 
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          Bassin 92                                 Bassin Caen  
Spécialités  

                  10 %               20 %               30 %             40 %               50 % 

 
  

 
   

   

 
  

    
  

 
  

    

 
 
  

    

  

    

     

 

  

 

 

    

  

   

   

  

     
 

  
   

 

  

 
 
Ouvriers du BTP 
 
 

Ouvriers de l’industrie 
 
 
Autres métiers 
 
 
Techniciens 
 
 

Encadrement 
 

 
Fonction administrative 
 
 

Vente, tourisme, services 
 
 

Social et médico-social 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XX 
 

 
XX 

 
X 

 
X 

 

La zone 92 de l’Ouest francilien a 99 000 projets de recrutement, pour 23 221 projets en 
Basse-Normandie, soit un potentiel en besoin d’emplois quatre fois plus important dans le 92 
que dans la Région de Caen. Notons aussi les disparités très importantes en demande de 
cadres et d’administratifs dans l’Ile de France, alors que les métiers de la vente, du tourisme et 
des services sont en progression dans les régions. 
 

Au moment de l’orientation professionnelle, les élèves sont invités à connaître les 
spécificités de leurs régions, afin de connaître la différence existant entre débouchés et 
orientation théorique.�
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Il devient de plus en plus nécessaire de faire connaître aux enseignants le bassin d’emploi qui 
les  concerne. Les enquêtes BMO 2007 permettent de faire un tirage par zone ; exemple pour 
les deux pôles que nous avons choisis : 
 
- Ouest francilien  : 7 bassins d’emploi dont Haut-de-Seine Centre 

- Basse Normandie : 12 bassins d’emploi dont Saint-Lô, Coutances 
 
 
L’enquête « besoins en main-d’œuvre » (BMO 2007) permet de faire une analyse fine des 
deux bassins d’emplois que nous avons sélectionnés pour les Hauts-de-Seine Centre (Rueil-
Malmaison) et pour la Manche (Saint-Lô / Coutances). 
 
Sans entrer dans le détail des différences concrètes, à la fois quantitatives et spécifiques sur le 
choix des métiers, les relations entre l’offre de formation et l’aménagement du territoire 
sont à faire connaître aux enseignants et aux élèves. 
 
Au niveau de la découverte des métiers, la différence entre milieu urbain et agricole est très 
importante. Prenons comme exemple les difficultés à trouver des médecins généralistes en 
campagne et autres besoins nécessitant des migrations qui découlent des différences entre les 
régions. 
 
C’est un cas parmi d’autres qui plaide pour un traitement plus spécifique de l’emploi dans 
chaque bassin. 
 
Les jeunes ont besoin de connaître, au niveau régional et départemental, les différences 
entre l’offre de formation et les besoins du marché du travail. 
 
Si l’offre de formation est excédentaire dans certains secteurs, il faudra aider les jeunes à 
trouver des solutions interrégionales.  
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ENQUÊTE BESOINS EN MAIN-D'OEUVRE (BMO 2007)  

 

Choisissez le type de recherche  Recherche par bassin d'emploi  Recherche par métier 
      

 

Zone géographique REGION �  

 
      

 
      

 

Région ILE-DE-FRANCE �  

      
Département HAUTS-DE-SEINE �  

 
Bassin d’emploi HAUTS-DE-SEINE CENTRE �  

 

Résultat de la recherche   (89 lignes de réponse)  
 
 
 

 
 
REGION : ILE-DE-FRANCE 
DEPARTEMENT : HAUTS-DE-SEINE 
BASSIN D'EMPLOI : HAUTS DE SEINE CENTRE Total « pro jets de recrutement » : 26 396 
 
 

Libellé du métier Projets de 
recrutement 

Difficultés 
à recruter 

Emplois 
saisonniers 

Ingénieurs et cadres spécialistes de l'informatique (sauf technico-commerciaux) 6465 61 2 

Représentants, VRP 2799 71 0 

Cadres commerciaux et technico-commerciaux 1221 34 1 

Cadres administratifs, comptables et financiers 1213 49 3 

Agents de gardiennage et de sécurité 1051 21 0 

Ingénieurs et cadres d'études et de recherche 990 42 11 

Caissiers, employés de libre-service 854 20 15 

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie 673 37 18 

Cadres de la banque et des assurances 668 30 0 

Secrétaires, assistantes 589 20 4 

Autres conducteurs de véhicules (taxi, voiture particulière, ambulance, etc.) 587 14 86 

Autres employés administratifs d'entreprises 488 10 1 

Programmeurs et autres informaticiens (sauf ingénieurs et cadres) 470 8 2 

Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie (serveurs, maîtres d'hôtel, etc.) 450 37 8 

Cadres du BTP 445 39 11 

Agents d'entretien 402 29 76 

Autres techniciens et agents de maîtrise de l'industrie 371 52 14 

Cadres de la communication, de la documentation, de l'édition, journalistes 343 12 27 

Techniciens du BTP (métreurs, dessinateurs d'études en BTP, géomètres, topographes, etc.) 332 94 62 

Techniciens des services administratifs, comptables et financiers 300 20 1 

Techniciens, agents de maîtrise de l'électricité, de l'électronique et des télécommunications 281 41 14 

Employés et techniciens de la banque 276 84 0 

Maçons qualifiés 261 86 0 

Coursiers, conducteurs-livreurs 251 42 4 

Vendeurs autres qu'en alimentation et équipement de la personne 249 45 22 

Cuisiniers 245 32 3 

Techniciens, agents de maîtrise de la maintenance 234 40 0 

Infirmiers, sages-femmes 222 75 0 
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ENQUÊTE BESOINS EN MAIN-D'OEUVRE (BMO 2007)  

 

Choisissez le type de recherche  Recherche par bassin d'emploi  Recherche par métier 
 
      

 

Zone géographique REGION �  

 
      

 
      

 

Région BASSE-NORMANDIE �  

      
Département MANCHE �  

 
Bassin d’emploi SAINT-LO COUTANCES �  

 

Résultat de la recherche   (77 lignes de réponse)  
 
 
 

 
 
REGION : BASSE-NORMANDIE 
DEPARTEMENT : MANCHE 
BASSIN D'EMPLOI : SAINT-LO COUTANCES Total « projets de recrutement » : 1 818 
 

Libellé du métier Projets de 
recrutement 

Difficultés 
à recruter 

Emplois 
saisonniers 

Agents d'entretien 159 86 89 

Marins pêcheurs 155 0 94 

Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie (serveurs, maîtres d'hôtel, etc.) 125 22 88 

Conducteurs routiers et grands routiers 84 70 0 

Animateurs socioculturels, de sport et de loisirs 79 11 82 

Menuisiers qualifiés du bâtiment, serruriers-poseurs 58 79 0 

Caissiers, employés de libre-service 52 13 0 

Plâtriers, charpentiers et autres ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment 51 100 0 

Plombiers et chauffagistes qualifiés 50 87 0 

Ouvriers non qualifiés de la manutention 49 0 67 

Employés de maison et assistantes maternelles (y.c. aides à domicile) 44 57 57 

Maçons qualifiés 43 91 0 

Autres ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment 43 100 0 

Secrétaires, assistantes 36 33 6 

Techniciens du BTP (métreurs, dessinateurs d'études en BTP, géomètres, topographes, etc.) 32 53 0 

Coiffeurs, esthéticiens, manucures 31 73 18 

Cuisiniers 30 25 100 

Vendeurs en équipement de la personne et articles de sport 28 13 27 

Ouvriers qualifiés de la mécanique (soudeurs, monteurs, mécaniciens, ajusteurs, etc.) 28 100 0 

Agents et hôtesses d'accueil, standardistes 27 14 87 

Autres ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal (forgerons, tuyauteurs, etc.) 26 100 0 

Ouvriers qualifiés des travaux publics (terrassement, béton, etc.) 25 88 0 

Secrétaires de direction, personnels de secrétariat de niveau supérieur 25 0 0 

Magasiniers qualifiés 25 36 44 

Représentants, VRP 24 11 0 

Autres ouvriers non qualifiés de l'industrie 23 35 0 

Professions paramédicales (techniciens médicaux, préparateurs pharmacie,  
spécialistes rééducation, etc.) 

21 42 16 

Électriciens qualifiés du bâtiment 19 65 0 

 

�
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A partir de l’année 2006, l’arrivée en fin de carrière de nombreuses générations nées  
entre 1945 et 1975 devrait modifier profondément le fonctionnement du marché du travail.  
Ces transformations proviennent essentiellement d’un ralentissement de la population active 
qui peut faciliter la baisse du chômage à court terme, mais également faire apparaître des 
difficultés de recrutement dans certains métiers et certains bassins d’emplois. 
 

Ceci confirme ce que nous avons vu dans ce chapitre sur les métiers : grandes différences 
d’une entreprise à une autre, d’un territoire à l’autre, avec des pratiques de recrutement qui 
évoluent lentement et des tensions dans la transformation du marché du travail qui risquent de 
faire apparaître de nouvelles mobilités. 
 

C’est à ce niveau que les politiques publiques peuvent jouer un rôle important en 
construisant le cadre d’une meilleure orientation professionnelle, en tenant compte des 
territoires. 
 

Ceci nous ramène au sujet principal de ce rapport qui est de valoriser : découverte 
professionnelle, projet professionnel accompagné par des conseillers et des maîtres bien 
formés, valorisation des métiers porteurs, projet professionnel étudiant, accompagnement vers 
l’emploi, centre de ressources... ce sont des objectifs vers les choix prospectifs de qualité 
qui coïncident avec notre étude. 
 
Cependant, d’autres facteurs plus précis peuvent influencer l’emploi et le chômage : 
 

- la fin de la forte croissance de la population active 
- des difficultés de recrutement durables 
- des incertitudes sur l’installation d’un emploi de croissance 
- la nécessité d’une approche par métier 
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Entre 2005 et 2015 cinq domaines professionnels des services devraient concentrer l’essentiel 
des créations d’emplois : les services aux particuliers (400 000), la santé et l’action sociale 
(308 000), les transports et la logistique (225 000), les métiers administratifs (197 000) et le 
commerce et la vente (194 000). 
 

Nous faisons l’hypothèse d’une économie mondialisée qui nous apporterait beaucoup de 
marchandises, sans analyser la contrepartie pour l’industrie française. Il faut souhaiter que sur 
ce point la réalité vienne faire mentir la prospective. 
 

A noter que l’emploi très qualifié se développe de plus en plus avec les femmes,  
à l’opposé, il existe un plan de développement des services à la personne qui devrait créer des 
emplois moins qualifiés.  
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Volume annuel  
de sortants 

Taux de chômage 
(Environ 2 ans) Plus haut niveau atteint 

2003-2005 2015 2003-2005 2015 

Diplôme Bac + 3 et plus 176 000 185 000 16 % 2 % 

Diplôme Bac + 2 134 000 128 000 14 % 2 % 

Diplôme Bac   169 000 172 000 19 % 21 % 

Diplôme CAP – BEP  130 000 128 000 25 % 25 % 

Sans diplôme 132 000 120 000 41 % 56 % 

Ensemble 741 000 733 000 22 % 18 % 

Rapport « Les métiers en 2015 » 
 
Cependant, il paraît souhaitable de vérifier les chiffres concernant les Bac techno et pro ainsi 
que ceux du CAP et du BEP, car les données retenues dans cette étude ne tiennent pas assez 
compte du travail manuel et des besoins irréversibles de nos économies en ouvriers et 
techniciens qualifiés. 
 
Dans ce tableau, nous constatons que les conjoncturistes sont plus optimistes avec les 
diplômés d’études supérieures (taux de chômage estimé de 2 % en 2015), alors que les 
formations professionnelles de niveau V et IV qui représentent presque la moitié des 
formations professionnelles seraient considérées comme des « produits stagnants ». 
 
�
�
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- Dans les dix prochaines années, 750 000 postes sont à pourvoir, compte tenu du fait que 
les flux de sortie de carrière devraient passer à 600 000 par an entre 2005 et 2015. 

- Quels sont les emplois qui vont avoir un développement plus important ? 

- Quels sont les métiers qui vont recruter davantage ? 

- Dans quels métiers des tensions risquent-elles d’apparaître ? 

- Et comment peut-on parvenir à réduire ces tensions ? 
 
 
Nous retrouvons les questions universelles qui font partie des besoins de découverte des 
jeunes au collège, du lycée, de l’université et qui rejoignent les questions régionales et 
économiques encore insuffisamment développées. 
 
 
Rapport « Les métiers en 2015 » - 2007 
Consultable sur www.strategie.gouv.fr  
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Pour répondre à la préoccupation devenue majeure des parents et des jeunes qui désirent 
réussir une « bonne insertion professionnelle », les formations à la découverte 
professionnelle doivent être de plus en plus encouragées et organisées. 
 
Dans les faits, si l’information et la guidance sont assez bien réalisées pour les formations 
scolaires, l’information sur les métiers et les secteurs professionnels est beaucoup plus 
difficile à concrétiser. 
 
Lors de la troisième partie du TOME 1 consacrée au projet professionnel, nous avons 
développé ces différents points tout en gardant à l’esprit le rôle des formateurs qui doivent 
acquérir une formation spécialisée comprenant la mise en place d’outils adaptés. C’est à ce 
niveau que les INNOVATIONS seraient les bienvenues. 
 
Une autre réponse est également à trouver au niveau local et régional, en faisant une synthèse 
des métiers, de leur importance et des débouchés réels. En majorité, c’est l’emploi régional 
qui intéresse les jeunes et leur famille, même s’il existe une dimension nationale, 
interrégionale et internationale pour certaines formations qu’il serait souhaitable de 
développer. 
 
Les jeunes demandent plus que de simples annuaires des métiers et des professions, ils 
recherchent aussi : 
 
----    une représentation la plus complète possible des métiers ; 

----    des moyens concrets pour découvrir les métiers (stages, visites d’entreprise, rencontres, 
exposés...). La préférence allant à l’accompagnement par des professeurs formés ou 
des conseillers ; 

----    des informations récentes sur les métiers : économie, débouchés, organisation du travail, 
mode de recrutement... 

----    ainsi que des réponses précises à de nombreuses questions : quels sont les secteurs qui 
embauchent aujourd’hui et demain ? Comment se passe le recrutement ? Quels sont les 
métiers porteurs ? Ceux qui évoluent ? Quel type de métier pourrait me convenir ? Dans 
quel poste ? Quelles conditions pour les études ? 
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Dans les chapitres sur la découverte des métiers, nous avons proposé des ouvertures afin 
d’améliorer la situation actuelle : 
 
- Sur les centres de ressources 

Il reste un travail à effectuer afin de proposer aux professeurs et aux élèves des outils plus 
complets et plus pratiques. 

 
- Sur l’orientation scolaire 

L’offre de formation actuelle est trop étendue, ce qui apporte de la complexité, mais elle 
est actuellement assez bien maîtrisée par les enseignants. 

 
- Sur la découverte des métiers à court et moyen terme 

Pour l’enseignement supérieur et l’enseignement professionnel, il y a un grand chantier à 
mettre en place, à la suite de la prise de conscience actuelle. 
Les récentes décisions annoncées par le Ministre de l’Education, Xavier DARCOS, 
confirment bien l’intérêt pour les solutions de type projet professionnel et option DP3, 
avec cependant des programmes plus courts à mettre en place. 
Ceci montre bien que l’INNOVATION sur l’orientation de 2008 à 2010 va concerner la 
découverte des métiers et la préparation individuelle des élèves. 

 
- Sur les besoins en main-d’œuvre  

Ce point nécessite un partenariat renforcé avec l’ANPE, l’ASSEDIC et le Ministère du 
travail. 

 
- Sur les prospectives de métiers à l’Horizon 2015 

Comme il est difficile de dresser un tableau précis des emplois en 2015, ce sont les 
méthodes pour faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail qui sont 
privilégiées : accompagnement du projet professionnel et aide au recrutement. Ceci 
conforte les conclusions de notre rapport. 
 
Les pronostics sur l’emploi confirment la tertiarisation de l’emploi avec de grandes 
différences entre les emplois cadres diplômés et le développement d’emplois de services 
faiblement qualifiés. Par contre, les conséquences de la mondialisation sur l’emploi 
industriel ne sont pas approfondies dans ce rapport prospectif sur les métiers en 2015. 
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L’objectif de l’orientation doit dépasser la seule information-affectation pour apporter aux 
jeunes une aide au niveau de leurs recherches de solutions appropriées. 
 
La formation au projet personnel devrait apporter les changements utiles à l’ensemble des 
adolescents, en particulier le travail sur le projet individuel de chacun et sur le développement 
personnel, la mise à disposition d’outils bien adaptés à la réalité des métiers, la présence de 
professeurs chargés de cette pédagogie et de l’accompagnement des élèves... ces efforts 
devraient contribuer à apporter les changements nécessaires. 
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Ces sujets ont été choisis avec des professionnels de l’éducation que 
nous avons rencontrés tout au long de l’étude. Le travail sur 
l’information sur des sujets à la demande permet d’éclairer le choix 
des décideurs. 
 
 
Le but de ces fiches variables n’est pas d’examiner de façon 
exhaustive chacun des sujets retenus, mais d’avoir une « moisson 
d’informations » et de témoignages représentatifs. 
 
 
A l’occasion de ce travail, nous pourrons émettre quelques 
commentaires prospectifs. Examiner des scénarios variés est 
également un moyen privilégié d’explorer l’avenir et d’identifier les 
leviers d’actions souhaitables.  
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Les proviseurs de lycées professionnels que nous avons rencontrés défendaient trois points de 
vue concernant l’orientation des élèves en lycée professionnel : 
 
- ils ne comprenaient pas que les différents conseils de classe, pendant toute la durée du 

collège, s’attachaient principalement à gérer le passage en seconde GT, alors qu’il 
s’intéressaient assez peu à l’élévation du niveau des autres élèves, celui des catégories 
défavorisées. 

 
Sur ce point, la mise en place du « socle commun des connaissances et des compétences », 
en particulier le pilier 7, paraissait être en décalage dans sa phase de démarrage, alors que 
la grande majorité des professeurs siègeaient au conseil de classe. 

 
 
- Les élèves qui doivent choisir un métier pour entrer au lycée professionnel sont 

informés trop tard (en avril). Rappelons que les inscriptions aux stages DP3 se font en 
début d’année scolaire. De toute manière, une période de 3 à 6 mois paraît trop courte 
pour se préparer à un choix aussi important que celui du métier. 

 
 
- La gestion des places vacantes au lycée professionnel, par l’académie, laisse après le 

premier tour un nombre important d’élèves, environ 20 %, pour qui les choix seront moins 
rationnels, car les métiers restants ne correspondent pas aux vœux des élèves. A partir 
d’un listing émanant d’un rectorat (page 50), il apparaît qu’à l’issue du premier tour PAM, 
en 2006, il restait 500 places vacantes à distribuer avant octobre, dans des métiers qui 
correspondent mal au marché du travail. 
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A partir de la liste jointe, nous allons rechercher les métiers où il y a le plus de places 
vacantes à l’issue du premier tour PAM, tout en sachant que l’affectation aux deuxième et 
troisième tours se fera dans un « esprit obligatoire ». 
 
On peut annoncer aux élèves la réduction des choix ou leur proposer :  
 
« Dans tel lycée, il y a des classes de BEP pour les métiers de la chimie... qui peuvent vous 
accueillir de suite... Ailleurs, ce sera beaucoup plus difficile ». 
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Places vacantes à fin juin 
Liste de 498 places vacantes après le premier tour (Paris). 
 
����������"�0��/���
 

BEP Comptabilité     74  places vacantes pour 7 établissements 
BEP Secrétariat    162  places vacantes pour 9 établissements 

 

Soit au total  236  places vacantes correspondant à 47,5 % du total   
 
Ajoutons à ces problèmes quantitatifs le fait que les BEP de comptabilité et de secrétariat sont 
des diplômes peu considérés par les entreprises pour remplir des fonctions d’employés. Les 
236 places correspondent à un défaut de l’offre de formation de ce rectorat. Ces classes 
devraient être supprimées en partie au bénéfice du bac techno STG. 
 
�+�-#�!���'1"�=/�!� � � � � � � � � � � � ��'�"�!�
 

BEP Métiers des industries chimiques.......................... 44 
BEP Bois............................................................................................ 20 
CAP Tailleur de pierre.............................................................. 11 
CAP Solier maquettiste............................................................ 20 
BEP Electronique......................................................................... 19 
BEP Electronique......................................................................... 13 

  

Soit au total         127    27,5 % 
 
Ces diplômes qui représentent le quart des postes vacants répondent mal aux besoins du 
marché du travail et, dans ce cas, il y a des ajustements à faire par anticipation. 
 

Les autres métiers qui attirent moins sont plus dispersés et représentent 27 % des 
compléments et des postes vacants après le premier tour. 
 
 
�.�������������������������
�
 
- Dans la mesure où cette deuxième offre de formation n’est pas adaptée au besoin des 

jeunes et au marché du travail, l’affectation ne pourra se faire normalement. 

- Les élèves, pour rester à Paris, accepteront les places en LP qui leur seront proposées et 
qui ne correspondent pas forcément aux métiers qu’ils ont choisis.  

 

Cette affectation du deuxième tour sera traitée de façon contraignante et altèrera la qualité du 
travail effectué au niveau de l’orientation. Les classes risquent d’être agitées en l’absence de 
motivation individuelle. 
 

C’est en particulier au « niveau de l’orientation professionnelle expresse », c’est-à-dire sans 
méthode, sans accompagnement, sans outil et dans des délais courts que les défauts 
apparaîtront le plus. Les moins bien orientés risquant d’être aussi les moins bien affectés. 
(Voir la liste des 500 places vacantes, après le premier tour). 
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Deux objectifs s’entrecroisent en permanence dans les défis de l’orientation à l’international : 
 
- celui de la « gestion des flux » qui vise à répartir les élèves entre les différentes 

formations existantes,  

- et celui du « projet individuel » qui veut donner à un jeune des moyens d’affectation 
(lieux), des choix de formations et de carrière en fonction de ses compétences et de ses 
souhaits. Il y a donc un équilibre à trouver entre les contraintes collectives et la liberté 
individuelle. 

 
 
Les différents pays peuvent être classés en trois groupes :  
 
1. les pays riches à développement humain élevé : Belgique, Canada, France, Angleterre, 

Taiwan... 

2. les pays à développement humain moyen : Brésil, Laos, Maroc...  

3. et les pays à développement humain faible : Burkina Fasso, régions pauvres spécifiques...  
 
Chacun de ces pays aura des recherches spécifiques, par exemple le Maroc est davantage 
préoccupé de l’orientation à l’issue du collège, Taiwan par l’admission dans le supérieur et le 
Laos par l’amélioration du taux de scolarisation dans le primaire.  
 
Ceci montre bien qu’une politique de promotion de la jeunesse ou de recherche 
d’amélioration de la qualité des jeunes, en fonction des besoins : primaire A, ouvriers et 
ouvriers qualifiés, employés, techniciens, ingénieurs et cadres... peuvent devenir des enjeux 
de politique nationale pour l’ensemble d’un pays en fonction de choix stratégiques qui, le 
plus souvent, sont clairement exprimés.  
 
Dans le système français, les objectifs de l’orientation auraient besoin d’être précisés au 
niveau collectif.  
 
De plus, la France reste l’un des rares pays qui n’organise pas de sélection à l’entrée à 
l’université, ce qui peut expliquer la faiblesse des diplômes universitaires au regard des 
formations en grandes écoles, ainsi que le taux élevé d’étudiants en situation d’échec. 
 
Dans ce chapitre, nous aborderons aussi les options techniques mises en place par les 
différents ministères de l’éducation. 
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Dans le cadre de ses activités d’aide au choix, le conseiller d’orientation au Burkina Faso 
utilise des tests de personnalité, des tests d’efficience ou des questionnaires d’intérêts. Mais, 
les outils qu’ils utilisent ne sont pas adaptés au contexte local, ce qui pose le problème de 
l’à-propos de leur utilité. 
 
Il paraît nécessaire de revoir l’utilisation du questionnaire d’intérêts professionnels dans le 
contexte socio-professionnel du Burkina Faso ou de s’éloigner de l’utilisation des méthodes 
scientifiques au bénéfice d’approches plus pragmatiques. 
 
Aussi, les méthodes et les outils scientifiques apparaissent peu adaptés à ce contexte. 
 
C’est par une formation des conseillers formateurs plus intuitive, plus expérimentée, qu’ils 
sauront à terme s’adapter aux besoins des élèves et du marché local. 
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L’objectif est de présenter aux adolescents dans un contexte économique et social dégradé par 
le départ de la mine une nouvelle vision de l’avenir. 
 
L’analyse de la réforme industrielle porte sur les changements du système d’éducation et sur 
l’évolution des modèles de l’orientation professionnelle qui ont eu lieu en Pologne, après 
1989. 
 
Les jeunes gens de cette région doivent faire face à de nombreux problèmes : 
 
- impossibilité de construire des plans de carrière professionnelle, 

- le marché du travail a diminué et les jeunes gens ne voient aucune perspective d’avenir (le 
métier de mineur étant la base sociologique), 

- élevés dans des familles de traditions de mineurs qui ont vécu dans la société socialiste, ils 
n’arrivent pas à modifier leurs attentes et à imaginer un autre style de vie. 

 
Aujourd’hui, bien organisés et bien formés professionnellement à l’école de l’orientation 
professionnelle, ils peuvent dépasser le scepticisme ambiant et se préparer au nouveau 
contexte du marché du travail. 
 
- Au niveau de l’orientation, ces pays à faible développement humain ont besoin d’être plus 

créatifs et d’adapter leur façon d’agir, avec de l’intuition, plutôt que d’utiliser des 
méthodes trop rationnelles. 
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Le point de bifurcation de l’orientation se situe au collège en troisième. 
 
 
····    �.#���"����#"��/�'#--A,��

----    Quota de 47 %  pour entrer au lycée (en France 58 %) 

----    Le reste, 53 %  aura trois destinations : 
�� Sélection par tests pour entrer dans l’enseignement professionnel (qualification) 
�� Quelques redoublements 
�� L’essentiel des effectifs rejoindra le marché du travail dans des emplois manuels 

peu rémunérés 
 
 
····    
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----    Il met en place les dossiers administratifs pour préparer le conseil d’orientation. 

----    Il conseille les élèves mais il est peu suivi. L’élève choisit sans avoir bénéficié d’une 
information/orientation suffisante. 

----    Les conseillers d’orientation souhaiteraient mettre en œuvre l’orientation continue en 
trois ans, mais ils ne sont pas autorisés à le faire. 

  
 
····    
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Cet aspect est presque problématique, les réunions sont très rares et les parents ne 
viennent pas. Pas de local prévu pour l’orientation scolaire. 

 
 
····    �'��/�!�$ ���+�"�"�!�

----    Les notes, le quota : 47 %, la carte scolaire. 
----    Les observations des parents et des professeurs. 
----    Les demandes varient d’un milieu à un autre. 
----    Les élèves n’ont pas la parole, on décide de leur avenir sans qu’ils le sachent. 
----    Peu de filles dans les branches techniques et scientifiques. 
----    Les cours particuliers : majoration des notes par les professeurs qui les attribuent, 

avec l’accord de la direction. 
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----    Une demi-heure par classe. 

----    Le directeur fait la lecture de la liste, avec des notes en ordre croissant. 

----    Les 47 % les mieux notés vont en général au lycée (équivalent de la seconde GT). 

----    Echanges avec les professeurs, s’il y a divergence. 

----    Tout est réglé de suite, le directeur signe sur place les bulletins et les avis d’orientation 
pour les élèves qui entrent au lycée. 

----    Pour les autres, la sélection dans l’enseignement professionnel se fait par test. 
 
 
����#-���=/��$.#���"����#"�
 
Le Maroc a besoin de 20 % d’intellectuels (élite) pour devenir les gestionnaires et les 
administratifs des différentes structures publiques et privées. 
 
Les autres élèves, 80 %, sont pressentis pour faire des travailleurs manuels (quitter l’école en 
masse). 
 
Reste cependant une ouverture encore limitée pour former à des qualifications d’ouvriers et de 
techniciens dans les centres de formation technique. 
 
Dans l’orientation qui confirme l’appartenance sociale engendrée par l’école, on évite les 
méthodes psychologiques au bénéfice des contraintes collectives. 
 
Les élèves sont résignés et l’orientation reflète bien le niveau démocratique du pays. 
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Au Brésil, il n’existe pas de service public d’orientation scolaire (au sens français du terme), 
tout comme il est difficile de parler d’un service public de l’éducation. Dès le primaire et 
jusqu’au supérieur, le privé et le public coexistent pour aller jusqu’à 70 % d’étudiants dans le 
privé, qui exerceront ainsi une forte domination numérique. 
 
Ceci implique un rôle important de la stratégie familiale pour la carrière scolaire de leurs 
enfants. 
 
La part du privé de 1998 à 2003 est passée de 62 % à 70 %, ce qui reflète d’une part la forte 
demande d’enseignement supérieur, suite à une scolarité plus importante au niveau du 
secondaire, mais également une plus grande réactivité du secteur privé à cette demande. 
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L’entrée dans l’enseignement supérieur brésilien s’effectue sur la base d’un concours :  
Le VESTIBULAR. Chaque université est autonome mais le dispositif est commun. Assez 
souvent, il existe deux phases : une phase éliminatoire et une phase classificatoire. Les 
chances de réussite sont liées au rapport entre le nombre de candidats et le nombre de places. 
 
En 1998, le Ministère de l’éducation a créé l’ENEM (Examen National de l’Enseignement 
Moyen) pour évaluer la performance de l’élève à la fin de l’enseignement secondaire. Cet 
examen comparable au baccalauréat a introduit un effet égalisateur entre le public et le privé. 
 
 
���'1#�M�$�!� �/$�!�
 
Ce sont les modèles de gains et les filières les plus prestigieuses qui attirent les étudiants. 
Tous d’abord la médecine et les sciences de l’ingénieur, suivies par l’informatique, la 
comptabilité, la gestion/économie, le droit, les services et la formation des maîtres... Les 
femmes gagnent beaucoup moins que les hommes (-60 %) et les diplômés ayant des parents 
avec un niveau de scolarité plus élevé gagnent davantage. 
 
 
���(��%-�!!��$��-.�"(#�+���#"�!/��-�!�'����A��!���#(� !!�#""�--�!�
 
En ce qui concerne le moment du choix de la filière, un tiers des étudiants l’a déterminé en 
classe de terminale (28 % à la veille du vestibular) ; à l’opposé, 39 % ont fait leur choix au 
début de l’enseignement moyen. Les choix précoces sont caractéristiques des étudiants qui se 
trouvent dans les filières les plus demandées (56 % pour médecine). 
 
Les sources d’information pour l’orientation des étudiants se trouvent dans les institutions et 
dans certains services privés. 
 
Les sociologues invitent à multiplier les sources d’information, à chercher à mieux se 
connaître, à développer son potentiel, à collecter des informations sur les professions et les 
carrières. Ils conseillent d’instaurer dans les universités un cycle de base de deux ans, 
laissant le choix de la profession ou de la filière professionnelle à l’issue de ce cycle. 
 
 
La structuration des formations et la sociologie des formés repose sur une hiérarchie 
essentiellement fondée sur les perspectives d’emplois et de gains qu’elles promettent. 
 
L’absence d’un service public d’information et d’orientation avantage les étudiants d’origines 
sociales les plus favorisées. Les parents sont contraints de payer un service privé 
d’information. 
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En France, le Haut Conseil de l’Education de l’Ecole (HCEE) définit l’orientation scolaire 
entre sa fonction de gestion des flux d’élèves et la satisfaction des aspirations individuelles. 
Le concept et la pratique de l’orientation scolaire sont moins rationnels en Belgique. 
 
Historiquement, depuis près de deux siècles c’est la politique, avec la fracture Franco-belges 
et Flamands qui définit l’enseignement. 
 
La liberté d’organiser et de choisir l’enseignement qui convient à chacun découle du sens du 
terme « libre » sans réserve.  
 
La liberté d’organiser les écoles, notamment par les congrégations religieuses et de donner 
aux familles qui en ont les moyens l’école qui leur convient le mieux est l’un des principes de 
base. Une large part est laissée à l’initiative individuelle des établissements. On arrive à des 
situations complexes avec, en particulier, l’éclatement des responsabilités entre communautés. 
 
L’absence d’une orientation formelle, au moins théorique, est un handicap pour ce secteur de 
l’éducation. 
 
L’orientation franco-belge va se caractériser par des procédures, avec la remise des 
attestations d’orientation qui concrétisent le processus de sélection à tous les niveaux. 
 
L’orientation scolaire à la française, qui n’est pourtant pas parfaite, est un modèle pour les 
objectifs d’évolution de l’orientation belge. 
 
La situation actuelle « sélectionnante et sélective » s’intéresse à l’« école orientante », en 
particulier en aidant le jeune à construire son projet de vie et d’études, et son projet 
professionnel. 
 
Ce pari qui est de taille demande plus de liberté de choix des familles. 
 
La Belgique, tout en étant un pays moderne, accuse des troubles persistants de l’orientation 
causés par un manque de définition de la situation générale (Divorce franco-belge et flamand, 
avec un esprit trop libéral dans la partie franco-belge). 
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La décision de restructurer totalement les services d’AIO (Accueil, Information et orientation) 
repose sur deux principes officiels : 
 
 
- �����"$���)�� /!!���

Le gouvernement souhaite donner l’accès, à tous les jeunes, à une éducation et à une 
formation de qualité et les aider le mieux possible à réussir le passage de l’adolescence à 
l’âge adulte. 

 
 
- �#+%-���-. '���������#�����$�!�!��0�'�!�

Dans les années 1990, un rapport qui émanait de la cellule sur l’exclusion sociale 
proposait la création d’un service à compétences multiples à destination de tous les 
jeunes de treize à dix-neuf ans. 
 
Ce nouveau service, appelé connexions fut créé en 2001. Il est connu comme un grand 
service de la jeunesse et ne se limite pas à l’orientation. Il propose tout un ensemble de 
services et de conseils (aides financières, logement, santé, drogue, contraception...) En 
quelque sorte, un guichet unique où les jeunes rencontrent des « conseillers personnels » 
formés à ce travail spécialisé. Il existe aujourd’hui une cinquantaine de partenaires dans ce 
réseau. 

 
Il est encore trop tôt pour tirer un bilan d’une réforme aussi ambitieuse. Les points positifs 
sont au niveau de la collaboration d’acteurs de terrain du réseau « connexions ». Les aspects 
négatifs évoqués concernent la difficulté à faire participer les jeunes à ces nouvelles 
structures, la fréquentation de ces nouvelles organisations qui est inégale, ainsi que la 
collaboration avec les administrations. 
 
L’école pourrait reprendre, dans le cadre d’une nouvelle réforme ces intéressants réseaux de 
services spécialisés.  
 
L’Angleterre nous rappelle la nécessité d’apporter aux adolescents un choix très large de 
services, dont l’orientation peut être une composante. 
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Pour remplacer un examen commun qui générait, chez les étudiants, un stress et une 
pression énormes, le Ministère de l’éducation a proposé un nouveau programme 
d’admission : 
 

Le programme d’admission diversifié à l’université 
 

L’un des objectifs de ce programme est de diversifier examen et admission de manière à 
proposer plusieurs modes de sélection et de spécialiser davantage l’examen. Par là même, ce 
nouveau programme d’admission transfère une partie des responsabilités de cet examen aux 
universités. L’objectif est de donner ainsi, à chaque université, une plus grande autonomie 
dans sa politique d’admission et de permettre aux étudiants de choisir le mode de sélection qui 
leur convient le mieux. 
 
Ce programme d’admission diversifié propose trois modes principaux d’entrée et trois types 
de tests, au choix. 
 
3�+#$�!�$.�$+�!!�#"�7�

- Admission par nomination 
- Candidature individuelle 
- Admission sur la base des tests 
 
3��D��!�$����!�!��/�'1#�M�7�

- Test de compréhension de la discipline (5 disciplines). Chaque département universitaire 
peut fixer ses propres conditions 

- Tests de matières imposées ; plus difficile pour différencier les spécialités de connaissance 
(3 à 6 matières) 

- Le test des disciplines artistiques (test spécifique) 
 
 

���������.�����
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L’ancien examen d’entrée à l’université se caractérisait par son équité et sa crédibilité. Le 
nouveau programme d’admission vise à réduire le stress et promouvoir un second cycle du 
lycée, plus sain et plus équilibré. 
Avec la nouvelle formule, il est possible de compléter l’approche avec d’autres critères : 
financement, résultats scolaires des candidats... 

Un modèle d’admission à l’université avec des options spécifiques. 

�$+�!!�#"����$ +��'1� � �$+�!!�#"����$ +��'1� �

Nomination  
par établissement 

Candidature  
individuelle 

Test des matières imposées 
 

Test de compréhension de la discipline  
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Au Canada anglais, l’orientation scolaire et professionnelle n’a pas de statut officiel. Elle est 
pratiquée par des enseignants qui ont acquis une formation spécialisée après quelques années 
consacrées à l’enseignement. 
 
���!D!�A+����#(�!!�#""�-��/�H��C���
 

Environ 2300 conseillers d’orientation détiennent un permis délivré par l’ordre professionnel. 
Le domaine réservé : évaluer le fonctionnement psychologique d’une personne au regard de 
son potentiel personnel, scolaire et professionnel, en application d’une loi. Pratiquer la 
psychothérapie. 
 

Le mouvement de professionnalisation intéresse aussi la Finlande, la France, le Royaume-
Uni, la Suisse... c’est donc le cas des COP (Conseillers d’orientation psychologues) en 
France. 
 
 

����!D'1#-#,���$��-.#���"����#"�
L’aspect scientifique de ce métier, comme beaucoup de secteurs des sciences humaines, s’est 
développé sous l’impulsion des leaders mondiaux. 
 

Les Américains sont les leaders pour la mise en œuvre d’actions : relation d’aide individuelle 
et en groupe, activités d’information... visant le développement de l’identification des 
adolescents et de leurs qualités personnelles qui facilitent les choix et les décisions des 
individus en matière d’orientation. 
 

D’autres conseillers d’orientation préfèrent des méthodes « plus modernes » en s’appropriant 
des outils et laissant croire qu’il peut y avoir une autre profession plus rationnelle, avec moins 
d’expérience et d’intuition. 
 
 

�.�M'�--�"'����'1"�=/��$�!�H/ % '#�!�
L’orientation québécoise, bien maîtrisée par des conseillers professionnels, propose de 
nouvelles théories : orientation active et nouveaux outils. 
 

Vous trouverez en page suivante le début d’une « grande monographie » développée par des 
chercheurs québécois. 
 
 

�"���""#0���#"<�-.����#'1��#���"��"����/�H/ %�'�
Influencée par ses grands voisins américains, l’approche orientante est devenue officielle 
dans le système éducatif québécois en 2001. Cette approche repose sur deux principaux 
concepts : infusion et collaboration. 

« Une approche orientante est en fait une démarche concertée entre une équipe-école et ses 
partenaires qui permet de fixer des objectifs et mettre en place des services (individuels et 
collectifs), des outils et des activités pédagogiques visant à accompagner l’élève dans le 
développement de son identité et dans son cheminement vocationnel. 
Il s’agit d’activités et de services intégrés au plan de la réussite et du projet éducatif d’un 
établissement et non d’un simple cumul d’actions isolées impliquant peu l’équipe éducative. » 

Le Québec fait école pour l’orientation par des professionnels à partir de démarches 
scientifiques. 
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Dans les pays à développement humain élevé, une nouvelle démarche se met en place, visant 
à accompagner l’élève dans le développement de son identité et dans son chemin vocationnel. 
 

La découverte professionnelle (type DP3), plus axée sur le monde du travail et des professions 
au travers d’une démarche extérieure, ne répond pas, de façon consciente, à la préoccupa-
tion d’amener les jeunes à mieux se connaître, du moins en utilisant des méthodes et des 
outils spécialisés. 
 

En France, pour les conseillers en orientation, l’une de ses fonctions principales est la mise en 
place de méthodes et d’outils dans le domaine des choix d’orientation , des intérêts et des 
valeurs. Bien entendu, ces actions d’orientation psychologique trouvent leur place en amont 
des opérations d’orientation administrative, afin de permettre au jeune de « mûrir » ses choix. 
 

Dans ce chapitre, nous allons donner pêle-mêle des informations sur l’aide aux choix 
d’orientation, sur les méthodes, les questionnaires d’intérêts et de motivation, sur les logiciels 
qui apparaissent sur le marché ces dernières années, sans entrer dans les aspects scientifiques 
propres aux spécialistes. 
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L’éducation des choix est une méthode d’aide à l’orientation et au choix professionnel basée 
sur les concepts de l’ADVP. Des évaluations ont été effectuées après un cours d’éducation 
des choix.  

 

Ensuite, une comparaison a été réalisée sur la maturité vocationnelle des élèves ayant suivi 
soit le cours d’éducation des choix, soit ayant reçu une méthode traditionnelle d’orientation 
professionnelle. Il y a peu de différences quantitatives entre les deux groupes, mais l’on 
constate plus de maturité chez les élèves ayant suivi le cours d’éducation des choix, ils se 
décrivent de manière plus élaborée et plus riche. Cela devrait leur permettre de mieux aborder 
leur carrière professionnelle (voir Education des choix – Etat du Valais – Suisse). 
 
Les élèves, les parents et les animateurs ont été satisfaits de cette méthode et du cours. 
 

Les projets professionnels des jeunes en cours de scolarité sont analysés du point de vue de 
leurs effets pratiques sur les emplois ultérieurement occupés. 
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La complexité du monde socio-économique, tout comme sa rapide évolution, rendent difficile 
aux professionnels de l’orientation et de l’insertion la définition d’un choix de métier pour 
les jeunes en début de formation. 
 
Par ailleurs, l’information ne suffit pas à une personne pour déterminer son insertion sociale et 
professionnelle.  
 
Cette situation va de pair avec la place centrale qu’occupe le concept de projet dans les 
pratiques d’orientation. Cette approche permet aux professionnels d’aider la personne à 
élaborer elle-même son projet d’insertion scolaire et professionnelle, à donner un sens à sa vie 
tout en s’adaptant aux particularités du contexte socio-économique. 
 
L’utilisation du concept de projet nécessite deux conditions : 
 
- définir le projet de façon claire et précise, 

- utiliser une méthode structurée avec des outils précis et adaptés afin d’élaborer des 
solutions aux problèmes à traiter. 

�
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L’ADVP apporte une méthode rigoureuse et propose une analyse en quatre étapes : 
 

• EXPLORATION    (Découvrir) 
• CRISTALLISATION   (Comprendre) 
• SPECIFICATION    (Hiérarchiser et choisir) 
• REALISATION     (Agir) 

 
L’ADVP propose une méthode complète, avec des actions à mettre en place. C’est une 
méthodologie souple, adaptable, précise et structurée qui nécessite en retour une formation 
solide pour ses utilisateurs. 
 
Il existe un parcours de formation de quatre à cinq jours pour les formateurs. 
 
L’ADVP est une approche développementale et éducative de l’orientation qui a été élaborée 
en 1974 par des chercheurs américains et québécois. C’est également une approche psycho- 
sociologique de l’action éducative en orientation fondée sur l’expérience et qui vise à 
accompagner jeunes et adultes dans la construction de leur projet professionnel. 
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Les objectifs du module « Education des Choix » sont articulés autour de quatre thèmes :  
 

EDUCATION DES CHOIX 
(une dizaine de périodes)  

Objectif général 
 
Sensibiliser l’élève à l’idée suivante : « J’appartiens à une société qui vit, entre autre, grâce à 
l’économie . Celle-ci fonctionne par le biais d’entreprises dans lesquelles des individus exercent des 
professions aux exigences souvent fortes. Comment l’école me prépare-t-elle à y répondre ? ». 
L’élève prend ainsi conscience de son rôle actuel et futur dans la société et identifie le rôle de l’école 
dans son intégration progressive. 
 
Le module « Education des Choix » prépare au progra mme EdC de 2ème CO qui forme à une 
méthode de choix et à celui de 3ème CO qui concréti se un choix scolaire ou professionnel 
réaliste et réalisable.  

THEMES OBJECTIFS 

« JE VIS DANS UNE SOCIETE » 
(env. 3 périodes)  

Ce thème vise à faire prendre conscience à 
l’élève de ce qu’est une société, de son rôle, de 
son organisation et de ses buts. Selon la 
définition des Editions Atlas 2001, une société est 
un « ensemble d’hommes formant un groupe 
caractérisé par ses institutions, ses règles et ses 
lois ». 
 

« JE FAIS CONNAISSANCE AVEC  
L’ECONOMIE » 

(env. 2 périodes)  

Ce thème vise à faire prendre conscience à 
l’élève de ce qu’est « l’économie, l’activité 
économique ». On entend par économie,  
« l’ensemble des activités d’un groupe humain 
qui se rapportent à la production, à la 
consommation et à l’échange de biens. » 

« JE TRAVAILLERAI DANS  
UNE PROFESSION » 

(env. 2 périodes)  

Ce thème vise à sensibiliser l’élève à l’utilité du 
travail : une profession (un métier) existe pour 
satisfaire des besoins individuels et collectifs. 
 

« J’APPRENDS A L’ECOLE ET JE PREPARE 
MON AVENIR » 

(env. 3 périodes)  

Ce thème vise à faire prendre conscience à 
l’élève du rôle de l’école et de son importance 
dans la construction des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être. Les diverses professions ayant  
des exigences souvent élevées, comment l’école 
offre-t-elle à l’élève une occasion de s’y 
préparer ? 
L’élève est amené à dégager ses raisons 
personnelles de fréquenter l’école. 
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Les méthodes de l’EAO présentent un intérêt sur le plan théorique, même si leur mise en 
application se met en place avec difficulté. 
 
L’Académie de Montpellier est actuellement le leader de l’EAO en France. Elle a édité un 
intéressant lexique des concepts de l’EAO. 
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Accompagner, pour un professeur, ce n’est pas 
s’occuper de la connaissance de soi, c’est établir et 
maintenir avec ses élèves une relation humaine 
 
�1#�M�
L’approche éducative en orientation postule que 
l’orientation s’apprend. 
Cette approche propose de s’exercer progres-
sivement au processus de décision.  
 
�#+� ��"'�  
Le concept de compétence est un ensemble de 
savoirs, de savoir-faire et savoir-être qui se 
manifeste dans une situation donnée. 
On a besoin de faire l’hypothèse de compétences 
qui, acquises dans une situation ou une gamme de 
situations pourraient se transférer dans des 
situations nouvelles... L’individu a besoin de 
capacités d’adéquation, c’est-à-dire de compétences 
transversales. 
 
�M� ���"'�!  
L’expérience n’est plus la transmission d’une 
génération à l’autre, comme un héritage, mais un 
parcours à construire de façon originale pour 
chacun. 
 
�"(#�+���#"  
On peut définir l’information comme l’ensemble 
des représentations et des significations élaborées et 
mémorisées par un individu, ou plus simplement 
par ce que ce dernier a compris et intégré. 
Parmi les ressources inventoriées, on relève les 
guides, l’auto documentation, Internet, les salons, 
les stages, les acteurs de l’équipe pédagogique. 
 
 
�"(/!�#"�
Le principe de l’infusion demande à l’enseignant 
d’intégrer au contenu de son cours des références à 
la carrière et au monde du travail. 
L’infusion est autant un principe pédagogique 
qu’un principe vocationnel. 
 
�
�
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La motivation est l’aspect dynamique du 
comportement humain. L’être humain est motivé à 
intervenir de façon intentionnelle et active dans le 
cours des évènements et surtout dans le 
développement de sa propre personnalité. Dans ce 
mouvement, si la personne ne parvient pas à 
construire, elle aura tendance à détruire, soit son 
environnement soit elle-même. 
 
	�#&��� �����
Plus l’élève se trouve en difficulté, plus on lui 
demande d’avoir un projet. Les projets d’étape 
permettent de dédramatiser les projets d’avenir, tout 
en apportant plus de souplesse. 
 
H/�-�(�'���#"  
Méthode permettant de déterminer les exigences de 
l’exécution d’un travail, sans tenir compte des 
capacités ou du rendement de celui-ci. 
 

��� !�"����#"  
C’est le produit et le processus d’une activité 
mentale par laquelle un individu ou un groupe 
reconstitue le réel auquel il est confronté et lui 
attribue une signification particulière. 
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Ils donnent à chacun la possibilité de se projeter 
dans le futur ou dans des vues imaginaires et 
d’échapper au réel. 
 
�.�"��"��#"�
L’intention suppose une projection sur un objet et 
dans un temps futur plus ou moins précis et la 
volonté d’agir, même si cette volonté n’est pas une 
croyance. 
Pour que l’intention devienne un projet, elle doit se 
confronter avec la réalité à travers l’examen de ses 
conditions de réalisation. 
 
	�#&���
Le projet est une intention dont les conditions de 
réalisation ont été examinées et pour laquelle les 
obstacles ont été levés. 
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1° étape 
Exploration au sein d’une information abondante et 
diversifiée sur soi et sur le monde du travail et des 
formations. On exerce la pensée créative. 
 
2° étape 
La cristallisation, où l’on éprouve le besoin de 
mettre de l’ordre, de classer, de compléter les 
informations recueillies. Cela permet de se faire une 
idée générale de l’orientation recherchée... La 
pensée conceptuelle est prédominante. 
 
3° étape 
La spécification. Qu’est ce qui me plairait le plus ? 
Qu’est ce qui sera le plus facile à réaliser ?  
On compare pour faire un pré choix. La pensée 
évolutive est nécessaire. 
 
 
  

4° étape 
La réalisation pour planifier les démarches afin de 
concrétiser les choix et anticiper sur les obstacles 
éventuels. C’est la pensée implicative qui intervient 
lors de cette étape. 
 
���������	�
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Le social c’est le fait d’être un élève dans telle 
classe, avec des parents qui exercent tel métier, qui 
habitent dans telle région, et qui effectuent telle ou 
telle performance scolaire ou extrascolaire. 
Le personnel touche davantage à l’identité : fille ou 
garçon, religion, personnalité, place dans le groupe-
classe. 
L’intime, c’est le niveau des rêves, des aspirations 
secrètes, des valeurs, des amis... 
 
�
�����
�������
C’est ce qui est commun à plusieurs disciplines, ce 
sont des compétences et des savoirs que certains 
élèves transportent (ou savent utiliser) dans des 
domaines variés. 
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Choisir un établissement, quel choix d’orientation scolaire choisir ? Des informations sur les 
études ?... quelle formation choisir ?... quel niveau d’études ?... Cette partie est assez bien 
traitée en France, car il s’agit ici de l’orientation scolaire. 
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Quel métier choisir ? Comment choisir un métier ? Quelle information sur les formations 
professionnelles et les qualifications ?... et il faut constater que les choix de métiers, ainsi que 
ceux des professions, sont beaucoup plus difficiles à définir que l’offre scolaire. 
 

Dans le cadre du projet professionnel, nous avons souhaité que « les choix et les intentions 
professionnelles » soient connus de préférence avant d’entamer des démarches de découverte 
professionnelle. En début de troisième, environ 15 % des élèves ont une première idée de 
métier. Le plus souvent, les élèves, à l’entrée dans l’enseignement professionnel, soit 40 % 
des jeunes, ont une idée ou sont contraints à choisir un métier. A l’entrée au LEGT, les 
jeunes optent pour un cursus de poursuite des études. En terminale avec l’orientation active et 
le dispositif RAVEL, les futurs étudiants devront indiquer sur leur dossier d’admission dans le 
supérieur le métier qu’ils ont choisi. Cette pratique semble être de plus en plus courante. 
 

Aider les jeunes à déterminer leurs choix de métiers est un pari ambitieux mais qui va 
s’imposer de plus en plus si l’on veut augmenter le taux d’insertion professionnelle actuel. 
 

Les conseillers d’orientation psychologues sont les seuls, aujourd’hui, à disposer de tests et de 
méthodes psychologiques à l’entretien pour faire ce travail d’activation du développement 
vocationnel de chacun. Malheureusement, cette opération d’orientation des choix, qui 
s’apparente à une consultation individuelle, n’est pas compatible avec la charge de travail.  
 
Un travail de mise à disposition de ces méthodes et outils auprès des formateurs-conseillers 
est souhaitable pour les années à venir, avec la complexification constatée de l’orientation 
scolaire et professionnelle. 
 
Le secteur privé du soutien scolaire propose des prestations d’orientation 
 
Voici la démarche structurée proposée par ACADOMIA Orientation : 
 

Durée    : 3 séances de 2 heures    Elèves de troisième, lycéens, étudiants 

Mode de travail : tests et entretiens individuels. 

Tarifs    :  420 € TTC 
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ACADOMIA orientation 
 
 
Objectifs : définir un projet d’orientation  en fonction de ses aspirations et de ses capacités : 
 
 
- Première séance (entretien et tests) pour révéler les motivations de l’élève. Motivation et 

centres d’intérêts, résultats et niveau scolaire, perception du monde du travail. 
 
- 8 jours après, une deuxième séance pour évaluer le potentiel de l’élève : aptitudes et 

capacités de raisonnement, sensibilité artistique, littéraire, scientifique, son inclination 
pour une filière, en particulier. 

 
- Une séance finale en présence des parents présente le projet d’orientation. Résultats des 

tests et conclusions des entretiens, secteur d’activité professionnelle à privilégier, filières 
scolaires pour y accéder. 

 
L’ensemble des conclusions étant remis avec un document de synthèse. Dans toute la 
démarche, l’élève est acteur et doit s’impliquer dans des choix. 
 
Pour faire ce travail d’aide au projet professionnel, ACADOMIA peut utiliser plusieurs 
méthodes : l’appel à la psychotechnique classique, la recherche de moyens de réalisation de la 
personnalité (inventaire des intérêts professionnels) et du système des valeurs, la psychologie 
sociale et les entretiens d’aide à l’orientation. 
 
Dans le prochain chapitre, nous aborderons principalement les inventaires d’intérêts 
professionnels qui sont les principaux tests d’orientation des choix et leur présentation sous 
forme de logiciels « mixed ». 
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Depuis de nombreuses années, on a constamment évalué les intérêts professionnels, ceux des 
jeunes dans un premier temps, puis ceux des adultes, au moyen de questionnaires, afin de les 
aider à résoudre leurs choix d’orientation professionnelle. Les intérêts sont toujours des 
préférences pour des classes d’activités diverses évoquant des professions ou des groupes de 
professions. On peut aussi inclure des traits de personnalité. 
 
Les études menées sur les intérêts ont très vite permis de stabiliser quelques groupes de 
résultats qui sont régulièrement retrouvés par la suite. Une prédiction est donc possible. 
 
L’inventaire que nous vous proposons est structuré selon le modèle RIASEC de John Holland 
(réaliste, investigateur, artiste, social, entreprenant, conventionnel), qui est une référence 
mondiale en matière d’orientation professionnelle. 
 
 

Questionnaire type Holland 

-    84 questions -    Synthèse de profil 
-    Temps estimé : 12 mn -    Graphe (12 porteurs) 
  -    Adéquation du profil avec les professions 
 
 

12 facettes liées aux motivations 

-    Habileté manuelle et technique -    Dévouement aux autres 
-    Activité physique -    Aptitudes relationnelles 
-    Goût pour la science et la technologie -    Esprit d’entreprise 
-    Intérêt pour les activités de recherche -    Leader ship 
-    Activités artistiques et littéraires -    Esprit méthodique 
-    Talent pour la conception -    Intérêt pour les données 
 
 

Validation 

Sur la base de plus de 1500 internautes français. 
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Les jeunes appréhendent le monde du travail qu’ils perçoivent comme un lieu qui 
individualise et qui met en concurrence. Ils vont chercher des bénéfices aux métiers, avant d’y 
trouver un accomplissement. 
 
Il est bon d’aborder ce qui leur permettra d’améliorer leur vie sociale et personnelle. 
 « Si j’ai un bon métier, qui rapporte bien, je pourrai m’acheter une belle voiture et me payer 
de bonne vacances ». 
 
Les fiches métiers que l’on trouve incorporées à différents tests et logiciels ont pour but de 
repérer les goûts et les valeurs des candidats (voir liste). 
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INVENTAIRE DES INTÉRÊTS PROFESSIONNELS 
 
Profil de Julien (EXEMPLE)  DÉPARTEMENT ÉTUDES DE CENTRAL TEST 
 

Le Graphe 
 

Vos résultats principaux (sur 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous des commentaires personnalisés pour chacun des 12 facteurs évalués. Ces facteurs 
sont des variantes des 6 dimensions du modèle RIASEC, lesquelles seront présentées plus loin dans votre profil 
général. Par exemple, les facteurs "Habileté manuelle et technique" et "Activité physique" se réfèrent à la 
dimension "Réaliste" du modèle RIASEC. Consulter pour plus de détails la typologie Inventaire des intérêts 
professionnels (version html du rapport). 
 
La connaissance de vos points forts doit vous permettre de mieux cibler vos aspirations et votre potentiel 
professionnel. Toutefois, il se peut que votre emploi ne vous permette pas d'exploiter l'ensemble de vos 
potentialités. N’hésitez donc pas à vous servir de cette analyse » pour cibler des activités qui vous permettent, 
dans le cadre de vos loisirs ou d’autres activités sociales, de vous épanouir pleinement ! 
 

Passé le 08/03/2006 
 

Central Test   
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Fiches métiers : centre d’intérêts 
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Depuis le début des années 80, l’informatique a pris une place croissante dans les pratiques 
des conseillers psychologues. Utilisée d’abord pour la correction automatisée des 
questionnaires, cette technique s’est attachée ensuite à faciliter la passation des tests elle-
même et propose de nouvelles fonctionnalités comme l’aide au compte-rendu. 
 
Beaucoup de logiciels d’aide à l’orientation ont été proposés par des éditeurs qui, bien 
souvent, ne sont pas des spécialistes des méthodes d’orientation. Assez souvent, ils s’appuient 
sur des conceptions anciennes dont la validité est loin d’être assurée. 
 
Face à cette situation, il convient de s’interroger sur les modèles théoriques sous-jacents et sur 
les utilisations possibles de ces nouveaux outils. Les problèmes liés à la validité doivent être 
soulignés. 
 
On s’interroge également sur le rôle joué par le conseiller psychologue qui utilise ces 
épreuves... Est-il expert accompagnateur de la démarche ou éducateur ? 
 
 
Il y a trois niveaux d’utilisateurs de ce type de logiciels : 
 
- le conseiller psychologue qui a reçu une formation d’expert et qui maîtrise la totalité de la 

démarche en accompagnement individuel. 
 
- Le formateur enseignant qui a besoin de recevoir une formation adaptée au niveau des 

méthodes d’orientation aux choix et à l’utilisation de logiciels, si c’est son choix 
déontologique. 

 
- Des logiciels destinés au public des CIO et des familles. Avec le développement de 

l’éducation à l’orientation, les professionnels ont trouvé ce moyen pour développer le 
processus vocationnel des élèves. Même s’ils peuvent être utilisés de façon autonome, 
aucun d’entre eux ne se substitue à l’accompagnement individuel. 
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On peut consulter sur ce point l’espace orientation du site de l’Académie de Créteil. 
 
Les logiciels d’aide à la construction du projet personnel sont structurés en 4 domaines : 
 

- La psychologie de soi et le bilan de compétences. Repérage des compétences. 
- Un questionnaire d’intérêts de Type Holland (ou liste des métiers). 
- Les métiers en fonction des préférences : descriptif, informations fixes... 
- Les formations qui conduisent aux métiers. 
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- GPO lycée, GPO collège 
- MOSAÏQUE 
- PARADE 
- CERPET qui peut être intégré à l’enseignement 
- INFORIZON (ONISEP) – Information métiers 
- etc. 
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Pass’avenir est un système d’aide à l’élaboration d’un projet professionnel. Le logiciel utilise 
une démarche de « négociation » qui lui permet de se positionner comme un outil de 
guidance, visant à la fois à informer l’utilisateur (base descriptive de 1000 métiers), à élargir 
son champ d’investigation, à recommander des professions correspondant à son profil et à lui 
apprendre une démarche visant à se positionner dans ses choix. 
 
Bien entendu, le menu est séduisant, mais qu’en est-il de la validité de ce type d’outil ? 
 
 
(Voir page suivante) 
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Construire son projet professionnel 
 
 

   
 
 

····    Logiciel d’aide à l’élaboration du projet professionnel 

····    Reconnu d’Intérêt Pédagogique par le ministère de l’Education nationale et 
agréé par le ministère du Travail 

····    Un outil de référence choisi par 4000 professionnels de la formation et de 
l’insertion 

····    Pour mettre en place les étapes nécessaires à l’élaboration d’un projet 
approfondi et personnalisé. 

 
 
S’auto-évaluer  
 
Pour vous aider à conduire votre réflexion et vous guider dans l’élaboration de votre 
profil personnel, Pass’Avenir vous propose un questionnaire. Il se présente sous 
forme de 14 fiches consacrées à 14 thèmes d’auto-évaluation : niveau de formation, 
intérêts, personnalité (J.Holland), force physique, activités physiques, milieu de 
travail, horaires et déplacements, intérieur-plein air, types d’activités, salaire, marché 
de l’emploi, domaines professionnels et secteurs d’activités. 
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Déterminer ses cibles professionnelles  
 
A partir des éléments de votre profil personnel, vous allez explorer la base de 
données des métiers et découvrir quels sont ceux que vous pourriez exercer. 
Pass’Avenir vous laisse toute liberté pour choisir vos priorités, mettre en avant 
certains éléments de votre profil, tester différentes hypothèses ou faire des 
compromis si nécessaire. Plusieurs listes de métiers vous sont proposées tout au 
long de votre recherche. Vous pouvez à tout moment demander pour quelles raisons 
un métier est présent ou absent de vos listes.  
 
 
Découvrir les « métiers voisins »  
 
Comment découvrir des métiers nouveaux à partir d’une profession que vous 
connaissez ou que vous avez déjà exercée ? Comment faire en sorte qu’ils 
correspondent à vos goûts et à vos attentes ? Tout simplement en sélectionnant 
dans cette profession les caractéristiques qui vous conviennent et que vous 
souhaitez retrouver dans les nouveaux métiers qui vous seront proposés. 
Pass’Avenir conduit sa recherche exclusivement en fonction de votre sélection et de 
vos préférences. Il met ici en œuvre de manière rapide et personnalisée, une logique 
d’ouverture très pertinente pour l’élargissement des cibles professionnelles. 
 
 
Comparer les métiers  
 
Pass’Avenir vous donne accès à une base de données sans équivalent en France : 
un millier de fiches-métiers analysées sur plus de 120 critères à partir d’enquêtes 
auprès des professionnels ! Le tout actualisé chaque année ! Cette somme 
d’informations sur les métiers et leurs évolutions est reconnue à la fois par le 
ministère du Travail et le ministère de l’Education nationale. Un index informatisé de 
5000 synonymes rend la recherche d’information efficace à partir de n’importe quel 
intitulé de métier.  
 
Chaque fiche vous présente un descriptif détaillé du métier ainsi que son 
positionnement sur les 14 thèmes d’analyse utilisés lors de l’auto-évaluation. Le 
logiciel vous permet très facilement de comparer les métiers entre eux et de repérer, 
critère par critère, leurs ressemblances et leurs différences.  
 
 
Un logiciel paramétrable selon les objectifs et les  publics 
 
De nombreux scénarios d’utilisation sont possibles avec Pass’Avenir : en 
accompagnement individuel, en libre accès ou en animation de groupe. De plus, le 
formateur peut paramétrer et adapter le logiciel en fonction de son public et de ses 
objectifs : information sur les métiers, orientation, bilan, insertion ou réinsertion 
professionnelle, reconversion… 
 

 
 



:���������

 77

�1���������
�

��������	�
��������������
�;�������
 
 
 
 
A l’occasion de l’université d’été sur l’orientation organisée par PRISME, deux intervenants 
qui représentaient les conseils régionaux d’Ile de France et de Champagne-Ardenne ont 
exposé leur projet d’aide à l’orientation professionnelle.  
 
Dans le cadre de la décentralisation, la Région se voit transférer la compétence de la 
coordination de la politique d’accueil, d’information et de conseils à l’orientation des publics, 
sans distinction d’âge et de statut. L’état transfère la part qu’elle avait conservée dans le 
financement du réseau d’accueil des jeunes (Missions locales et PAIO). 
 
L’état conserve la pleine maîtrise de l’orientation en milieu scolaire. Une coordination des 
actions de l’Etat et des Régions est envisagée. 
 
 
Le conseil régional Champagne-Ardenne apporte une réponse à ces changements en créant 
des lieux où l’information converge : les espaces métiers. 
 
C’est également un moyen de confirmer une réflexion qui vient à l’esprit de tous : 
 

« doit-on privilégier le choix de vie ou l’adaptation au marché » 
 

qui passe dans tous les cas par une professionnalisation des acteurs de l’orientation. 
 
« Chacun sur son territoire devrait trouver un ensemble de ressources, d’outils, de conseil, 
d’animations, sur sa vie professionnelle apporté par des partenaires compétents » 
 
C’est le rôle des nouveaux espaces métiers géré par les conseils régionaux. 
 
 
Le conseil régional Ile de France préfère, à ces espaces métiers, développer des projets 
d’information auprès des enseignants et mettre en ligne un site Internet : « lesmetiers.net » 
pour répondre aux besoins des jeunes. Ce site introduit la diversité autour de l’information sur 
les métiers et distingue trois principaux besoins : 
 
- Information sur les métiers 
- Témoignages vidéos 
- Possibilité de poser des questions et d’obtenir des réponses personnalisées 
 
www.lesmetiers.net



:���������

 78

Les Espaces métiers, 
un nouveau défi en Champagne-Ardenne 
�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposer d’informations aux supports et origines 

divers est fondamental pour se forger sa propre 

opinion et faire ses choix d’orientation tout au lo ng de 

sa vie. Les vecteurs d’information sont nombreux et  

performants, mais pas toujours accessibles au grand  

public et en un même lieu. 

Tel est le défi à relever. Comment rendre plus 

accessible et lisible l’information sur les métiers , 

les formations et les perspectives d’emploi, de faç on 

cohérente sur tout le territoire ? Comment fédérer,  

mutualiser les outils et les énergies de chacun ? 

Comment accompagner les entreprises à recruter 

dans des secteurs, sur des métiers en déficience 

d’image ? C’est à partir de ces questions et en lie n 

avec les territoires que s’est construit le concept  

des Espaces métiers en Champagne-Ardenne 

sous l’impulsion du Conseil Régional, fortement 

inspiré des Cités des métiers. Ce projet est une de s 

mesures du schéma régional de la Formation Tout au 

Long de la Vie adopté le 19 juin 2006. 

A ce jour, 3 espaces métiers sont labellisés 

(Sedan, Epernay et Bar-sur-Aube), 3 sont en projet, 

à terme, on pourrait envisager une douzaine 

d’Espaces métiers sur la Région. 

�
�
�
�

Contact : 
Nathalie Poittevin, coordinatrice régionale 
des espaces métiers, GIP ARIFOR 
79, avenue de Sainte-Ménehould 
51037 Châlons-en-Champagne cedex 
Tél. 03 26 21 73 36 
npoittevin@arifor.fr �

�
�

Un lieu où l’information converge 

Chaque personne en recherche d’informations sur 
les métiers, la formation, l’emploi trouvera des 
réponses à ses questions. Ce service est destiné 
aux jeunes (scolarisés ou non), aux demandeurs 
d'emploi, aux créateurs d'entreprise en passant par 
les salariés et les entreprises. Quel que soit leur 
âge, statut, catégorie socioprofessionnelle, niveau 
de qualification, ils trouvent conseils, écoute et 
informations. 

La spécificité et le défi de l’Espace métiers résident 
dans la mutualisation et la convergence des 
informations en un même lieu et dans la mise en 
place d’un programme local d’événements sur les 
métiers, la formation et les outils d’orientation. 

Ces lieux s’inscrivent dans une dynamique de 
complémentarité, de mutualisation sur un territoire ; 
Il ne s’agit pas de mettre en place une nouvelle 
structure, avec de nouvelles personnes, mais de 
fédérer les acteurs autour de l’information et de la 
promotion des métiers pour un meilleur service à 
l’usager. 

Des ressources, 
des événements au service du public 

Tous pourront trouver des ouvrages, des revues, 
des supports multimédia en permanence et en 
libre accès, sur la vie professionnelle (métiers, 
formations, emplois, mesures). Ils pourront 
également alimenter leurs réflexions à partir 
d’ateliers, de rencontres avec des professionnels, 
des manifestations organisées sur le territoire. 
Mais surtout ils pourront y rencontrer, sans rendez-
vous et dans le respect de l'anonymat, une 
personne capable de répondre à leurs questions 
ou de les orienter vers l’interlocuteur le plus apte. 
 
 

Une réponse locale adaptée 

L’Espace métiers doit disposer d’un lieu ouvert, 
convivial, adapté à l’accueil de tout public et à la 
réalisation de l’offre de services. Le porteur de 
l’Espace métiers doit être une collectivité 
territoriale (commune, communauté d’aggloméra-
tion, communauté de communes) ; il pourra 
s’adosser à des structures existantes, telles que 
des maisons de l’emploi, comités de bassin 
d’emploi … 
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Les établissements privés ont toujours eu une place très importante dans la scolarisation des 
collégiens, des lycées et dans l’enseignement professionnel : 
 
 
• Premier cycle 657 821 élèves 

de la 6ème à la 3ème (167 400 au collège)   
 
• Second cycle général et technologique 308 917 élèves 

de la seconde à la terminale (100 850 en terminale)   
 
• Second cycle professionnel 154 668 élèves 

- CAP 29 356 
- BEP 84 460 
- BAC PRO et équivalent 40 712 

 
 

 TOTAL 1 126 867 élèves 
 
 
Cette part représente environ 20 % des effectifs de l’enseignement public ; ces chiffres restent 
d’une grande stabilité. 
 
L’enseignement privé, sous contrat, le plus souvent catholique, dispose de sa clientèle propre. 
Une enquête récente montre que 12 % des parents et élèves de l’enseignement public 
préfèreraient faire leurs études dans l’enseignement privé. 
 
Au moment de l’orientation en troisième, un nombre élevé de collégiens du privé, près de  
25 %, vont entrer au lycée public afin d’augmenter leurs chances aux examens, au moment du 
baccalauréat et de l’entrée dans le supérieur. 
 
Par contre, les élèves qui vont être refusés en seconde GT par le lycée public vont s’adresser à 
l’enseignement privé pour reprendre un nouveau départ scolaire dans le professionnel. 
 
Il faut noter aussi que l’enseignement professionnel privé est considéré comme une 
orientation positive et que les élèves ne dramatisent pas ce genre de choix. 
 
Les formations en CAP, qui s’adressent à un public proche de l’échec scolaire sont assurées, 
assez souvent, par des établissements scolaires privés, hors contrat. 
 
Les méthodes d’orientation de l’enseignement privé se rapprochent de l’EAO (Education à 
l’orientation) avec un encadrement plus présent qui garantit une bonne information des jeunes 
et une aide à la décision qui paraît mieux maîtrisée que dans le public. 

463 585 
- 29,5 %  
   du collège 
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Il est courant d’entendre les professeurs d’université porter des jugements sur les bacheliers 
professionnels et même technologiques. Pour eux, les jeunes des filières techniques ne 
seraient pas aptes à suivre des études supérieures à l’université. 
 
Avec la mise en place du L.M.D., il faudrait en licence 1 des élèves provenant des filières 
générales ou des candidats bien classés lorsqu’il s’agit du bac techno. 
 
Cependant, il y a une demande chez les BAC PRO, et les BAC TECHNO de profil moins 
abstrait, de faire des études post bac en une ou deux années, d’autant que ce type de formation 
permet une insertion professionnelle de qualité. 
 
Il serait souhaitable de créer un BSP (Brevet supérieur professionnel) qui corresponde mieux 
aux attentes des bacheliers techniques et aux besoins du marché du travail (qualification 
supérieure). Le BTS dont le positionnement a besoin d’être précisé, s’intègrerait alors dans le 
cursus de la licence. 
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                     BTS 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ceci permettrait, en outre, de régler le dilemme entre un BTS pour entrer directement dans 
l’emploi ou pour accéder à une licence professionnelle en 3 ans. 

Chaque année, près de 100 000 jeunes préparent le BTS. Il s’agit d’une population 
hétérogène, selon la préparation de ce diplôme en scolarité normale ou en apprentissage. 

L’orientation en terminale des niveaux « pratiques » pourrait également être utilisée par les 
jeunes qui ont échoué au baccalauréat. 
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Près de 20 % des jeunes ayant franchi le barrage de l’orientation vont trouver leur choix 
« appauvri » au moment de l’affectation par l’académie. 
 
L’offre scolaire, qui par ailleurs est trop étendue, a du mal à s’adapter aux variations du 
marché du travail des jeunes. L’organisation des établissements est encore trop rigide pour 
s’adapter aux changements, chaque année. En cause, les spécialités des professeurs, les 
plateaux techniques et des habitudes pesantes pour créer des formations nouvelles. 
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En général, chaque pays connaît mieux ses objectifs d’orientation qu’en France. L’orientation, 
le plus souvent, est considérée comme une clé majeure de la formation de la jeunesse et de 
l’amélioration de la qualité des jeunes. 
 
Ce qui est universel dans l’orientation : 
 
- Répartir les élèves selon des règles et des quotas explicites. 

- Donner plus de chance à chaque jeune par le projet individuel. 

- Les bifurcations principales sont le collège en troisième et l’entrée dans le supérieur. 

- Certains pays comme l’Angleterre attachent beaucoup d’importance aux services dans 
lesquels sont inclus le système d’orientation. Les services peuvent être gérés séparément 
du système scolaire. 

- Deux types de personnels pour traiter l’orientation : les psychologues de l’orientation ou 
des enseignants, après avoir reçu une formation professionnelle. Cette seconde 
solution étant la plus répandue. 
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Depuis des décennies, les psychologues de l’orientation se sont intéressés au développement 
vocationnel des jeunes, à l’utilisation de tests, au travail en petits groupes et au 
développement de centres de ressources, en particulier sur le choix des métiers. 
 
Ces dernières années, c’est le développement individuel des jeunes qui tient une position 
centrale. 
 
Il devient de plus en plus nécessaire de faire le point des méthodes et des outils qui 
apportent une bonne validité et d’en tirer la « substantifique moelle » pour transmettre les 
méthodes essentielles aux enseignants. 
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Les conseils régionaux ont des compétences accrues en matière d’aide à l’orientation. 
 
Ces compétences devraient s’étendre assez rapidement aux domaines suivants : 
 
- l’information sur les métiers (site internet) des espaces métiers qui regroupent les 

missions locales et autres services associés,  

- l’incitation à développer l’EAO (Education à l’Orientation) dans les collèges et les lycées,  

- une participation à l’orientation active pour le supérieur... 

- la mise en place d’une offre de formation régionale mieux identifiée. 
 
 
 
Pour conclure, ce sont deux grands mouvements, se situant plus près de l’élève, qui vont être 
à la base des évolutions actuelles : 
 
- une démarche volontaire et en libre-service, au collège et au lycée et qui s’inspire de 

l’EAO. Cette démarche, actuellement trop libre, devrait se transformer en approche 
orientante, plus structurée et plus rigoureuse, selon le modèle canadien. 

 
- Les modules de découverte professionnelle, type DP3, qui devraient permettre une 

meilleure maîtrise du projet professionnel pour chacun. 
 
 
 


