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S O C I É T É  D E  L ’ I N F O R M A T I O N ,
R E N O U V E L L E M E N T  D E S  G É N É R A T I O N S

E T  P R É C A R I T É
A u  m o m e n t  o ù  l e s  é c h a n g e s  e t  l e  t r a i t e m e n t  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  s o n t

c o n s i d é r é s  c o m m e  c o n d i t i o n s  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  e t  d e  l a  c r o i s s a n c e ,  l a

p e r s p e c t i v e  d u  v i e i l l i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  p o s e  u n  p r o b l è m e

i m p o r t a n t  d e  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s .  I l  f a u t ,  p o u r  a n t i c i p e r

c e s  é v o l u t i o n s ,  i d e n t i f i e r  l e s  e f f e t s  p r o p r e s  d e  l ’ â g e  e t  c e u x  d e

l ’ a n c i e n n e t é .  C o n t r a i r e m e n t  à  c e r t a i n e s  c r o y a n c e s ,  l e s  u s a g e s  d u

t r a i t e m e n t  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  n e  s é p a r e n t  p a s  s i m p l e m e n t  l e s  j e u n e s

g é n é r a t i o n s  d e s  a u t r e s .  L e s  é c h a n g e s  d ’ i n f o r m a t i o n  m o n t r e n t  a u s s i  l e

r ô l e  d e  l ’ e x p é r i e n c e  l i é e  à  l ’ a n c i e n n e t é .  L e  p o i n t  l e  p l u s  p r é o c c u p a n t

r e s t e  c e p e n d a n t  c e l u i  d e s  e m p l o i s  p r é c a i r e s  d o n t  l a  p o s i t i o n  d o m i n é e

d a n s  l e s  é c h a n g e s  d ’ i n f o r m a t i o n  a u  t r a v a i l  r e n d  d i f f i c i l e  l ’ a c c u m u l a t i o n

d e  s a v o i r s  e t  d ’ e x p é r i e n c e .
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A l ’orée du XXIe s ièc le ,  l ’un des

enjeux majeurs sera i t  l ’entrée

dans une «société de

l ’ in format ion».  Savoir  et

«capita l  humain» sera ient des

moteurs de la  product iv i té et

de la  croissance.  En

conséquence,  les  conduites

coopérat ives des sa lar iés lors

des échanges d ’ in format ion et

de savoir  dev iendra ient
essent ie l les  à  la  compét i t iv i té
des f i rmes.  Puisque la  popula-
t ion sa lar iée est  v ie i l l i ssante ,  i l
est  intéressant d ’ ident i f ier
préc isément le  rôle joué par
l ’âge et  l ’expér ience sur les
usages de l ’ in format ion au tra-
va i l  a ins i  que les  formes d ’em-
ploi  favor isant l ’accumulat ion
des savoirs .

FLUX D’INFOR-
MATION ET

TRAVAIL : DES EFFETS
DE GÉNÉRATION

Les échanges d ’ in format ion les
p lus importants ,  pour la  ques-
t ion tra i tée ic i ,  sont ceux qui
mettent en jeu l ’act iv i té cogni-

1

4
pages



ments  de tra i tement et  de com-
municat ion de l ’ in format ion
comme l ’écr i t ,  le  té léphone ou
l ’ in format ique,  a ins i  que les
échanges  entre sa lar iés .

JEUNESSE ET
ANCIENNETÉ

SONT DISCRIMINANTES
POUR L’USAGE DES
INSTRUMENTS

La d i f fus ion de technolog ies
comme l ’ in format ique ou l ’écr i t
au trava i l  n ’équivaut pas à  leur
«démocrat isat ion» :  pour les
sa lar iés ,  l ’usage de ces instru-
ments dépend toujours du
niveau scola ire ,  soc io-
profess ionnel  ou h iérarchique
(Gol lac 1989,  Moatty 1993) .  I l
faut  cependant a l ler  p lus lo in
pour démêler les  e f fets  propres
de l ’âge et  de l ’anc ienneté .

L ’ in format ique au trava i l  se
di f fuse p lus v i te parmi les
nouvel les  générat ions (Cézard,
Vinck 1998) .  Au delà  de 25 ans ,
les  courbes décroissent avec
l ’âge (c f .  graphique) .  Mais  e l les
se déca lent auss i  vers le  haut au
fur et  à  mesure que l ’anc ienneté
s ’accroît .  Ains i ,  p lus les  sa lar iés
sont anc iens ,  p lus i l s  ut i l i sent
l ’ in format ique ;  mais  p lus i l s
sont âgés moins i l s  s ’en servent .

Ce l ien ambiva lent avec l ’âge et
l ’anc ienneté n ’est  pas spéc i f ique
aux nouvel les  technolog ies .  Le
cas de l ’écr i t  le  montre :  rece-
voir  ses instruct ions impor-
tantes par écr i t  d iminue avec
l ’âge et  s ’accroît  avec
l ’anc ienneté .

Or,  les  jeunes ut i l i sent intens i -
vement l ’ in format ique et  ont un
rapport serré à l ’écr i t  qui
découle en part ie  de l ’a l longe-
ment de leur scolar i té .  I l  faut
donc établ ir  s ’ i l  ex iste un ef fet
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de l ’âge séparé de ce lu i  de l ’an-
c ienneté en ra isonnant «toutes
choses éga les d ’a i l leurs» .  On le
fa i t  à  l ’a ide de modél isat ions
(voir  encadré) ,  qui  conf irment
l ’ana lyse précédente :  i l  ex iste
un ef fet  s ign i f icat i f  propre à
l ’âge et  à  l ’anc ienneté indépen-
damment des autres var iab les :
n iveau scola ire ,  profess ion,
etc…

Ce résultat  n ’a  r ien d ’év ident
comme le montre un autre
exemple :  la  récept ion d ’ ins-
truct ions de trava i l  par té lé-
phone,  interphone ou radio ne
dépend guère de l ’âge n i  de
l ’anc ienneté du sa lar ié .

L ’usage d ’ instruments de
tra i tement de l ’ in format ion
formal isée comme l ’écr i t  ou
l ’ in format ique est  donc favor isé
à la  fo is  par l ’appartenance aux
nouvel les  générat ions ,  i ndépen-
damment  de leur  n i veau de
format ion , et par l ’expér ience du
trava i l  l iée à  l ’anc ienneté .

Pour expl iquer ce phénomène,  i l
est  nécessa ire de formuler
l ’hypothèse d ’un changement
culture l  au trava i l :  les  évolu-
t ions organisat ionnel les  des
entrepr ises les  conduisent à
développer la  cu l ture écr i te

t ive ;  ce l le-c i  est  sol l ic i tée

chaque fo is  qu’ i l  s ’ag i t  d ’appren-

dre,  d ’ innover ,  de résoudre des

problèmes ou inc idents ,  de

coordonner d i f férents serv ices

et de mettre au point  accords

et compromis .  

Dans la  perspect ive du v ie i l l i s -

sement de la  populat ion act ive ,

l ’opposit ion est-e l le  b ina ire

entre les  jeunes et  les  p lus

âgés ?  Certes ,  on sa i t  que les

jeunes générat ions ,  p lus

formées scola irement ,  ont des

prat iques de tra i tement de

l ’ in format ion d i f férentes de

cel les  des sa lar iés p lus âgés et

p lus expér imentés (Cau -

Barei l le , Volkof f  1998) .

Les sources

Les  données  sont  i s sues  des
enquêtes sur les  «Techniques
et  l ’Organ isat ion du Trava i l»
de 1987 et  1993.  Organ isées
par la  DARES au Ministère du
Trava i l ,  e l les  complétent l ’En-
q u ê t e  E m p l o i  r é a l i s é e  e n
mars par l ’ INSEE.  Leur échan-
t i l lon,  21 000 personnes envi -
ron ,  représente  assez  f idè le -
m e n t  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e
a y a n t  u n  e m p l o i .  L e s  p e r -
sonnes sont interrogées e l les
même à leur domic i le  par un
e n q u ê t e u r  d e  l ’ I N S E E .  L e s
r é s u l t a t s  p r é s e n t é s  i c i  n e
concernent que les  sa lar iés .

Les modèles ut i l i sés

Les  modè les  u t i l i sés  sont  de
t ype  « l o g i t » ,  p e rme t t a n t  d e
r a i s o n n e r  « t o u t e s  c h o s e s
é g a l e s  d ’ a i l l e u r s »  g r â c e  a u
ca lcu l  de probab i l i tés  d ’ut i l i -
sat ion.  I l s  repèrent les  carac-
t é r i s t i q u e s  d u  s a l a r i é  e t  d e
son emploi  :  âge ,  n iveau sco-
l a i r e ,  n a t i o n a l i t é ,  s e x e ,  a n -
c i e n n e t é ,  s i t u a t i o n   p r o f e s -
s i o n n e l l e ,  r e s p o n s a b i l i t é s
h i é r a r c h i q u e s ,  s t a t u t  e t  l o -
ca l i sat ion de l ’emploi .  La mo-
d é l i s a t i o n  t i e n t  é g a l e m e n t
c o m p t e  d e  l ’ a c t i v i t é ,  d e  l a
t a i l l e  e t  d u  s t a t u t  d e
l ’entrepr ise .

Mais  les  savoirs  et  les  savoir-

fa ire ut i l i sés dans l ’entrepr ise

dépendent- i l s  du renouvel le-

ment des générat ions ,  de l ’âge

ou de l ’expér ience des sa lar iés ?

Les enquêtes sur les

«Techniques et  l ’organisat ion du

trava i l»  de 1987 et  1993 (voir

encadré) permettent d ’ana lyser

les usages de l ’ in format ion au

trava i l  se lon l ’âge ou l ’anc ienne-

té des sa lar iés .  I l  est  poss ib le

d’ana lyser les  usages  d ’ ins t ru -
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(Moatty 1998) .  Le rapport
col lect i f  au savoir  se modi f ie .
Celu i  des jeunes générat ions
sera i t  de p lus en p lus fondé sur
une culture écr i te et  sc ient i -
f ique,  donnant l ieu à des
processus de va l idat ion.  Chez
les générat ions âgées l ’accumu-
lat ion des savoirs  s ’est  p lutôt
fa i te par maturat ion indiv iduel le
de la  format ion avec l ’expé-
r ience prat ique du trava i l  et  par
appropr iat ion et  développement
de savoir- fa ire indiv iduels  et
col lect i f s  peu formal isés .

LES ÉCHANGES
D’INFORMATION

Les échanges d ’ in format ion vont
au delà  du schéma très incom-
plet  de l ’organisat ion où les
chefs  donnent des cons ignes ou
des ordres à leurs subordonnés .
Cela s ’observe pour quatre
catégor ies d ’échanges .  I l  peut
s ’ag ir  d ’émiss ion d’ordres ou de
cons ignes ,  de récept ion de
cons ignes ou d ’ indicat ions ,  de
demandes de renseignements .
Enf in ,  récept ions et  demandes
peuvent être ef fectuées vers
l ’ ex tér ieur  de l ’entrepr ise .

Ains i  en 1993,  45% des sa lar iés
déclarent donner  des  cons ignes

III

ou des  ordres  à  d ’aut res
personnes  t rava i l l an t  dans  l ’ en t re -
pr i se ,  ou leur  d i re  ce  qu ’e l l e s
do i vent  fa i re  a lo rs  qu ’e l l e s  ne
sont  pas  leurs  subordonnées .
Donner des cons ignes ou des
ordres d iminue avec l ’âge mais
augmente avec l ’anc ienneté .
L ’e f fet  pos i t i f  de l ’anc ienneté
est  s i  fort  qu’ i l  compense et
même dépasse la  ba isse l iée à
l ’âge .  Les sa lar iés  anc iens jouent
donc très souvent un rôle de
rela is  dans la  transmiss ion des
ordres ou des cons ignes .  Les
hiérarchies d ’autor i té basées
sur l ’expér ience complètent
a ins i  les  structures h iérar-
chiques formel les  de
l ’entrepr ise .

Deuxièmement ,  p lus les  sa lar iés
sont jeunes ,  p lus i l s  sont nom-
breux à recevo i r  des  cons ignes  ou
des  ind i ca t ions  émanant  de
co l l ègues  ou d ’aut res  personnes
ou serv i ces  de l ’ en t repr i se .  Ic i
l ’ anc ienneté ne joue guère et  i l
s ’ag i t  typ iquement d ’un «ef fet
de générat ion» :  les  jeunes
donnent une p lus grande p lace à
la  communicat ion entre pa irs
(de Coninck 1991) .  Cet e f fet  de
générat ion ne doit  pas être
confondu avec l ’apprent issage
du trava i l  qu i  conduit  à  l imiter
les échanges avec l ’âge .  Les
deux phénomènes sont ic i  d ’une

ampleur comparable (Moatty
1998) .

Dans la  trois ième catégor ie
d’échanges ,  les  sa lar iés
demandent  eux -mêmes des
rense ignements  à  leurs  supér ieurs
h ié rarch iques ,  aux co l l ègues  de
t rava i l  hab i tue l s  ou à  d ’aut res
personnes  de leur  ent repr i se .  Ces
demandes décroissent avec l ’âge
au fur et  à  mesure de l ’appren-
t issage du mét ier qui  la isse une
place croissante à la  compré-
hens ion impl ic i te .  Mais  e l les
s ’accroissent avec l ’anc ienneté ,
ce qui  ind ique la  montée de
demandes p lus spéc i f iques et
p lus é laborées de la  part  des
sa lar iés  expér imentés .  Les
sa lar iés  les  p lus anc iens ,  en
ra ison de leur expér ience,
appara issent a lors au cœur des
échanges d ’ in format ion et  de
savoir  au se in des entrepr ises

Enf in ,  ce n ’est  p lus le  cas
lorsqu’ i l  s ’ag i t  de recevo i r  des
cons ignes  ou des  ind i ca t ions
provenant  d ’ in te r locuteurs  ex té -
r i eurs  à  l ’ en t repr i se  ou de leur
demander  des  rense ignements .
Ces prat iques ,  soc ia lement très
discr iminantes ,  dépendent
fortement d ’é léments object ivés
comme les responsabi l i tés
h iérarchiques ,  la  s i tuat ion
profess ionnel le  ou le  d ip lôme,
et  non de l ’âge et  l ’anc ienneté .

Au tota l ,  la  conf iance dans
l ’expér ience l iée à l ’âge est
donc frag i le  car e l le  dépend
d’un processus loca l  et
interpersonnel  de reconnais-
sance interne à l ’entrepr ise ,  peu
object ivé à l ’extér ieur .  Se lon
les cas ,  les  facteurs se
combinent donc d i f féremment
pour expl iquer le  rapport à
l ’ in format ion au trava i l :  renou-
vel lement des générat ions ,  rôle
de l ’expér ience l iée à l ’âge et  à
l ’anc ienneté ,  montée d ’une
culture écr i te au trava i l .
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CONCLUSION

En France,  p lus que dans les
autres pays européens ,  l ’entrée
dans la  «société de
l ’ in format ion»,  en accentuant
les exigences de format ion et
d ’expér ience rend d i f f ic i le
l ’ insert ion sur le  marché du
trava i l  des jeunes peu formés
ou peu expér imentés .  C’est
auss i  vra i  des trava i l leurs âgés
dont la  reconnaissance de
l ’expér ience reste souvent
frag i le  car peu object ivée.  La
demande de trava i l  porte sur
des jeunes à la  fo is  formés et
expér imentés ce qui  est  en
part ie contradictoire .

Le recrutement pr iv i lég ié sur
des formes préca ires d ’emploi
met les  sa lar iés  dans une
posit ion part icu l ièrement
dominée concernant les
échanges d ’ in format ion.  Leur
insert ion dans les  c ircu i ts
d ’ in format ion et  les  réseaux
humains de l ’entrepr ise dev ient
a lors problémat ique.  Ce type
d’emploi  se révèle donc peu
suscept ib le de fac i l i ter
l ’accumulat ion de l ’expér ience
et des savoirs  des sa lar iés .  La
précar isat ion des emplois  para î t
donc un choix conjoncturel
pré judic iab le à  long terme aux
sa lar iés  comme aux entrepr ises .

Frédéric  Moatty

V
Avoir un emploi  préca ire
n’ in f lue guère,  toutes choses
éga les d ’a i l leurs ,  sur le  fa i t
d ’ut i l i ser ou non un ordinateur .
Etre ut i l i sateur de l ’ in forma-
t ique const i tue un atout qui
permet de rester act i f  sur le
marché du trava i l  sans pour
autant donner accès à  un em-
ploi  stab le .  A l ’ inverse ,  i l  est
rare qu’un sa lar ié préca ire
reçoive des instruct ions impor-
tantes par té léphone.  Ces
instruct ions révèlent en ef fet
l ’ insert ion dans un réseau
interpersonnel .

Les préca ires demandent p lus
souvent des renseignements à
leur chef  ou à leurs col lègues .
I l s  reçoivent auss i  p lus
fréquemment des cons ignes ou
des indicat ions de leur part .  De
plus ,  i l s  sont très rarement à
même de donner des cons ignes
ou des ordres à d ’autres
sa lar iés .

Les sa lar iés  sur contrat
préca ire sont donc très forte-
ment dépendants dans les
échanges d ’ in format ion au tra-
va i l .  Seul  leur n iveau d ’usage de
l ’ in format ique est  comparable à
ce lu i  des sa lar iés  sur contrat
stab le .

4

PRÉCARITÉ DE
L’EMPLOI ET

RAPPORT A
L’INFORMATION

L’anc ienneté peut revêt ir  des
s ign i f icat ions fort  d i f férentes
se lon l ’âge du sa lar ié .  Pour un
jeune sa lar ié ,  une fa ib le anc ien-
neté dénote souvent une phase
d’acquis i t ion d ’une première
expér ience et  un début d ’ inté-
grat ion dans les  c ircu i ts  d ’ in for-
mat ion de l ’entrepr ise .  A
l ’ inverse ,  pour un sa lar ié âgé ,
une fa ib le anc ienneté dans
l ’entrepr ise est  souvent l ’ ind ice
d’une forme de précar i té (par
exemple :  reconvers ion,  cessa-
t ion d ’act iv i té ou chômage) .
Cette courte anc ienneté va
a lors souvent de pa ir  avec une
fa ib le intégrat ion dans les
échanges interpersonnels  l iés  au
trava i l .

I l  est  donc intéressant
d’ana lyser spéc i f iquement le
rôle joué par le  statut  de
l ’emploi  dans les  échanges
d’ in format ion et  dans les  ins-
truments l iés  à  son tra i tement
et à  la  communicat ion.
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