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L E S  P L A N S  L O C A U X  D ’ I N S E R T I O N
É C O N O M I Q U E  ( 1 9 9 3 - 1 9 9 7 )

L e s  P l a n s  l o c a u x  d ’ i n s e r t i o n  é c o n o m i q u e  ( P L I E )  v i s e n t  l a  m i s e  e n

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

e n  f a v e u r  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 .  D e  1 9 9 3 ,  a n n é e  d e  l e u r

c r é a t i o n ,  à  d é c e m b r e  1 9 9 7 ,  o n  e s t i m e  à  1 3 7 0 0 0  l e  n o m b r e  d e

b é n é f i c i a i r e s  a c c u e i l l i s  p a r  1 2 4  P L I E .  U n  p e u  p l u s  d e  l a  m o i t i é  d e s

b é n é f i c i a i r e s  r e c e n s é s  d a n s  l ’ e n q u ê t e  ( 8 5 . 5 0 0 ,  p o u r  1 0 9  P L I E )  é t a i e n t

p r é s e n t s  e n  1 9 9 7  d a n s  l e  d i s p o s i t i f .  P l u s  d ’ u n e  s o r t i e  s u r  d e u x  ( 6 0 % )  a

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

3 6 0 0 0  p e r s o n n e s ,  d o n t  t r o i s  q u a r t s  e n  e m p l o i ) .  L e s  d é b o u c h é s

s ’ e f f e c t u e n t  p l u t ô t  d a n s  d e  p e t i t e s  e n t r e p r i s e s  d u  s e c t e u r  m a r c h a n d .  L e

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

d e s  P L I E :  c e  s o n t  d e s  i n v e s t i s s e m e n t s  s u s c e p t i b l e s  d e  p o r t e r  l e u r s

f r u i t s  d a n s  l a  d u r é e .

j u i l l e t  1 9 9 9
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UN BON 
«MAILLAGE» DU

TERRITOIRE

Le d ispos i t i f  PLIE s ’est  répandu
progress ivement depuis  1993.
Le cap de la  centa ine de PLIE a
été franchi  en 1996 et ,  en
décembre 1998,  on dénombrait
145 PLIE (graphique 1) .

Le programme gouvernementa l
prévoit  d ’atte indre,  d ’ ic i  l ’ an
2000,  250 PLIE .
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Présents sur tout le  terr i to ire

nat iona l1,  les  PLIE ont accuei l l i

en 1997 près de 42 000

nouveaux bénéf ic ia ires soit  en

moyenne 390 personnes par

PLIE .  Sur une base communale

ou intercommunale ,  p lus

souvent urba ine que rura le ,  les

PLIE présentent des

conf igurat ions et  ta i l les  très

diverses .  Le nombre d ’entrées

en 1997 s ’éta le de 10 à 2773

personnes ;  les  trois  quarts  des

PLIE enreg istrent moins de 440

nouveaux bénéf ic ia ires par an .

L ’année 1997 est  marquée par
un fort  accroissement du
nombre d ’entrées (+48.5%) ,
après une pér iode de
ra lent issement re lat i f  (+11%
entre 1995 et  1996) .  Ce
dynamisme est ,  en part ie
seulement ,  attr ibuable à  la
créat ion de 15 nouveaux PLIE ;
en ef fet ,  les  résultats  de 1997
conf irment la  tendance se lon
laquel le  les  PLIE de créat ion
récente sont p lutôt de pet i te
ta i l le  (en moyenne 160 entrées
par an) .  Le rega in des entrées
en 1997 est  à  rapprocher de
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pub l i cs :  l e s  demandeurs

d ’emplo i  de  longue durée

(DELD) ,  l e s  béné f i c i a i res  du

RMI  e t  l e s  j eunes  sans

qua l i f i c a t ion .  Gross ièrement ,  i l s

représentent  des  par ts  éga les

dans  le  pub l i c 3.

Les  DELD (38%)  sont  l e s  p lus

nombreux .  La  par t  des

béné f i c i a i res  du  RMI  s ’é tab l i t  à

26% (e l l e  a  d im inué  de  5  po in t s

au  regard  de  1996)  t and i s  que

s ’es t  accrue  ce l l e  des  j eunes

(31% des  béné f i c i a i res  en  1997) .

I l  ne  f au t  pas  cependant

2

sur in terpréter  ces  évo lu t ions

tant  sont  d i sparates  les

d i s t r ibut ions  entre  les  PL IE .  En

outre ,  l ’ enquête  révè le  des
doub les  comptages ,  qu i  rendent

d i f f i c i l e  une  ana lyse  f ine .

Le  n i veau  de  qua l i f i c a t ion  es t

peu  é levé  (50% des  entrées  sont

en  dessous  du  n iveau  V ,  comme

en  1996) :  ce  constat  re la t iv i se

l ’ hypothèse  ( formu lée  dans

cer ta ines  éva lua t ions

rég iona les )  se lon l aque l le

s ’opérera i t  une sé lect ion

grand i s sante  des  pub l i c s

re l a t i vement  p lus  «emp loyab les»

à  l ’ a r r i vée  à  échéance  de  l a

programmat ion .

La  par t  des  f emmes  dans  l e s

béné f i c i a i res  es t  s tab le  à  44 .5% :
ce l a  f a i t  des  PL IE ,  parmi

l ’ ensemble  des  d i spos i t i f s  de

po l i t i ques  de  l ’ emp lo i ,  un  type

d ’ ac t ion  po ten t i e l l emen t  p lu s
favorab le à  l a  pr i se  en  compte

de  l ’ éga l i té  des  chances  entre

hommes  e t  f emmes .

ce lu i  des  sor t ies  de  l a  même

année ,  e t  du  nombre  cro i s sant

de  personnes  en  parcours2.

( g raph ique  2 ) .

UN TIERS DE
JEUNES, UN

TIERS DE CHÔMEURS
DE LONGUE DURÉE, UN
TIERS DE
BÉNÉFICIAIRES DU RMI

Le  PL IE  s ’ adresse

pr inc ipa lement  à  t ro i s  t ypes  de
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Base :  échant i l lon 109 PLIE Object i f  3 au 31/12/97.
Source :  Centre d ’Etudes de l ’Emploi .

graph ique  1

L’évo lut ion  du  nombre  de  PLIE  et  des  personnes  accue i l l i es

graph ique  2

Bi lan  des  entrées - sort ies

Base :  échant i l lon 109 PLIE  Object i f  3  au 31/12/97 .
Source :  Centre d ’Etudes de l ’Emploi .
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L e  C E E  e s t  c h a r g é  d e  l a
c o o r d i n a t i o n  n a t i o n a l e  d e
l ’ é v a l u a t i o n  d e s  P L I E  d e p u i s
1 9 9 5 .  C e l l e - c i  e s t  c o n d u i t e
dans le  cadre du programme de
l ’ ob j e c t i f  3  du  F SE  ( 1994 -99 ) .
Les PLIE sont en e f fet  l ’une des
p l u s  i m p o r t a n t e s  m e s u r e s
c o f i n a n c é e s  p a r  c e  f o n d s
structure l  européen.

U n e  e n q u ê t e  p o s t a l e  a  é t é
menée deux fo i s :  l a  première
en  1997 ,  l a  s e conde  en  1998 .
Les  données ,  en  par t ie  ré tros -
pect ives ,  portent  sur la  pér iode
q u i  v a  d e  1 9 9 3  à  d é c e m b r e
1 9 9 7 .  E n  r a i s o n  d ’ u n  t a u x  d e
r épon se  r e l a t i v emen t  s a t i s f a i -
s a n t  ( 8 8 % )  e n  1 9 9 7 ,  c o n t r e
(80%)  en  1996 ,  on  a  extrapo lé
l e  n o m b r e  d e  p e r s o n n e s  a c -
cue i l l i e s  ( e s t ima t i on  pour  124
P L I E  à  p a r t i r  d e s  d o n n é e s  d e
l ’enquête portant  sur  109 PLIE) .
En revanche,  n i  les  sort ies n i  le
nombre  des  personnes  en  par -
cours  ne sont  extrapolées  ic i .
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60% DE 
SORTIES

POSITIVES

Plus d ’une sort ie sur deux est
pos i t ive4 ;  parmi e l les ,  trois
quarts  sont des sort ies  en
emploi  au sens de l ’enquête
(graphique 3) .

En prat ique,  les  sort ies  peuvent
être toutefois  comptées de
manière d i f férente se lon les
PLIE .  Ces déca lages sont
suscept ib les de fausser la
compara ison des PLIE entre eux
sur la  base de ce seul  cr i tère .
De p lus ,  les  résultats  du PLIE en
termes d ’ insert ion,  comme ceux
de toute organisat ion (Barbier
et  Perez ,  1999) ,  sont
mani festement le  fru i t  d ’une
combina ison de facteurs :  qu’ i l s
soient internes (moyens ,  qua l i té
du partenar iat…) ou externes
(contexte pol i t ique,
inst i tut ionnel ,  économique…).
On se gardera donc d ’attr ibuer
les résultats  observés au seu l
PL IE ,  ce dernier jouant p lus
comme un fac i l i tateur ,  un
cata lyseur ,  que comme un agent
causa l  unique.

Avec l ’augmentat ion du nombre
des sort ies ,  la  part  des sort ies
négat ives s ’accroît  dans le  tota l
des sort ies .  Ce constat
confortera i t  l ’hypothèse d ’un
relat i f  épuisement par le  PLIE
des débouchés pour ses
bénéf ic ia ires ;  i l  peut s ’ag ir
s implement d ’une première
source de débouchés ,  en
attendant une extens ion du
partenar iat  ou une p lus forte
mobi l i sat ion des entrepr ises .
L ’augmentat ion des sort ies
négat ives est  sans doute auss i  le
s igne de re lat ions d i f f ic i les  à
consol ider avec les  employeurs .
I l  n ’en reste pas moins que le
nombre des sort ies  pos i t ives
augmente en va leur absolue.

III UN DÉBOUCHÉ 
DES PLIE : LES

PETITES ENTREPRISES
DU SECTEUR
MARCHAND

Quels sont les  types d ’act iv i tés

et  d ’employeurs qui  accuei l lent ,

à  leur sort ie ,  les  bénéf ic ia ires

des PLIE5 ?  Les résultats  de

l ’enquête présentent un

paradoxe apparent .  Alors que

les éva luat ions rég ionales

qual i tat ives font

major i ta irement ressort ir  la

d i f f icu l té des PLIE à nouer des

l iens avec les  entrepr ises de

IV
leur zone d ’act ion,  la  p lace
relat ive du secteur marchand
dans les  emplois  des personnes
sort ies  est  dominante :  i l  s ’ag i t
de p lus de la  moit ié  des
emplois .  L ’ industr ie et  le  BTP
accuei l lent  près d ’un quart  des
bénéf ic ia ires de PLIE en emploi .
Un peu p lus d ’un t iers  des
sort ies  en emploi  s ’e f fectuent
dans les  serv ices marchands .  Au
tota l ,  administrat ion et  secteur
non marchand concernent
moins d ’un quart  des
bénéf ic ia ires en emploi
(graphique 4) .

Parmi les  employeurs ,  les
pet i tes et  très pet i tes
entrepr ises dominent :  un t iers

graphique 3
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rég ionales qui  enr ich ira b ientôt
les constats  éva luat i f s .

Coral ie  Perez

Etude f inancée par le  FSE

réa l i s te ,  n i  qu’ i l s  so ient vus
comme impérat i f s .  Des object i f s
qua l i tat i f s  peuvent être
cons idérés comme d’éga le
importance ;  l ’object i f
quant i tat i f  de personnes à
p lacer en emploi  sert  avant tout
à mobi l i ser les  acteurs ,
notamment les  é lus .

Conf irmant les  éva luat ions
loca les ,  l ’enquête montre que
l ’act iv i té du PLIE ne «démarre»
pas vra iment l ’année de la
s ignature de son protocole .  Les
entrées augmentent
progress ivement au cours de
cette pér iode tandis  que
s ’organisent concrètement les
act iv i tés partenar ia les  et  se
mettent en route les  parcours .
S i  on peut est imer qu’en
moyenne un parcours dure un
an,  on comprend mieux que
l ’atte inte des object i f s  de sort ie
pos i t ive croisse lors de la
trois ième année d ’act iv i té .  En
moyenne,  les  PLIE arr ivés à
«matur i té» tendent vers
l ’atte inte de près de 78% de
leurs object i f s .

L ’enquête du CEE permet a ins i
d ’object iver la  part  s ign i f icat ive
pr ise par un d ispos i t i f  or ig ina l
fondé sur la  mobi l i sat ion loca le
des d ispos i t i f s  de pol i t ique de
l ’emploi  et  de l ’ insert ion et  de
leurs acteurs .  E l le  est
complétée par une synthèse
qual i tat ive des éva luat ions

4

des sort ies  en emploi
s ’e f fectuent vers une PME tandis
que près d ’un quart  concernent
des art isans ,  commerçants et
très pet i tes entrepr ises .

INVESTIR DANS
LA DURÉE

L’appréciat ion de l ’e f f icac i té des
PLIE passe auss i  par la
vér i f icat ion de l ’atte inte des
object i f s  f ixés .  Après c inq
années de programmat ion
coexistent p lus ieurs générat ions
de PLIE ,  qui  se trouvent à  des
moments d i f férents de leur
apprent issage .  Les partenar iats ,
lo in d ’être achevés ,  sont en
développement :  le  d ispos i t i f
PLIE dans son ensemble n ’a
vra isemblablement pas encore
porté tous ses fru i ts .

Les PLIE atte ignent en moyenne
les trois  quarts  de leurs
object i f s  la  quatr ième année
d’act iv i té .  En prat ique,  i l s
durent p lus longtemps que leur
protocole ne le  prévoit :  cec i
peut leur permettre de
dépasser l ’object i f  in i t ia l ,  voire
de s ’en ass igner un nouveau.
Les éva luat ions qua l i tat ives
permettent de penser qu’ i l  n ’est
pas sûr que les  object i f s  de
placement en emploi  soient
toujours arrêtés de manière
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NOTES

1.  Le L imousin n ’a  pas de PLIE .

2 .  L e  n o m b r e  d e  p e r s o n n e s  e n

p a r c o u r s  d u r a n t  l ’ a n n é e  n

représente les  entrées dans le  PLIE

c e t t e  a n n é e  n ,  a u g m e n t é e s  d u

nombre des entrées dans les  années

p r é c é d e n t e s  n o n  s o r t i e s .

L ’ ind icateur  a  l ’ inconvén ient  de ne

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

p r é s e n c e  d a n s  l e  P L I E .  I l  i n d i q u e

n é a n m o i n s  l a  “ c h a r g e  d e  t r a v a i l ”

d ’un PLIE .

3 .  I l  f a u t  e n  o u t r e  n o t e r  u n e

ca t é gor i e  au t r e s  ( f emmes  i so l ée s ,

handicapés , . . )  pour 8%.

4 .  La sort ie  pos i t ive est  un emplo i

d ’une durée d ’au moins 6 mois ,  a idé

ou non,  dans  le  secteur  marchand ,

u n  C E C  à  l ’ i s s u e  d ’ u n  C E S ,  u n e

format ion qual i f iante ,  ou un emploi

indépendant .

5 .  Cet te  ques t ion ,  i n t rodu i te  dans

l ’ e n q u ê t e  d e  1 9 9 7 ,  a  c e p e n d a n t

d o n n é  l i e u  à  d e s  r é p o n s e s

h é t é r o g è n e s .  C e r t a i n s  P L I E  o n t

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

b é n é f i c i a i r e s  s e l o n  l e s  t y p e s

d ’ a c t i v i t é s  e t  d ’ emp loyeur s  t and i s

q u e  d ’ a u t r e s  d é n o m b r e n t  e t

répertor ient  les  sort ies  en emplo i ,

s e l o n  d e s  r u b r i q u e s  p e r t i n e n t e s

pour leur zones d ’emploi .


