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Introduction



Introduction :

L ’e ntre prise e stconsidérée com m e une structure économ ique com posée d e

re ssource s m atérie lle s e t im m atérie lle s com binée s ve rs une organisation e t

planification afin d e réalise rd e sbie nse td e sse rvice sde stinésaux m archés, son

obje ctif fondam e ntal étant pure m e nt lucratif. L e passage d e s e ntre prise s

traditionne lle s ve rs le s e ntre prise s m od e rne s a m arqué un pointtrès im portant

dansl’histoire dutravail, ilapporte une am élioration d e la qualité dutravailqui

c e ntre surle snouve lle sm éthode se tte chnique squifacilite la vie profe ssionne lle

afin d’atte indre d e s obje ctifs pe rsonne l e torganisationne l, e tla valorisation de

facte urhum ain quie stconsidéré com m e le m ote urde l’e ntre prise .

D e plus, l’e ntre prise pre nd d e plus e n plus conscie nc e d e l’im portance d e la

prise e n com pte du facte urhum ain après avoirété négligé dans le s théorie s

classique s, il e stconsidéré aujourd’huicom m e un noyaude l’organisation e tle

pre m ie ractif stratégique , e n e ffe t, toute pe rsonne ayantune activité rém unérée

che rche à trouve r un com prom is e ntre sa vie profe ssionne lle e t sa vie

pe rsonne lle , parc e que le s contrainte s d e s d e ux vie s sontprése nte s dans la vie

quotidie nne d e chacun.L a que stion d e la « conciliation travail fam ille » e ste n

phase ave c notre époque , e lle e stde ve nue un e nje uim portantdansla polém ique

populaire m édiatique e tpolitique , c’e stun suje td’actualité très com ple xe à

analyse r.

D ansle sdiffére ntspaysdu m ond e , la politique d e la conciliation e ntre la vie

profe ssionne lle e tla vie fam iliale touche plusfréque m m e ntle sfe m m e sque le s

hom m e s, e lle sonte n réalité troisvie sdanssa vie pe rsonne lle : c e lle d e l’épouse ,

c e lle d e la m am an e ttravaille use .

L a procédure d e la conciliation e ntre le s e ngage m e nts profe ssionne ls e tle s

re sponsabilitésfam iliale sjoue un rôle trèse fficac e dansla vie quotidie nne d e s

cadre squise rtà réduire le sconflitsfam iliaux e toffrirun clim atstable favorable



poure ux e tm ainte nirun nive aude productivité éle vé.Chacun d’e ux doitétablir

une stratégie quiluicrée un équilibre e ntre le sd e ux sphère sd e vie .

N ousallonse ssaye rà trave rsc e tte re che rche d e m e ttre e n lum ière notre suje t

d’étude qui s’intitule : « le s re sponsabilités profe ssionne lle s de s cadre s e tle urs

im pactssurla vie fam iliale ».Ce suje tnousa m otivé à faire une re che rche qui

traite ntle s m écanism e s qui facilite ntle travail de s cadre s pour atte indre la

conciliation d e s de ux sphère s de vie . N ous avons adopté un plan de travail

com posé d e trois partie s e sse ntie lle s qui sont com m e suite : le cadre

m éthodologique d e la re che rche , la partie théorique e tla partie pratique .

U n chapitre dénom m é cadre m éthodologique d e la re che rche , dansle que lnous

allonsdéve loppe rle spointssuivant: le sraisonsduchoix duthèm e , le sobje ctifs

d e la re che rche , la problém atique ounousavonssuiviun ordre chronologique d e

plusie urspartie sjusqu’à la que stion de la conciliation, e nsuite le shypothèse sde

la re che rche , le sdéfinitionsd e sconc e pts, la m éthode e tla te chnique utilisée s, la

prése ntation d e s cas étudiés, la pré-e nquête , le s conditions de déroule m e ntd e s

e ntre tie ns, la durée d e stage , l’analyse utilisée , e te n fin le s obstacle s de la

re che rche .

L e d e uxièm e chapitre contie ntd e sdonnée sthéorique ssurnotre thèm e , il e st

com posé de troisse ctionsdontnousallonsdétaille rdansla pre m ière surla vie

privée d e scadre sfe m m e se thom m e s, e tdansla d e uxièm e se ction se rtà définir

le travail d e s cadre s au se in d e l’e ntre prise , e tla troisièm e se ction traite le s

cadre se tle se ntre prise salgérie nne s.

D ans le troisièm e chapitre , nous allons prése nte r toutd’abord l’organism e

d’accue il « Général Emballage », son historique , se s m issions, se sobje ctifse t

se s activités. Ensuite l’analyse d e s donnée s dont nous allons analyse r le s

donnée s rasse m blée s re lative s aux hypothèse s, dans le butde le s confirm e rou



le s infirm e r, la synthèse d e s résultats obte nus. En de rnie r lie u, nous allons

te rm ine rparune conclusion suivie parune liste bibliographique e tle sanne xe s.



partie

m éthodologique
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Préambule :

L e prése ntchapitre e strése rvé à la prése ntation de sraisonsduchoix duthèm e

le sobje ctifsd e la re che rche , e nsuite nousaborde ronsla problém atique , ainsique

le shypothèse sd e la re che rche suivie sd e sdéfinitionsde sconc e ptsclés, nous

prése ntonsla m éthode ainsique le sdiffére nte ste chnique sm éthodologique s

utilisée sdurantla réalisation d e notre re che rche e tl’e nquête e xploratoire , nous

décrivonsle déroule m e ntd e se ntre tie nsause in d e l’e ntre prise , e te nfin on

te rm ine notre chapitre ave c la prése ntation d e sobstacle sre ncontrés

1. Les raisons et les objectifs du choix du thème :

 Les raisons :

Parm ile sraisonsquinousontpoussésà choisirce thèm e :

 C’e stun suje td’actualité qui s’inspire d e la réalité qui m érite d’être

étudie rparce qu’ily’a un m anque d’étude d e c e suje tdansnotre région.

 L ’im portanc e du suje tl’im pactd e re sponsabilités profe ssionne lle s d e s

cadre s sur la vie fam iliale sous fonctionne m e nt d e s e ntre prise s

algérie nne s.

 A voir une vision be aucoup plus large e t ne tte sur la charge d e

re sponsabilitésd e scadre s.

 M e ne rune étude surle sre sponsabilitésprofe ssionne lle sd e scadre se tson

im pact sur le ur vie fam iliale , c e qui nous pe rm e ttra d’acquérir de s

connaissanc e spourque nouspuissionsêtre d e scadre sdansl’ave nir.

 Les objectifs :

L ’obje ctif d e notre re che rche e st de savoir com m e nt le s cadre s d e

« Général Emballage» pe uve ntconcilie re ntre la vie profe ssionne lle e tla vie

fam iliale .

 Faire une analyse sociologique sur l’im pact d e re sponsabilités

profe ssionne lle sd e scadre ssurla vie fam iliale .
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 D écrire e tcom pre ndre com m e ntle scadre sgère ntle urte m pse tcom m e nt

arrive nt-ils à faire une conciliation e ntre d e ux sphère s d e vie e tm ontre r

le sdifficultésque re ncontre ntle scadre sause in d e le ursfam ille s.
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2. Problématique :

T ravaille r, c’e stagirpourassure rla survie e tle confortde l’être hum ain, c’e st

une activité insérée dans un proce ssus d’échange qui produitde s bie ns ou de s

se rvice s.Elle se déroule dans un systèm e social donné, le travail im plique un

rôle social, c’e st un facte ur structurant la vie d e l’individu. Il e st donc

indispe nsable à la vie d e chacun.

L e travaile stdéfinitcom m e « la condition fondam e ntale pre m ière d e toute vie

hum aine .Etil faitobje td e plusie urs de controve rse s.Il e stune vale ursociale

unanim e m e ntre connue .Ile stchargé de significationscom ple xe s.R ése rvé dans

le s te m ps ancie ns aux e sclave s. Il e st se rvile e t m éprisable . M ais

l'industrialisation e tle déve loppe m e ntéconom ique luidonne ntune signification

positive , s'il re ste contraignant-" il fauttravaille r pour vivre c e tte contrainte

s'allège e til e stacc e pté com m e facte ur de croissanc e e td e déve loppe m e nt

économ ique .Ildéte rm ine la position sociale (vie profe ssionne lle e tvie privée )»

[M A L ICET D , P 1988, p03].

Ce pe ndant, l’e nvironne m e ntd e travail aujourd’hui n’e stpas com m e c e lui

d’hie r, plusie urs m éthode s e tte chnique s d e travail ontchangé ainsi que le s

re lations e ntre la vie pe rsonne lle e t le travail ont changé, ajoutant à ça,

l’intégration m assive d e s fe m m e s au circuitde la production doitte nircom pte

d e s contraints inhére ntau rôle joué e n tantque m ère e tépouse dans la vie

fam iliale , C’e stun défitaprès avoir affronté plusie urs difficultés. Ce taccès

provoque une contradiction de s vale urs de la culture patriarcale , c e qui e st

révélate ur de l’apparition d e nouve lle s structure s e tm e ntalités fam iliale s, e t

dim inue r le s inégalités e tle s discrim inations d e d e ux se xe s. Ce s d e rnière s

année s, on assiste à be aucoupde boule ve rse m e ntsquionte ulie ue n fave urde s

fe m m e s, le urprése nc e aux poste s d’e ncadre m e nte td e s re sponsabilités après

avoir savoir com m e nt utilise r le urs com péte nc e s pour gravir le s éche lons

profe ssionne lsquidonne la naissanc e à la concurre nc e se xue lle d e pluse n plus
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aigüe dansle m ond e profe ssionne le tsurle m arché dutravail.

T oute foisle travailpre nd la m aje ure partie d e la vie quotidie nne d e l’individu,

c’e stpourquoiil provoque un disfonctionne m e ntde la vie privée , qui m ène au

stre ss, abse ntéism e , re tard, m anque d e conc e ntration, dém otivation.L e conflit

e ntre le s contrainte s d e travail e tle s obligations fam iliale s e stde ve nu une

problém atique quiboule ve rse le m ond e profe ssionne l, concilie rvie privée e tle

travaile stun défi.T rouve run équilibre subtile ntre le sbe soinse tle sre ssource s,

le te m pspouragire tle te m pspourêtre , « L e problèm e d e la conciliation e ntre

vie d e travaile tvie d e la fam ille e stdéfinicom m e un ge nre d e conflitinte r-rôle

ou le s e xige nc e s d e s rôle s issus de travail e t d e la fam ille pe uve nt être

m utue lle m e ntincom patible s» [GR EEN HA U S Je tBEU T T EL N , 1985, p12].

D ans nos jours, il e stévid e ntd e parle r d e la thém atique d e s contrainte s

profe ssionne lle s e tle s obligations fam iliale s, c e tte thém atique e stde ve nue un

e nje utrèsim portantdansla vie d e ssalariés.Ce pe ndant, le travailre ste toujours

l’une d e sactivitésancie nne se tm od e rne quiva dure rà l’ave nir, il joue un rôle

m aje urdansla vie d e sindividuse tdansle fonctionne m e ntd e la société dansson

e nse m ble .Ile stconsidéré com m e un parcoursà vie .

D ansc e se ns, le travaildépe nd d e la vie fam iliale quie stconsidérée la sphère

d e vie m ajoritaire m e ntclassée e n pre m ie rlie u lorsque l'on d e m and e aux ge ns

d'évalue r l'im portanc e d e différe nts dom aine s dans le ur vie . « L a vie

profe ssionne lle e tla vie fam iliale ne constitue ntpas de s m ond e s séparés, on

aurait affaire à un éclate m e nt d e s frontière s e ntre e lle s. L e s re lations

travail/fam ille sontrégulière m e ntconjuguée se n te rm e sd e conflitoul'équilibre

difficile ».[BO N A R D ICh, GR EGO R IN , all2004, pp86-87].

Il faut re connaître qu’au cours de c e s d e rnière s année s, d e nom bre use s

re che rche s sociologique s ontété consacrée s surla conciliation e ntre la sphère

profe ssionne lle e t la sphère fam iliale , L ’e nquête canadie nne m e née par la



Chapitre I L e cadre m éthodologique d e la re che rche

8

sociologue D iane -Gabrie lle T re m blay dém ontre que la balanc e d’équilibre e ntre

la vie profe ssionne lle e tla vie privée e stde plus e n plus difficile à am énage r.

« Il s’agit se lon T re m blay, d e re ndre com patible s le s d e ux sphère s

profe ssionne lle e tprivée , e n e ffe tla conciliation e ntre vie profe ssionne lle e tvie

privée e stde ve nu un slogan. C’e stun conc e ptque toutle m ond e se m ble

appuye r, le te rm e équilibre faitréfére nc e à la pe rc e ption d e s salariés cadre s

m êm e sic e lle -cie stdive rse e tliée à le ursituation pe rsonne lle , m aiségale m e ntà

la re prése ntation d e le urrôle e td e s pratique s m anagériale s de l’e ntre prise , il

s’agitde crée rune culture d e société qui pe rm e ttra au salarié d e se conc e ntre r

surson travaildansl’e ntre prise .Pourle salarié, ils’agitde répondre aux be soins

d e s d e ux sphère s dontle s d e m and e s ou le s disponibilités néce ssaire s pe uve nt

être contradictoire s, voire conflictue lle s» [KO L SIM , JA M O U SSID , 2007, p7].

D onc , qu’il soithom m e s ou fe m m e s hésite ntle ur charge d e travail éle vée

influe ntsurle urvie fam iliale .Ce pe ndant, pourm ie ux com pre ndre la m ise e n

application d e toute s le s étude s sociologique s faite s dém ontre que le s fe m m e s

font, surbase d e bonne sraisons, le choix (libre ) d e préfére rla vie fam iliale au

travail, e tle shom m e sl’inve rse .

En e ffe t, le s cadre s sontabsolum e ntle s salariés supérie urs organisationne ls

qui gère nte te xe rc e ntd e s fonctions initiative s d’e ncadre m e nte tassum e ntle s

m aje urs re sponsabilités inte rne s e t e xte rne s d e l’e ntre prise , il s’agit de s

com péte nc e se tte chnicitése tpossède ntun statutprogre ssive m e ntélargiafin de

réalise r plusie urs obje ctifs économ ique s, sociaux e t culture ls, c e sont de s

pe rsonne s le s plus im pliquée s dans l’organisation par rapport à d’autre s

travaille urs.C’e stpource la, le scadre s gère nte ntre le sobligationsdom e stique s

e tle s re sponsabilités profe ssionne lle s e n m êm e te m ps pe ut-être difficile au

quotidie n, ilsvive ntune situation trèscom ple xe ,

« Gre nnhausse tKope lm an (1981)cité dansChe ne vie r(1996)ontobse rvé que

l’e m ployé qui occupe un poste ave c un nive au hiérarchique éle vé a plus de
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difficultés à concilie r le travail-fam ille . D ’autre s aute urs affirm e ntque le s

travaille urs profe ssionne ls ontplus de facilité à concilie rce s de ux aspe cts, car

ils ontplus d’arge nte tun horaire d e travail plus fle xible . Pour le ur part,

T re m blay e tall soutie nne ntque la catégorie profe ssionne lle e stune variable

susce ptible d’influe nc e rla difficulté à concilie rle travail e tla fam ille .En fait,

le s ge stionnaire s e tle s profe ssionne ls travaille raie ntun nom bre plus éle vé

d’he ure s parse m aine que le s autre s catégorie s d’e m ploi, c e qui favorise raitla

difficulté à concilie rle travail-fam ille » [N O Ë L L E M O R IN M , 2010, p32].

L a conciliation e ntre la vie profe ssionne lle e t la vie fam iliale e st une

dim e nsion qui n’e stpas été prise e n charge dès le débutde s théorie s de la

ge stion d e s re ssource s hum aine s. D ans c e s d e rnière s année s, le s e ntre prise s

donne ntplusd’im portanc e sà c e tte d e rnière , la préoccupation de sorganisations

résid e dansle urge stion d e sre ssource shum aine squ’e lle sche rche ntà dispose re t

valorise r l’aspe cthum ain e td’évalue r son m od e d e vie pour optim ise r le

fonctionne m e ntsoità l’e ntre prise soi au salarié, e n outre , l’apparition d e c e tte

préoccupation avaitforcé le s sociologue s à étudie r la re lation e ntre la vie

profe ssionne lle e tla vie fam iliale . Etaussi trouve r c e rtains m écanism e s qui

facilite ntà gére rc e tte m alaisée situation.

L a ge stion d e sre ssource shum aine sre couvre plusie ursvole tinte rve nantà tous

le s stad e s d e la vie profe ssionne lle , e lle pe rm e tà s’organise le s contrainte s

profe ssionne lle s à trave rs la fle xibilité de s horaire s e tl’usage d e s nouve lle s

te chnologie s d’inform ations e td e com m unications e tfavorise le s tâche s e t

gagne rdu te m ps… e tc. L e s pratique s de la ge stion de s re ssource s hum aine s

conduise ntà am éliore rla qualité d e s conditions du travail e n résultantun bon

re nd e m e ntpour l’e ntre prise e tla conciliation ave c la vie fam iliale pour le s

salariés, e lle spe rm e tte ntà s’organise rle scontrainte sprofe ssionne lle sà trave rs

la fle xibilité d e shoraire se tl’usage d e snouve lle ste chnologie sd’inform ationse t

d e com m unicationse tfavorise le stâche se tgagne rdute m ps… e tc.
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En A lgérie , le s e ntre prise s ontintérêtde pre ndre e n com pte c e problèm e d e

conciliation e ntre la vie privée e tla vie profe ssionne lle , e lle s che rche ntà

am éliore re tm ainte nirle bie n-être d e se ssalarie rparla fle xibilité dutravail e t

c e rtains m écanism e s qui favorise ntla balanc e d e travail-fam ille , e tam éliore le

re nd e m e ntaux e ntre prise s.Elle se trouve aujourd’hui dans le s contrainte s d e

trouve rcontinue lle m e ntd e s solutions d’adapte rle urm od e d e fonctionne m e nt

dans le s dive rse s aspe cts. Particulière m e nt, le s e ntre prise s algérie nne s sont

soum ise s à la pre ssion aux re sponsabilités profe ssionne lle s qui différe ntd’une

catégorie à une autre .N otre obje ctif fondam e ntaldansle cadre d’une re che rche

sociologique quis’appuie surle sre sponsabilitésprofe ssionne lle sd e scadre scar

c e sont le s plus touchée s par la charge profe ssionne lle e ntant que le s

re sponsabilitéssontconsidérésune source d e re sponsabilitésd e l’organism e .

Sur ce fait, nous som m e s très conscie ntdu faitque c e tte thém atique d e

re che rche qui a déjà été au cœurde plusie urs e nquête s, c e tarrière fond que

s’inscrit notre étude e n vue d e c e rne r le s déte rm inants qui définisse nt la

conciliation travail-fam ille e t com m e nt le s cadre s arrive nt à faire une

conciliation e ntre la vie profe ssionne lle e tla vie fam iliale dans l’e ntre prise

« Général Emballage », pourtraite rd e c e tte que stion, notre inte rrogation se

poste surla m anière e tle s m oye ns socioprofe ssionne ls adoptés parle s cadre s

pourconcilie re ntre le sre sponsabilitésprofe ssionne lle se tla vie privée ?

Ce tte que stion nousinduità pose rse sde ux sousque stions:

 Q ue lle s sont le s déte rm inants de la conciliation e ntre la vie

profe ssionne lle e tla vie fam iliale ?

 Com m e ntle scadre ss’organise ntpourconcilie raum ie ux le urvie privée

e tle urvie profe ssionne lle ?
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3. Les hypothèses :

T oute re che rche e ststructurée autourd’une ou plusie urs hypothèse s, se lon

GRAWITZ, l’hypothèse e st« une réponse provisoire d e la nature d e sre lations

e ntre d e ux ouplusie ursvariable s, l’hypothèse scie ntifique doitêtre confirm ée ou

infirm és» [GR A W IT Z M , 2002, P 27].

PourRaymond QUIVY et Luc Van COMPENHOUD, « Elle doitindique r

dans sa form ation la type d’obse rvation à rasse m ble rainsi que le s re lations à

constate r e ntre c e s obse rvations afin d e vérifie r dans laque lle m e sure c e tte

hypothèse se ra confirm é on infirm é par le s faits» [Q U IV Y R e t

CO M PEN HO U D L , 1995, p89].

Omar AKTOUF la définitcom m e suit: « une hypothèse e ste n que lque

sorte une base avancée d e c e que l’on che rche à prouve r… que l’on com pte tire r

e t que l’on va s’e fforc e r d e justifie r e t d e dém ontre r m éthodique m e nt e t

systém atique s» [A KT O U FO , 1987, p58].

D ans notre re che rche , nous avons ém is d e ux hypothèse s de re che rche pour

pouvoirrépondre aux que stionsposée sdansnotre problém atique .

 La première hypothèse : L a conciliation e ntre la vie profe ssionne lle e tla

vie fam iliale e stdéte rm inée parle se xe e tla culture fam iliale .

 La deuxième hypothèse : L a planification d e sactivitése tl’am énage m e nt

dute m psdutravailde scadre sm ène à une m e ille ure conciliation de la vie

fam iliale .
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4. Les définitions des concepts

Pourbie n avanc e rdans notre re che rche , nous avons proposé se s que lque s

définitions qui sont liée s à notre hypothèse « la conc e ptualisation, ou

construction d e sconc e pts, constitue une construction abstraite quivise à re ndre

com te durée l» [R A Y M O N D Q e tCO M PEN HO U D L , 2002, p138].

 La conciliation :

C’e stune procédure quivise à une harm onie e ntre d e ux partie sopposée spour

avoir un résultat com patible « le conc e pt de conciliation e st d’origine

biologique ; il faitallusion aux m écanism e s d’adaptation à un systèm e social

que lque soitsa taille , allantde la fam ille com m e m icrocosm e d e la société, à la

société e n général. Se lon la théorie structuro-fonctionnaliste , le proc e ssus

d’adaptation e stl’un d e sm oye nsdontdépe nd chaque ordre socialfin d’affronte r

le sconflits fonctionne lsliés à pe rsistanc e partie lle outotale d e l’ordre social»

[PER ET T IJ-M .2001, p39].

« A rrange m e ntaccord e ntre le spe rsonne soude schose s: pargrand désirde

te nté une dém arche d e conciliation e ntre le sd e ux adve rsaire s.C’e stune action

d’un juge surle s partie s pourle s m e ttre d’accord ou un procédé d e règle m e nt

am iable d e sconflitscolle ctifsdutravail» [D U BO IS.J.1979.p394].

« Se ns action de concilie r de s pe rsonne s, d e s intérêts synonym e

ac com m od e m e ntanglaisconciliation » [GEHEN N E J-C, 1995, p178].

 La vie professionnelle :

« L a vie profe ssionne lle s’e nte nd dute m pspassé dansouhorsde l’e ntre prise

dansle cadre d e l’e xe rcic e d’un e m ploi.Ce te m psprofe ssionne le strégiparde s

règle s définie s par l’e m ploye ur. L a m arge d’autonom ie du salarié e st

re lative m e nt faible e t dépe nd principale m e nt du m od e d’organisation d e

l’e ntre prise e td e l’autonom ie liée à se sfonctions.Horsducadre d e la re lation
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e ntre prise /salarié, l’individu dispose d e toute la libe rté d’organisation d e son

te m pse td e se sactivités(dansla lim ite d e l’organisation sociale e td e se schoix

antérie urs)» [L A M O R T HE V , all, 2006, p9].

« L a vie profe ssionne lle , pe utêtre définie com m e l’e xiste nc e m e née parun

individurésultantde l’accom plisse m e ntd’un m étie r, d’une activité e xe rcée pour

assure rse sbe soins.Ce te rm e conc e rne la partie d’une e xiste nc e hum aine dans

laque lle une activité rém unérée e st e xe rcée , le s éve ntue lle s he ure s

supplém e ntaire snon payée se tle ste m psde déplace m e ntve rsle lie ud e travail»

[A KO U N A e tA N SA R T P, 2006, p120].

 La vie familiale :

C’e stl’e xiste nc e d’un e nse m ble d e pe rsonne squiontun m êm e lie n dusang e t

quivive ntdansun m êm e foye rsousun systèm e unisse lon E, WILLIMS « la

fam ille e stun produitsocialre flétantl’im age d e la société statique , la structure

fam iliale re ste id e ntique à e lle -m êm e dans une société évolutive ou

révolutionnaire , la fam ille se transform e au rythm e e tou aux conditions d e s

évolutions d e la société » se lon lui aussi « la société e st l’institution qui

com pre nd un ou plusie urs hom m e s vive ntm aritale m e ntave c un ou plusie urs

fe m m e s le ur de sc e ndants vive nte tparfois d’autre pare nts ou dom e stique »

[BO U T A FA N O U CHET M , 1980, p19].

D ’aprèsKLOSI Mohamed e tJAMOUSSI Dorra dansle urm ém oire ilsont

donné troisdéfinitionspourla vie profe ssionne lle :

 « la vie profe ssionne lle , pe utêtre définitcom m e l’e xiste nc e m e née par

un individurésultantde l’accom plisse m e ntd’un m étie r, d’une activité

e xe rcée pourassure rse sbe soins»

 En e ffe t, «la vie profe ssionne lle s’e nte nd dute m pspassé danshorsde

l’e ntre prise dans le cadre d e l’e xe rcic e d’un e m ploi, c e te m ps
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profe ssionne l e strégi par de s règle s définie s par l’e m ploye ur, la

m arge d’autonom ie dusalarié e stre lative m e ntfaible e tdépe nd

 principale m e nt du m od e d’organisation de l’e ntre prise e t d e

l’autonom ie liée à se sfonctions»

 « c e te rm e conc e rne la partie d’une e xiste nc e hum aine danslaque lle

une activité rém unérée e st e xe rcée , le s éve ntue lle s he urs

supplém e ntaire snon payée s e tle ste m ps d e déplace m e ntve rsle lie u

d e travail» [KL O SIM e tJA M O U SSID , 2007, p23].

 Les Cadres :

«U n salarié e xe rçantun poste d e re sponsabilités dans l’e ntre prise ou dans la

fonction publique .Ildispose générale m e ntd’une form ation supérie ure , m aisde s

salariéssansdiplôm e d e l’e nse igne m e ntsupérie urpe uve ntaccéd e rà un e m ploi

d e cadre grâc e à le urscapacités» [A L A IN -CHA R L ES M e tA HM ED S, 2005,

p528].

A insi que le s cadre s sont définis: « com m e un groupe social hom ogène ,

com posé d e diplôm és issus de la bourge oisie , m ais c e se raitoublié tous le s

transfuge s que la catégorie ac cue ille .e ssaye r une définition à partir de le ur

activité profe ssionne lle , la fonction d’e ncadre m e nt.» [GA D EA Ch, 2003, p91].

« Estun e m ployé ou dirige antd’une e ntre prise apparte nantà la catégorie

supérie ure d e s salariés. Il s’agit d’un statut re connu par le s conve ntions

colle ctive s, quidéte rm ine ntl’apparte nance à une crise d e re traite spécifique , e t

que lque sm odalitésspécifique sducontratde travail.

R e connaissanc e initiale m e nt le s com péte nc e s te chnique s e t le rôle

d’e ncadre m e ntdusalarié, le statute stprogre ssive m e ntélargià un e nse m ble d e

collaborate ur de plus e n plus nom bre ux, e t afin par re couvrir une large

population, m êlantm anage rs, e xpe rtse tdirige ants» [FA L CO Z C, 2003, p01].
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U n cadre se définit, « e n pre m ie rlie u, parle sfonctionse xe rcée ste lle sque , par

e xe m ple le s m e m bre sd e sorganisations, e ntre prise se tad m inistrationse xe rçant

de s fonctions d’e ncadre m e nt, le s titulaire s de poste s du travail qui e xige nt

d’im portante s re sponsabilités, ainsi que le s poste s supposantde s qualifications

éle vée s» [A KO U N A , 2005, p394].

GRAWITZ a définitle cadre com m e suit« un salarié e xe rçantpardélégation

du che f d’e ntre prise une fonction d’initiative ou de re sponsabilité, e xige ant

com péte nc e e tte chnicité pour assure r l’organisation, le contrôle ou m êm e

l’e xécution dutravail» [GR A W IT Z M , 2000, p48].

 La planification des activités :

L a planification d e s activités e stune m éthod e e tapplication qui organise e t

planifie e t gére r un e nse m ble d e tâche s journalière s régulière m e nt, la

planification d e sactivitéspe rm e td’agire tdéfinirle sobje ctifsà long te rm e .

 L’aménagement du temps du travail :

« L ’m énage m e ntdute m pspe utse définircom m e un proje tglobalcoordonné

parle sinstanc e spolitique se tad m inistrative se n vud’introduire dansla société

d e s nouve lle s m odalités de régulations de s te m ps sociaux e t hum ains»

[PR O N O V O ST E G, 1994, p156].

L e dictionnaire du droitdu travail définitl’am énage m e ntdu te m ps d e

travail e stcom m e « l’adaptation d e s horaire s e td e s rythm e s de travail aux

be soins d e l’e ntre prise : répartition d e la durée norm ale d e travail sur une

périod e supérie ure à la se m aine e tau plus égale à l’année . L e s dispositifs

d’am énage m e ntdu te m ps d e travail sontla réduction sous form e d e jours de

re pos surl’année , le travail parcycle , la m odulation du te m ps d e travail e tle

te m ps partie l m odulé sontre m placés parun régim e unique d’am énage m e ntdu

te m psd e travail» [https://w w w .e dition-tissot.frà 19:18].
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5. La prés-enquête :

L a prés-e nquête e stune étape qui nous pe rm e td e bie n connaître le te rrain

d’inve stigation e t d’avoir une idée générale sur le thèm e e t sur le

fonctionne m e ntd e l’e ntre prise (organigram m e , histoire , nom bre d’e ffe ctifs) e t

récolte r m axim um d’inform ations sur le thèm e qu’on a choisitpar e ntre tie n

e xploratoire .Ce tte étape aide l’e nquête urà élabore rl’e nquête dute rrain.

Se lon Omar ACTOUF : « la pré-e nquête e stune phase d e te rrain, asse z

précoc e dontle sbitse sse ntie lssontd’aide rà constitue rune problém atique plus

précise e t surtout à construire d e s hypothèse s qui soie nt valid e s, fiable s,

re ne igée se tjustifiée s» [A CT O U FO , 1987, p90].

L a prés-e nquête vise le sobje ctifssuivants:

 Précise rla problém atique .

 Form ule rle shypothèse s.

 D éte rm ine rla m éthode e tla te chnique e tl’échantillon.

 Connaître le svale urse tle sindicate urs, conc e ptsclése tle svariable .

D ansnotre pré-e nquête , nousavonsélaboré e n pre m ie rlie uun e ntre tie nslibre

auprèsde re sponsable d e se rvic e d e sre ssource shum aine sause in d e l’e ntre prise

« Général Emballage » e te n d e uxièm e lie uave c quatre (4) cadre s(fe m m e se t

hom m e s) conc e rnésparle suje tde re che rche afin d e re cue illir le urspointsde

vue com m e ntarrive nt-e lle à concilie r e ntre la vie profe ssionne lle e tla vie

fam iliale .

6. La méthode et la technique utilisées :

 La méthode :

T outtravail scie ntifique néce ssite une m éthod e à suivre qui nous pe rm e tde

découvrirla réalité de c e que nousvoulonsétudie r.Ile xiste plusie ursm éthode s

scie ntifique sdansle dom aine d e sscie nc e shum aine se tsociale sutilisée safin de
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découvrirla réalité de sphénom ène se tdévoile rc e quie stcaché.O n pe utdéfinir

la m éthode « com m e un e nse m ble d e s procédure s, d e s dém arche s précise s

adopte rpouron arrive ra à un résultat» [A N GER S M , 1997, p9].

L a m éthode e st« l’e nse m ble d e s façons d e procéd e r, d e s m od e s opératoire s

dire cte sm ise n je udansle travaild e re che rche » [M O SCO V ICIS e tBO SHIN I

F, 2003, p195].

L e choix d e la m éthode dépe nd d e la nature d e thèm e , d e l’obje td’étude e t

d e sobje ctifs visés, à propos de notre re che rche nous avons adopté la m éthode

qualitative qui se rt à analyse r le s donnée s non quantifiant, e lle vise la

com préhe nsion e t l’approfondisse m e nt« contraire m e nt à la re che rche

quantitative , le butde la re che rche qualitative n’e stpasde te ste roude vérifie r,

m aisd e découvrirune théorie non e xistante , d e découvrirde nouve lle svariable s,

d e nouve aux conc e pts.C’e stun e ffortinte lle ctue l qui che rche à décrire e tà

inte rpréte r le s régularités subtile s d’une réalité te lle qu’e lle e stconstruite e t

com prise parce ux quiy vive nte tcom m e ntilss’y pre nne ntpourchange rc e tte

réalité » [Z A GR E A , 2015, p49].

 Les techniques utilisées :

Se lon R, BOUDON « la te chnique re prése nte le sétape sd’opération lim itée , à

d e s élém e nts pratique s, concre ts, adapte s a un défini» [BO U D O N R , 1998,

p31].

Pourcolle cte rd e sdonnée se tavoirune c e rtaine fiabilité d e srésultatssurnotre

thèm e d e re che rche , nous avons utilisé l’obse rvation e tl’e ntre tie n com m e

te chnique d e re che rche quiaccom pagne la m éthode qualitative .
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 L’observation :

D ’après Maurice ANGERS, « l’obse rvation e n situation rée lle e st une

te chnique d e re che rche quise rtà obse rve run groupe , dansle butde com pre ndre

c e rtaine sattitude se tc e rtainscom porte m e nt» [A N GER S M , 1997, p130].

L ’obse rvation com pre nd l’e nse m ble d e s opérations parle s que lle s le m odèle

d’analyse e stconfronté à de sdonnée sobse rvable s.A ucoursde c e tte étape , d e

nom bre use s inform ations sont doc rasse m ble , e lle s sont systém atique m e nt

analysée s dans l’étape ultérie ur.Conc e voirc e tte étape d’obse rvation re vie ntà

répondre aux trois que stions suivante s: « obse rve r quoi? Sur qui?

Com m e nt?» [Q U IV Y R , CO M PEN HO U D L , 1995, p185].

 Le guide d’entretien :

Consiste e n rapportoral e ntre le s pe rsonne s ou un groupe de pe rsonne s, qui

pe rm e ttantde précise le sprécise le santécéd e ntse tl’évolution d e la situation.Il

se définite ntantque « une te chnique dire ctd’inve stisse m e ntscie ntifique , utilisé

auprès d’individus pris se ule m e nt, m ais aussi dans, c e rtains cas, auprès de

groupe quipe rm e td e le sinte rroge rà façon dire ctive e td e faire un prélève m e nt

qualitatif, e n vue d e connaître e n profonde urle s inform ations» [A N GER S M ,

1997, p60].

L a pe rspe ctive d e l’e ntre tie n e st considérée com m e un échange ve rbal

contribuant à la production d’un savoir sociale m e nt construit. BEN O IT

considère l’e ntre tie n com m e : « une inte raction ve rbale se ntre d e spe rsonne squi

s’e ngage ntvolontaire m e ntdans pare ille re lation afin d e partage r un savoir

d’e xpe rtise , e tce , pourm ie ux dégage rconjointe m e ntune com préhe nsion d’un

phénom ène d’intérêtpourle spe rsonne sprése nc e s» [BEN O IT G, 2004, p295].

O n s’e stprése nté surle te rrain de re che rche ave c un guid e d’e ntre tie n quise

com pose d e d e ux axe s; chaque axe com porte une série d e que stions.
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 Pre m ie r axe : il se com pose d e dive rse s que stions qui déte rm ine ntla

conciliation e ntre la vie profe ssionne lle e tla vie fam iliale d e scadre s.

 D e uxièm e axe : ilse com pose d’une série d e que stionsquia rapportave c

le sm oye nsque le scadre sutilise ntpourm ie ux organise rle urm od e d e vie .

7. Le déroulement des entretiens :

 L e se ntre tie nsave c le scadre sse sontbie n déroulésdansl’e nse m ble , tout

d’abord nous nous som m e s prése ntés e te nsuite nous avons e xpliqué

notre thèm e quia d’aille urssuscité l’intérêtde nose nquêtés.

 N ousavonsassuré l’anonym ate tla confid e ntialité d e se nquêtésaudébut

e tà la fin d e l’e ntre tie nt.L a chose quia m otivé le se nquêtésà e xprim e re n

toute sincérité.

 L e s e ntre tie ns sontfaits ave c d e ux se xe (hom m e s e tfe m m e s) e tave c

différe nts type s cadre s sontréalisés dans le cadre d e fac e à fac e , c e qui

nous a pe rm is l’obse rvation dire ct le urs ge ste s, com porte m e nts qui

produise ntau cours de l’e ntre tie nt.A insi qu’ils nous pe rm is d e faire le s

e nre gistre m e ntstéléphonique s.

 L a durée d e chaque e ntre tie nte stcom prise dans l’inte rvalle d e 20 à 40

m inute s.

8. Les cas étudiés :

N otre e nquête vise un e nse m ble d e catégorie profe ssionne lle « cadre s», nous

avons choisi dix (10) cas d’une m anière inte ntionne lle qui constitue d e quatre

fe m m e s e t six hom m e s d e s différe nts type s (che f d e se rvic e s, dirige ants,

supérie urs).

9. La durée du stage :

N otre stage pratique s’e stdéroulé à l’e ntre prise « Général Emballage » dans

une durée d e d e ux m ois, notre stage débute le 14Janvie rsau14M ars2018, dans
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c e tte périod e nous avons réussità e ffe ctue rd e s e ntre tie ns ave c le s différe nts

m e m bre sd e notre population d’étude .

10.L’analyse thématique :

Alexe MUCHILLI voitque l’analyse thém atique « e stl’analyse la plus

sim ple d e sanalyse sd e conte nuquiconsiste à re pére rd e s e xpre ssionsve rbale s

ou te xtue lle s d e s thèm e s généraux, récurre nts qui apparaisse ntsous dive rs

conte nuspluscom parés» [M U CHIL L IA , 2002, p259].

Q uand nous avons te rm iné la colle ction d e s inform ations surle s cadre s d e

l’e ntre prise « Général Emballage », on a e ntam é l’analyse thém atique ounous

avons re groupé le s réponse s assim ilée s dans la m êm e catégorie pour le s

analyse r.

11. Les obstacles de la recherche :

Com m e toute re che rche scie ntifique ou académ ique notre re che rche e st

confrontée plusie ursobstacle ste lsque :

 L a difficulté d e trouve run lie u d e stage carla m ajorité d e s e ntre prise s

sonttoujourssaturée s.

 L e non disponibilité d e souvrage saunive aude notre bibliothèque .



partie théorique
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Section 01 : les cadres et leur vie privée.

Préambule :

D ans nos jours, la conciliation e ntre le s contrainte s profe ssionne lle s e tle s

obligations fam iliale s touche fréque m m e nt la catégorie profe ssionne lle

« cadre ». Ce tte balanc e d e d e ux sphère s e stde ve nue un obje tcom ple xe à

analyse r.D ansc e tte prése nte se ction e strése rvée à l’e nse m ble d e sétude se td e s

théorie s consacrée s sur« le s cadre s», la carrière e tle foye r, e tsynthétise rla

différe nc e d e la traje ctoire e ntre le scadre sfe m m e se tcadre shom m e s.

1- Les études sociologiques de la catégorie socioprofessionnelle « cadre ».

L ’appe llation du te rm e cadre e tle ur classification différe ntd’un pays à

l’autre , «L e te rm e Cadre e n Franc e parim portation d e l’organisation m ilitaire

française ; le «M anage r» oule «Profe ssionne l» sontle ste rm e sutilisésdansle s

pays anglo-saxons; tandis que le s alle m ands préfère nt use r du te rm e

d’« Em ploye r».L ’apparition d e la catégorie cadre étaitliée audéve loppe m e nt

industrie lduX IX siècle e n raison d e l’e xte nsion d e la division dutravaile td e la

com plém e ntarité fonctionne lle im posée parl’industrie m od e rne » [L A R D JA N E

O , 2007, pp216-242].

A vantle sannée ssoixante , ily avaitpasbe aucoupd’étude sconsacrée ssurle s

cadre s. O n trouve se ule m e ntc e rtaine s thèse s ce ntrée s sur le s syndicats de

« te chnicie ns».En 1943une synthèse étaitte ntée surla que stion d e la form ation

d e s cadre s e tle urs re lations ave c l’organisation industrie lle ainsi qu’ave c le s

ouvrie rs.

En 1966 HUMBLET constataitque le scadre sn’ontpase ncore classésdans

le systèm e d e s catégorie s sociologique s traditionne lle s. « L e pre m ie r travail

sociologique e st ce lui d e François JACQUIN. Q ui prése nte le s résultats

d’e nquête surla form ation, le stâche s, le sre ve nus, le m od e d e vie ainsique le

com porte m e ntsyndicale tpolitique d e c e tte population.Com m e on trouve aussi
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le travail d e HUMBLET constate ra e ncore com bie n le s cadre s re ste nt

inclassable s dans le systèm e d e s catégorie s sociologique s traditionne lle »

[BO U FFA R T IGU E P e tGA D EA CH, 2000, p21].

Eric ROUSSEL déclare dansson ouvrage « vie d e s cadre s» que le s cadre s

m ontre raie ntau contraire « le s contradictions qui sontau cœurde la re lation

travailactue lle e tse situe raie nte n que lque sorte à l’avant-garde d e sa re m ise e n

cause . C’e st donc la que stion de l’ide ntité.» [http://w w w .lie ns-socio.org/

12/03/2018 à 13 :56]. Il a décritaussi le s change m e nts inte rve nus de puis le

débutde sannée s1980 dansl’organisation générald e la production.

Luc BOLTANSKI avait bie n précisé que l’ém e rge nc e d e la catégorie

« cadre » dansle m ond e profe ssionne l français re pose large m e ntsurun travail

actifd e distinction d e la partde se sm e m bre s.

Richard SENNETT s’intére ssaitdans se s re che rche s aux cadre s d e s grands

groupe s m ultinationaux qui s’appuie ntsur le s injonctions contradictoire s d e

l’organisation économ ique .

Ily’a aussile sétude sconsacrée ssurl’id e ntité profe ssionne lle e n m utation e n

d e ux se cte urs (privé e t public). L e s cadre s re ste nt associés à d e ux

préoccupationsquisontréapparue sà m e sure que s’e ffaçaie ntle spointse tre père

habitue ls d e l’état-Provid e nc e : l’ancrage d e la vie social dans un travail

organisé.

2- Le travail famille :

L a conciliation travail-fam ille e st un thèm e d’actualité qui signifie d e

che rche rl’équilibre e ntre sle sre sponsabilitésliée sà la vie profe ssionne lle e tà la

vie fam iliale . Plusie urs étude s ont été réalisée s dans c e s d e rnière s année s

conc e rnantla conciliation e ntre la fam ille -travail, autre m e ntdit, Il s’agitune

capacité d e com bine r le s d e ux m ajors re sponsabilités d e la vie hum aine .L e s
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m e sure s d e c e com prom is (travail-fam ille ) contribue ntà dim inue rle s conflits

survie nne nte ntre le se xige nc e sprofe ssionne lle se tle sobligationsfam iliale s.En

e ffe t, e lle s vise ntle bie n-être fam ilial e tl’am élioration la qualité de vie au

travail qui se définitcom m e « l’e xiste nc e d’un c e rcle ve rtue ux e ntre plusie urs

dim e nsions dire cte m e nt ou indire cte m e nt liée s à l’activité profe ssionne lle :

re lations sociale s e td e travail, conte nu d e travail, e nvironne m e ntphysique ,

organisation dutravail, possibilité d e réalisation e tde déve loppe m e ntpe rsonne l,

conciliation e ntre vie profe ssionne lle e tpe rsonne lle .Il e ste nte ndu que l’e ffe t

global d e l’action m e née surchacune d e c e s dim e nsions n’e stpas le résultat

d’une sim ple addition, m aisl’ém e rge nc e d’une culture partagée autourdusuje t

qualité d e vie autravail.» [V IV IEN Ph, 2012, p07].

« N om bre use s étude s m ontre ntque le conflitobse rvé e ntre le s obligations

profe ssionne lle e tle scontrainte s fam iliale s te nd à s’inte nsifie rau coursde c e s

d e rnière sannée s.Ilrésultait, d’une part, d’un m anque d e te m pse xprim é parle s

individusde vantconcilie rle sd e ux sphère s, à savoirprofe ssionne lle e tprivée ».

[GR O D EN T Fe tT R EM BL A Y D -G, 2013, p02]

L e travaile tla fam ille sontde ux conc e ptsquirégulère ntla vie quotidie nne d e

chaque pe rsonne dansle m ond e e ntie r.L a m ajorité d e sche rche urss’inspire ntde

la définition d e GNEENHAUS e tBEUTELL, ils définisse ntla thém atique

travail/fam ille com m e une form e d e conflite ntre le sdiffére ntsrôle soccupe rpar

une m êm e pe rsonne , c e conflitse prése nte soustroistype s: le conflitde te m ps,

conflitde te ntionse tle conflitde com porte m e nt.

L e travail e sttoujoursdépe nd d e la vie fam iliale «la vie profe ssionne lle e tla

vie fam iliale ne constitue nt pas de s m ond e s séparés» [BO N A R D I CH,

GR EGO R IN all, 2004, p86].A utre m e ntditqu’ily a une corrélation e ntre la vie

profe ssionne lle e tla vie fam iliale , ily a une c e rtaine com plém e ntarité e ntre c e s

d e ux sphère s, le travail e stun m oye n d e satisfaction d e sbe soinsfondam e ntaux

d e la vie hum aine e tla fam ille e stun noyaude la société.
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L a politique d e la conciliation e ntre la vie profe ssionne lle e tla vie fam iliale

vise be aucoup plus la conc e ption d e s fe m m e s que le s hom m e s, e taussi par

rapportà le ursituation fam iliale (m ariésoucélibataire s).

Ce pe ndant, la fam ille re voie aussià la vie conjugale quipartage d’une partde s

m êm e spe nsée s, d e sm êm e façonsd’agirainsique la m êm e croyanc e re ligie use ,

e tde l’autre part, le partage d e re spe ctl’am ourle stache s dom e stique s.L a vie

conjugale réussitave c la com préhe nsion d e d e ux conjoints pouratte indre une

conciliation e ntre d e ux vie s (profe ssionne lle /fam iliale ).« Se lon c e rtaine s

re che rche s québécoise s, dontGuérin e tal, le conflite m ploi-fam ille augm e nte

ave c le nom bre d’e nfant, donton e stre sponsable .Guérin e tall.A joutantque le

nom bre d’e nfantsne pe utêtre dissocié de le urâge , e tque c e tte d e rnière variable

e ste n faitplusdéte rm inante » [T R EM BL A Y D -G, 2006, p174]

3- Les cadres femmes :

3.1La scolarisation des femmes :

A ucoursde sannée ssoixante -dix, le nom bre d e fille srattrape ntm assive m e nt

l’e nse igne m e ntsupérie ur, e lle s dépasse ntc e lui d e s garçons. L a dom ination

fém inine résid e dansle sfilière sd e l’économ ie , ducom m e rc e , d e la ge stion e td e

droite td e s scie nc e s politique s e tle s langue s. L e nive au d’e nse igne m e ntde s

fe m m e spe rm e tle urscontinuitésà le sétude ssupérie ure sdansle sunive rsitése t

le sgrand e sinstitutsafin d’obte nird e sdiplôm e s supérie urs, e tle ursre che rche s

continue s sur la re connaissanc e sociale , autre m e ntdit, la scolarisation d e s

fe m m e s e stun m oye n e sse ntie l pour m anife ste r le ur id e ntité au se in d e la

société, e tassure r se s droits dans plusie urs dom aine s, e lle s concurre ntle s

hom m e ssurle nive aud’étude d e scolarisation.

Succincte m e nt, on m e ntionne c e rtaine sdate sd e la traje ctoire d e l’évolution de

la scolarisation de sfe m m e s
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 1919: la création dubaccalauréatfém inin.

 1924: unification d e s program m e s d e s baccalauréats fém inins e t

m asculins.

 1959: m ise e n place progre ssive d e m a m ixité dans l’e nse igne m e nt

se condaire .

 1971: le nom bre d e sétudiante ségale c e luid e sétudiants.

 1975: loidu11Juille tre lative à l’éducation instaurantl’obligation d e la

m ixité dans le s établisse m e nts d’e nse igne m e ntprim aire e tse condaire

publics.

D ans c e s d e rnière s année s, la progre ssion d e la scolarisation de la partde s

fe m m e s à apporte r un grand change m e nt d e le urs positions au se in d e s

e ntre prise sainsique surle m arché d e travail.« L a fém inisation surm arché du

travail ne pe utse com pre ndre que si l’on re gard e c e qui s’e stpassé dans le

systèm e scolaire .L a pe rcée d e s fille s à l’école e tà l’unive rsité, le urréussite

scolaire constitue nt, e n e lle -m êm e , un événe m e ntm arquantde la fin d e X X

siècle . M ais c’e stégale m e ntun de s élém e nts déte rm inants, un d e c e ux qui

e xplique ntle plusce rtaine m e ntla pe rcée d e sfe m m e ssurle m arché dutravail.»

[M A R U A N IM , 2003, p27].

Il y a plusie urs e nquête s faite s sur la discrim ination d e la scolarité

scolarisation e ntre le se xe fém inin e tle se xe m asculin parrapportaux poste

occupés, on trouve l’étude d e re ve nud’e m ploie n 2005, se lon le groupe d’âge e t

le plushautnive aude scolarité atte int, Canada.
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N ive au d e la

scolarité atte int

R e ve nu d e s 25à29ans

(e n dollars)

R e ve nu de s

30à34ans (e n

dollars)

R e ve nu de s 35 à

39ans(e n dollars)

Fe m m e s hom m e s fe m m e s Hom m e s fe m m e s Hom m e s

Inférie ur au

baccalauréat

31521 39199 34957 48000 38121 52936

Baccalauréatou

supérie ur au

baccalauréat

40441 45291 47573 58140 52941 65166

M aitrise ou

doctoratacquis

43086 44850 53064 61816 60342 72201

3.2L’accès des femmes aux postes d’encadrement :

D ans le s sociétés traditionne lle s, le travail d e s fe m m e s s’e st re posé sur

m ultiple s m étie rs qui pe uve ntle urs garanti le ur plac e au se in d e la société

com m e BATTALIOLA Françoise atte ste dansson ouvrage « dansle sfam ille s

dénuée sd e bie n, le sfe m m e sse livre nta d e m ultiple sactivités.À la cam pagne ,

e lle s se loue ntdans le s fe rm e s com m e journalière s, file nt, couse nt, tricote nt,

cultive ntde s potage rs, élève ntd e s volaille s e tve nd e ntle ur production au

m arché, autourde sville s, e lle sde vie nne ntaussinourric e s.» [BA T T A GL IO L A

F, 2004, p09].

L ’arrivée d e s fe m m e s au m ond e du travail e stun grand défi après avoirde s

difficultése tle sinte rdictions ause in d e la société.« L e sinégalitéspe rsistante s

dans la société e tdans le s organisations sontm ajoritaire m e nttributaire s d e s

dive rse s type s d e discrim ination e td e ségrégation. D ans ce qui suit, nous

prése nte rons le s form e s d e discrim ination e t d e ségrégation se xue lle qui



Chapitre II Cadre théorique

28

contribue ntà la création d’obstacle à l’e ntrée e tà l’évolution de sfe m m e ssurle

m arché du travail. Il se ra égale m e nt que stion d e que lque s stratégie s

(institutionne lle s e tsociale s) qui pourraitpe rm e ttre d e contourne r ou faire

disparaître c e s obstacle s.» [A R CA N D S. D U PU IS J-P all, 1998, p151].

L ’inégalité se xue lle provoque c e rtaine sinte rdictionscom m e ci-d e ssous:

 1874: inte rdiction d e travailde sfe m m e sdansle sm ine se tle scarrière s.

 1892: inte rdiction d e travailde nuitde sfe m m e s.

 1931: inte rdiction de l’accès de s fe m m e s aux c e rtains concours dans le

m inistère .

 1932: débutd’une com pagne contre le travailfém inin.

L ’obje ctifde travaild e sfe m m e se stde m arque run pointtrèsim portantsurle

m arché du travail m algré e lle s ontpu élim ine r c e qui faisaitd’e lle le se xe

inférie ure , ADDI Lahouari révèle dansson ouvrage e ntre l’activité fém inine e t

la sphère dom e stique e n A lgérie : « l’activité fém inine rém unérée e stdésorm ais

acc e pte rdansle se nsouune fe m m e quisortde l’e spac e dom e stique aum otifdu

travail ou de l’école a une raison légitim e e tn’a pas transgre ssé une norm e

sociale , que la fe m m e e n l’A lgérie sorte d e la sphère dom e stique e tacquière un

re ve nu ou fasse d e s étude s d’un change m e ntdans le s structure s.» [A D D IL ,

1999, p09].

A près le s re ve ndications d e s fe m m e s e t la lutte contre la discrim ination

apporte ntle s change m e nts dans le ur vie sociale e tatte indre le ur obje ctif e t

m arque rle urém e rge nc e e tdém ontre rle urid e ntité e tgarantirle urplac e dansle

m ond e d e travail.Ce schange m e ntsdéroule ntdansc e sannée sci-d e ssous:

 1909: le portdupantalon n’e stplusun délit, sile sfe m m e stie nne ntà la

m ain guidon d e bicycle tte ouun che val!

 1938: réform e ducod e civild e 1804.L e sfe m m e sne sontplusincapable

juridique m e nt.
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 1965: création ducom ité d’étude se td e liaison de sproblèm e sdutravail

fém inin.

 1971: le congé d e m ate rnité e stind e m nisé à 90% .L e sm ère sd e fam ille s

ontaccèsaux stage srém unérésde l’Etat.

 1973: le s fe m m e s pe uve nt faire carrière dans l’arm ée fondation du

MLAC (M ouve m e nt de L ibération d e l’A vorte m e nt e t d e la

Contrac e ption)

 1975: fondation d e SO S fe m m e s A lte rnative s, pour lutte r contre le s

viole nc e sm asculine sdansla fam ille .

 1977 : création d e scolle ctifs« fe m m e scontre le viol».

 1980 : la loiconsidère désorm aisle violcom m e un crim e .

 1983: la loiR oudy institue l’égalité profe ssionne lle hom m e s-fe m m e s.En

m oye nne le s salaire s fém inins re ste ntinférie urs de 30% aux salaire s

m asculins.

 1987 : assouplisse m e ntd e sre strictionsd e l’inte rdiction dutravaild e nuit

de s fe m m e s e tabolition de c e rtaine s dispositions particulière s au travail

d e sfe m m e s.

 1992: loi sanctionnantl’abus l’autorité e n m atière se xue lle dans le s

re lationsd e travail.

 1998: circulaire re lative à la fém inisation d e snom sd e m étie rs, fonction,

gard e outitre s.

 2000 : loisurla parité.

 2001: loisurl’égalité profe ssionne lle quivie ntre nforce rle sdispositifsd e

la loi R oudy, autorisation du travail de nuit pour le s fe m m e s dans

l’industrie , parité e n politique , e tc. L oi Génisson. [L U N GHIC, 2002,

p154]

« L ’accèsd e sfe m m e sà d e sposte sà re sponsabilitésre m e te n cause le srôle s

traditionne lsquiassocie ntla fe m m e à la fam ille e tl’hom m e autravail.A l’he ur
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actue l, la te ndanc e se m ble être que le s fe m m e s choisisse ntune c e rtaine form e

d’e m ploipourpouvoirfond e rune fam ille e tn’opte ntplus, soitpourla carrière ,

soitpourle se nfants.» [L A N D R IEU X –KA R T O CHIA N S, 2003, pp1-25].L e s

fe m m e sactive sassum e raie nt plusde re sponsabilitésque le shom m e se n c e qui

conc e rne le s tâche s dom e stique s e tl’éducation de s e nfants, donc le s fe m m e s

salariée sauraie ntune « double tâche » [W HA R T O N S, 2004, pp135-160].

Plusie ursche rche ursaffe cte ntle urse nquête sd e re che rche surla position de la

fe m m e au se in d e l’e ntre prise après avoir atte indre d e s différe nts poste s de

re sponsabilités grâce à le urréussite e tsacrific e s dans le urs carrière à trave rs

le urs com péte nc e s, e xpérie nc e s, m érite , capacités… e tc. Elle s ont affronté

be aucoup de difficulté afin d’am éliore r son im age , sa plac e e tson id e ntité

socioprofe ssionne lle au se in d e la société e tdans le m ond e d e travail. L a

prése nc e fém inine sur le m arché du travail a été tributaire d e plusie urs

événe m e nts e t circonstanc e s historique s e t sociale s car e lle s sont m oins

re prése ntée s aux nive aux d e re sponsabilité éle vée dans le s ad m inistrations

c e ntrale s au se in d e s organisations « c e pe ndant le s situations différe nt

considérable m e nt se lon le s pays. Par e xe m ple , alors que  plus d e  35℅ d e s cadre s 

supérie urssontde s fe m m e s e n Grèc e , aucanada e te n N ouve lle -Z élande , e lle s

sontm oins d e 10% à occupe rc e s poste s e n Suisse , e n Corée ou au Japon.A

l’inve rse , dansd e nom bre ux pays, le sfe m m e ssontsurre prése ntée saux nive aux

d e re sponsabilité inférie urs e taux poste s ad m inistratifs e n com paraison d e s

e ffe ctifs totaux d e l’ad m inistration c e ntrale » [http://w w w .ste pstone .fr/conse ils-

d e -carrie re /re che rche -e m ploi/le s-fe m m e s-dans-le -se cte ur-industrie l.cfm

26/03/2018à 17h:34].

A ujourd’hui, dans le m ond e d e travail, la progre ssion d e s fe m m e s dans le

statutcadre a d e s droits égaux que l’hom m e sur le plan hiérarchique e tde

re sponsabilité grâce à la lutte contre la discrim ination à l’égard dusalaire , e tà

l’égard d e la prom otion. L a discrim ination e st définit e st com m e « une
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distinction arbitraire , prohibée , illicite , c’e st-à-dire contraire au droit, c e qui

justifie rque le dispositif norm atif d e stiné au lutte contre c e phénom ène soit

détaché du se xe e t vise à appréhe nd e r toute le s form e s discrim inatoire .»

[BO U T IL L IER S e tL EST R A D E B, 2004, p85].

L ’accès d e s fe m m e s au poste cadre provoque un boule ve rse m e ntdans le

m ond e d e travail ainsi qu’e lle s ontune forte influe nc e au se in d e la société

grâc e s à le urscolarisation qui constitue un élém e nte sse ntie l d e le uraccès à

l’autonom ie économ ique e td e le urém ancipation. « L e s fe m m e s re prése nte nt

désorm ais le quartde s cadre s d e s e ntre prise s e td e s ad m inistrations.A u prés

d’e ffortse td e re ssource ssociale se tsurtoutscolaire sle plussouve ntsupérie ure s

à le urs collègue s, e lle s accèd e nt à ce s e m plois d e m anière croissante .»

[BO U FFA R T IGU E P, GA D EA CH, 2000, p44].

A ctue lle m e nt, la m ajorité d e s fe m m e s arrive ntà crée ntle urs propre s PM E e t

e lle s se prése nte nt e xc e lle nts m anage rs à le urs confianc e d e soi e t le urs

com péte nc e se tqualifications.

3.3La conciliation entre la vie professionnelles et la vie familiale chez les

femmes cadres :

L e travailde conciliation e ntre la vie fam iliale e tla vie profe ssionne lle touche

plusfréque m m e ntle sfe m m e s, parc e qu’e lle sfac e une double journée e ntre le s

e xige nc e s profe ssionne lle s e t le s obligations fam iliale s, « la fe m m e qui

e ntre pre nd une carrière e stconfrontée à un travail conséque ntétantdonné

qu’e lle doitgére rtâche s profe ssionne lle s e tactivités dom e stique s. Pourfaire

fac e à c e tte difficulté, e lle doitdéploye rd e nom bre ux e ffort» [GR O D EN T F,

T R EM BL A Y D -G, 2011, pp117-147].

L a fe m m e joue plusie ursrôle sdanssa vie quotidie nne , e n tantque salariée au

se in d e l’e ntre prise , e n tantque m am an e tépouse au se in d e la fam ille , e lle

oc cupe d e ux re sponsabilitésm ajorsdansla journée , « L e te m psdom e stique e st,
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e n quantité, très lourd puisqu’il constitue pour la m oye nne d e s fe m m e s le

d e uxièm e te m ps, d e vantle te m ps d e travail e td e form ation.Si l’on considère

que le noyau durde s tâche s dom e stique s, le s fe m m e s e n assure nte n m oye nne

prés de 80% surtout, la constitution d’une fam ille se traduit par un

alourdisse m e nt e t une spécialisation d e s rôle s: l’arrivée d’un e nfant

s’accom pagne e n e ffe tnon se ule m e ntd’un surcroîtde tâche s m ais aussid’une

rigidité accrue d e l’e m ploidute m ps(rythm e sbiologique sd e l’e nfant, rythm e s

d e sinstitutionsoude sse rvic e sd’accue ile td e garde , puisd e l’école ).» [M ED A

D , 2002, pp60-71]

A partirdudébutde sannée s1990, le sdispositifse tinstrum e ntd e la politique

fam iliale d e vie nne nt une que stion e sse ntie lle d e la politique de la vie

profe ssionne lle , qu’ils’agisse ducongé pare ntaloude sdispositifsd e la prise e n

charge d e se nfants.L e problèm e d e la vie fam iliale crée un déséquilibre dansla

sphère profe ssionne lle , ainsi que dans la régulation d e m arché d e l’e m ploi

touche be aucoup plus le s fe m m e s que le s hom m e s.L e s probabilités proposée s

pourassure rla régle m e ntation dum arché dutravailsoipourpousse rl’inactivité

d e s fe m m e s m al positionnée s surle m arché du travail à cause d e la gard e d e

le urse nfants, soipourinscrire surle m arché.

L a politique fam iliale française se m anife ste parla logique d e se rvic e public

(soute nu par l’Etat e t par le s colle ctivités te rritoriale s), ave c le s école s

m ate rne lle s e tle s crèche s pourla prise e n charge d e s e nfants afin de crée run

équilibre d e la vie fam iliale pourla stabilité la vie profe ssionne lle e tle m arché

dutravail.L a conc e ption d e la conciliation e ntre la vie profe ssionne lle e tla vie

fam iliale e stdéte rm inée parle se xe .

L e s travaux sacrés d e Françoise GRODENT e t Diane-Gabrielle

TREMBLAY surla conciliation e ntre la vie privée e tla vie profe ssionne lle d e s

hom m e se td e sfe m m e scadre sdistingue ntque « se fondantsurde srécitsde vie

m e nés auprès d’une tre ntaine d’hom m e s e tde fe m m e s e n activité, BASTID
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souligne égale m e ntque la que stion d e la conciliation e ntre la carrière e tla

sphère privée e stabordée d e m anière plus systém atique e tim portante parle s

fe m m e s que parle s hom m e s, notam m e nte n c e qui conc e rne la m ate rnité e tle

faitd’avoirde s e nfants.Pourle s fe m m e s, c e téquilibre varie e n fonction du

te m ps, d e l’évolution profe ssionne lle , d e l’âge d e s e nfants ou e ncore d e s

opportunitésd e carrière .Se lon e lle s, la problém atique réside dansle faitque le ur

vie privée a te ndanc e à pre ndre le d e ssussurle ursphère profe ssionne lle m êm e

si la priorité n’e stpas particulière m e ntdonnée à la fam ille , c e lle -ci étant

davantage à accord e raube soin, à la néc e ssité d e conciliation.» [GR O D EN T F

e tT R EM BL A Y D -G, 2011, p06].

L e s m e sure sd e l’équilibre e ntre la vie profe ssionne lle e tla vie fam iliale d e s

fe m m e s e stl’un d e s élém e nts e sse ntie l d e le ur bie n-être , c e téquilibre e st

étroite m e ntlié à la que stion d e l’am énage m e nte tl’organisation dute m pse tla

planification d e sactivitésdutravailsontde sm e ille ursm écanism e spourréduire

la charge dutravail.

A u cours de s année s cinquante , le s industrie ls ontche rché à produire d e s

appare ilséle ctrom énage rs, c e tapparition d e snouve lle ste chnologie sontpe rm is

aux fe m m e sd e favorise rle ursrôle sause in d e la fam ille com m e le sm achine à

lave r, piétrain, robots, e tc.

3.4 Les difficultés journalières auxquelles les femmes cadres s’affrontent :

L a pe nsée socioculture lle m e tl’acc e ntque le foye re stle lie u fém inin par

e xc e lle nc e , le travail dom e stique e trése rvé se ule m e ntpour une fille qui e st

dictée parle s norm e s e tle s vale urs de la société patriarcale .A ujourd’hui, le s

fe m m e s occupe ntune plac e plus e n plus im portante dans le m ond e du travail,

le uraccèsaux poste sd’e ncadre m e ntause in d e se ntre prise re nd le urjournée d e

travail sontpluslongue se tpluschargé que c e lle sd e sautre stravaille ursce qui

pose d e sproblèm e s d’organisation aux fe m m e s.L a plupartde s fe m m e s cadre s
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trouve ntde s grand e s difficultés à concilie re ntre la vie fam iliale e tla carrière

profe ssionne lle .

L e m anque d e te m pse stl’un d e sfacte ursle plusdom inantdansle m ond e d e

profe ssionne l e tle m ond e fam ilial.L a fle xibilité dansl’am énage m e ntdute m ps

e stune condition e sse ntie lle pouréquilibre rle s contrainte s profe ssionne lle s e t

le s obligations fam iliale s, parce que la carrière d’un cadre re pose sur la

disponibilité totale à l’égard d e l’e ntre prise .

N ousre m arquonsque le facte urte chnologique joue un rôle trèse fficac e dans

la favorisation de travaildom e stique pluspe rform ant.L ’apparition d e snouve lle s

te chnologie s(le sappare ilséle ctrom énage rs) pe rm e taux fe m m e squitravaille nt

d e m ie ux gére re tréduire le sdiffére nte sre sponsabilitésfam iliale s.

N ous re m arquons aussi la m ajorité d e s fe m m e s trouve que l’usage d e s

différe ntsse rvic e sréduire la charge d e re sponsabilitésfam iliale s, le scrèche se t

la concie rge rie e stl’un d e s se rvic e s le s plus favorable s pourl’allége m e ntd e s

re sponsabilitésprofe ssionne lle .

D onc , on pe utdire que grâc e à l’apparition d e sappare ilséle ctrom énage rse t

l’usage d e sse rvic e sle sfe m m e sarrive ntà libére rle stâche sm énagère se td e le ur

de voir de fe m m e au foye r c e qui le ur pe rm e ttantde consacre r son te m ps

d’avantage surle urcarrière profe ssionne lle .

4. Les cadres hommes :

4.1 La position de l’homme cadre dans la société traditionnelle et ses

caractéristiques :

D e puisl’apparition d e la scie nc e surte rre , il y a c e rtaine sinégalitésd e te rm e

d e la scolarisation, qui avait été rése rvé pour de s je une s hom m e s d e puis

l’apparition d e la scie nc e sur te rre . L a dom ination m asculine résid e dans le
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dom aine d e sscie nc e sdure s(m athém atique s, physique , chim ie … Etc.) ainsique

dansle sapplicationsindustrie lle s(la m écanique , éle ctricité … e tc.),

D ansle passé, ily avaitce rtaine se xc e ptionsdansle m ond e dutravailquisont

rése rvée sse ule m e ntpourle shom m e scom m e (le travaild e nuit, le travaildans

le s m ine s e tdans le s carrière s, l’accès aux c e rtains concours dans le m inistère

ainsique dansl’occupation d e sposte sd’e ncadre m e nt).L a pe nsée traditionne lle

a dém ontré que le shom m e sdom ine ntle sposte sd’e ncadre m e nte td e la ge stion

ause in d e l’e ntre prise , ilsoccupe nttoujoursle splushaute ssphère sd e décisions

e td e re sponsabilitésdans le m ond e d e la ge stion organisationne lle .A utre m e nt

dit; L a figure du le ad e re strése rvée pourle s hom m e s rationne ls, parce qu’ils

ontun fortdésirde pre ndre le sdécisionse tle sre sponsabilités, « quipossèd e d e

la vigue ure tune grande capacité à pre ndre d e srisque se t, donc , une aptitude à

gére rle stre ss» [A R CA N D S, D U PU IS J-P, all, 1997, p153].L e scom posante s

d e la ge stion du travail sontadoptée s parle s hom m e s au pre m ie rlie u.Se lon

LAPIERRE e tSYMONS « le ad e rship e stpassé d’un génie plutôtm asculin à

un génie plus fém inin » [A R CA N D S, D U PU IS J-P, all, 1997, p154]. L e s

hom m e s sontassociés aux travaux plus physique s ou aux prise s d e décisions

ainsiqu’aum ond e d e la financ e ause in d e l’e ntre prise .Ce pe ndant, « Ily a une

grande prése nc e d e s hom m e s dans le s plus haute s sphère s d e décision d e s

grande s organisations e tle s grands le ad e rs du m ond e d e s affaire s d e m e ure nt

m ajoritaire m e ntde shom m e s» [A R CA N D S, D U PU IS J-Y , all, 1998, p153].

4.2 La conciliation de la vie professionnelle et la vie familiale chez les

hommes cadres :

L e s re sponsabilités d e s cadre s hom m e s e m pêche ntd’être autonom e dans le ur

vie fam iliale . L e facte urde l’am énage ntdu te m ps du travail e stun élém e nt

c e ntral de la conciliation travail/fam ille notam m e nt dans c e tte catégorie

socioprofe ssionne lle . Ce pe ndant, le s cadre s hom m e s m ariés ont de s

re sponsabilités fam iliale s plus éle vée s (le s achats, le s e nfants, le s panne s
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m énagère sdontle ursconjointe sne pe uve ntpasle srépare r… e tc.)que le scadre s

hom m e scélibataire s.

L a vie conjugale pourraitaccroitre la disponibilité d e s hom m e s cadre s dans

le ur e m ploi, parce que « le urs conjointe s consacrantalors plus de te m ps à

l’éducation de s e nfants e t aux tâche s dom e stique s», donc le s hom m e s

n’occupe ntpasune grand e partie d e re sponsabilitésfam iliale scom m e c e lle sde s

fe m m e s. L ’e nquête d e c e ntre d’étude d e l’e m ploi(CEE) sous le titre « les

hommes cadres ont des femmes exceptionnelles » dém ontre ntcom m e ntle s

hom m e s cadre s arrive nt à concilie r e ntre la vie profe ssionne lle e t la vie

fam iliale , la conciliation e stétroite m e ntliée au bon choix d e conjoint, le s

hom m e s e nquêtés affirm e ntque le urs fe m m e s qui assum e nte ntière m e ntle s

charge s fam iliale s, « le s traje ctoire s d e couple d e ssinée s lors de s e ntre tie ns

révèle nt que la quasi-totalité d e s hom m e s ont re noncé à le urs am bitions

profe ssionne lle s ou bie n parce qu’e lle s avaie ntun e m ploi le urpe rm e ttantde

pre ndre e n charge le sobligationsfam iliale s».L e se ntre tie nsm e néspar(CEE)

déduise ntque « le s traje ctoire s conjugale s re lève nttoujours du choix d e le urs

fe m m e s» e t« l’un trouve sa fe m m e e xc e ptionne lle , l’autre form idable care lle

n’e stpasintére ssée parson m étie r» [w w w .e urope 1.fr29/03/2018à 13h: 19]

D ansc e sd e rnière sannée save c l’apparaissionsd e snouve aux phénom ène s te ls

que la désacralisation d e la pate rnité qui e stle résultatde la com ple xité d e s

nouve lle s sociétés.« A ujourd’hui, on m e tl’acc e ntsurla désacralisation d e la

pate rnité, com m e s’il s’agissaitd’un phénom ène réc e nt, ou alors on la nie

pure m e nte tsim ple m e nt.O re lle ne date pasd’hie r.Il nousparaitim portantde

dém ontre r qu’e lle e strée lle e tqu’une nouve lle com ple xité e xiste . D e m êm e

qu’il e stfondam e ntal d e m e ttre aussi l’acc e nt, pour d’autre s raison, sur la

com ple xité d e m ate rnité.» [M EU N IR C C, 2002, p49]
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La section 02 : le travail des cadres au sein des entreprises :

Préambule :

L e scadre sassure nt de sfonctionsd’e ncadre m e ntdansle se ntre prise s, ilssont

considérés com m e une source du pouvoir organisationne lle e t la prise d e

décision.D ans c e tte se ction nous allons dém ontre rle s différe nte s dim e nsions

d e sfonctionsauxque lle sle scadre sréalise ntause in d e le ursorganisations.

1. Le statut des cadres de l’entreprise :

L e statutde scadre scorre spond à le urcapital hum ain (ilssontissusdansle s

grande s école s ou dans d e s unive rsités ave c un nive au supérie ur, form ations

continue se tprofe ssionne lle s, m étrise , e xpérie nc e , com péte nc e s… e tc.) e tà le ur

rém unération e tainsiqu’à le sfonctionsde re sponsabilitésd’e ncadre m e nte tde

m anage m e ntqu’ilse xe rc e ntause in d e l’e ntre prise . « L e statutsociald e scadre s

e stétroite m e ntlié à l’idée d’une organisation dutravail.Iltie ntà un savoir-faire

particulie r, pe rm e ttant de faire travaille r e n équipe d e s pe rsonne s aux

com péte nc e s e taux tale nts différe nts, d’ajuste r le s re ssource s hum aine s ou

te chnique s dans d e s e nse m ble s com ple xe s.» [A N O U SCHEH K e tL U C R ,

2004, p17].N éanm oins, le statutde scadre sn’e stpasforce m e ntliésaunive au

supérie ur, oule fruitd’une form ation m aisaussià le urse xpérie nc e sparfoisily

a d e s cadre s ne sontpas caractérisés d’un nive au d’étude supérie ur, m ais ils

possède nt une e xpérie nc e qui dépasse d e s dizaine s d’année s e n m oye nne .

ANOUSCHEH Karvar e tLUC Rouban annonc e dans le urouvrage sous le

titre : « le scadre sautravail, le snouve lle srègle sduje u» que « le scadre sn’e st

ni un propriétaire , ni un héritie r, m ais il n’e stpas non plus un sim ple age nt

te chnique .Son savoir-faire dépasse la se ule m aitrise te chnique , toutcom m e il

échappe à la se ule logique d e la re ntabilité financière .Ilre ste donc double m e nt

vulnérable , pris e ntre une ge stion d e proxim ité re posant sur sa légitim ité

te chnicie nne , e tune participation aux obje ctifs définis parle s gouve rne m e nts
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d e sorganisations.Ce tte situation inte rm édiaire , quie xplique e n grand e partie la

faible sse d e l’action colle ctive dansl’unive rsd e scadre s, a été re m ise e n cause

parla partition d e sorganisations: séparation d e sc e rcle sdirige antse td e sunités

d e production, e xte rnalisation d e s com péte nc e s e xpe rte s e t re cours à d e s

cabine tsspécialisés.D ansce sconditions, on pe utpe nse rque le capitalscolaire

d e départ de vie nt déte rm inant, le point d’e ntrée dans l’organisation

conditionnantplusétroite m e ntqu’autre foisla carrière ultérie ure , l’id e ntification

colle ctive d e s cadre s à la réussite sociale par le travail pe uts’e n trouve r

singulière m e ntaffaiblie .» [A N O U SCHEHK e tL U C R , 2004, p18].

L e statutde scadre sdoitrépondre aux c e rtainscritère sci-d e ssus:

1.1Le premier critère est de diriger et gérer une équipe peut être

compensée par une expertise technique identifié.

1.2 Il a le devoir de communication :

Il corre spond au savoir com m unique r e t faire passe r d e s différe nts

m e ssage s aux autre s m e m bre s d e l’e ntre prise afin d e crée r un clim atd e

confiance e n voix d’atte indre d e sfinalitésbie n précisée s.

« L e cadre doitadhére rà la stratégie d e l’e ntre prise définie parla dire ction

générale e tila le d e voird e transm e ttre le sdire ctive saux autre sm e m bre sd e la

société notam m e ntle s m e m bre s d e son équipe .T oute com m unication visantà

critique rle sdécisionsd e la dire ction générale e stconsidérée com m e une faute

grave .

 il paraitim possible d e re ste rlongte m ps dans une société si l’on e ste n

position ave c la dire ction d e l’e ntre prise .

 le d e voird’un cadre d e s’e xprim e rave c se s supérie urs surle schoix qui

e ngage ntl’ave nir.
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1.3 Il est responsable et autonome :

L a position d’un cadre suppose que le salarié pre nne se s re sponsabilités d e

m anière autonom e .L orsqu’une m ission e stconfiée à cadre , e lle se traduitd’une

m anière générale parla fixation d’obje ctifschiffrése tc’e stà luid e s’organise r,

d e définirle sm oye nsà m e ttre e n plac e e tà gére rson budge t.Ilre nd com pte à sa

hiérarchie d e l’avancée son travail e td e sdifficultés re ncontrée s s’il y a lie u».

[https://Françoisandré.W ordpre ss.com 13/03/2018 à 12 :45]. L e cadre doit

organise re tam énage rson te m psdutravailpoursavoirgére rle sm issionsquilui

sontconfiée s.

1.4Il est apporteur d’idées :

L a fonction d’un cadre e stliée à la ge stion D e s différe nte s difficultés d e

l’e ntre prise à l’ordre te chnique , re lationne l ou organisationne l. Ce pe ndant,

l’e ntre prise atte nd d e lui d e résoudre le s problèm e s e td e s le s trouve r d e s

solutions e t sachant que la dire ction générale n’a pas le m onopole d e la

résolution d e sproblèm e s.L a proposition d e sidée sd e scadre sd e stinée sà crée r

l’avanc e à l’e ntre prise , c e sidée spe uve ntse traduire par:

 « l’apportde nouve aux m archés, parune action com m e rciale qui lui e st

propre

 d e nouve aux produits qui pe uve nt s’inscrire dans la stratégie d e

déve loppe m e ntd e la société

 L ’am élioration d e produitse xistants

 l’apport de nouve lle s m éthode s d e travail pe rm e ttant d’optim ise r la

productivité

 l’apport d’une réfle xion sur l’ave nir de la société … e tc.» [http:

//Françiosandré, W ordpre ss, com .14/03/2018à 01:43]
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1.5Il est capable de prendre des risques :

L orsqu’un cadre propose d e sidée s, ilfautqu’ilsoitaussicapable d e s’e ngage r

e td’assum e rle sconséque nc e sd e la prise d e risque .Pourréalise rse sidée se tse s

e ngage m e ntsilconvie ntparfoisd e sortirde se ntie rsbattuse tte nte rd e sactions

quisorte ntde la re tourne .

2. Les caractéristiques du travail des cadres au sein de l’entreprise :

« Il y a plusie urs qualités qui aid e ntle dirige antà réussir.Parm i c e lle -ci on

trouve d’abord le re spe ctpourl’éthique profe ssionne lle e tl’ide ntification aux

règle sm orale s, la capacité d e pre ndre d e sdécisionsdifficile , le dévoue m e ntà la

fonction, l’aptitude à com m unique r e fficac e m e nt ave c d e s inte rlocute urs

différe ntse tdanstoute sle scirconstanc e s, la capacité d e com pre ndre la variété

d e s caractère s auxque ls il e stconfronté être visionnaire e tavoir le flair d e

re connaître le stale ntse tle se ncourage r.A voirconfianc e e n soie tla capacité de

convaincre , être souple e tcapable d e s’accom m od e raux change m e ntsdansson

e nvironne m e nt» [A N SER L , 2003, p33].

L e travail d e s cadre s re prése nte l’im age inte rne e te xte rne d e l’e ntre prise .Il

joue un rôle fondam e ntal dans l’organisation du travail, c’e stle m ote ur de

déve loppe m e nt d e la stratégie d e le ur e ntre prise . L e s cadre s e xe rc e nt de s

fonctionsà caractère inte lle ctue lprédom inant, son nive aue stre lative m e ntéle vé

d e re sponsabilités.L a notion dutravaild e scadre s« e nglobe la re sponsabilité d e

prévoir, dirige r, contrôle r e tcoordonne r le s activités d e l’e ntre prise , ave c le

pouvoirde com m and e m e ntcorre spondant, à l’e xclusion de s cadre s dirige ants

ayantune large délégation d e l’e m ploye ur» [L a notion e tle statutjuridique du

cadre , p06].

L e travail d e s cadre s caractérisé par la charge du travail ave c un rythm e

soute nu. T oute s tâche s profe ssionne lle s d e ge stion, organisation, anim ation,

form ation, re che rche , déve loppe m e nt, inve ntion, ad m inistration qu’ilassum e , le
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travail d e d e tte catégorie profe ssionne lle e stune catalyse use dudéve loppe m e nt

économ ique .

L e travail de s cadre s e st caractérisé aussi par l’im portanc e d e la

com m unication ve rbale qui consiste à am éliore r la qualité d e s re lations

organisationne lle s, c’e st-à-dire qu’ilsontle pouvoirde transm e ttre le sdire ctive s

aux différe nte sm e m bre sd e la société e tparticulière m e ntle sm e m bre sde le urs

équipe s.Ily a aussile sautre scaractéristique squisont:

 L e m axim um d e re lationsinte rne se te xte rne sontlie uave c le spairs.

 U n m élange d e droitse td e d e voirs.

 U ne faible re lation ave c sa hiérarchie .

 L e cadre e stà la charnière e ntre son organisation e tun rése au de

contact.

 L a capacité d’orie nte re td e m obilise run groupe ve rsle sobje ctifsd e

l’e ntre prise .

 L e urprése nc e d e scadre se stobligatoire m êm e e n d’horsde she ursdu

travailpourvérifie r, contrôle rla qualité dutravail.

L e travail d e s cadre s e st considéré com m e le sym bole d e la réussite

profe ssionne lle ause in d e l’e ntre prise ainsique à l’éche lle dum arché dutravail.

C’e stle m ote urde la régle m e ntation intérie ure te xtérie ure d e l’e ntre prise e tson

fonctionne m e nt.

3. L’impact des nouvelles technologies sur le travail des cadres :

N ous re m arquons que l’apparition de s nouve lle s outille s te chnologique s

pe rm e td’évolue r le travailinte rne e te xte rne d e l’e ntre prise ainsiqu’e lle facilite

le stâche sad m inistrative sd e la vie profe ssionne lle sd e scadre s, L ’e ntre prise vise

toujoursla facilité le m od e d e travaild e scadre save c une bonne utilisation d e s

T IC (te chnologie d e l’inform ation e td e la com m unication) e tl’accroisse m e nt
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d e s form e s d e télétravail qui e ffac e nt le s frontière s e ntre la sphère

profe ssionne lle e t la sphère fam iliale . L ’utilisation d e s logicie ls réduit le s

risque s d’e rre urs de le ur charge du travail, Ce s logicie ls pe rm e tte ntde bie n

libére rle s contrainte s profe ssionne lle s d e s cadre s e tam éliore ntle urqualité de

travail.

3.1La communication électronique de textes :

L a com m unication éle ctronique ou le s télécom m unications pe rm e tte nt de

com m unique r toute sorte d’inform ation à distance e tfacilite ntle travail d e s

cadre sause in d e se ntre prise spardiffére ntstype d’outils:

 L e courrie réle ctronique : l’usage d e c e toutilnouspe rm e td e transfére re t

d’échange r d e s différe nts docum e nts de toute nature (te xte s, im age s,

sons). L ’utilisation d e courrie r éle ctronique e st asynchrone , la

transform ation de s inform ations e ste ffe ctuée d’un individu ve rs un ou

plusie ursautre sindividus.

 L e s liste s de diffusion : e lle s pe rm e tte ntà c e lui qui possèd e l’adre sse

éle ctronique e ts’abonne raugroupe .L ’abonné re çoitde sm e ssage sd’ém is

parle groupe e tle scontributions.

 L e s forum s ou ne w s: e lle s pe rm e tte nt à un déte nte ur d’adre sse

éle ctronique d e s’abonne rà une com m unauté d’intérêts.L ’abonné re çoit

de sm e ssage sém isause in d e c e tte com m unauté e tse scontributionssont

re çue s par l’e nse m ble d e s m e m bre s. U n m odérate ur pe ut filtre r le s

m e ssage snon conform e sà l’e spritde la liste .[GO V A ER E V , 2002, p6]

 L e « chat» : c e type d e com m unication adapte à répondre aux be soinsd e

l’e ntre prise , c’e stune sorte d’une variante d e scourrie rséle ctronique sdont

le s com m unications sont synchrone s e t plusie urs inte rlocute urs

sim ultaném e ntintégrés.
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3.2Les progiciels appliqués par les cadres de l’entreprise :

L e s progrès te chnologique s d e systèm e d’inform ation d e s re ssource s

hum aine s continue rontà boule ve rse rla fonction d e s re ssource s hum aine s.L e s

nouve aux be soinssontdésorm aisla com m unication e ntre le sdiffére ntsm odule s

parl’inte rm édiaire d’inte rfaçage d e pluse n pluscom pliqué.la réponse vie ndra à

trave rsle progicie ld e l’archite cture le SOA (Se rvic e O rie nte d A rchite cture ).L e

SO A e stune archite cture logicie l s’appuie surun e nse m ble d e se rvic e sim ple

son obje ctife ste tdécrire le schém a d’inte raction e ntre se sse rvic e se tfacilite rla

com m unication d e logicie le ntre se sse rvice s.L e scadre sd e se ntre prise sutilise nt

le progicie l d e SOA qui consiste à découpe r le s fonctionnalités d’une

application e n se rvic e « m étie r» réalisable dansd’autre sapplicationse td’autre s

se rvice s.

L e scadre sdoive ntintégre rle ste chnologie sde l’inform ation quire pose surle s

progicie lse n m od e (se rve ur/clie nt)quipe utêtre classé aucinq(5)catégorie qui

sontcom m e suite :

 Clie nt/se rve ur: ilfacilite l’accèsaux donnée sainsique le urm ainte nanc e .

 Se lf/se rvic e : par e xe m ple se lf/se rvice salarié c e lui-ci donne ac cès aux

salariés sur le s inform ations qui le s conc e rne nte tle ur pe rm e td e le s

m odifie re tréduitle stâche sad m inistrative spourle se rvice pe rsonne l.

 W are housing (le stockage ): le s outils rationne ls à la base d e s donnée s,

c’e stlà ou toute s le s inform ations néc e ssaire s sontrégulière sà partirde

source hétérogène .Continue rd e plusie urssystèm e sopérationne ls.

 W orkflow : le courrie r éle ctronique e st une procédure basé sur le s

événe m e nts qui pe rm e td’organise rdans le te m ps e tl’e spac e d e s flux

d’inform ations suivant d’un schém a d e circulation prédéfinit aux

utilisate urs.

 L e s te chnologie s d e W e b : le s applications d e w e b pe uve ntconc e rne r

l’inte rne t, l’intrane te tl’e xtrane t.
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FAH (Fournisse ur applications hébe rgée s): le s cadre s com m e rciaux d e s

e ntre prise s fournisse ntle s logicie lsoude s se rvic e s inform atique saux clie ntsà

trave rsl’inte rne t, ils’agitd’e xte rnalisation d’hébe rge m e ntd’application oud’un

se rvice e n ligne . L ’application d e logicie l e st installée sur un systèm e

d’inform atique e tacc e ssible parl’utilisate urà trave rsun navigate urinte rne tou

grâc e à un logicie l clie nt délivre r par un fournisse ur, c’e st une solution

inform atique suggérée parl’e ntre prise à se sclie ntse n m e tte ntà le urdisposition

plusie urs se rvic e s (se rvic e à distance ) com plète m e ntintégrable au se in d e s

applicationsà distance .

3.3 Les cadres des entreprises garantirent des avantages de l’usage de ces

progiciels sont :

 Pasde problèm e d’intégration d e l’application ausystèm e duclie nt.

 L e scoûtssontréduits.

 Garantie d e bénéficie rd e m e ille ure pratique .

 L e sapplicationssontre te nue s.

L e s re sponsable s d e s e ntre prise s utilise nt plusie urs type s d e rése aux

(inte rne t, e xtrane t, l’intrane t) dansla ge stion de le urtravail.Chaque rése au e st

spécialisé dansd e sdive rse sfonctionsd e se ntre prise s.

 « Inte rne t e st un rése au de rése aux, inte rconne ctant à l’éche lle

m ondiale d e s systèm e s inform atique s se lon un je u d e protocole s d e

com m unication com m uns. Inte rne t a connu un déve loppe m e nt

fulgurant e n standardisant e t e n sim plifiant le s échange s

d’inform ationséle ctronique sainsique l’accèsà c e lle s-ci.

 Intrane t s’appuie sur le rése au d e l’e ntre prise e n utilisant le s

protocole s issus du m ond e inte rne t.Poursim plifie r, l’Intrane te ste n

partie l’Inte rne td e l’e ntre prise .Parconséque nt, le scaractéristique sde

l’inte rne tsonttransposable sà c e lui-ci.L ’Intrane te nge ndre une forte
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standardisation, assurant ainsi la continuité e ntre l’e xtérie ur e t

l’intérie urde l’e ntre prise .

 Extrane tm e te n œuvre le s m êm e s protocole s que l’Inte rne tm ais e n

vue d e constitue r un rése au privé pour que l’e ntre prise puisse

échange re tpartage r, d e m anière sécurisée , d e sinform ationsave c le s

parte naire s d e son choix. L ’Extrane tpe utêtre apprécié com m e un

élargisse m e nt de l’Inte rne t d’une e ntre prise à se s parte naire s.»

[GO V A ER E V , 2002, pp8-11].

4. La gestion de l’emploi des cadres :

L e s procédure s de ge stion d e l’e m ploi différe nt se lon le s catégorie s

socioprofe ssionne lle s.L a ge stion d e l’e m ploi e stégale e ntre le s fe m m e s e tle s

hom m e s, parfois il y a d e s e xc e ptions que le s fe m m e s ont de s congés

m ate rne lle s ainsi que le s he urs d’allaite m e nt, la durée d e c e s e xc e ptions d e

différe ntd’un paysà l’autre se lon le urslégislations.

Plusie ursétude sfaite saux procédure sd e rém unération, form ation, m obilité e t

le te m psdutravailnotam m e ntà c e lle sd e scadre s.

L e te m psd e travailde scadre se stconsidéré com m e un élém e ntim portantdans

la vie profe ssionne lle d e sorganisations.

Se lon l’e nquête d e la DARES publiée le 26 juille t2013.L a périod e « 2003-

2011», la hausse du te m ps d e travail conc e rne toute s le s catégorie s

socioprofe ssionne lle s (CSP), on trouve le s cadre squi connaisse ntla plus forte

croissanc e  d e  le ur te m ps d e  travail + 5,8℅ annue l. L e s horaire s he bdom adaire  

d e s cadre s e stpassé d e « 42,6h e n 2003 à 44,1h e n 2011.Etl’horaire annue l

passe pourle scadre sd e 1765h(2003)à 1867h(2011)» (L e pointcom ple tsurle

te m psde travaild e scadre s).En 2010, L’INSEE affirm e dansune étude surle s

congés, que  44℅ d e s cadre s du se cte ur concurre ntie l étaie nt e n forfait jours. 
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L a priorité d e s cadre s e staccordée parle s e m ploye urs à la constitution d’un

vivie r d e qualifications supérie ure s. Ce pe ndant, on doitétudie r le te m ps d e

l’e m ploid e scadre sparrapportà le scom posante sde sprocédure sd e re crute m e nt

e tde m obilité inte rne e te xte rne :

 « L a fréque nc e

 L e d e gré d e régle m e ntation e tde spécification de scritère s.

 L a continuité e tla stabilité d e s procédure s e tle urage nc e m e nte n

rése aux, e n tantqu’élém e nts constitutifs d’un m arché inte rne ».

[GU IL L O N R , 1998, pp29-30].

L e s m ouve m e ntse tle srése aux d’e m ploide scadre ssontliésaux fonctions

distincte sparrapportaux tâche se taux obje ctifsde conc e ption oude ge stion d e s

m oye ns d e production e t par rapport aux caractéristique s te chnique s ou

com m e rciale sd e sproduits.

L ’augm e ntation du te m ps d e travail d e s cadre s e stà lie r aux nouve lle s

form e s d’organisation du travail e tse s fonctions te lle que le s fonctions d e

l’ad m inistration, ge stions, re che rche te chnique s, com m e rciale s… quire prése nte

l’e ntre prise e n d e ux e nvironne m e nts(inte rne e te xte rne ).

5. Les rôles professionnels des cadres au sein de l’entreprise :

L e s cadre s au se in d e l’e ntre prise sontde s re sponsable s, ils ontun rôle

id e ntifiésause in d e l’e ntre prise , ile stassocié à d e sfonctions« d’e ncadre m e nt»

oude « m anage m e nt», ilsoccupe ntde sfonctionsd e hautnive au, ilsconsiste ntà

e ncadre r gére r, dirige r, pilote e tanim e r une équipe , qui ontde s capacités

suivante s; Com péte nc e s, capacités, habilités.

« L ’appe llation d e cadre diffère d’un paysà l’autre , d e m êm e que la définition

e tla classification de c e tte catégorie par l’utilisation d e critère s m ultiple s.»

[L A R D JA N E O , 2007, p 242] Générale m e nt, il e xiste trois type s de m anage rs
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au se in d e l’e ntre prise : cadre dirige ants, cadre s inte rm édiaire s e tage nts de

m étrise s.Et« Il convie ntaussi, à l’opposé, d e distingue rle s cadre s d e s autre s

catégorie s d e salariés. L a difficulté e stgénérale m e ntde trac e r la frontière

séparantle s cadre s de s age nts de m aitrise s, catégorie s charnière s qui pe uve nt

être traitée scom m e la base dugroupe d e scadre soule som m e td e c e luid e snon

cadre s».[ L a notion e tle statutjuridique du cadre , p 08]. Chaque cadre e st

chargé d e plusie urs rôle s, succincte m e ntle s rôle s d e chacun sont: réalise rse s

actions e t re sponsabilités, l’e ncadre m e nt, l’autonom ie , l’e xpe rtise , la

m obilisation, la transm ission e tla prise d e décision re ste ntde sm arque ursfortdu

rôle d e s cadre sdansl’e ntre prise , ainsique planifie re tprévoirle sstratégie sde

l’e ntre prise afin d’atte indre le s obje ctifs déte rm inés à l’avanc e . A insi qu’ils

joue ntun rôle prim ordial dansle fonctionne m e ntdum arché intérie ur.« A ussi

faut-ilsignale rqu’ily a d’autre srôle sre m plisparse sm anage rs:

 L e contrôle d e l’e nvironne m e nte tl’organisation e tse sre ssource s.

 L ’organisation e tcoordination.

 L a ge stion d e l’inform ation.

 L a re che rche d e croissanc e d e déve loppe m e nt.

 L a m otivation dupe rsonne le tge stion de sconflits.

 L a résolution d e s problèm e s stratégique s» [http://w w w .doc-

e tudiant.fr/com m e rc e /m anage m e nt/rapport-le s-caractéristique s-du-

travail-d e s-cadre s-137402-htm l, 06/03/2018à 18:43].

Ilfautdém ontre rque le srôle sd’un cadre ne différe ntpasle sunsde sautre s

se lon la hiérarchie d’une organisation. L a différanc e résid e e n e ffe tdans le

te m ps consacré à chaque fonction (planifie r, organise r, dirige r e tcontrôle r).

D ans le cas d’une organisation à butlucratif e tnon lucratif, le s cadre s sont

chargés d e faire le s m êm e s activités précéde m m e nt m e ntionnée s: la se ule

différanc e quie xiste e ste n e ffe tla nature d e butsdésirés.
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En bre f, le rôle d’un cadre ne change pas, ilre ste le m êm e indépe ndam m e nt

d e la taille d e l’e ntre prise , son type e tson local.Parcontre , le s conc e pts du

m anage m e ntne sontpas unive rsalisés, bie n au contraire , car le s conte xte s

différe ntsd’un paysà un autre .

Pourêtre un cadre il faut; gére run groupe , influe nc e r, m anipule r, m obilise r

positive m e ntun groupe , c’e stune influe nc e inte rpe rsonne lle e tréciproque re ntre

le ssalariésave c le urssupérie urs

6. Les relations des cadres avec l’environnement interne et externe de

l’entreprise.

Chaque e ntre prise doit avoir un e nse m ble d’actionnaire s, clie nts, d e s

salariés… e tc. T oute fois le s cadre s s’appe lle ntaussi le gouve rne m e ntd e

l’e ntre prise parce qu’ils détie nne nttoujours un pouvoirim m e nse au se in d e la

société.D onc le scadre sd e l’e ntre prise doive ntavoirde sbonne sre lationsave c

l’e nvironne m e ntinte rne e te xte rne d e l’e ntre prise qui apporte ntune grand e

réussite à le urorganisation.

L e s cadre s joue ntun rôle im portantde déve loppe ntde l’e ntre prise s dans

laque lle ilstravaille nt, le s cadre sd e parle sactivitésqu’ilsdoive ntoccupe r, se

trouve qu’il re m plisse une fonction d’anim ate ur d’équipe ou un rôle non

hiérarchique d’e xpe rt. L e statutde s cadre s e stce ntré sur un e nse m ble d e

re sponsabilités sûre m e ntassurée s qui re couvre e n réalité de s sous-catégorie s

« se lon que l’on se trouve e n position d e cadre s dirige ants, cadre s supérie urs,

cadre sm oye nsoucadre ssubalte rne s» [R A U GA U L T G, 1998, pp12-14].

 Du cadre dirigeant au cadre subalterne :

L e statutde cadre re couvre e n réalité d e s sous-catégorie s se différe ntpar

rapportà l’on se trouve e n position d e cadre s dirige ants, cadre s supérie urs,

cadre sm oye nsoucadre sparfoisqualifiésd e subalte rne ,
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 Les cadres dirigeants et supérieurs :

L e s cadre s supérie urs possède ntd e s re sponsabilités m oins vaste s que c e lle

d e scadre sdirige ants.

L e scadre sdirige antssupe rvise nte toccupe ntplusie ursdom aine sd e fonctions

au se in d e l’e ntre prise dontils participe ntaux prise s d e discisions à l’ordre

général e tpe utêtre par e xe m ple le dire cte ur général ou dire cte ur financie r,

te chnique , com m e rcial, m arke ting oure ssource shum aine s.

L a décision d e s cadre s supérie urs e stm oins vaste parce que générale m e nt

circonscrità un se cte urde com ptabilité, la logistique ou le s ve nte s.Ils ontun

pouvoir im portantdans le urs dom aine s d’action, il pe utdécid e r sans avoir

re coursaux supérie ursde l’e ntre prise .L e scadre sdirige antse tsupérie ursontde s

troisièm e s cycle sunive rsitaire s ainsiqu’ilspossède ntune asse z e xpérie nc e qui

dépasse le sdizaine sd’année sause in d e l’e ntre prise .

 Les cadres Moyens et Subalternes :

L e s cadre s m oye ns e tsubalte rne s sonte xpe rts ou e ncadrantune équipe

com m e le scadre scom m e rciaux e n charge d e la clie ntèle , ilsdoive ntréalise run

chiffre d’affaire spe rsonne lle m e nt.

L a prise d e c e rtaine sdécisionsre nvoiaux cadre sm oye nse tsubalte rne m ais

il s’agitde régle rd e sque stionspratique , générale m e ntsanslie n ave c l’idée d e

conc e ption nid e grande im portance pourla société considérée danssa totalité.

Ilsse trouve ntoccupe rd e sfonctionsdéte rm inée s.

Ce s cadre s qui ont com m e ncé ave c un nive au de form ation éle vé (au

m inim um bac + 4 le plus souve nt) ou de s salariés ave c une e xpérie nc e

profe ssionne lle qui dépasse d e s dizaine s d’année d e le urs carrière

profe ssionne lle dontparfoistroisà cinqe n qualité d’age ntd e m aitrise .Pourle s

cadre s qui ontun nive au d’étude supérie ure éle vé, ils passe ntobligatoire m e nt
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d’un passage quine dure paslongte m ps, e tpourle ssalariés, ilssontcaractérisés

d’une e xpérie nc e e td e s com péte nc e s plus éle vée s e tle fréque m m e ntave c un

nive aud’étude m axim um situé e ntre le bac calauréate tbac + 2.

« Ce s type s d e cadre s form e nt l’im m e nse m ajorité d e pe rsonne l

d’e ncadre m e nt. L e ur nom bre se situe aux e nvirons d e 1,9 m illion dans le s

e ntre prise sprivée sfrançaise s» [R EGN A U L T G, 1998, pp15-17]. L e s cadre s

possède ntausside sre lationsave c l’e nvironne m e nte xte rne d e l’e ntre prise quise

prése nte aux ce rtains m e m bre s: clie nt, le s fournisse urs.le s concurre nts e tle s

parte naire se tc.

7. Les catégories socioprofessionnelles des cadres au sein des entreprises

selon le classement de l’INSEE :

« N ous ce ntrons le plus souve ntnotre propose surle noyau historique d e s

cadre s, qui corre spond à trois d e s six catégorie s que L’INSEE classe

actue lle m e nt dans le groupe socioprofe ssionne l d e s « cadre se t profe ssions

inte lle ctue lle ssupérie ure s» :

 L e s« ingénie urse tcadre ste chnique sd e se ntre prise s».

 L e s« cadre sad m inistratifse tcom m e rciaux d e se ntre prise s».

 L e s« cadre sde la fonction publique ».

Parfois, le ssource sdisponible soule conte xte im pose ntd e pre ndre e n

com pte l’e nse m ble dugroupe , quicom pre nd égale m e nt:

 L e sprofe ssionslibérale s;

 L e sprofe sse urse tprofe ssionsscie ntifique s;

 L e sprofe ssionsde l’inform ation, d e sartse td e sspe ctacle s; »

[BO U FFA R T IGU E P e tGA D EA CH., 2000, p21].

U n cadre e stun statutd’e m ployé d’une organisation, par opposition aux

e m ployés n’ayant pas ce statut L ’IN SEE a établit une catégorie
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socioprofe ssionne lle « cadre s e tprofe ssions inte lle ctue lle supérie ure s» ave c la

définition suivante :

« c e tte catégorie groupe d e sprofe sse urse tprofe ssionsscie ntifique ssalariésqui

applique ntdire cte m e ntd e s connaissanc e s très approfondie s dans le s dom aine s

d e sscie nc e se xacte souhum aine s, a d e sactivitésd’intérêtgénérald e re che rche ,

d’e nse igne m e ntou de santé.D e s profe ssionne ls d e l’inform ation d e s arts de s

spe ctacle sdontl’activité e stliée aux artsaux m édias.D e scadre sad m inistratifs

e tcom m e rciaux d’e ntre prise , salariés qui ontde s re sponsabilités im portante s

dansla ge stion de se ntre prise s.D e singénie urse tcadre ste chnique sd’e ntre prise ,

salariés e xe rçant de s fonctions d e re sponsabilité qui néc e ssite nt de s

connaissanc e sscie ntifique sapprofondie s.» [FA L CO Z CH, 2003, p01].

8. La conception de la conciliation entre la vie privée et la vie

professionnelle de point de vue des entreprises :

L e sétude sd e T R EM BL A Y ontaffirm é que la conciliation e stun facte urlié

étroite m e ntà la politique e taux pratique s d e s e ntre prise s qui influe ntsur

positive m e nte tnégative m e ntson re nd e m e ntqui dépe nd à la qualité d e la

conciliation.

«L a prise e n com pte d e l’e ngage m e ntfam iliald e stravaille ursfaitaujourd’hui

partie intégrante d’une politique pe rsonne lle tournée ve rs l’ave nir. L a

conciliation e ntre activité profe ssionne lle e tfam iliale e stun élém e ntconstitutif

d e la qualité d e l’e m ploi, aum êm e titre que le pe rfe ctionne m e ntprofe ssionne l,

la santé e tle bie n-être , la sécurité d’e m ploi e tla satisfaction à l’égard d e s

conditions d e travail plus générale l’e ngage m e nt profe ssionne l»

[http://w w w .portailrh.org/im pre ssion/d e faul.aspx ?f꞊ 13575.24/03/2018à 14 :32], 

donc le s politique s d e conciliation e stliée s à l’e nse m ble d e s conditions du

travail, le s obje ctifs fixés e tle s proc e ssus de travail qui apporte ntun soutie n

dire ctà la re che rche d’une m e ille ure conciliation e ntre le sd e ux sphère sd e vie
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( profe ssionne lle e tprivée ). D ans c e passage , TREMBLAY affirm e que la

politique de la conciliation ause in d e l’e ntre prise e stune condition d e l’e m ploi

e tle sobje ctifsfixése tle sproc e ssusde travailquiapporte ntun soutie n dire ctà

la re che rche d’un m e ille uréquilibre e ntre la sphère profe ssionne lle e tla sphère

privée .L a conciliation e ntre c e sd e ux sphère sde vie e stun élém e ntconstitutif

d e la qualité de l’e m ploie tà son m od e d e ge stion a l’organisation.

Section03 : les cadres et les entreprises algériennes.

Préambule :

L a situation socio-économ ique algérie nne étaitinstable , le colonialism e a

laissé de rrière luiun pe uple pauvre e tille ttré.L ’A lgérie a trouvé de sdifficultés

d e construire une économ ie au poste -Inde pe nd e nc e . D ans c e tte se ction, nous

allons parle r sur trois axe s e sse ntie ls qui sont: l’économ ie algérie nne , le s

e ntre prise salgérie nne se tle scadre s.

1. L’économie algérienne :

L ’A lgérie e stl’un d e spaysquia subide schange m e ntsradicaux à trave rsson

parcours historique dans plusie urs se cte urs, notam m e nt dans le se cte ur

économ ique quire pose surl’industrie .Chaque phase historique e stm arquée par

un param ètre dansle déve loppe m e ntd e l’économ ie dupays.

L ’économ ie algérie nne traite la situation économ ique conjoncture lle du pays

d e puis l’indépe ndanc e (1962) à c e jour, e lle se re pose surl’hydrocarbure e t

l’industrie lourde .L ’économ ie algérie nne passe pardive rsstad e d e turbule nc e s.

L ’A lgérie au poste -indépe ndante a inspiré un m odèle d e déve loppe m e nttrès

am bitie ux quise re pose surune politique économ ique prédom inante duse cte ur

public « le sindustrie sindustrialisante s» quid e vie ntla référe nc e m aje ure .Se lon

le profe sse ur BEN ISSA D l’industrie industrialisante e st« une unité d e

production qui e xe rc e d e s e ffe ts asym étrique e t irréve rsible s sur

l’e nvironne m e ntsocial e tinstitutionne l ainsi que surle s activités productive s

située se n am onte te n avald e sa propre production e tc.» [BEN ISSA D H.1980,
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p 26].Ce m odèle doitre nforc e rl’intégration d e l’économ ie nationale parle s

e ffe tsqu’e lle se xe rc e nte n am ont(e ffe tsd’approvisionne m e nt)e te n aval(e ffe ts

d e débouchés).A prèsavoirl’idée d e l’industrialisation e n A lgérie , soixante -dix

sociétés nationale s crée s e t re prése ntée s com m e la colonne ve rtébrale d e

l’économ ie du paye s e tla base du program m e d e déve loppe m e ntlancé par

Belaid ABEDESSLAM.

1.1 La nationalisation des richesses :

En 1962, l’A lgérie poursuit, une alte rnative d e déve loppe m e ntéconom ique qui

se ve utune économ ie introve rti.T outd’abord, dans le s année s 1962-1963, la

pre m ière étape futla nationalisation d e ste rre sapparte nantà de sétrange rse tla

m ise sous tute lle d e s e ntre prise s industrie lle s abandonnée s.L a nationalisation

d e sm oye nsd e production d e sbie nse td e sse rvice s.D e puis1968, l’étatconfie le

m onopole d e la distribution d e s hydrocarbure s à la SO N A T R A CH.En 1971,

l’état algérie n décid e la nationalisation de s intérêts étrange rs dans le s

hydrocarbure s, Ila m arqué un pointplusim portantdansla d e rnière grande étape

du 24 févrie r 1971 e n nationalisant le s re ssource s d e son sous-sol, le s

hydrocarbure s. L e s hydrocarbure s e stla base d e l’économ ie algérie nne « le

se cte urde shydrocarbure sdansla stratégie d e déve loppe m e nt, dufaitqu’ile stla

source principale d e re ve nuse n d e vise sd e l’Etat, la société SO N A T R A CHs’e st

e ngagée à partirde 1973 dans le déve loppe m e ntde l’industrie pétrochim ique

dansle nord d e l’A lgérie » [L A R D JA N E O , 2007, p244].

1.2 Le socialisme et le capitalisme en Algérie :

L ’A lgérie com m e be aucoupd’autre spaysréc e m m e ntindépe ndante sa opté un

régim e économ ique « socialism e » com m e form e d e ge stion, c e tte d e rnière

s’inspire d e l’e xpérie nc e soviétique d e déve loppe m e nt. L a form ulation d e la

stratégie d’industrialisation (socialism e ) re nvoie aux travaux théorique s e t

m odèle s économ ique s d e K M A R X , G FEL D M A N , F PER R O U X e tA .O

HIR CHM A N .L e sinstitutionsd e l’étatontpourm ission d e réalise rce sobje ctifs
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qui sontindissociable s e tcom plém e ntaire s.L ’article 12 de la constitution de

1976 a bie n déte rm iné le sobje ctifsdusocialism e quisont:

 L a consolidation d e l’indépe ndanc e nationale .

 L ’instauration d’une société affranchie d e l’e xploitation de l’hom m e par

l’hom m e e tla prom otion de l’hom m e e tson libre épanouisse m e nt.

L ’économ ie nationale e stbasée surla stratégie d e déve loppe m e ntd e l’industrie

lourde , e nglobée d e 1962-1985dansle se cte urpublic parle sre c e tte spétrolière s.

L a stratégie d e sindustrialisante se n A lgérie adapte le m odèle d e D E-Be rnisdans

la logique ou« le s pays e n voie d e déve loppe m e ntne pe uve nte nvisage r de

rattrape rle spaysquiontcom m e ncé le urindustrialisation d e puisplusd’un siècle

que s’ils décid e ntde brûle r un c e rtain nom bre d’étape s e td e se porte r dés

m ainte nantsurle sproc e ssusde production le splusm od e rne s» [D E-BER N IS G,

D .1966.N °3-4).L ’industrie horshydrocarbure sn’a jam ais be aucoupe xporté

e tn’a pasre pe nduà la d e m and e intérie ure , autre m e ntdit, le sd e ux grandsaxe s

fondam e ntaux qui re prése nte ntl’A lgérie au m arché inte rnational le s grands

com ple xe s(A rze w e tA nnaba El-Hadjar)e tle sgrand e ssociétésd’hydrocarbure s

(SO N A T R A CH e tN A FT A L ), autre m e ntdit, le s de ux grande s sociétés qui

re prése nte l’im age d e l’économ ie algérie nne à l’intérie ure tà l’e xtérie urdupays

sont: L e grand pôle industrie lsidérurgique «( com ple xe El-Hadjar) e tla grande

société d e shydrocarbure sSO N A T R A CH.

A près la périod e d e s industrie s industrialisante s, vie nt le te m ps de

re structuration de l’économ ie nationale , son obje ctif fondam e ntal e st

d’am éliore rla ge stion d e s structure s productive s e xistante s.L ’A lgérie a connu

une m utation économ ique très im portante e n raison du passage d e l’économ ie

ad m inistrée à l’économ ie d e m arché à partirde la fin d e s année s 1980.Elle

adapte un systèm e économ ique capitalism e dans le que l le s m oye ns d e

production sontpour la plupartprivés, autre m e ntdire le te rm e désigne la

propriété privée d e sm oye nsd e production.Ce m od e re pose surl’e xploitation d e

la forc e d e travailà trave rsl’e xtorsion d e la plus-value .
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L ’A lgérie 1979-1980 vise une m e ille ure ge stion d e sstructure sd e l’appare il

économ ique .L e proce ssusde re structuration d e l’économ ie nationale .

1.3 L’artisanat et l’économie algérienne :

« L a croissanc e économ ique hors hydrocarbure s a connu une progre ssion

légère , e n 2007 s’établisse ntà 6,5% contre 5,5% e n 2006 » [A CHO U R T A N I.

Y , 2014, p29].

L e proc e ssusduchange m e ntéconom ique a été constaté que l’A lgérie vitune

transform ation radicale d e son e nvironne m e ntéconom ique d e puis le s année s

1990. D ans c e tte phase , l’artisanat joue un rôle prim ordial dans le

déve loppe m e ntd e l’économ ie nationale , e lle e stconsidérée dans c e s d e rnière s

année s com m e le cœurde l’économ ie , il participe à la com m e rcialisation e t

l’e xportation dansle ssalonsinte rnationaux, grâce à l’am élioration se nsible d e la

qualité du produite tla m otivation e tle soutie n d e l’état. Pour assure r un

déve loppe m e ntdurable dans le se cte urartisanal traditionne l, l’étatalgérie n a

souhaité d e re lanc e r l’artisanate n re dynam isantle s te rritoire s e n créantde s

ate lie rs(le sPM E).« D ansle cadre d e re nforc e rla com pétitivité d e se ntre prise s

d e m oinsd e 20 salariésl’étatalgérie n a introduitde snouve lle sm e sure sà trave rs

le program m e d e déve loppe m e ntéconom ique durable .L e D EV ED , du m oins

poursa pre m ière phase , e ststructuré e n quatre com posante s:

 R e nforc e m e ntd e spolitique se tstratégie saux PM E ;

 D éve loppe m e nt d e se rvice s d’appui non financie rs pour le s PM E e t

prom otion de l’innovation ;

 A m élioration de sse rvice sfinancie rsauprofitde sPM E ;

 A ppui aux associations profe ssionne lle s, cham bre s e t organisations

patronale s(A A PO P)afin de le said e rà déve loppe rd e sse rvic e srépondant

aux be soinsd e le ursadhére nts» [M IHO U B M -A , 2013, p66].
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2. Les entreprises algériennes :

2.1Les entreprises algériennes et les régimes économiques (le socialisme et

le capitalisme).

L e se ntre prise salgérie nne svive ntde sgrandschange m e ntsdansl’économ ie ,

e lle sadapte ntde ux m od e sde régim e économ ique (socialism e e tle capitalism e )

ve rsl’économ ie d e m arché à l’éche lle nationale e tinte rnationale .L a m e sure d e s

résultatsde sactivitésd e l’e ntre prise se déte rm ine parla qualité d e ge stion e tle s

conditions d e son e nvironne m e ntinte rne e te xte rne . L e fonctionne m e ntd e s

e ntre prise s algérie nne s s’inscritdans la logique m acro-économ ique qui avait

rom pu ave c le principe d e valorisation du capital tantau nive au global qu’au

nive aude l’e ntre prise .

L e s Entre prise s Publique s Econom ique s (EPE) occupe nt une plac e

privilégiée dansla politique économ ique algérie nne e tfond e ntle noyauce ntral

d e c e sréform e s.L e sgrande se ntre prise sétatique schape autaie ntd e srése aux d e

PM Iqui se sontrévélée s, à te rm e , d e véritable s gouffre s financie rs dans le s

dom aine s qui insiste un savoirfaire pointu e tde s te chnologie s avancée s pour

be aucoupd’e ntre e lle s.

L ’ouve rture économ ique d e l’A lgérie am orcée dés 1989 a e ntraîné un

déve loppe m e ntim portantduparc d e se ntre prise sprivée s.

L a re structuration d e se ntre prise se tle passage à l’autonom ie :

« Sous l’autonom ie , après l’abrogation du statutgénéral du travaille ure tla

ge stion socialiste d e se ntre prise s, l’e ntre prise publique pourrait:

 Etablirlibre m e ntson organigram m e ;

 Fixe rd e sprix appropriée spourse sproduits;

 Choisirouorganise rse scircuitsde distribution ;

 N égocie r la rém unération de s travaille urs au m oye n d e conve ntions

colle ctive s;
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 Conclure tout contrat faisant partie d e l’obje t d e l’e ntre prise , sans

autorisation préalable d e la tute lle e td e la banque , le cod e d e sm archéspublics

ne s’applique plusaux e ntre prise spublique s;

 Choisirle s inve stisse m e nts conform e à son obje tsocial.» [BEN ISSA D

M E, 1994, p44].L e s e ntre prise s algérie nne s typique m e ntcapitaliste s adapte nt

de form e s juridique s: SPA pource lle s d’im portanc e nationale e tSA R L pour

ce lle sd e scolle ctivitéslocale s.

2.2La taille des entreprises :

L a taille d e l’e ntre prise dépe nd d e plusie urscritère squila déte rm ine nt.

 L’effectif.

Ce prése nt table au re prése nte le nom bre d e salariés déte rm ine la taille d e

l’e ntre prise :

Les formes d’entreprises Nombre de salariés

T rèspe tite e ntre prise 1à 9

Pe tite e ntre prise 10 à 49

M oye nne e ntre prise 50 à 499

Grande e ntre prise D e 500 à 999

T rèsgrand e e ntre prise Plusde 1000

 Le chiffre d’affaires.

L e chiffre d’affaire se stun autre critère quidéte rm ine la taille d e l’e ntre prise , c e

critère m e sure la vale urde s ve nte s réalisée s parl’e ntre prise surune période

déte rm inée .

L e chiffre d’affaire s= la quantité d e produitsve ndus/le prix unitaire .
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 La valeur ajoutée.

Elle m e sure la contribution d’une e ntre prise à la création d e riche sse , sa

production.

L ’ouvrage d e culture e tge stion e n A lgérie définitla taille d’une e ntre prise

«e stune variable syncrétique qui constitue un indicate ur clé du nive au de

structuration d’une organisation.En fait, la référe nc e che z un travaille urpour

une e ntre prise d e pe tite , d e m oye nne , d e grand e où trèsgrand e taille s’avère un

révélate urpuissantdustyle d e ge stion souhaité » [M ER CU R E D .HA R R ICA N E

B.all, 1997, p80].

2.3Les entreprises privées :

L e proje tde lanc e m e ntd e proc e ssusde création d e s e ntre prise sprivée sétait

introduitdurantle s année s 1980 dans le butde crée run clim atconcurre ntie l

e ntre le se ntre prise snationale se tprivée s.A c e te ffe t, D ansc e sd e rnière sannée s

le se cte urprivé s’e stintégré dansla stratégie d e déve loppe m e ntd e l’économ ie

algérie nne .L a privatisation e n A lgérie a porté surla prom otion de la pe tite e t

m oye nne d e l’e ntre prise privée parl’e ncourage m e ntdu travail artisanal. L e s

e ntre prise s privée s algérie nne s e stclassée s se lon le urs taille s. L e dire cte ur

ce ntral aum inistère d e l’industrie e xplique que le tissuindustrie lalgérie n, hors

grande s e ntre prise s, e stcom posé à 97% d e très pe tite s e ntre prise s (T PE), 3%

sontde sPM E e t0,4sontde sm oye nne se ntre prise s.

D ’après le s statistique s faite s par le dire cte ur générale d e la PM E au

m inistère d e l’industrie Abdelghani Mebarek que la m icro e ntre prise oule strès

pe tite se ntre prise s(T PE)dom ine la structure globale d e sPM E.

2.4La création des entreprises artisanales.

L ’obje ctif d e la création d e s e ntre prise s artisanale se std’élargirle m od e d e

production dans l’économ ie nationale , le s e ntre tie ns faits dans plusie urs

e nquête s e tétude s dém ontre ntque toutle s che fs d e s PM E inte rrogés e spère nt

bie n d’am éliore r e td’élargisse m e ntd e le urs e ntre prise s qui pourrontclasse r

parm ile sgrand e s e ntre prise snationale s.L e s e ntre prise sartisanale salgérie nne s
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ontun caractère d e T PE ou PM E qui dépe nd d e le urnom bre d’e ffe ctifs qui

e xe rce ause in d e l’ate lie r.

2.4 L’entreprise et son environnement :

L a re lation quilie l’e ntre prise algérie nne à son e nvironne m e nta connuune

évolution e tam élioration différe nte d e c e lle vécue parle s e ntre prise s d e s pays

industrialisés; le se cte urétatique e tle se cte urprivé fournisse ntd e se ffortspour

assure rle déve loppe m e ntdurable d e le urse ntre prise s, ilsprocèd e ntde sc e rtains

facte ursauxque lsilsvise ntla réussite , c e sfacte urssont:

 L e s form ations profe ssionne lle s e t continue s pour le s différe nte s

catégorie s socioprofe ssionne lle s (ingénie urs, te chnicie ns, cadre s, e tc.) pour

acquérirde se xpérie nc e s, la m aîtrise , le squalifications;

 L a m od e rnisation e tl’am élioration d e s m oye ns d e la production, e tla

m éthode la structure d’organisation e td e ssystèm e sd e ge stion d e la qualité du

travailave c d e snouve lle sm achine snum érique se téle ctronique s, e tl’usage d e s

nouve lle ste chnologie sd’inform ation e td e com m unication ;

 L a participation e tl’e xposition du produitdans le s salons nationaux e t

inte rnationaux e tle sfoire safin d’e ncourage rle produite tcrée rla concurre nc e

ave c le sautre sparte naire s;

 L a participation de se ntre prise sdansle sfoire se tle ssalonsinte rnationaux

e tfaire échange sd e produit(m ondialisation) m ène à obte nirde sinform ationse t

d e se xpérie nc e sm ie ux dansle dom aine d e travail.

3. Les cadres en Algérie:

3.1Les cadres après l’indépendance :

L e re nd e m e ntd e s e ntre prise s algérie nne s après l’indépe ndanc e étaittrès

faible .Ce tte faible sse re nvoie aum anque d e qualification, le savoire tle savoir

faire d e s catégorie s profe ssionne lle s parce que dans la périod e coloniale ,

l’industrie e tl’ad m inistration étaie ntrése rvée s pour le s français. « Se lon le s

statistique s officie lle s, le nom bre d e cadre s algérie ns étaitde 15000 se ule m e nt

e n 1954. Il e stpassé e nsuite à 2866(e ntre cadre s supérie urs e tprofe ssions
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libérale s), puis à 10 555 cadre s m oye ns e n 1966. O n pe ute xplique r c e tte

augm e ntation considérable d e la catégorie d e s cadre s –e n dépitde s faible s

inve stisse m e ntsproductifs» [L A R D JA N E O , 2007, p242].

BOUMEDIENE a planté d e plusie urscom ple xe squisubdivise nte n plusie urs

unitésrégionale s(SPA), néanm oins, la périod e l’étatalgérie n e sttom bé dansle

piège l’anticipation d e la plantation d e s usine s avantde la disponibilité d e s

e ffe ctifs de dive rse s catégorie s (cadre s, fonctionnaire s, ingénie urs, te chnicie ns

supérie urs). D onc , D ans le s année s 1970-1980. L e s je une s diplôm és étaie nt

assurés de trouve r un e m ploi e ton pe utconsidére r com m e très révélate urs.

L ’étata faitune conve ntion ave c le s pays étrange rs afin d’e nvoye rle s je une s

algérie ns pour de s form ations profe ssionne lle s dans le butd’avoir un statut

re spe cté e tune haute re connaissance sociale quiréside dansla qualité d e travail

e tle dom aine d e la ge stion m od e rne e tà trave rs le contacte tla conform ation

ave c le s cadre s étrange rs e tacquérirune e xpérie nc e e tle s qualifications pour

pouvoir poursuivre le urs carrière .L a form ation d e s cadre s e st l’une d e s

politique sstratégique sque le s e ntre prise salgérie nne sontm is e n œuvre d e puis

l’indépe ndanc e .

D ansle sannée s1970-1980, la situation d e scadre sdansle ure nse m ble étaittout

de m êm e re spe ctable .L e sje une sdiplôm ésétaie ntassurésde trouve run e m ploi

e ton pe utconsidére rcom m e trèsrévélate urs.

3.2L’évaluation de la catégorie cadres au sein des entreprises

algériennes :

L e statutde s cadre s e n A lgérie re nvoie à c e ux qui possèd e ntun nive au

supérie urissusda nsd e sgrandsinstitutse tde sunive rsitésave c d e sform ations

qualifiante s.A c e te ffe t, e n 1970, le s e ntre prise s algérie nne s e ngage aie ntune

conve ntion colle ctive sur l’évaluation de s poste s d e re sponsabilité visée la

catégorie profe ssionne lle « cadre s».Ce tte évaluation re nvoie à la priorité au

diplôm e unive rsitaire quiim pose d e valorise rd e statute tde l’im age d e cadre au

se in d e son e ntre prise , c’e stl’évaluation d e la vale urhum aine avantl’évaluation
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duposte d e travailcom m e condition pouroccupe rle poste d e re sponsabilité au

se in d e l’e ntre prise .

« Ce pe ndant, audébutde sannée squatre -vingt, le m ond e dutravailconnutde s

réform e s im portante s dont le résultat fut l’arrêt de la form ation, du

pe rfe ctionne m e nte td e la m ultiplication d e c e type e tde c e m odèle d e cadre »

[L A R D JA N E O , 2007, p245].

Ce pe ndant, ile xcite ausside scadre sque le urstatutn’e stpasforcém e ntlié au

nive au supérie ur, m ais ils possède ntune e xpérie nc e , m aîtrise , com péte nc e s

qualifiée s qui dépasse d e s dizaine s d’année e n m oye nne . « L a com péte nc e

te chnique e tune e xpe rtise confirm ée dansun dom aine sontplusvalorisée spar

le ssalariéssansdiplôm e que parce ux quisonttitulaire sd’un titre unive rsitaire »

[M ER CU R E D .HA R R ICA N E B, all, 1997, p100].

A partirde la fin de sannée s1980 e tle débutde sannée s1990, le re crute m e nt

d e s je une s diplôm és e stde ve nu très difficile parce qu’ils n’ontjam ais e xe rcé

d’activité profe ssionne lle , l’e nquête qu’e lle e stréalisée e n 2002dém ontre que le

re crute m e nt d e s je une s diplôm és dans le s poste s d’e ncadre m e nt e t de

re sponsabilité e stce quie xplique raitle vie illisse m e ntd e scadre sdansle sannée s

2000.

L e s problèm e s d e s cadre s algérie ns liés à l’adéquation d e s re ssource s

hum aine s ainsi qu’à la capacité m anagériale , Arezki MAOUCHE m e ntionne

dans son ouvrage que «la rapidité d e la réalisation d e c e tissu industrie l ne

pe rm e ttaitpas une adéquation ave c la m êm e célérité d e s re ssource s hum aine s,

notam m e nt dans le s régions d e l’intérie ur, habitue lle m e nt à vocation

agropastorale .L e spre m ière sgénérationsde cadre ssupérie urs, e tc e la que lle que

soitle ursspécialités, se sontvue sdéléguée sd e sre sponsabilitésd e m anage m e nt

d e com ple xe sindustrie lse td’e ntre prise ssansaucune e xpérie nc e dansla ge stion.

C’e ste n cours d’e xe rcic e qu’ils découvraie ntle s com binaisons d e s facte urs de

production.L e s soucisd e production, d e qualité sontpris e n charge sans e ssai

d’optim ise r le s coûts. L e urs tâche s sont facilitée s par le cadre d e ge stion
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« officie l» dont la grille d’évaluation occulte la re ntabilité financière e t

com ptable » [M A O U CHE A , 2013, pp 42-46]. D onc be aucoup d’e ntre prise s

nationale s ontcréé le urs propre s école s de form ation d e cadre s m oye ns e tde s

te chnicie nsdansplusie ursbranche sspécialisée s.

3.3La classification des cadres :

L ’e nquête d e te rrain au com ple xe d’El-Hadjar a aidé à distingue r de

classification d e s cadre s e n trois grands groupe s: « cadre s débutants-cadre s

m oye ns-cadre ssupérie urs» [L A R D JA N E O , 2007, p218].

 Cadres débutants : Ce groupe e stsubdivisé e n d e ux sous-groupe s:

 Les cadres débutant détenteurs de diplômes académiques : ilsontun

faible d’e xpérie nc e profe ssionne lle . D ans c e cas, la valorisation re nvoie au

diplôm e e tn’ontpasaux com péte nc e s.

 Les cadres de l’intérieur : c e groupe appe lé égale m e nt« cadre s par

e xpérie nc e » e stcaractérisé par la posse ssion d’une bonne connaissanc e du

m étie re n raison de l’e xpérie nc e re lative m e ntà le urancie nne té, à le ursbonne s

connaissanc e s d e fonctionne m e ntd e l’e ntre prise .D ans c e cas, la valorisation

re nvoie l’e xpérie nc e e tà la m aîtrise .

 Cadres moyens : Ce groupe e st constitué d e cadre s déte nte urs de

diplôm e se td e scadre sd’application.L e scadre sm oye nssontsubdivisése n d e ux

sous-catégorie s:

 Cadres stables : Ce sontde scadre squioccupe ntc e tte position e tqui y

re ste ntà vie .

 Cadres provisoires : c e sont de s cadre s qui occupe nt c e tte positon

provisoire m e nte tquiinspire ntà e scalad e rle séche lonspourde ve nirde scadre s

supérie urs.

 Cadres supérieurs : Ce groupe re prése nte l’e ntre prise e toccupe d e s

grande sre sponsabilitésd e l’e ntre prise , ile stre sponsable d e schoix e ngage antle

sortde l’e ntre prise , ilssontappe lé appe lésà la prise d e sdécisionsstratégique se t

définitive s.
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3.4Les autorités des entreprises algériennes :

L e se ntre prise salgérie nne sadopte ntun e nse m ble d’autoritaire sdansla prise

d e décision ainsique dansle m od e d e ge stion organisationne lle

L a hiérarchie d e s e ntre prise s algérie nne s com pose d e d e s supérie urs

im m édiatse tle sdirige ants, ilsdoive ntposséd e run hautnive aude com péte nc e s

te chnique s

U n bon che f, c’e st d’abord que lqu’un qui transm e t se s connaissanc e s,

contribue à form e r se s e m ployés, se m ontre équitable e tsaitre connaitre le s

qualitése tle sm érite sd e chacun.

3.5 Le rôle des cadres dans la prise de décision dans les entreprises

algériennes.

L a participation d e la prise d e décision e t l’évaluation du nive au de

participation souhaité pourun e nse m ble d e décisionsse faite le poste d e travail

jusqu’aux orie ntations stratégique d e l’e ntre prise .L a prise d e décision se faite

partroism odèle s:

« m odèle participatif, m odèle consultation, m odèle c e ntralisé quire lève duche f

se ul»

1. L e m odèle participatif fondé sur l’équipe d e travail: c e m odèle

re pose surla participation de ssalariésd e l’e ntre prise à la prise d e

décision.

2. L e m odèle consultation fondé surla décision d’un che fse ulaprèsla

consultation d e se m ployés;

3. M odèle c e ntralisé qui re lève du che f se ul. Ce m odèle e st

décom posé e n d e ux sous-type s:

 L e che fse ulayantde bonne sre lationsave c le se m ployés.

 L e che fse ulayantun hautnive aude com péte nc e .

« L a c e ntralisation d e sdécisionsdésigne le d e gré d e délégation d e sdécisions

acc e pté parle ssalariés.D ansle casprése nt, il s’agitde décisionslaissée s à la

dire ction se ul, à la dire ction après consultation d e s e m ployés ou e ncore d e
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décisions qui fontappe l à la participation d e s e m ployés» [M ER CU R E D .

HA R R ICA N E B, 1997, p91].



partie pratique
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Préambule :

D ansc e prése ntchapitre , e strése rvé à la prése ntation d e l’organism e d’accue il

« Général Emballage », e nsuite nous allons analyse r e t inte rpréte r le s

inform ations de s e nquêtésque nousavons colle cté surle te rrain, e te nfin nous

allonste rm ine rnotre chapitre parune synthèse d e srésultats.

1. Présentation de Général Emballage Spa

GénéralEm ballage e stle ad e re n A lgérie d e l’industrie ducarton ondulé.

N ousfabriquons, à la com m and e , d e splaque sdouble -fac e (canne lure sB, C, E

e tF)e tdouble -double (BC e tBE), d e se m ballage se td e sdisplays.

Etréalisons de s post-im pre ssions e n Haute résolution jusqu’à 6 coule urs ave c

ve rnisintégralouséle ctif.

N os équipe s m aîtrise nt l’e nse m ble d e s tâche s d e production : étude s,

prototypage , réalisations d e form e s d e découpe e t d e film s d’im pre ssion,

fabrication d e se m ballage se tde sdisplays, livraison.

Entré e n e xploitation e n 2002, Général Em ballage e stune Société d e capitaux

ave c un capital social d e 2.000.000.000 D Z D opérantsur 3 site s industrie ls

(A kbou, O ran e tSétif)ave c présd’un m illie rd’e m ployése tun Chiffre d’affaire

d e 6 m illiards D Z D . Général Em ballage e st une e ntre prise c e rtifiée ISO

9001:2008.

N otre siège sociale stà Z A C T aharacht, A kbou, dansla w ilaya (gouve rnorat)d e

Béjaia.

R C N °: 00 B 0183268du05/08/2009

N IF: 000006018326879
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A rticle d'im position : 06256000300

N IS : 099806250344426

Historique

2000

 1e rA oûtCréation d e la SA R L Général Em ballage ave c un capital de 32

m illions d e dinars dans la Z one d’activités d e T aharacht(A kbou.W d e

Béjaia)(décision A PSIN °13051du06 juin 1998)

2002

 Entrée e n production d e l’usine d'A kbouave c un e ffe ctifd e 83e m ployés

2006

 L e capitale stporté à 150 m illionsd e dinars
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2007

 L e capitale stporté à 1,23m illiardsde dinars

 Entrée e n production d e l’usine d e Sétif

 T rophée d e la Production (Euro-D éve loppe m e ntPM E)

2008

 D ébutd’e xportation ve rsla T unisie

 Entrée e n e xploitation d e l’unité d’O ran

2009

 03 Juin: A ugm e ntation du capital à 2 m illiards d e D A e te ntrée d e

M A GHR EB PR IV A T E EQ U IT Y FU N D II« CyprusII» (M PEF II) ave c

une participation d e 40% . Général Em ballage d e vie ntune société de

capitaux (Société paractions)

 Effe ctif: 597 e m ployés

2010

 Effe ctif: 630 e m ployés

2011

 Effe ctif: 699e m ployés

 N ove m bre : Cotation CO FA CE « @ @ @ »

2012

 M ars: L e scapacitésd e production sontportée sà 130.000 tonne s

 Juin : L ’usine d’O ran e sttransférée à la Z IHassi-A m e ur

 Juin : Production d e spre m ie rsouvrage se n Haute résolution
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 Juille t 02 : Signature d’une Conve ntion cadre d e parte nariat ave c

l’U nive rsité d e Béjaia

 D éc e m bre 17 : N otation CO FA CE « @ @ @ »

2013

 Janvie r23: Ce rtification ISO 9001:2008

 O ctobre 8: D ém arrage d e la 1ère prom otion de L ic e nc e e n Em ballage &

Q ualité à l'U nive rsité de Béjaia « L 'U nive rsité d e Béjaia e tGénéral

Em ballage lanc e nt, à partirde la re ntrée unive rsitaire d e se pte m bre 2013

une lic e nc e profe ssionne lle e n Em ballage e t qualité L 'inscription e st

ouve rte , à partirdu04 se pte m bre 2013, aux étudiantsde l'U nive rsité de

Béjaia ayantaccom pliave c succèsune 1ère année d e T ronc com m un (ST ,

SM ou SN V ) D urée d e s étude s: 02 année s ave c d e fréque nts séjours e n

e ntre prise U n M aste r pro se ra ouve rt au profit de s lic e nciés ayant

accom pli03année sd'e xpérie nc e profe ssionne lle »

2014

o Févrie r22: Signature d’un protocole d’accord d e re crute m e ntave c

l’A ge nc e N ationale d e l’Em ploi(A N EM )

2015

o Janvie r: D ém arrage d’unité d e production a Sétif

o Juin 02 : Prix d'e ncourage m e ntdu T rophée Export2014 (W orld

T rad e Ce nte r(W T CA )



Chapitre III Cadre pratique

70

Les valeurs de General emballage

Leadership

N os politique s d’inve stisse m e nt, d e re crute m e nte td e form ation re pose ntsur

de ux principe sfondam e ntaux : satisfaire la d e m and e e tanticipe rsurle sbe soins

futursdum arché.Ile n découle une m ise à nive aucontinue lle d e scom péte nc e s

hum aine se td e sproce ssuste chnologique s

Proximité

N ous e ntre te nons le rapproche m e nt ave c nos clie nts pour une m e ille ure

com préhe nsion d e le urs be soins e t pour réduire le s coûts e t le s délais

d’ache m ine m e ntd e nosproduitse tgarantirle m e ille urrapportqualité/prix.

Citoyenneté

GénéralEm ballage e stune e ntre prise citoye nne quiinscritson intérêtdansc e lui

d e la société e td e l’hum anité e n général.D éve loppe m e ntD urable
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2. Analyse et interprétation des données.

2.1 Examinations de la première hypothèse

 L’impact de la charge du travail sur l’autonomie des cadres dans les

jours de repos et des occasions.

Pourarrive rà savoirl’im pactde la charge dutravailsurl’autonom ie d e sjours

de re pose td e soccasionsde scadre s, nousavonsopté c e tte que stion :

- Est-ce que vos responsabilités professionnelles vous empêchent d’être

autonome même dans les journées de repos et des occasions ?

L e sréponse ssontpartagée se n troiscatégorie scom m e suite :

1-Catégorie N° 1 : le sjournée sd e re pose td e soccasionssontsacréspourla

fam ille .

D ’aprèsle srésultatsobte nus, nousavonsconstaté que le scadre sconsacre nt

le ursre pose tle soccasionspourle urfam ille parc e que le urvolum e dutravaile st

conve nable au tim ing d e la se m aine . D ’après ce la, on conclutqu’il y a d e s

poste sd e re sponsabilitésquin’ontpasbe aucoupde charge dutravail, alorsils

ne trouve ntpas de s difficultés pourconcilie re tgére rla sphère fam iliale , un

e nquêté e ta avoué : « pas du tout, mon travail ne m’empêche pas d’être

autonome dans la vie sociale et familiale », e tl’autre inte rvie w é dém ontre : «

non j’ai aucun empêchement, le repos, c’est le repos ainsi que les

occasions », alors on pe utdire que c e type d e cadre « che fs d e se rvice »

concilie ntle sd e ux sphère sde vie facile m e nt.

2- Catégorie N° 02 : Parfois, le sre sponsabilitésprofe ssionne lle se m pêche ntle s

cadre s d e « Général Emballage » d’être autonom e s dans le s jours de re pos e t

d e soccasions.
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Suivant, à proposde scadre s, nousconstatonsqu’il ya aussice rtainscadre s

qu’ils n’arrive ntpas à être autonom e dans le s jours de re pos e td e s occasions,

m aispasaucoursde toute l’année , juste une période .Ce tte situation re nvoie à

l’accum ulation d e la charge du travail dans c e rtaine s période s, m êm e si le s

cadre sfournisse ntd e se ffortspourfinirle travailm aisilsn’arrive ntpasaucours

de la se m aine , e t parfois m êm e s’ils ne se prése nte nt pas au nive au de

l’e ntre prise s dans le s jours de w e e k-e nds m ais ils accom plisse ntle urs tâche s

profe ssionne lle s che z e ux.L ’une d e sinte rvie w é ditque : « il y a des périodes

vraiment le repos ce n’est pas un repos, car il y a le téléphone qui bouffe

tout le temps, même on prend le travail à la maison parce qu’il ya des

projets qui sont en cours, mais ce n’est pas au court de toute l’année. C’est

une période de trois à quatre mois ». L e poste occupé ause in d e l’e ntre prise e t

l’organisation d e volum e du travail joue ntun rôle très e fficac e pouravoirun

w e e k-e nd libre , l’e nquêté déclare : « parfois, rarement, quand je m’absente

au cours de la semaine et j’ai un projet à réaliser pour le début de la

semaine prochaine, je suis obligée de le continuer le week-end » e tl’autre

indique : « pas vraiment, parfois je travaille quand on a une charge, et le

travail doit être fini ».

3. La catégorie N° 03 : L e s re sponsabilités profe ssionne lle s e m pêche nt

toujoursle scadre sd’être autonom e sdansle sjoursde re pose tde soccasions.

L a m ajorité d e scadre sinte rrogésd e « Général Emballage » ontdéclaré que

le urs re sponsabilités profe ssionne lle s le s e m pêche nttoujours d’être autonom e s

m êm e dansle sjoursde re pose td e soccasionsà cause d e la charge dutravail.

L e se m pêche m e ntsliésétroite m e ntà l’im portanc e d e sposte soccupésause in d e

l’e ntre prise com m e le s dirige ants, supérie urs… Etc. L e s e m pêche m e nts

profe ssionne ls d e s cadre s crée ntun disfonctionne m e ntau se in d e le ur vie

fam iliale , ilstrouve ntde sdifficultésde la conciliation d e sd e ux sphère sd e vie

(profe ssionne lle e t fam iliale ). L ’un d e s e nquêtés annonc e : «souvent,
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personnellement je suis un cadre dirigeant, on n’a pas l’heure fixe du

travail, nous sommes souvent amenés à travailler les week-ends et

éventuellement les jours de fêtes, donc, ça pose vraiment des problèmes

durant les fêtes familiales, les obsèques, les enterrements, et parfois, il est

difficile de concilier les deux aspects ». dansnotre e nquête nousavonsconstaté

que le se rvic e com m e rcial e stun traitd’union ave c l’e nvironne m e nte xte rne d e

l’organisation, c‘e stle m ote uréconom ique e tla source d e gain d e l’e ntre prise ,

c’e stl’inte rm édiaire e ntre le produite tla clie ntèle , donc , l’accum ulation d e s

re sponsabilités d e c e se rvice e m pêche se s cadre s d’avoirun te m ps libre pour

le urvie fam iliale parce que le s clie nts appe lle ntà n’im porte que l instant, l’un

d e s cadre s déclare : « oui, déjà notre travail (service commercial) est une

vitrine de Général Emballage, les clients n’ont pas les jours de repos, alors

ils nous appellent à tout moment, le téléphone bouffe tout nos temps libre ».

L e décalage horaire d e spaysétrange rse tla différanc e d e sjoursde re pose tde s

occasions m ène ntà avoirde s e m pêche m e nts dans le s journée s de re pos e td e s

occasions de s cadre s d e « Général Emballage ». L ’un d e s e nquêté annonce

que : « oui, au primo, notre service c’est d’acheter et importer les matières

premières parce que 90% de nos importations et nos achats sont à

l’étranger alors il y a un décalage d’horaires ex : Canada et USA, il y a

aussi les week-ends qui décalent par rapport aux pays occidentaux, alors je

reçois les e-mails et les appelles à 22h du soir ainsi que dans les journées de

vendredis car ce sont des jours ouvrables des partenaires ».

L e cadre e stun salarié quia toujoursbe soin d’un re posm oralpourluiafin d e

re pre ndre son bie nêtre . Ce d e rnie r e stlié étroite m e ntà sa fam ille afin d e

rattrape rle te m pspe rdusloin d’e ux e tde com pléte rle vide d e son abse nc e .L a

m ajorité d e scadre sde « Général Emballage » e spère partage rson re pose tse s

occasions ave c sa fam ille m ais la charge d e son travail souve ntne lui pe rm e t

pas.



Chapitre III Cadre pratique

74

 La réaction de la famille quand les cadres n’arrivent pas à consacrer

le temps souhaité

Poure xam ine rla réaction de la fam ille quand le s cadre s n’arrive ntpas à

consacre rle te m pssouhaité poure ux, nousavonsproposé la que stion suivante :

-comment la réaction de votre famille quand vous n’arrivez pas à

consacrer le temps souhaité pour eux ?

D e ux catégorie sapparusdansle sréponse sde se nquêtés:

1- Catégorie N°1 : L e sfam ille sarrive ntà com pre ndre la situation d e scadre s.

D ansnotre étude nousavonstrouvé que c e rtaine sfam ille sd e scadre sarrive nt

à com pre ndre la charge profe ssionne lle , c e tte com préhe nsion re nvoie à

l’adaptation d e la situation, ils ontaffronté m ultiple défis très com ple xe s.

D ’abord, c e rtaine s fam ille s arrive ntà com pre ndre le cas, parce qu’ils ontdéjà

vécu c e tte situation pe ndantle urcarrière ainsi qu’à le urs nive au d’instruction

qui donne la naissanc e à la com préhe nsion de la situation, l’e nquêté affirm e :

« ils comprennent la situation, car ma famille ont passée cette situation ».

Ensuit, la com préhe nsion duconjoint(contratsocial)joue ntun rôle fondam e ntal

dans la réussite d e la vie conjugale e tla vie profe ssionne lle , le s e nquêtés

affirm e nt: « personnellement, au coté de mon mari, il n’y a aucun problème,

il garde les filles, il me soutient même on s’arrange quand j’ai un travail

dans les jours de repos, c’est lui qui prend la charge de la maison, si les

filles réclament surtout ma grande fille réclame, mais j’essaye toujours de

lui faire comprendre comme même »,e tl’autre annonc e : « j’ai ma femme

qui est ma main droite, 50% de ma réussite c’est le contrat social, ainsi que

mon frère qui me remplace aux certaines obligations familiales », D e plus, le

m anque d e s m oye ns de loisirs e t d e dive rtisse m e nts dans la région pe ut

égale m e ntjoue run rôle positif dansla dim inution de se xige nc e sfam iliale s, le

cadre dit: «il n’y a aucune réaction, j’ai une bonne situation mais on ne sort
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pas, il n’y a rien, on habite à Akbou, il n’y a même pas des trucs pour les

enfants, ni jeux ni cinéma, je travaille ou je reste à la maison c’est la même

chose ». Enfin, le scadre squioccupe ntde sposte sm oinsd e re sponsabilitéspar

rapportaux autre sn’auraie ntpasle sconflitsfam iliaux, l’inte rrogée déclare : «ce

n’est pas mon cas, je consacre toujours mon temps à ma famille, je ne

travaille pas les jours de repos ni aux horaires supplémentaires »

Catégorie N°2 : L a fam ille réclam e d e la m alaisée situation.

N otre re che rche dém ontre que le s raisons d e s conflits fam iliaux re nvoie nt

lorsque le scadre sn’arrive ntpasà consacre rle te m pssouhaité à le ursfam ille s,

l’origine d e c e s conflitss’appuie nte n pre m ie rlie u surl’abse nc e dutute uraux

obligationsfam iliale s, c e rtain e nquêté déclare : « il y a des moments ou ils ne

comprennent pas, il y a des obligations familiales ou je dois être présent »,

e n d e uxièm e lie u, la fam ille algérie nne dépe nd la fe m m e quioccupe une place

valorisante ve rs se s e nfants, e lle accord e une im portanc e im m e nse , e lle e ssaye

d e donne rson m e ille urpoure ux.L ’une d e sinte rvie w é déclare : « c’est très mal

vu, parce que la situation faite dans la culture algérienne, la position de la

femme est chez-elle avec ses enfants et son mari et dans la cuisine », e nfin, le

travaildansle sjoursde re possucc e ssive m e ntprovoque un déséquilibre pourla

vie fam iliale , c e qu’il pousse la fam ille à réclam e r, un e nquêté dit: «quand il

s’agit d’un week-end par moi, ça passe normal, mais si je travaille toujours

à chaque week-end, certainement il y a un impact».

 La différance entre les femmes cadres et les hommes cadres a propos

de la vie familiale.

Pourconnaitre la différanc e e ntre le s hom m e s cadre s e tle s fe m m e s cadre s,

nousavonsopté à pose rla que stion suivante :

-Comment pensez-vous à la conception des hommes cadres par rapport

aux femmes cadres à propos de leur situation familiale ?
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A prèsle sréponse sd e se nquêtés, nousavonsdéduitde ux catégorie s:

1 -Catégorie N° 01 : L e sfe m m e scadre sfac e à une double journée .

L ’e nse m ble d e sinte rrogésdém ontre ntqu’ily a d e sinégalitése ntre fe m m e s

e thom m e s dans le s obligations fam iliale s.L a m ajorité d e s e nquêtés trouve nt

que la conciliation e ntre le travail e tla fam ille touche plus fréque m m e ntla

fe m m e algérie nne notam m e ntle s fe m m e s cadre , e lle s se trouve nte ntre d e ux

grands axe s d e re sponsabilité (foye r/travail), e lle s subisse ntplus de difficultés

que le shom m e s, l’un d e sinte rrogésdit: « les femmes et les hommes ne sont

pas égaux, la femme a plus de responsabilités en tant que cadre, en tant que

maman ».L a position de la fe m m e diffère d’une société à une autre .L a société

algérie nne voitque la vie fam iliale dépe nd d e la fe m m e , e lle e stconsidérée le

m ote ure tle noyausurle plan fam iliale , l’e nquêté dém ontre : « être cadre c’est

plus difficile pour les femmes que les hommes au sein de notre société, par

contre, en Europe ou aux états unis il y a l’égalité de deux sexe ce qui

concerne les responsabilités domestiques », ainsi qu’à la situation

m atrim oniale , il y a d e s inégalités e ntre le s fe m m e s m ariés e tle s fe m m e s

célibataire sdansle sobligationsfam iliale s.L a fe m m e e nte ntque m am an, épouse

c’e stdifficile à gére r la situation, l’un d e s e nquêtés dit: « en Algérie, les

femmes ont plus de responsabilités familiale car il n’y a pas de moyens de

sécurité pour ses enfants je parle sur les femmes mariées car les femmes

célibataires sont moins compliquées». O n com pre nd a partirde là que , le s

fe m m e s qui sontm ie ux classée s surl’éche lle hiérarchique e tle urposition au

se in d e la fam ille ontplusde m alque le shom m e scadre s, parce que le sfe m m e s

se prése nte ntle m ote ure tle noyau de le urs fam ille s e tassum e nttoujours le s

tâche sdom e stique se tc e quire lève duquotidie nsde se nfantsce quiconc e rne le s

re ps e tle s d e voirs. L a société algérie nne associe que la fe m m e au foye r e t

l’hom m e autravail.
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SZ N O V A CS confirm e dans son étude s que : « la conciliation e ntre la vie

pe rsonne lle e tla vie profe ssionne lle e stparm i le s difficultés que re ncontre la

fe m m e cadre sdurantsa carrière .V ule se xige nc e sd e travaile tle sconditionsdu

te m ps ple in insérée s parle s organisations d e travail, le s fe m m e s cadre s auront

un e spac e d e te m psre stre intpourle urre posse quie nge ndre e n e ffe tun étatde

stre ss» [SA IN SA U L IEU R , 1995, p166]

KHO U D JA Souad affirm e que : « le s fe m m e s travaille use s salariée s se

trouve ntsoum ise sà de ux systèm e sd e norm e s, c e luid e la société industrie lle , au

travail, e tce lui de la société traditionne lle , au foye r» [KHO U D JA S, 1991, p

116].A insi que W HA R T O N a noté que : « l’accès d e s fe m m e s à d e s poste s à

re sponsabilitésre m e te n cause le srôle straditionne lsquiassocie ntla fe m m e à la

fam ille e tl’hom m e au travail.A l’he uractue l, la te ndanc e se m ble être que le s

fe m m e s choisisse ntune c e rtaine form e d’e m ploie pour pouvoir fond e r une

fam ille e t n’opte nt plus, soit pour la carrière , soit pour le s e nfants»

[W HA R T O N S, 2004, p135-160].

Catégorie N°02 : il n’y a aucune discrim ination e ntre le shom m e s cadre s e t

le sfe m m e scadre sà proposde le ursituation fam iliale .

R e ve nantà la se cond e catégorie , où on a constaté qu’il y a qu’un se ul

e nquêté quiconsidère l’accèsd e la fe m m e auposte d e re sponsabilité n’a aucun

im pactsurla vie fam iliale .L a fam ille ne se fond e plussystém atique m e ntsurla

différe nciation se xue lle e ntre le shom m e se tle sfe m m e s, ily a une égalité e ntre

le s d e ux se xe s, parc e que la fe m m e arrive à gére rle s d e ux sphère s facile m e nt

com m e l’hom m e grâc e à la disponibilité d e s m oye ns qui favorise ntla vie

fam iliale d e la fe m m e e tsatisfire ntle ursbe soinsquotidie nspourcrée run clim at

favorable : le s crèche s, le s éle ctrom énage rs, le s cours supplém e ntaire s pourle s

e nfants, e tl’organisation duson te m ps.Ce te nquêté déclare : « je voix pas qu’il

y a une différence, si la femme occupe un poste cadre, donc elle est capable
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de gérer la situation entre la famille et le travail facilement grâce à la

technologie ».

 L’influence entre les croyances et le travail

Pour étudie r l’influe nc e qui e xiste e ntre la croyanc e e tla re ligion, nous

avonsopté c e tte que stion suivante :

-Comment trouvez-vous l’impact entre la croyance et le travail?

L e sréponse sd e se nquêtéssontde visée se n quatre catégorie s:

1- Catégorie N°1 : ily a une influe nc e e ntre le travaile tla croyanc e .

D ansnotre re che rche , nousavonsconstaté qu’ily a une influe nc e positive

e tnégative e ntre la croyanc e e tle travail. L ’im pactpositif e ntre c e s d e ux

variable s e stlié étroite m e ntà l’assurance d e l’e xe rcic e d e la fonction dans la

culture d e re spe cte tla lutte contre la discrim ination. L a re ligion pousse le s

pe rsonne sà m ie ux gére re torganise rle travaild’une m anière bie n pe rfe ctionné

ainsiqu’évite rle stabouscom m e la fraude , e lle aid e aussià avoirde sprincipe s

e td e svale urssurle sque lle silsam éliore ntla qualité d e travail, l’e nquêté dit« la

croyance m’oblige à travailler et à bien travailler perfectionnement et éviter

la triche ». Il e xiste une autre influe nc e négative e ntre le travail e tla croyanc e

qui touche notam m e ntle s cadre s à cause d e le ur charge d e travail qui le s

e m pêche toujours de pratique rle urs de voirs re ligie ux l te l que la prière parce

que l’e ntre prise n’e stpas un e ndroitfaitpource pilie r, parfois la charge du

travaile tle travaildansle sjournée ssacrée sne le spe rm e tpasd e faire m êm e la

prière d e ve ndre di, l’e nquêtée annonc e : « je ne peux pas faire les prières à

chaque moment au sein de l’entreprise, et quand je rentre chez moi je

deviens très fatiguée avec les tâches ménagers ». L e travail e m pêche le s

cadre sd e faire le carêm e carla re ncontre ave c le sclie ntèle sainsique dansle s

confére nc e s provoque de s obstacle s pour pre ndre le s déje unés ave c e ux,
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l’inte rrogé déclare : « je ne peux pas pratiquer ma religion régulièrement au

travail, j’aime faire le carême dans les journées de lundi et le jeudi mais je

n’arrive pas parce que quand je reçois les clientèles je prends un café avec

eux ».

2- Catégorie N°2 : ily a aucun im pacte ntre le travaile tla croyanc e .

D ans notre re che rche nous avons constaté qu’il n’e xiste aucune influe nc e

e ntre le travail e tla croyanc e , le travailpasse avanttout, la pe rsonne doitavoir

de scom porte m e ntslaïcs e tcivique spe ndantson travail, le s cadre sause in d e

l’e ntre prise fontun traite ntre le travail e tla re ligion pourarrive rà la réussite

dans le urvie profe ssionne lle .L ’islam allège le s pratique d e la croyanc e e tle s

facilite rpourle stravaille urs, ilpe rm e td e récupére rle sprière sle soir, l’e nquêté

dit: « il y a aucun rapport entre la croyance et le travail, je peux les gérer

facilement je sais que notre religion nous a permet de faire les prières après

la sortie du travail ». L a laïcité e n e ntre prise im plique la ne utralité e tassure la

libe rté d e conscie nc e d e chacun, la laïcité lutte contre la prévale nc e d e son

apparte nance re ligie use pour re fuse r d’e xécute r son travail ou pe rturbe r, e t

l’e spac e d e l’e ntre prise e stun lie ud e travaile tn’e stpaslie ude l’e xpre ssion du

faitre ligie ux.

 L’impact entre les habitudes et le travail

Pourétudie rl’im pactd e shabitude ssurle travail, nousavonsposé la que stion

suivante :

-Quel est l’influence entre les habitudes et le travail ?

L a réponse d e se nquêtésa une se ule catégorie :
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1-Catégorie N°1 : l’im pactpositife tnégatife ntre le shabitude se tle travail.

A prèsle srésultatsobte nusdansnotre re che rche , nousavonsconcluqu’ily

a une influe nc e e ntre le travail e tle s habitude s, d’une partle s m auvaise s

habitude sinflue nc e ntnégative m e ntsurle travail, e td’une autre part, le sbonne s

habitude s influe nc e positive m e ntsur le travail, e lle s guid e nte torie nte ntle s

travaille ursve rsun bon re nd e m e ntpourl’e ntre prise , e lle ssoulage ntla pe rsonne

e tdim inue ntle stre ss e tla fatigue , l’un d e s e nquêté dit: « j’ai habituer à

pratiquer le sport, car il m’aide à me calmer car la charge du travail a

beaucoup de stress, il nous fait oublier quelques minute de la pression ».

D ’une autre partl’influe nc e d e sm auvaise shabitude sm ène à la d e struction

d e la vie profe ssionne lle d e s travaille urs e tinflue négative m e ntm êm e surle

re nd e m e ntd e l’e ntre prise (le re tard, le s m auvaise sre lationsave c le scollègue s,

le s conflitau se in de l’e ntre prise , faible d e production e tla dém otivation, le

m anque d e la pe rfe ction au travail… ), l’un d e s e nquêté déclare : « les salariés

qui perd le sommeil à cause de les soirées avec leurs amis influent

négativement sur le travail ainsi que sur l’entreprise ».

 La vérification de la première hypothèse.

N otre hypothèse e stprése ntée com m e suit: « la conciliation e ntre la vie

profe ssionne lle e t la vie fam iliale e st déte rm inée par le se xe la culture

fam iliale ».

L ’e nquête a confirm é que la totalité d e s inte rrogés annonc e nt que la

conc e ption de s hom m e s cadre s e tle s fe m m e s cadre s e tla culture fam iliale

déte rm ine ntla conciliation e ntre la vie profe ssionne lle e tla vie fam iliale .
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2.2 Examinations de la deuxième hypothèse

 La planification des activités et l’aménagement du temps du travail

Pouranalyse rla ge stion le sdiffére nte scharge sdutravail, nousavonsposé la

que stion suivante :

-Comment pouvez-vous gérer et aménager les différentes charges du

travail ?

1- Catégorie N°1 : la planification e tl’organisation du travail e tdu te m ps

allège ntla charge dutravail.

D ’aprèsnotre étude , nousavonsconstaté que la m ajorité de scadre sinte rrogés

vise nt l’am énage m e nt du te m ps de travail e t l’organisation d e s activités

profe ssionne lle s pourallége rde s différe nte s difficultésd e la charge du travail.

L a charge d e s activités profe ssionne lle s s’organise se lon le s priorités e tle s

urge nc e s, l’un d e s cadre s dit: « les planifications de mes activités, et

organiser et exécuter les tâches par priorité et l’urgence » L ’organisation de

la ge stion dute m psdutravailpe rm e td e facilite re toffrirle sopportunitésd e la

fle xibilité dutravail, e lle m ène à l’allége m e ntd e la charge dutravaild e scadre s

au se in d e l’e ntre prise par de s plannings, e tla disponibilité d e s outils de s

nouve lle s te chnologique s (la d e nsité m atérie lle ) com m e le s logicie l participe

réduire le sdifficultése tle se rre ursdansle sactivitésprofe ssionne lle s.

2- Catégorie N°2 : la division dutravailave c le sm e m bre sde se rvic e e stl’un

d e sm oye nsd e l’allége m e ntde la charge dutravaild e scadre s.

D ’après le s résultats que nous avons obte nus dans notre re che rche , nous

avonsconstaté qu’ily a qu’un se ule nquêté quivoitque la division dutravaile st

l’une d e s m e ille ure s options qui organise e tsim plifie e tréduitla charge du

travail. Ce tte division corre spond à la décom position de s tâche s au se in d e

chaque se rvic e d e l’e ntre prise , e lle ssontconfiée sà un e nse m ble d e sage ntsde
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se rvice poure xécute re tfacilite rle stâche sprofe ssionne lle s.Chaque se rvic e au

se in d e l’e ntre prise com pose d’un cadre quie stchargé d e dirige runique m e ntun

e nse m ble quiluie stsubordonnés(division dutravail ve rticale ).Ce tte structure

hiérarchique crée un clim atfavorable dansla ge stion d e la charge d e sactivités

d’une m anière régulière dansun te m psbie n déte rm iné.L e cadre annonc e : « je

ne suis pas seul, j’ai mon équipe qui travaille avec moi ». Ici il y a d e s

re lationsprofe ssionne lle se ntre le m e m bre d e se rvic e quie xe rce ntune influe nc e

surle travail dans le se ns positif com m e l’allége m e ntd e la charge du travail.

D ’après L A L L EN T M iche l: « le systèm e d e re lation profe ssionne lle influe

d’une m anière décisive sur le s façons d e régle r le travail e t l’e m ploi »

[L A L L EM EN T M , 1996, p105].

3- Catégorie N°3 : L ’e xpérie nc e e tl’adaptation de rythm e d e travail.

D ansnotre étude dute rrain, on a constaté qu’un se ulinte rrogé quivoitque

le je une cadre e ste xposé aux plusie ursdifficultésprofe ssionne lle ste lle sque le s

re sponsabilités e tla charge du travail au nive au de l’e ntre prise notam m e ntle s

cadre s je une s aux débuts m om e nts, c e s nouve aux vive ntsous le s ne rfs e tle

stre ssà cause d e la pre ssion dutravail.Poursavoire tpouvoirgére rla situation,

ilstrouve ntque l’adaptation e tl’e xpérie nc e sontle sd e ux facte ursfondam e ntaux

d e la réussite d e la ge stion d e s activités profe ssionne lle s d e s cadre s.

L ’acquisition d e se xpérie nc e sdansle dom aine profe ssionne lse faità long te rm e

grâc e à le s com péte nc e s inte lle ctue lle s e tl’adaptation au style profe ssionne l e t

organisationne l.L ’e xpérie nc e e stliée étroite m e ntà le s activités routinière s qui

sontconsidérée scom m e un e nse m ble d e sactivitésjournalière srépartitive sdans

la vie profe ssionne lle , D ansc e tte situation, on a constaté aussiqu’ilfautque le s

cadre s puisse ntarrive r à gére r le s d e ux sphère s d e vie (profe ssionne lle e t

fam iliale ) pourévite rla charge du travail afin d’arrive run crée run équilibre

e ntre e lle s, le cadre déclare : « un jeune cadre est toujours sous les nerfs, mais
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avec le temps il va habituer le climat et il faut toujours faire un trait entre le

travail et la famille »

4- Catégorie N°4 : le s cadre s com m e rciaux n’arrive nt pas à gére r le s

différe nte scharge sdutravail.

D ansnotre étude dute rrain nousavonsconstaté que le cadre com m e rcial d e

l’e ntre prise « Général Emballage » faitpartie d e l’e ncadre m e ntsupérie urde

l’organisation à caractère économ ique . L e s cadre s d e se rvice com m e rcial

n’arrive nt pas à am énage r e t organise r le ur charge du travail. L e cadre

com m e rcial e xe rc e se s activités soum is à d e s contrainte s organisationne lle s e t

re lationne lle sparce qu’iln’arrive jam aisà organise rson travailcarson activité

dépe nd d e la clie ntèle , le s chauffe urs e tle PD G (la réc e ption d e s clie nts à

n’im porte que lm om e ntsansprévoir, contrôle re tvérifie rla com m and e avantde

la livraison, régle r le s panne s e tle s urge nc e s à n’im porte que l instant, le s

réunions... Etc.). D ans l’activité com m e rciale il e xiste la m éthode

d’organisation, m ais com m e nt arrive r à s’organise r? L a réponse e st liée

étroite m e ntsile travailne dépe nd pasd e sautre s, le cadre affirm e : « je n’arrive

pas à gérer et aménager la charge du travail, car mon travail est dépend des

autre, je reçois les clients en dehors des horaires du travail a 17h ».

 La conciliation entre les responsabilités sociales et les responsabilités

professionnelles.

Poursavoircom m e ntle scadre se ffe ctue ntle sre sponsabilitéssociale se tc e lle s

d e travailnousavonsposé c e tte que stion :

-Occuper un poste cadres et avoir les responsabilités sociales (foyer,

marie/femme, enfants) n’est pas facile à gérer, comment ?
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D ’après nos résultats obte nus dans notre étude , nous avons déduittrois

catégorie s:

1- Catégorie N°1 : L e scadre sontun aid e ause in d e la fam ille

N ousre m arquonsdansc e tte catégorie que le scadre se nquêtésontun soutie n

au se in d e la fam ille , qui l’aide à dim inue rla charge d e re sponsabilités pour

arrive rà concilie re ntre la sphère fam iliale e tse m e ttre allaise e te n confiance ,

l’e nquêtée annonc e : « ouf heureusement j’ai ma mère qui m’aide, elle me

garde mes enfants ainsi qu’à les tâches ménagères », le soutie n d e fam ille e st

l’un d e s solutions aux fe m m e s cadre s, pourqu’ils puisse ntfaire gard e rle urs

e nfantssurtoute n âge préscolaire , oula pause m idi, aprèsl’école oupe ndantle s

vacanc e sscolaire s, à propos, KHO U D JA Souad affirm e que : « l’éducation d e s

e nfants e st plus tournée , par e xe m ple , ve rs le m aintie n d e la solidarité

fam iliale » [KHO U D JA S,1991, p112].

2- Catégorie N°2 : L a ge stion e tl’organisation dute m ps.

A pre s l’analyse d e l’e nse m ble d e s réponse s de nos e nquêtés, nous avons

constaté que la plupartde sinte rrogée sorganise nte tgère ntle urste m pse tle urs

tâche squisontconsidérésl’un d e sm écanism e quifacilite l’équilibre e ntre la vie

privée e tla vie profe ssionne lle , c’e stla m e ille ure solution afin d’arrive r à

concilie rle s d e ux aspe cts (profe ssionne l e tfam ilial) pourse m e ttre loin d e la

charge dutravaile tle sconflitsfam iliaux, l’e nquêté avoue : « ce n’est pas facile

à gérer, mais il suffit bien organiser, et tout s’appuie sur la question

d’organisation des activités entre la maison et faire la part les choses entre

le boulot et la vie familiale ».

3- Catégorie N°3 : L ’utilisation d e sse rvice sallège d e sre sponsabilités.

O n a constaté d’après notre te rrain d’e nquête que le s fe m m e s cadre s

souffre ntdu m anque du te m ps accordé à le urs vie fam iliale qui provoque d e s
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obstacle se ntre le se xige nc e sfam iliale sd’un côté e tle sobligationsd e l’e m ploi

d e l’autre coté, donc e lle strouve ntque (la concie rge rie , re staure nt, crèche e tc.)

com m e d e s se rvic e s d’allége m e ntde la charge d e s re sponsabilités fam iliale s

pour réalise r la balanc e e ntre la vie fam iliale e t la vie profe ssionne lle ,

l’e nquêtée avoue : « mes enfants sont à la crèche, il y a une femme de

ménage qui occupe les tâches ménagères »

 Les efforts fournis pour concilier entre le travail et la famille

Poursavoirque lssontde s e fforts e xe rcéspour arrive rà concilie re ntre le s

d e ux sphère sd e vie , nousavonsposé la que stion suivante :

-Quelles sortes d’efforts vous fournissez pour concilier la vie

familiale et la vie professionnelle ?

D ’aprèsnotre e nquête nousavonsobte nude ux catégorie s:

1- Catégorie N°1 : le scadre sorganise nte tplanifie ntle sde ux aspe cts.

N ous re m arquons d’après le s réponse s d e s cadre s inte rrogés dans notre

e nquête , que la plupartd’e ntre e ux privilégie ntla fle xibilité d e s horaire s qui

résid e dansl’organisation dute m psdue tl’am énage m e ntde sactivitésfavorise nt

e t assure nt la conciliation de s de ux sphère s d e vie . L a difficulté de la

conciliation travail-fam ille touche be aucoup plus le s fe m m e s notam m e ntle s

fe m m e s cadre s, parce qu’e lle s joue ntde ux rôle s (m am an e tcadre ), c e rtaine s

sacrifie ntà affe cte rle urstâche sm énagère squotidie nne m e ntrapid e e trégulière s

pour arrive r à concilie r c e tte situation, donc l’accélération le rythm e pour

pouvoiraffe cte rle s différe nte s tâche s l’e nquêtée dit: « pour faire toutes les

tâches, il faut dormir tard et se lever à 6h du matin ». L a ge stion e t

l’organisation du te m ps e tl’am énage m e ntd e s activités suggère ntd e re ndre

com patible d e ux sphère sans que l’une ne nuise à l’autre , le cadre déclare : «

la planification et l’organisation de nos activités avant d’une semaine avant
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crée un équilibre des deux sphères ». L e s nouve lle s te chnologie s sont

considérée s com m e un m oye n d e facilités le urs tâche sprofe ssionne lle s afin de

bouffe rle te m pslibre pourle sre sponsabilitésfam iliale s.

D ’après Frie d m an, Gre e nhaus concilie r, « re couvre l’e nse m ble d e s m oye ns

d’agirsurle te m psde travail, à savoirle sm e sure svisantà re ndre l’organisation

du travail plus souple e tà réduire la pre ssion qu’e xe rc e le travail surle hors

travail, ainsique le saide sà l’organisation dutravail» [L A M O R T HE V , 2006,

p10].

2- Catégorie N°2 : le s se rvic e s crée ntla balance d e la conciliation e ntre le s

d e ux sphère sd e vie .

D ans notre e nquête nous avons constaté qu’il ya une se ule e nquêtée qui

trouve que c e rtainsse rvic e sfavorise nte tallège ntse sre sponsabilitésfam iliale s

com m e un m oye n d e concilie re ntre la fam ille e tle travailte lsque la gard e , la

concie rge rie , d e s école sprivée pourle s étude ssupplém e ntaire aux e nfantse tc.

Elle annonc e : « c’est de la sous-traitance, on appelle aux femmes de

ménage, on achète des gâteaux couscous, on paie les cours de les enfants »

 Les avantages des nouvelles technologies dans le travail des cadres.

Pourconnaitre le s rôle s joués parle s nouve lle s te chnologie s dans le travail

d e scadre s, nousavonsposé la que stion suivante :

-Comment les nouvelles technologies aident vous dans votre travail ?

D ’aprèsnotre e nquête nousavonsobte nuune se ulcatégorie .

1 -Catégorie N° 1 : L ’apparition d e s nouve lle s te chnologie s facilite le travail

d e scadre s.

N ousre m arquonsdansnotre étude que toutle scadre sinte rvie w ésause in d e

l’e ntre prise « Général Emballage » considère nt globale m e nt le s nouve lle s
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te chnologie s utile s, parce qu’e lle s répond e nt plutôt bie n à le urs be soins

profe ssionne ls, le s nouve l outils de la te chnologie e st le m ote ur de la

pe rform anc e qui favorise le s conditions d e travail e tam éliore r la qualité d e

travail, e lle s sont de stinée s à facilite r, organise r e t sim plifie r le s tâche s

profe ssionne lle s.Envisage rune organisation de le ure m ploidute m pspouravoir

de s jours de re pos supplém e ntaire s ou partirplus tôtce rtains jours sontde s

que stionsà aborde rave c le ure ntre prise .L ’évolution d e s m od e sd e travail, d e s

te chnologie s offre ntd e s alte rnative s qui pe uve ntêtre intére ssante s pour un

m e ille uréquilibre vie profe ssionne lle -vie fam iliale .

A joutantà l’apparition de s logicie ls e stl’un d e s m e ille urs outils de la

te chnologie d e l’inform ation qui aid e le s cadre s à réduire le s risque s d’e rre urs

dans le ur charge d’activités profe ssionne lle s. L e s nouve lle s te chnologie s ont

pe rm isd e faire évolue rle urtravailinte rne e te xte rne d e l’e ntre prise à trave rsle s

rése aux sociaux. Elle s crée ntd e s raccourcis e ntre le s quatre contine nts du

m ond e e tre lativise ntla géographie m algré la distanc e .Parm ie ux, c e cadre quia

révélé : « les nouvelles technologies nous aident beaucoup à faciliter des

choses, la géographie est pratiquement panée, il n’y a plus de distance,

raccourcir le temps par les appels et les vidéos ». L e snouve lle ste chnologie s

ont une im m e nse capacité d’accum ulation d’inform ations (stockage ) ainsi

qu’e lle s re nd e ntc e rtaine s tâche s plus rapid e s, m od e rne , e lle s allège ntaussi la

charge dutravail, e te lle sontune influe nc e positive surla m éthode e tla qualité

d e travail qui m ène à am éliore rl’aspe ctfam iliale , l’inte rrogé indique : «elles

nous aident beaucoup, elles nous facilitent et organisent la vie des deux

aspects ». D onc on pe utdire que l’e ssorde snouve lle ste chnologique snousaide

à pre ndre le te m pssuffisantpourle travailpouravoirun te m pslibre pourla vie

fam iliale , autre m e ntdit, grâc e à l’utilisation d e c e s m oye ns te chnique s e t

l’im plication d e s m oye ns hum ains, la charge d e la sphère dom e stique e st
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allégée , le scadre sarrive ntà facile m e ntà ajuste re ntre la sphère profe ssionne lle

e tla sphère fam iliale .

O n note d’après l’étude A BA L L EA François e t L A L L EN T M iche l qui

s’intitule que « le sT IC autravail constitue ntpoure lle un m oye n prim ordiald e

gére rle quotidie n à distanc e donte lle sassum e ntla charge .Ce la ne réduite n rie n

le urconscie nc e profe ssionne lle e tn’e ntam e guère le te m psd e travail.En e ffe t,

e lle s s’adonne ntà ce s activités pe ndantle te m ps du re pas e tle s m om e nts d e

pause … e lle s doive ntrépondre aux sollicitations dive rse s de s le ur m ultiple s

collaborate urs, toute n continuantd’assum e rle urrôle dom e stique pe ndantle s

he ure sd e travail» [A BA L L EA Fe tL A L L EM EN T M , 2007.P194].

 Le volume de travail par rapport aux nombres de tâches.

Pour connaitre le volum e d e travail d e s cadre s au se in d e l’e ntre prise

« Général Emballage », nousavonsposé la que stion suivante :

- Comment trouvez-vous le votre volume du travail par rapport aux

nombres de tâches ?

D ’aprèsnosrésultatsobte nussurle te rrain d’étude , on déduitde ux catégorie s

quisont:

1- Catégorie N°1 : l’adéquation e ntre le volum e du travail e tle snom bre s de

tâche s.

D ansc e tte catégorie , nousre m arquonsqu’un e nse m ble d e scadre sinte rrogés

trouve ntque le urvolum e du travail e sttrès large m e ntsuffisantparrapportà

le urs tâche s e xécutée s e tre sponsabilités. Ce tte catégorie vise le s cadre s (le s

che fs de se rvic e ), l’e xpérie nc e e t l’organisation du te m ps joue nt un rôle

prim ordial d’habitue rc e m od e d e travail e tpouvoirorganise rle s tâche s par

rapportau te m ps e xécutif, l’e nquêtée déclare : « je trouve normal parce que

j’ai habitué et j’ai 18ans de carrière »
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2- Catégorie N°2 : le scadre sréclam e ntd e le urvolum e dutravail

D ans notre re che rche , nous avons constaté que la m ajorité d e s cadre s

réclam e ntsurle urvolum e dutravail.la notion d’horaire floue pourle scadre s,

parce qu’ils n’ontpas de s horaire s du travail fixe s qui re nvoie aux poste d e s

cadre s supérie urs qui possèd e nt d e s grand e s re sponsabilités au se in d e

l’e ntre prise te ls que le s cadre com m e rciaux e tle s che fs d e proje ts, l’e nquêté

dit: « le travail est chargé par rapport à la moyenne de travail, le volume

dépasse » ainsi qu’il y a c e rtains poste qui possèd e ntd e m anque d’e ffe ctifs,

donc le travaile stde ve nuvolum ine ux e tpluschargé, l’e nquêté affirm e : « il y a

un manque d’effectifs et si on règle les effectifs, ça sera très gérant ». À vrai

dire , la surcharge e stdue à d e shure sd e travail qui ne sontpas fle xible s e tau

m êm e te m pssontchargée s.

En ajoutant à ça, c e s cadre s sont obligés d’e xe rce r le urs tâche s

conve nable m e ntm aisle te m psd’e xécution e stinsuffisant.BR U N Je an-Pie rre e t

BIR O N Caroline e tautre affirm e ntdansle urétude quiporte surl’évaluation d e

la santé m e ntale au travail que : « O n ditqu’il y a une surcharge quantitative

lorsqu’un e m ployé doitaccom plir plusie urs tâche s ou, e ncore , e ffe ctue r de s

tâche s dans un laps de te m ps insuffisant» [BR U N J-P.BIR O N C.all.2003.P

05].

 Le divertissement des cadres.

Pournousrapproche rle plusde la vie d e scadre se n d e horsde la vie d e travail,

nousavonsposé la que stion suivante :

-Avez-vous un divertissement ?

Catégorie N° 01 : L e dive rtisse m e ntd e s cadre s se re pose surle te m ps passé

ave c le sm e m bre sd e le ursfam ille s
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D ’après notre e nquête d e te rrain, la m ajorité d e notre cas étudiés préfère nt

passe r le urs te m ps libre ave c le urs e nfants, pare nts, conjoints ou am is. Par

conséque nt, on pourraitsoute nirque le m anque d e c e ntre sd e loisirsdansla ville

d’A kboupe utêtre considére rparm il’un de sfacte ursm aje ursdudive rtisse m e nt

lim ité dontse plaintle spe rsonne sinte rrogée s.L ’un d e se nquêté précise : « mon

loisir c’est d’être avec ma famille, il n’y a ni cinéma ni les galas, ni rien ».

En ajoutantà ça, le s fe m m e s cadre strouve ntque le ursdive rtisse m e nts c’e st

de satisfaire sa fam ille , e lle spre nne ntsoin d’e ux e tconsacre rà le ursde voirse t

passe r le ur te m ps ave c e ux. L ’une d e s inte rrogée déclare : « le manque de

divertissements de la ville d’Akbou me permet d’exercer des activités

domestiques et d’être avec ma famille et je les satisfais, je les prépare des

gâteaux et leurs plats préférés ».

Catégorie N° 02 : c e rtaine sactivitése stla source d e défoule m e ntd e scadre s.

D ’après ce tte partie , on distingue que le travail e tle loisirsonttous de ux

indispe nsable spourun bon équilibre d e vie d e scadre s, on a constaté dansnotre

e nquête qu’ily a une c e rtaine m inorité d e scadre sinte rrogésaffe rm e ntque le urs

dive rtisse m e nts re pose ntsurun e nse m ble d e s activités culture lle s e tsportive s

quisontde sm e ille ursm oye nsde soulage m e nte tquise déte nd e ntsaine m e nt.

L e s cadre sd e l’e ntre prise « Général Emballage » sonttouchésparle stre ss

au travail, donc ils préfère ntd e pratique rle s activités sportive s parce qu’e lle s

sontde sactivitésquile urpe rm e tte ntde conse rve run corpse n e xc e lle nte santé,

c e sontde s activités qui aide ntà réduire le s se nsations angoissante s pourse

calm e rd e la charge profe ssionne lle .Ce sactivitéssportive sassure ntle bie n-être

d e scadre sautravail, e lle ssontconsidérée scom m e le facte urpourlutte rcontre

le stre ssautravail. L ’un d e sinte rrogésannonc e : « mon divertissement c’est

de pratiquer les activités sportives, ce sont des astuces pour faire sortir et

pour défouler parce que la prissions tue ».
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A joutantà ça, le sactivitésculture lle sjoue ntun rôle trèse fficac e dansla vie

d e scadre se tc e sontparm ile sastuce squ’ilsutilise ntpoursoulage rd e stre ssd e

travail.L ’un d e se nquêtésdit: « j’aime la poésie et la musique et le shopping

m’aide à oublier certains moments de stress de travail ».

 La vérification de deuxième hypothèse :

L a vérification d e d e uxièm e hypothèse quidit« la planification d e sactivités

e tl’am énage m e ntdute m psdutravailm ène à une m e ille ure conciliation e ntre la

vie profe ssionne lle e tla vie fam iliale ».

D ’aprèsl’analyse d e srésultatsobte nusde notre e nquête , nousavonsconstaté

que le scadre sd e « Général Emballage » trouve ntque l’organisation dute m ps

e tla planification d e sactivitése tl’unsde s m oye nsquiassure ntla conciliation

e ntre le sd e ux sphère sd e vie .D onc , d’aprèsc e la, on concluque notre hypothèse

e stconfirm ée .
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3. Synthèse des résultats :

N ous avons constaté que la charge du travail e m pêche le s cadre s supérie urs

d’être autonom e s dans le s journée s de re pos e t d e s occasions, e t re nd

l’organisation d e le ursfam ille sdifficile à gére r.Parcontre , le sche fsd e se rvic e

ontun te m ps libre à consacre rpourle urs fam ille s parce que le urs poste s ne

détie nne nt pas le s re sponsabilités profe ssionne lle s com m e le s supérie urs.

L ’adaptation de rythm e du travail e tle bie n e nte ndu par ce rtaine s fam ille s

réduise ntle sconflits, m aisily a aussic e rtaine squiréclam e ntde c e tte situation.

D e plus, la conciliation e ntre le sobligationsprofe ssionne lle se tle scontrainte s

fam iliale s touche be aucoup plus la conc e ption fe m m e s cadre s parrapportaux

hom m e s cadre s, e lle s sont fac e à une double journée dans le urs vie s

quotidie nne s (travail-fam ille ).L e s fe m m e s ge stionnaire s auraie ntde m anière

générale , plus de difficultés à assum e rle s e xige nc e s atte ndue s d’un poste d e

cadre , c e la e n raison d e le urstâche sdom e stique s.

En outre , la croyanc e re ligie use influe positive m e nt sur la qualité e t la

pe rfe ction du travail, e tnégative m e ntlorsqu’il d e vie ntun e m pêche m e ntd’être

pratiquant, paradoxale m e ntla laïcité e stconsidérée toujourscom m e un traitqui

sépare le travaile tla croyanc e .

A joutantà ça, nousavons aussi constaté que le sbonne shabitude s favorise nt

l’e xe rcic e dutravail e tcrée ntd e sbonne sre lationsinte rpe rsonne lle sause in d e

l’organisation. Contraire m e nt aux m auvaise s habitude s qui influe nt

négative m e ntsurle travaile tle re nd e m e ntd e l’e ntre prise .

N ousavonsdéduitque la m ajorité d e scadre strouve ntque l’am énage m e ntdu

te m pse tla planification de sactivitésallège ntle urcharge dutravailpourassure r

la conciliation e ntre la vie profe ssionne lle e tla vie fam iliale .
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En parallèle , la m inorité d e nos e nquêtés ontconfirm é que l’utilisation d e s

se rvice sre nd le travaildom e stique plusallégé e tle urpe rm e tde gagne rplusdu

te m ps, ajoutantà ça, la contribution du facte urhum ain joue un rôle im portant

dansle com prom ise ntre le sd e ux sphère sd e vie , parce que le supportqu’e lle s

re çoive ntd e le ursm e m bre sd e le ursfam ille sre prése nte un apportprécie ux qui

le said e ntà surm onte rle sproblèm e sd e la conciliation e ntre c e sd e ux sphère s.

Suite à l’analyse ci-de ssus, l’e ssore d e s nouve lle s te chnologie s apporte un

grand change m e ntdans la vie d e s cadre s e tréalise run bon re nd e m e ntpour

l’e ntre prise , c e s m oye ns facilite ntle s tâche s profe ssionne lle s e tréduise ntle s

risque s d’e rre urs e tdonne une naissanc e à la fle xibilité au travail qui e st

re lativisé à la conciliation ave c la sphère dom e stique .

N ous avons aussi noté que le volum e d e travail e tle s nom bre s de tâche s se

différe nt d’un poste à un autre au se in d e l’e ntre prise , c e rtains se rvic e s

réclam e ntd’un m anque d’e ffe ctifspourallége rle urcharge dutravailause in d e

le ursse rvic e s, c’e stune nouve lle atte inte aux conditionsd e travail d e spostie rs

e tà le ursanté : abse nc e d e planning prévisionne l, le déséquilibre e ntre la vie

profe ssionne lle e tla vie fam iliale à cause d e m anque dute m ps.

N ousavonségale m e ntdéduitqu’iln y a pasque le travaildansla vie .A prèsle

travailune m inorité d e sinte rrogéss’organise ntaux c e rtaine sactivitésd e loisirs

(sport, l’arte tc.)quile urdonne ntduplaisir, récupére rd e sforc e s, e ntre te nirle ur

santé, c’e stde s m e ille urs m oye ns d e soulage m e nte td e réduire le stre ss du

travail. Parcontre la m ajorité d e sinte rvie w éstrouve que le m anque d e c e ntre s

d e loisirause in d e la ville d’A kboue stun avantage d’être ave c la fam ille à la

m aison e trépondre à le ursbe soin
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A nne xe s



La liste des abréviations :

Les abréviations Leurs significations

CCE Centre d’étude de l’emploi.

CSP Catégorie socioprofessionnelle.

DARES Direction de l’animation de la recherche des études et
des statistiques.

DEVD Développement durable.

INSEE Institut national et des études économiques.

FAH Fournisseurs application hébergées.

MLAC Mouvement de libération de l’avortement et de la
contraception.

PDG Président directeur général.

PME Petite et moyenne entreprise.

SOA Service oriented architecture.
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