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H A N D I C A P É S  E T  E M P L O I  :

U N E  D I F F I C I L E  C O M P A R A I S O N  D E S
P O L I T I Q U E S  E N  E U R O P E

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

d e r n i e r  s o m m e t  d e  L i s b o n n e .  C ’ e s t  u n  e x e m p l e  d e s  d o m a i n e s  d a n s

l e s q u e l s  l e s  p a y s  d e  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e  o n t  d e  p l u s  e n  p l u s  t e n d a n c e  à

s e  c o m p a r e r  e n t r e  e u x ,  s e l o n  l a  m é t h o d e  d e  l ’ é t a l o n n a g e  d e s  p e r f o r -

m a n c e s  ( b e n c h m a r k i n g ) .  C h a q u e  p a y s  a  c o n s t r u i t  u n e  a p p r o c h e  p a r t i c u -

l i è r e  d e  l a  q u e s t i o n  d e s  t r a v a i l l e u r s  h a n d i c a p é s .  C o m p a r é  a v e c  l e s  c a s

h o l l a n d a i s  e t  b r i t a n n i q u e ,  l e  c a s  f r a n ç a i s  n e  m o n t r e  n i  u n e  a u g m e n t a t i o n

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

d e  h a n d i c a p é s  d ’ â g e  a c t i f  q u i  p e r ç o i v e n t  c e s  p r e s t a t i o n s  e n  é t a n t

i n a c t i f s .  L o i n  d e  t r a d u i r e  u n  p r o c e s s u s  d e  « d é p e n d a n c e »  d e  l a  p r o t e c -

t i o n  s o c i a l e ,  l ’ e m p l o i  d e s  h a n d i c a p é s  d o i t  p l u t ô t  ê t r e  p e n s é  a u  r e g a r d

d e s  d i s c r i m i n a t i o n s  p e r s i s t a n t e s  à  l ’ e m b a u c h e ,  m a l g r é  l e s  e f f o r t s  r e n o u -

v e l é s  d e s  a c t e u r s  d e  l ’ i n s e r t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e .
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MARCHÉS DU
TRAVAIL ET

HANDICAPÉS

Enclenchée en 1997,  la  stratég ie
européenne de l ’emploi  (SEE)
inc i te de p lus en p lus à  la
compara ison des
«performances» entre États
membres (Barbier 1997;  2000) .
Cela a  été encore réaf f i rmé au
sommet de L isbonne,  en mars
2000,  qui  a  étendu la  méthode

1

4
pages

dite du benchmark ing
(éta lonnage) à  de nouveaux
domaines (Consei l  Européen,
2000) .

Dans tous les  États  membres ,
les  handicapés font l 'ob jet  de
pol i t iques spéci f iques en ma-
t ière d ' intégrat ion profess ion-
nel le .  Les moyens sont très
di f férents se lon les  pays
( imposit ion de quotas ,
inc i tat ions f inanc ières ,  serv ices ,
trava i l  protégé,  etc . ) .  À la
rubr ique «favor iser l ' intégrat ion

socia le» ,  les  conclus ions de
Lisbonne inv i tent à  des «act ions
pr ior i ta ires pour des groupes
c ib les déterminés (par exemple
( . . )  les  personnes handica-
pées)» .  Mais ,  comment compa-
rer les  pays entre eux sur ce
sujet  a lors que le  problème des
trava i l leurs handicapés ne revêt
pas des caractér ist iques univer-
se l les  en Europe ?

En réa l i té ,  chacun «constru i t» la
catégor ie de «handicapé» à sa
façon.  Chaque cas nat iona l  est



Dans  l e  ca s  b r i t ann i que (Barb ie r ,

1997) ,  au  début  des  années  90 ,

a lors  que l a  créat ion  d ’emplo i s

é ta i t  aus s i  f a i b l e  en  Grande

Bretagne  qu ’en  France ,  un

trans fer t  important  d ’hommes ,

peu qua l i f i és ,  d ’âge  mûr ,  rés i -

dant  p lu tôt  dans  l e  Nord  de  l a

Grande Bretagne ,  a  eu  l i eu  vers

l ’ inact iv i té  (EP I ,  1999) .  A lors

que les  gouvernements  conser-

va teurs  success i f s  met ta ient  en

œuvre  une  po l i t i que  «pun i t i ve»

de  contrô le  des  chômeurs

(F inn ,  1996) .  A ins i ,  l e  nombre

de  chômeur s  i ndemn i sé s s ’e s t

rédu i t  de  40% entre  1995  e t

1998 .  Par  contrecoup ,  l e

nombre  des  béné f i c i a i res  des

a l loca t ions  d ’ inva l id i té  perma-

nente  augmenta i t  dramat ique-

ment .  Au jourd ’hu i ,  ma l g ré  l a

net te  amé l iora t ion  du  marché

du trava i l ,  l e  tota l  des  bénéf i -

c i a i res  d ’ a l locat ion  d ’ incapac i té

permanente  se  t rouve  encore

presque  à  son  n i veau  de  19952.

En  se  l im i tant  à  l a  seu le  pres ta -

t ion  d i te  I n capac i t y  Bene f i t
(L ind ley  et  Dav ies ,  2000) ,  l e

nombre  des  hand icapés  pr i s  en

charge  ac tue l l ement  es t  de  30%

supér ieur  au  nombre de  chô-

meurs  indemnisés .  La  for te

augmenta t ion  du  nombre  des

hand icapés  de  l ’ a s s i s t ance  br i -

t ann ique  équ ivaut  donc  à  une

réponse  au  sous  emplo i  par  l a

pr i se  en  charge  d ’ inact i f s  qu i

pourra ient ,  pour  cer ta ins

d ’entre  eux ,  t rava i l l er  s ’ i l  y

ava i t  des  emp lo i s  correspondant

à  ceux qu ' i l s  ont  perdus .  Beat ty

et  a l .  (1997)  ont  est imé le

«chômage  caché»  de  ces  a l lo -

ca ta i res  à  1 ,2  mi l l ion  de  per -

sonnes  en  1995 .  L ’ i n terpréta -

t ion  de  ces  données  es t  con f i r -

mée par  l ' ac tue l l e  po l i t ique

br i t ann ique  qu i  i nc i te  des

«hand icapés»  qu i  ont  qu i t té  le

marché du trava i l  à  retrava i l l er

(L ind ley  and Dav ies ,  1999) .
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LE «NOUVEAU
CONSENSUS»

DU TAUX D’EMPLOI ET
DE LA LUTTE CONTRE
LA «DÉPENDANCE»

Les  po l i t iques  de  coord ina t ion

communauta i res  ont ,  à  tor t ,

tendance  à  cons idérer  que  l e s
s i tua t ions  sont  ident iques  dans

tous  l e s  pays .  Un po in t  de  vue

«un iversa l i s te»  de  po l i t i que

soc ia le  s ’ impose  actue l lement ,
qu i  cons i s te  en  deux  or ienta -

t ions  pr inc ipa le s :  se lon  l a

première ,  i l  f au t  augmenter  l e

taux  d ’emp lo i  de  l a  popu la t ion
car  ce la  condu ira  à  une so lut ion

des  prob lèmes  soc iaux ;  se lon  l a

seconde ,  i l  f aut  l imi ter  les  d i s -
pos i t i f s  de  protect ion soc ia le

car  i l s  entra înent  une  «dépen-

dance» de  leurs  béné f i c i a i res .

De  ce  doub le  po in t  de  vue ,  l e s
hand icapés  en  âge  de  t rava i l l e r

appara i s sent  comme des

«cand idats  à  l ’ ac t i va t ion» .

Ce po int  de  vue  un iversa l i s te  se
t rouve  en  déca l age  avec  l a  réa l i -

té  de  certa ins  pays .  C ’es t

d ’ autant  p lus  préoccupant  dans
une  s i tua t ion  où  chacun do i t

ê t re  «éta lonné»  (benchmarked)

par  rapport  aux  autres .  D ’où  l a

nécess i té  impér ieuse  d ’ invest i r
dans  l a  concept ion  d ’ ind ica teurs

de  benchmark ing pert inents ,  qu i

permet tent  de  prendre  rée l l e -
ment  en  compte  le  caractère

mul t id imens ionne l  des  in terac -

t ions  entre  marchés  na t ionaux

du trava i l  e t  rég imes de protec-
t ion  soc i a l e .

Une  é tude  compara t i ve  permet

d ' i l lus trer  l a  d i f f i cu l té  des

compara i sons  dans  l e  cas  des
hand icapés  ( c f .  encadré) .  Les

caractér i s t iques  de  l ’ accès  à

l ’emplo i  des  hand icapés  en

France appara i ssent  t rès  d i f fé -
rentes  des  cas  ho l l anda i s  e t

br i t ann ique .

II
l e  résu l t a t  de  h iérarch ies  de

va leurs ,  de  cho ix  de  protect ion
soc ia le ,  de  construct ions  ins t i -

tu t ionne l l e s  e t  d ’ ac t ions  d ' ac -

teurs  soc i aux  par t i cu l i e r s .

A ins i ,  dans  l e  ca s  ho l l anda i s ,

sont  c l a s sés  comme hand icapés

non seu lement  des  trava i l l eurs
gravement  a f f ec tés  dans  l eur

capac i té  de  t rava i l ,  ma i s ,  p lus

généra lement ,  cons idérés

comme incapab les  de  s ’ adapter

aux  ex i gences  product i ves
ac tue l l e s .  Leur  a l loca t ion  d ' a ide

soc ia le  es t  ca l cu lée  en  fonct ion

de  l a  per te  de  revenu  qu 'en -

t ra îne  leur  incapac i té  par  rap-

port  à  ce  qu ' i l s  gagnera ient  sans
e l le .  Les  entrepr i ses  jouent  un

rô le  centra l  dans  ce  d i spos i t i f ,

pu i sque  depu i s  1998 ,  a f i n  de

l im i ter  l ’ augmenta t ion  des  a l lo -

ca t ions ,  e l l e s  do ivent  f i nancer  le

sys tème en  fonct ion  du  nombre
de béné f i c i a i res  des  a l loca t ions

dont  e l l es  sont  «responsab les» .

Le  d i spos i t i f  l e  p lus  important ,

dénommé WAO (W e t  o p
Arbe i d songes ch i k the i d s -
v e rzeke r i ng )  s ' app l ique  aux

sa lar iés .  Le  «hand icap» recouvre

a ins i  un  mé lange  de  caractér i s -

t i ques  dont  une  par t i e ,  dans

d ’autres  pays ,  re lèvera i t  de  l a

préretra i te  (71% des  béné f i -
c i a i res  ont  p lus  de  45 ans ,  e t

40% p lus  de  55  ans )  (Van

Po lanen Pete l  e t  Jonker ,  1999) .

Quo iqu ' i l  en  so i t ,  l e  nombre  des

béné f i c i a i res  d ' âge  act i f 1 équi -
vaut ,  depu i s  p lus  d 'une  d i za ine

d ' années ,  à  p lu s  de  10% de  l a

popu la t ion  ac t i ve ,  ce  qu i  se

compare  avec  un  t aux  de  chô-

mage  désorma i s  i n fér ieur  à  3% .
Certa ins  ins i s tent  sur  le  f a i t

qu ’év idemment  l a  «per for -

mance»  ho l l anda i se  ne  se  ré -

sume pas  à  cet te  ques t ion  ( Jean ,

2000) .  I l  n ’empêche qu 'e l le

const i tue  un  « fac teur  inqu ié -
tant»  pour  le  dern ier  rapport

sur  l ’emplo i  de l a  Commiss ion

(Commiss ion européenne ,  1999) .



% de taux 
d'activité (1996)

Handicap lourd 51 35 43

Population totale 78 65 71
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D'autre  part ,  l ' évo lut ion  de

l ’AAH a  é té  t rès  d i f f érente  de

ce l le  des  pres ta t ions  d ’ incapa-

c i té  permanente  en Grande-

Bretagne .  Après  sa  montée en

charge  in i t i a le ,  de  1975 à  1989 ,

le  ch i f f re  de  ses  béné f i c i a i res  a

cont inué  d ' augmenter  régu l i ère -

ment ,  ma i s  sans  commune

mesure  avec  le  cas  br i t ann ique

(augmentat ion  in fér ieure  à  20%

dans  les  d ix  dern ières  années ) .

G loba lement ,  l 'AAH n 'a  donc

pas  joué  de  rô le  équ iva lent  à

ce lu i  de  l a  WAO ou de  l ’ I n capa -
c i t y  Bene f i t ,  pour  conforter  des

retra i t s  d ' ac t i v i té  l i és  au

chômage .

L’ACTIVITÉ DES
HANDICAPÉS

Les taux d 'act iv i té  des  bénéf i -

c i a i res  de  l 'AAH sont ,  comme

on peut  s ' y  a t tendre ,  net tement

p lus  f a ib les  que  ceux de  l a

popu lat ion en généra l .  I l s  le

sont  auss i  v i s -à -v i s  de  ceux de

IV

l a  popu la t ion  qu i ,  par  déc lara -
t ion ,  s 'es t ime a f f l i gée  d 'un

hand icap sévère (Brygoo et  a l ,

2000) .

L 'é tude  f rança i se  a  es t imé le

taux d 'act iv i té  des  béné f i c i a i res

de l 'AAH à  25% en 1996 ,  ce  qu i
l e s  d i s t ingue  des  béné f i c i a i res

de l ' a l locat ion  ang la i se ,  qu i

sont ,  par  dé f in i t ion ,  inact i f s ,
ma i s  les  rapproche du taux

d 'act iv i té  es t imé des  béné-

f i c i a i res  de l a  WAO (27%,  Van
Po lanen Pete l  e t  Joncker ,  1999) .

UN PROBLÈME
CENTRAL : LA

PERSISTANCE DE LA
DISCRIMINATION

En France ,  tout  tend donc  à

prouver  que  le  «min imum
soc ia l»  pour  les  hand icapés  joue

un rô le  fort  d i f férent  de  ce lu i

joué  au  Royaume-Uni  e t  aux
Pays-Bas .  Ce n ’est  pas  un pro-

b lème de  «dépendance»  de

l ’ a s s i s tance  pour  les  hand icapés
que l ’on  y  rencontre .  En

revanche ,  comme l ’ a  récemment

rappe lé  avec  force  l ’  av i s  de  l a
Commiss ion  nat iona le  consu l -

ta t i ve  des  dro i t s  de  l ’ homme

(CNCDH,  2000) ,  l e s  a t t i tudes
d i scr im ina to i res  de  l a  par t  des

employeurs  pers i s tent ,  en  dép i t

des  d i spos i t i f s  légaux et  de
l ’ ac t ion  constante  des  opéra-

teurs  de  l ’ insert ion pro fess ion-

ne l le  des  hand icapés .  La
CNCDH rappe l l e  que  le  t aux

léga l  du  quota  de  trava i l l eurs

hand icapés  pour  les  entrepr i ses
de  p lus  de  20  sa l ar iés  (quota  de

6%)  n 'es t  pas  a t te int  (ce  taux

p la fonne  depu i s  p lus ieurs
années  à  4%) .  E l l e  met  en  cause

« les  poss ib i l i tés  formel les  et

rée l les  de  s 'exonérer  t rès  l a rge-
ment  de  cet te  ob l i ga t ion  par  le

pa iement  d 'une  taxe ,  dénaturant

l a  lo i  e t  f a i sant  d 'une  règ le ,

VL’AIDE SOCIALE
POUR LES

HANDICAPÉS D’ÂGE
ACTIF : UN POIDS
RELATIVEMENT
MODESTE EN FRANCE

Le repérage  s ta t i s t ique  des

trava i l leurs  hand icapés  se  révè le

part icu l ièrement  d i f f i c i l e  à

homogénéiser 3.  L a  France

n 'échappe  pas  à  cet te  règ le .
L ' a l locat ion  d ' adu l te  hand icapé

(AAH) ,  créée  en  1975 ,  es t  l a

prestat ion qu i  se  compare le

mieux à  la  W A O e t  à  l 'I n capac i t y
Bene f i t .  B ien  sûr  ses  cond i t ions

d 'a t tr ibut ion sont  d i f férentes ,

de  même que sa  cohérence  avec

le  système de protect ion soc ia le

f rança i s  ( l 'AAH,  une a l locat ion
d i f férent ie l le ,  es t  l ’un  des  tro is

pr inc ipaux «min ima soc iaux»)4.

Contra i rement  aux  cas  ho l l an -

da i s  e t  br i t ann ique ,  l ' importance

numér ique  des  béné f i c i a i res  de

l 'AAH es t  b ien  moindre ,  compa-

rée à  ce l le  des  chômeurs .

Actue l l ement ,  un  peu  p lus  de

600 .000 hand icapés  en  âge  de

trava i l ler  qu i  perço ivent  l 'AAH
(Brygoo et  a l . ,  2000)  se

comparent  avec  2 ,4  mi l l ions  de

chômeurs  indemnisés ,  ce  qu i

correspond à  env i ron  2% de

populat ion act ive .

III

Un  r é s e au  coo rdonné  p a r  l e

Centre  d 'é tudes  économiques
d e  l a  F o n d a t i o n  T o m i l l o  à

M a d r i d  a  é t u d i é  l a  q u e s t i o n

d e  l ' e m p l o i  e t  l ' a c t i v i t é  d e s

h a n d i c a p é s  d a n s  s e p t  p a y s
e u r o p é e n s  ( A l l e m a g n e ,  E s -

p a g n e ,  F r a n c e ,  F i n l a n d e ,

I t a l i e ,  P a y s - B a s  e t  R o y a u m e -

U n i ) .  S o n  o b j e c t i f  é t a i t ,

n o t a m m e n t ,  d e  s i m u l e r  l e s
é conom ie s  qu i  d é cou l e r a i en t

d e  l ' i n t é g r a t i o n  d e s  t r a v a i l -

l e u r s  h a n d i c a p é s  d a n s  l ' e m -

p lo i ,  au  l i eu  de  leur  pr i se  en

ch a r g e  p a r  l a  p ro t e c t i on  so -

c i a l e  e n  t a n t  q u e  n o n  a c t i f s .

L e  Cen t r e  d ' é t ude s  d e  l ' em -

p l o i  a  p r o d u i t  l e  r a p p o r t

c o n c e r n a n t  l a  F r a n c e .  L a

Fondat ion Tomi l lo  a  réa l i sé  l a

synthèse  du  rapport  f i na l  ( c f .

b ib l iograph ie ) .

L'étude

Hommes femmes total

Taux d'activité de la
populat ion en âge de travai l ler

Panel européen des ménages Eurostat
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l 'embauche,  l 'except ion».  La
CNCDH rappel le  que les  em-
ployeurs publ ics  ne se
conforment pas non p lus aux
obl igat ions qui  leur sont
appl icables .  E l le  dénonce
«l 'éva luat ion d iscrét ionnaire du
rendement profess ionnel» et  la
«subject iv i té trop importante
dans l 'opérat ion d 'embauche».

CONCLUSION

Le cas des trava i l leurs handica-

pés dans leur rapport avec l 'em-

ploi  se révèle intéressant à  étu-

d ier de façon comparat ive .  Tout

d 'abord,  i l  permet de mettre en

garde contre des «éta lonnages»

VI
hât i f s ,  qu i  ignorera ient les  spé-
c i f ic i tés nat iona les .  Ensuite ,
dans le  cas de la  France et  dans
bien d 'autres pays européens ,  i l
rappel le  opportunément qu ' i l  ne
suf f i t  pas de prôner
l 'augmentat ion du taux d 'emploi
pour venir  à  bout des
discr iminat ions dont sont
v ict imes ,  de façon pers istante ,
les  handicapés sur le  marché du
trava i l .

Jean Claude Barbier et
Angél ina Brygoo

NOTES

1.  Env iron 860.000 bénéf ic ia ires en
1999 de p lus de 15 à 65 ans .

2 .  I l  a  d ’abord cont inué à  augmen-
t e r  j u s q u ’ e n  1 9 9 7 ,  p u i s  d i m i n u é
d e p u i s  ( n o t a m m e n t  à  c a u s e  d e
l ’ a u g m e n t a t i o n  d e  l a  p a r t  d e s
femmes) .

3 .  Le  p ane l  de s  ménage s  Eu ros t a t
n ' e s t  p a s  u t i l i s a b l e  d e  f a ç o n
homogène .  Dan s  c h aque  p a y s ,  l e s
s t a t i s t i q u e s  d e  l ' a i d e  s o c i a l e  e t
c e l l e s  d u  m a r c h é  d u  t r a v a i l
s 'art icu lent mal .

4 .  A i n s i ,  l e  p a s s a g e  d e v a n t  l a
c o m m i s s i o n  C O T O R E P  ( C o m m i s -
s ion  techn ique  d 'or ienta t ion  e t  de
rec lassement profess ionnel)  n 'a  pas
d 'équiva lent dans ces autres pays .

LLEE  CCEEEE  SSUURR  IINNTTEERRNNEETTLLEE  CCEEEE  SSUURR  IINNTTEERRNNEETT
Vous pouvez désormais retrouver le CEE sur internet à l’adresse suivante : wwwwww.cee-r.cee-r echerechercheche . fr. fr


