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La lo i  contre les  exc lus ions veut

recentrer l ’usage des CES et

CEC (Contrats  emplois

consol idés)  qui  doivent

«retrouver leur vocat ion

première d ’accès à  l ’emploi

pour ceux qui  n ’ont pas d ’autres

solut ions1».  Une te l le

préoccupat ion n ’est  pas

nouvel le ;  la  rupture est

a i l leurs ,  dans la  mise en p lace

d’une sé lect ion i nd i v idua l i sée à

l ’entrée :  «Une appréciat ion

indiv idua l i sée des s i tuat ions et

des besoins des personnes en

di f f icu l té est  indispensable ( . . . )

toutes les  personnes re levant

des catégor ies déf in ies par les

textes (…) n ’ont pas vocat ion n i

intérêt à  entrer en CES ou en

CEC. A contrar io ,  certa ines

personnes ne répondant pas aux

cr i tères ( . . . )  mais  rencontrant

des d i f f icu l tés part icu l ières

d’accès à  l ’emploi ,  doivent être

admises».

Le b i lan de la  gest ion des

CES/CEC depuis  1993 permet

d’apprécier la  portée des

or ientat ions actuel les .  L ’ana lyse

porte sur l ’e f fect iv i té du

«cib lage» des mesures au moyen

des grandes catégor ies des

publ ics  pr ior i ta ires .
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des  p lus  «employab les»  d ’entre

eux .

C ’es t  pourquo i  rev ient

cons tamment  l e  déba t  à  propos

de  l a  ges t ion  de  l a  mesure .  On

at tr ibue  les  obstac les  au

recentrage  vers  l e s  pub l i c s  l e s

p lus  en  d i f f i cu l té  à  l a  ges t ion

contra -cyc l i que  de  l a  mesure .

Se lon  cet te  thèse ,  amenés  à

f a i re  f ace  à  des  ob jec t i f s

l argement  contrad ic to i res ,  l es

serv ices  déconcentrés  de  l ’É t a t

pe inera ient  à  réa l i ser  un

compromis  or i g ina l  entre  l es

beso ins  de  l a  personne  e t  ceux

de  l ’ emp loyeur .  Les  for t s  à -

coups  quant i t a t i f s  de  l a  mesure

compl iquera ient  l a  t âche  des

ac teurs  locaux  pour  «c ib ler»  les

pub l i c s  pr ior i t a i res :  l a

cro i ssance  des  enve loppes

budgéta i res  débouchera i t  sur  un

re l âchement  des  cond i t ions

d ’accès  ;  l a  res t r i c t ion  des

mêmes enve loppes  se  heurtera i t

2

à  l ’ i nert ie  des  usages  étab l i s 4.

Cet te  thèse  n ’es t  pas  vér i f i ée

par  nos  ana lyses .

LES LIMITES DU 
PILOTAGE

CATÉGORIEL

Pour  c l a r i f i e r  l e  débat ,

foca l i sons  nous  sur  l a  pér iode

de ju i l l e t  1994 à  ju in  1996 .  E l le

cons t i tue  un  cas  d ’éco le  car

c ’es t  l ’ époque  qu i  a  enreg i s t ré

les  var i a t ions  annue l les  l e s  p lus

fo r te s :  une  augmenta t ion  de

15 % de ju i l l e t  1994 à  ju in  1995

où l ’ e f f ec t i f  max imum h i s tor ique

est  a t te in t  (471 000)  es t

imméd ia tement  su i v ie  d ’une

d im inut ion  équ iva len te  (Gomel

1999) .  L ’e f f e t  con joncture l  des

impu l s ions  nat iona les  es t  donc

max imum.  Au  second  semestre

1994 ,  l e  souc i  de  répondre  aux

demandes  s ’ accompagne

imp l i c i tement  d ’une  dé f in i t ion

é larg ie  des  pub l i cs  à  prendre  en

compte ,  ce  qu i  n ’es t  p lus  le  cas

un  an  p lus  t a rd  ( c f .  encadré ) .

L ’ impact  de  te l l e s

réor ienta t ions  sur  l a

compos i t ion  du  pub l i c  devra i t

ê tre  rap idement  percept ib le ,

pu i squ ’en un an  le

renouve l l ement  des  sa l a r iés  en

CES es t  t rès  important ,  de

l ’ordre  de  75  % .

Or ,  l a  seu le  évo lu t ion  net te  es t

le  ra lent i s sement ,  de  ju i l l e t

1994 à  ju in  1995 ,  de  l a

d im inut ion  cont inue  de  l a  par t

des  j eunes  (ce t te  d im inut ion

reprend ,  pour  tous  l e s  t ypes

d ’emp loyeurs ,  dès  que  l e

d i spos i t i f  se  resserre ,  à  part i r

de  ju i l l e t  1995) .  Dans  l a

pér iode ,  l a  part  des  p lus  de  50

ans  res te  s tab le .  Les  au tres

dé format ions  de  s tructure

res tent  f a i b l e s .

II

1993-1998 : 
MAITRISE DES

CATÉGORIES
PRIORITAIRES ET
SÉLECTIVITÉ

De 1993  à  1998 ,  l e s

s t a t i s t i ques2 enreg i s trent

l ’ accro i s sement  régu l i e r  de  l a

par t  des  pub l i c s  pr ior i t a i res  (c f .

t ab leau  1 )3.

S ’ i l  peut  être  jugé  trop lent  et

insu f f i s ant ,  l e  «recentrage»  des

CES vers  ces  catégor ies  es t

donc  man i fes te  e t  on  peut  y

vo ir ,  à  l ’ i ns tar  de  l a  DARES ,  le

s i gne  d ’une  ma î t r i se

sat i s f a i sante  de  l a  mesure .

Toute fo i s  les  ca tégor ies

pr ior i ta i res  ne  re f lè tent  pas

d ’ au tres  bons  ind i ca teurs  des

d i f f i cu l tés  de  retour  à  l ’ emplo i .

Or ,  ces  cr i tères  res tent

remarquab lement  s tab les  -  ou

semb lent  évo luer  dans  un  sens

contra i re  aux  vœux des

pouvo irs  pub l i cs .  C ’es t  le  cas  du

n iveau de  format ion des

béné f i c i a i res ,  qu i  a  tendance  à

augmenter  (c f .  t ab leau  2) ,  ma i s

auss i  de  l a  ca tégor ie  du  dern ier

emplo i  occupé avant  l ’entrée en

CES .  Ces  données  l a i s sent

penser  que l a  par t  des  pub l i c s

pr ior i t a i res  peut  augmenter

sans  pré jud ice  de l a  sé lect ion

1
Tableau 2

Evolution du niveau de formation
des salariés en 

contrat emploi-solidarité (en %)

1993 1994 1995 1996 1997 1998

V bis - VI 35,8 34,2 34,1 35,6 35,1 37,7

V 51,0 50,6 49,2 48,2 48,1 44,8

I - II - III - IV 13,2 15,2 16,7 16,2 16,8 17,5

Sources :  MES-DARES, CNASEA. Cumul
des f lux d’entrée.

Tableau 1

Evolution de la part des publics prioritaires (en %)

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Chômeurs de plus d’1an, âgés de 50 ans ou plus 5,7 6,0 5,5 6,8 8,2 9,0

Chômeurs de plus d’1an, âgés de moins de 26 ans 16,3 18,9 19,1 17,1 17,0 15,0

Chômeurs depuis plus de 3 ans 12,7 13,1 12,1 16,8 21,7 24,0

RMIstes sans emploi depuis plus d’1an 17,2 18,1 18,1 23,5 27,8 32,2

Personnes handicapées nd nd nd 8,1 9,9 10,7

Sources :  MES-DARES, CNASEA. Cumul des f lux d’entrée.
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Dans  l ’ année  de  cro i s sance

for te  des  e f f ec t i f s,  l a  pa r t  de s
a l l o ca ta i r e s  du  RMI ba i s se  de  1 ,6

po in t  ( respec t i vement  de  2 ,2

pour  les  co l lect i v i tés

terr i tor i a l e s ,  de  2  pour  l e s

étab l i s sements  pub l i c s  e t  de  1 ,1

pour  les  assoc ia t ions ) .  E l l e

remonte de 3 ,4  po ints
( respect i vement  de  3 ,2 ,  de  2 ,9

e t  de  4 ) ,  lorsque  l e  vo lume des

CES  d im inue .

Dans  l a  pér iode , l a  p r opo r t i on
de s  chômeu r s  de  t r è s  l o ngue
durée ( t ro i s  ans  au  moins )  es t

très  s tab le :  16 % en ju in  1994 ,

15 % un  an  p lus  t ard ,  e t  17  %

en ju in  1996 ,  pour  les  t ro i s

grands  types  d ’employeurs .

La  pa r t  de s  sa l a r i é s  l e s  mo i n s
f o rmés res te  éga lement  s tab le  e t

les  évo lut ions  des  autres

n i veaux  de  format ion  sont

cont inues  sur  l a  pér iode

étud iée ;  l a  part  des  n iveaux V,

tou jours  prépondérante ,

d iminue de  51% à  48  % au  pro f i t

des  n iveaux supér ieurs  e t  du

n iveau  imméd ia tement  in fér ieur .

Par  a i l l eurs ,  des

in f l éch i s sements  en  pro fondeur

dans  l ’usage  de  l a  mesure

devra ient  se  t radu i re  par  des

modi f i ca t ions  importantes  des

catégor ies  d ’emp l o y eu r s
concernés  et  des  pos t e s of fer t s

en  CES .  Ma i s  l e s  données  ne

montrent  pas  de  te l l e s

évo lu t ions .

La  répart i t ion des  sa lar iés  en

CES se lon l e s  t ro i s  g randes
ca t égo r i e s  d ’ emp lo yeu r s
( co l l ec t i v i tés  loca les ,
é tab l i s sements  pub l i cs ,

a ssoc ia t ions )  es t

remarquab lement  s tab le  et  pas
seu lement  en  moyenne

nat iona le .  A ins i ,  l a  rég ion  Nord

Pas-de-Ca la i s  reste  fortement

caractér i sée  par  l a  par t i c ipa t ion
importante  des  co l l ec t i v i tés

terr i tor i a les  (35  %)  et  l a

f a ib lesse  de  l a  par t  des

étab l i s sements  pub l i c s  (28  %) ,  à
l ’ exact  opposé  de  l a  rég ion  I l e -

de-France  où  l a  par t  des

étab l i s sements  pub l i cs  est

doub le  (55  %)  e t  ce l l e  des
co l lec t i v i tés  terr i tor ia les  es t  de

15 %.  Les  rég ions  Pays -de- l a -

Lo ire  et  Mid i -Pyrénées  se

d i s t inguent  pendant  toute  l a
pér iode par  l a  p lus  f a ib le

par t i c ipa t ion  des  co l lec t i v i tés

terr i tor i a les  e t  des
étab l i s sements  pub l i c s  ( autour

de 55 % au  tota l  contre  70  % en

I le -de-France) .

En  t e rmes  d ’ emp lo i s  o c cupés par

les  sa lar iés ,  l a  seu le  évo lut ion

sens ib le  es t  ce l l e  des  postes

env i ronnement -na ture  occupés

par  les  hommes .  I l s  progressent

prat iquement  pendant  toute  l a

pér iode  cons idérée ,  pas sant  de

18 500  en  ju in  1994 à  33  500  en

ju in  1996 .  Entre  ju in  e t

décembre 1995 ,  leur  nombre

n ’a  d im inué  que  de  2 .5  % pour

une d iminut ion g loba le  des

e f fect i f s  de  10 %5 .  La  lég i t im i té

d ’une  ac t i v i té  de  protect ion  de

l ’env i ronnement ,  cro i s sante  aux

yeux des  hab i tants ,  se  révè le

peu  sens ib le  à  l a  con joncture .

Dans  l a  pér iode  é tud iée ,  l e s

var i a t ions  quant i ta t i ves  sont

donc  importantes  ma i s ,  en

moyenne nat iona le ,  l ’ e f fe t

g loba l  des  réor ienta t ions  des

catégor ies  pr ior i ta i res  es t  f a ib le

en  mat ière  d ’emp loyeurs  e t  de

postes  occupés .  I l  n ’ y  a  pas  non

p lus  de bou leversement  dans  les

pra t iques  rég iona les :  l e s

d i f f érences  hab i tue l l es

pers i s tent ,  au  de l à  de  que lques

convergences .

La  thèse  du déséqu i l ibre

redouté  n ’es t  donc  pas

con f i rmée sur  l a  pér iode  1994-

95 .  Comme dans  l ’observat ion

1993-98 ,  l e  p i lo tage  centra l  par

l a  dé f in i t ion  de  ca tégor ies

pr ior i ta i res  semble  su f f i re  à

augmenter  progress i vement  leur

par t .  Or ,  c ’es t  p lu tôt  l a  grande

stab i l i té  de  tous  les  autres

ind ica teurs  qu i  do i t  a ler ter ,  en

ce  qu ’e l l e  es t  l e  s i gne  d ’une

forte i n e r t i e  dan s  l ’ u sage  de  l a

mesu re  au moment  où s ’es t

formé un consensus  sur  ses

f a ib les  per formances  ac tue l l e s ,

notamment  en  termes  de  sort ie

vers  l ’ emplo i  (Charpa i l ,

Z i lberman ,  1996 ,  1997) .  

Les  ins truct ions  min i s tér ie l les
concernant le  second semestre
1994 pu is  le  second semestre
1995 marquent b ien la  modi f i -
c a t ion  des  ob j ec t i f s  quan t i t a -
t i f s  n a t i onaux ,  s u i t e  à  l ’ é l e c -
t ion prés ident ie l le .  Au second
semestre 1994,  i l  s ’ag issa i t «d e
répond re  de  f a çon  sa t i s f a i s an t e
à  l ’ e n s e m b l e  d e s  d e m a n d e s
concernant  des  pub l i c s  menacés
d ’ e x c l u s i o n  e t  d e  p r e n d r e  e n
c o m p t e  l e s  a u g m e n t a t i o n s  d e
demande s  hab i t u e l l emen t  c on s -
t a t é e s  a u  d e r n i e r  t r i m e s t r e  d e

l ’ a nn é e ».  Un  an  p lus  t a rd ,  « l a
c r o i s s an ce  de s  f l u x  d ’ en t r é e  en
C . E . S .  d o i t  ê t r e  m a î t r i s é e » à
l ’occas ion de « la  mise  en p lace
des  nouveaux d i spos i t i f s  d ’a ide  à
l ’ e m p l o i ,  e t  n o t a m m e n t  d u
contrat  in i t ia t i ve -emplo i» .

L e s  d o n n é e s  a n a l y s é e s  p r o -
v iennent de la  reconst i tut ion à
part ir  des f ichiers du CNASEA
des populat ions de sa lar iés  en
c o n t r a t  e m p l o i  s o l i d a r i t é  d e
ju in 1994 à ju in 1996.

La  pér iode  étud iée



sé lect ion des personnes ,  a lors
que de nouvel les  poss ib i l i tés
s ’ouvrent à  eux avec le
programme «Nouveaux serv ices
-  emplois  jeunes».

Mise en p lace de nouveaux
serv ices et  de nouvel les
coopérat ions loca les ,  créat ion
d’un statut  d ’entrepr ise à  but
socia l ,  reconnaissance d ’un
espace propre d ’économie de
l ’ insert ion,  autant de
perspect ives nouvel les  et  de
problémat iques ouvertes par la
réa l i sat ion ef fect ive d ’un
mei l leur accès à  l ’emploi  de
tous .

Bernard Gomel

capables de la  prendre en
charge.

La volonté a ins i  a f f ichée d ’un
tra i tement au cas par cas des
personnes réc lame la  mise en
place de prestat ions ,  de
serv ices locaux de l ’emploi
d ’une ampleur et  d ’une qual i té
nouvel les  (Gomel ,  1999) .

L ’approfondissement de la
déconcentrat ion et  la
réorganisat ion du serv ice publ ic
de l ’emploi  accordant une p lace
accrue aux coopérat ions loca les
rencontre des d i f f icu l tés qui
s igna lent l ’ importance de
l ’e f fort  à  accompl ir  par les
agents (S imonin ,  1998) .

Dans le  même temps,  ceux-c i
doivent cont inuer à intéresser
des employeurs habitués à  une
grande l iberté dans l ’usage du
CES,  en part icu l ier  dans la

4
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L’INDIVIDUALI-
SATION, UNE

DYNAMIQUE NOUVELLE

La d i f f icu l té rés ide donc dans

l ’or ientat ion des seules

personnes qui  peuvent en t irer

un réel  bénéf ice ,  a ins i  que dans

la  capac i té d ’organiser le

passage en mesure.  La part  des

publ ics  pr ior i ta ires peut

cont inuer à augmenter chaque

année grâce à des inc i tat ions

f inanc ières renforcées sans que

ce problème soit  résolu .

Se lon la  lo i  du 29 ju i l let  1998

(«lutte contre les  exc lus ions») ,

la  personne doit  être p lacée

(après d iagnost ic  profess ionnel

et  soc ia l  ind iv idua l i sé)  chez un

employeur dont l ’encadrement

et les  permanents sont jugés
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NOTES

1. Circula ire DGEFP n° 98-44 du 16
décembre 1998.

2. Chaque année,  au mois  d ’août ,  la
D A R E S  p u b l i e  u n  n u m é r o  d e
P r e m i è r e s  I n f o r m a t i o n s / P r e m i è r e s
synthèses consacré aux CES.  

3 . à  l ’ e x cep t i on ,  depu i s  1996 ,  de s
m o i n s  d e  2 6  a n s  o r i e n t é s  v e r s
d’autres mesures

4 . I l s  s ’ a vè ren t  e f f e c t i v emen t  t r è s
divers i f iés ,  Gomel ,  S imonin ,  1994.

5. Les postes env ironnement-nature
tenus  par  des  f emmes  su i vent  une
m ê m e  é v o l u t i o n  a t y p i q u e ,  m a i s
m o i n s  m a r q u é e  e t  c o n c e r n a n t  u n
volume moins important .
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