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T R A V A I L L E R  E T  Ê T R E  I N S C R I T  A U
C H Ô M A G E :  E M P L O I  D ’ A T T E N T E  O U

S T A T U T I N T E R M É D I A I R E ?
L e  n o m b r e  d e s  p e r s o n n e s  s e  d é c l a r a n t  a u  c h ô m a g e  t o u t  e n  t r a v a i l l a n t  à

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

a n n é e s  ( a c t u e l l e m e n t ,  p l u s  d e  5 0 0 0 0 0  d é c l a r e n t  a v o i r  t r a v a i l l é  p l u s  d e

7 8  h e u r e s  d a n s  l e  m o i s  e t  3 0 0 0 0 0  m o i n s  d e  7 8  h e u r e s ) .  E n  é t u d i a n t

l e u r s  t r a j e c t o i r e s ,  o n  c o n s t a t e  q u e  l e  p a s s a g e  p a r  l ’ a c t i v i t é  r é d u i t e  n ’ a

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

a v a n t  d e  s ’ i n s c r i r e  a u  c h ô m a g e  q u i  c o m p t e .  A i n s i ,  l e s  t r a j e c t o i r e s

p r o f e s s i o n n e l l e s  d e s  c h ô m e u r s  q u i  t r a v a i l l e n t  o c c a s i o n n e l l e m e n t  s o n t

m a r q u é e s  d ’ u n e  f o r t e  i n e r t i e .  P o u r  c e r t a i n s  d ’ e n t r e  e u x ,  l ’ a c t i v i t é

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

d ’ u n  p a r c o u r s  i n s t a b l e .  P o u r  d ’ a u t r e s ,  c ’ e s t  p l u t ô t  u n  e m p l o i  d ’ a t t e n t e ,

a v a n t  d e  t r o u v e r  u n e  s i t u a t i o n  p l u s  p r o c h e  d e  c e l l e  q u ’ i l s  o n t  p e r d u e .
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Au cours des années 1980 et

1990,  la  norme d’emploi

(stab i l i té  d ’un trava i l  à  temps

ple in)  s ’est  progress ivement

ef fr i tée devant le

développement du trava i l  à

temps part ie l  et  de l ’emploi  à

durée déterminée et  de

l ’ intér im.  De nombreux sa lar iés

qui  occupent des emplois

«atypiques» en sont insat is fa i ts .

D’où le développement de

s i tuat ions où coexistent emploi

«atypique»,  inscr ipt ion au

chômage et  recherche d ’un

autre emploi  (Bel  et  a l . ,  1998) .

Ce phénomène est  qua l i f ié

«d’act iv i té réduite» dans la

terminolog ie administrat ive

(ANPE et UNEDIC en donnent

des déf in i t ions convent ionnel les

d i f férentes -  c f .  encadré 1) .

Notre ana lyse ne ret ient pas ces

cr i tères :  e l le  porte sur les

personnes qui  ont trava i l lé  tout

en étant inscr i tes à  l ’ANPE,

quel le  que soit  la  durée et

l ’ intens i té de ce trava i l .
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L’ACTIVITÉ 
RÉDUITE,

VECTEUR DE
PRECARITÉ OU
D’INSERTION ?

Une enquête  or i g ina le

(encadré 2) ,  permet  d ’ ana l y ser

les  tra jecto ires  de ces  chô-

meurs  à  par t i r  de  l a  ques t ion

su i van te :  l e  déc l a s sement  des

s ta tu t s  d ’emp lo i  sub i  par  l e s

sa lar iés  en  act iv i té  rédu i te

l a i s se - t - i l  des  t races  durab les

sur  les  emplo i s  éventue l lement

retrouvés  ou  b ien  es t - i l  pure-

ment  t rans i to i re ?  En  un  mot ,

l ’ ac t i v i té  rédu i te  a - t -e l l e  un

e f fe t  sur  l a  na ture  des

t ra jec to i res ?

Ce l le -c i  peut ,  a  pr ior i ,  avo i r

deux  e f fe t s  opposés .  D ’une

part ,  e l l e  peut  s ’ i nscr i re  dans

un  processus  d ’ inser t ion ,  ou  de

ré inser t ion ,  sur  l e  marché  du

trava i l .  L ’ accès  à  l ’ emplo i  s tab le
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2

pourra i t  se  f a i re  à  t ravers  un

f i l t rage ,  à  l ’ i s sue  d ’une  sér ie

d ’emplo is  courts  et

«préca i res»1.  En  outre ,  l ’ ac t iv i té

rédu i te  permettra i t  aux chô-

meurs  de  l im i ter  leur  déqua l i f i -

ca t ion  et  aux  p lus  jeunes

d ’accumuler  une  expér ience

pro fess ionne l l e .  Ma i s  l ’ ac t i v i té

rédu i te  peut  auss i  ê t re  un

«p iège  à  précar i té» ,  avec  des

e f fe ts  s t i gmat i sants ,  sur tout  s i

l es  ind iv idus  sont  amenés  à

accepter  des  emp lo i s  peu

con formes  à  leurs  qua l i f i ca t ions .

E l l e  l im i te  en  outre  le  temps

e f f ec t i vement  consacré  à  l a

recherche  d ’emplo i .

DES 
TRAJECTOIRES

PEU AFFECTÉES PAR
L’ACTIVITÉ RÉDUITE

Les  chômeurs  qu i  t rava i l l en t

occas ionne l l ement  peuvent

auparavant  avo i r  é té  inac t i f s ,  ou

avo i r  occupé  un  emplo i  (en  CDI

en  CDD,  en  contra t  d ’ i n tér im

ou sa i sonn ier ) .  Parmi  eux ,

cer ta in s  ont  re t rouvé  un  emp lo i

au  cours  de  l a  pér iode  couver te

par  l ’ enquête :  l e  t ab leau  1  met

II

Tableau 1

Nature des contrats en emplois
perdus et retrouvés

Emploi retrouvé

Emploi perdu CDI CDD Intérim Total

CDI 17% 13% 4% 34%

CDD 9% 24% 4% 37%

Intérim 3% 3% 7% 13%

Inactif 5% 9% 2% 16%

Total 34 49 17 100%

La  not ion  d ’ ac t i v i té  rédu i te  (ou
d’act iv i té occas ionnel le)  est  em-
p loyée par  l ’UNEDIC et  l ’ANPE
dans deux sens d i f férents .

Pou r  l a  p r em i è re ,  l a  d é f i n i t i on
de  l ’ a c t i v i t é  rédu i t e  e s t  fondée
sur l ’autorisat ion de cumul d ’une
al locat ion chômage avec un reve-
n u  d ’ a c t i v i t é  p r o f e s s i o n n e l l e ,
pou r  un  mon t an t  e t  u ne  du r ée
l imités .  Les condit ions du cumul
s o n t  f i x é e s  d a n s  l e  r é g i m e
d ’ a s s u r a n c e - c h ô m a g e  c o m m e
suit : 

( 1 )  l e  g a i n  m e n s u e l  t i r é  d e
l ’ a c t i v i t é  d o i t  ê t r e  i n f é r i e u r  à
7 0 %  d e  l a  r é m u n é r a t i o n  b r u t e
antérieure au chômage ;
(2) l ’act iv ité réduite ne doit pas
excéder 136 heures mensuel les ;  
( 3 )  o n  n e  p e u t  p a s  c u m u l e r
p e n d a n t  p l u s  d e  1 8  m o i s ,  s a u f
pour  l e s  CES  ou  les  p lus  de  50
ans.

L e  p r i n c i p e  r e m o n t e  à  1 9 6 2 ,
mais  a  été vér i tab lement encou-

r a g é  d e p u i s  1 9 8 6  e n  t a n t  q u e
moyen  de  f a vo r i s e r  l e  r e tour  à
l ’ e m p l o i .  L ’ a c t i v i t é  r é d u i t e  s e
dist ingue du chômage part ie l  qui
est auss i  dans les fa its une forme
d’act iv i té  rédu i te  ma is  qu i  n ’est
pas consécut i f  à  une rupture du
contra t  de  t rava i l .  Les  VRP ,  l e s
intér imaires ,  les intermittents du
s p e c t a c l e  e t  d e  l ’ a u d i o v i s u e l ,
act iv i tés discont inues par nature,
re lèvent de régimes spéci f iques .  

Pou r  l ’ANPE ,  l e s  p e r sonne s  en
a c t i v i t é  r é d u i t e  r e l è v e n t  d e s
catégories 6 ,  7 et  8 des deman-
deu r s  d ’ emp lo i .  Ce s  c a t é gor i e s
groupent  l es  demandeurs  d ’em-
p l o i  à  d u r é e  d é t e r m i n é e  o u
indéterminée,  à  temps p le in ou à
temps part ie l ,  et  qu i  ont  eu une
ac t i v i t é  p ro fe s s ionne l l e  de  p l u s
de  78  heures  dans  le  mois .  Ces
demandeurs d ’emploi  ne sont pas
c o n s i d é r é s  c o m m e  d i s p o n i b l e s
immédiatement pour prendre un
emploi .

L’enquête

L ’enquête  a  é té  réa l i sée  par
té léphone sur  un échant i l lon
de demandeurs d ’emploi  t i rés
de  f a çon  a l éa to i re  parm i  l e s
personnes  présentes  dans  l e
f i c h i e r  d e  l ’ U N E D I C  e n t r e
septembre 1997 et septembre
1998.  Les résultats  présentés
i c i  u t i l i s e n t  l e s  1 6 0 0  p e r -
s o n n e s  q u i  a v a i e n t  e f f e c t u é
des act iv i tés réduites ,  qu ’e l le
qu’en soit  la  durée,  au cours
de  l eur  ép i sode  de  chômage
a u  m o m e n t  d u  t i r a g e .  A  l a
date  de  l ’ enquête  (décembre
1 9 9 8 ) ,  c e r t a i n e s  é t a i e n t
t o u j o u r s  a u  c h ô m a g e ,  d ’ a u -
t r e s  é t a i e n t  s o r t i e s  d e  c e t
é ta t  vers  d i verses  s i tua t ions
( p r i n c i p a l e m e n t  l e  r e t o u r  à
l ’ e m p l o i ) .  L e  q u e s t i o n n a i r e
c h e r c h a i t  à  i d e n t i f i e r  l e s
p r o f i l s  d e s  p e r s o n n e s  e n
act iv i té  rédu i te  en ré férence
à  l e u r s  t r a j e c t o i r e s  p r o f e s -
s i o n n e l l e s  d ’ u n e  p a r t ,  e t
d ’ a u t r e  p a r t  à  c e r n e r  l a
nature et  les  caractér is t iques
d e s  a c t i v i t é s  e f f e c t u é e s .
L ’ e nquê t e  a  é t é  r é a l i s é e  en
étro i te  co l l aborat ion  avec  l a
D i rec t ion  des  é tudes  s t a t i s -
t iques de l ’UNEDIC.

La not ion  admin i s trat ive  d ’act iv i té  rédu i te

en  rapport  l a  na ture  de  l ’ emp lo i

perdu et  de  l ’ emp lo i  a ins i

re t rouvé .  La  ma jor i té  des

personnes  qu i  ava ient  un  CDI
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ont  re trouvé  un  CDI ,  l e s  deux

t iers  de  ce l les  qu i  ava ient  un

CDD ont  re trouvé  un  CDD et

l a  moi t ié  de  ce l les  qu i  ava ient

un  contra t  d ’ in tér im ou sa i son-

n ier  ont  tou jours  ce  même

statut .

Certes ,  de  nombreuses  per-

sonnes  ont  changé  de  s ta tut :

13 % sont  passées  de  CDI  à

CDD et  9 % de CDD à  CDI .

Ma is  dans  l ’ ensemble ,  les  mobi -

l i tés  sont  à  l a  fo i s  ascendantes

et  descendantes  e t  l e  mouve-

ment  de  déc lassement  entre

l ’emplo i  perdu et  l ’ emplo i

re trouvé  es t  f a ib le .

La  moi t ié  des  personnes  env iron

ava ient  un  t rava i l  à  temps  p le in

et  restent  dans  cet te  s i tuat ion 2

( tab leau  2) .  Les  passages  du

l ’ act iv i té  rédu i te  l a  p lus

récente )  qu i  exp l ique  néanmoins

les  changements  de  s ta tut
l o r sque  ceux - c i  on t  eu  l i eu .  Mais

ce  n ’est  pas  vér i f ié : l e  f a i t  que

l ’ ac t i v i té  rédu i te  so i t  à  temps

p le in ,  à  temps  par t i e l ,  en  CDI

ou en  in tér im n ’a  presque

aucune in f luence sur  le  type

d ’emplo i  re trouvé3.  E n

revanche ,  l e  t ype  d ’emp lo i

perdu es t  un  important

déterminant  des  cond i t ions  de

retour  à  l ’ emp lo i ;  on  peut
donc  opposer  l ’ i ner t ie  des

tra jec to i res  de  long  terme aux

e f fe t s  re l a t i vement  peu  pers i s -

tants  du  passage  par  l ’ ac t i v i té

rédu i te .

Les  tab leaux 1  et  2  i gnorent

toute fo i s  l es  personnes  qu i  sont

encore  au  chômage  au  moment

de l ’enquête .  Des  méthodes

s ta t i s t iques  probab i l i s tes

permettent  de  savo i r  ce  qu ’e l l e s

dev iendront  lorsqu ’e l l es  seront

sort ies  du  chômage ,  à  par t i r  de
l ’observat ion de leurs  caracté-

r i s t iques .  Les  tab leaux qu i  sont

a lors  obtenus  en  tenant  compte

de tous  les  chômeurs  en act iv i té

rédu i te  et  en corr igeant  l ’e f fe t

des  censures4 sont  peu d i f fé -

rents  de  ceux  qu i  sont  présen-

tés  i c i  (Gurgand ,  1999) .

UN 
ÉPIPHÉNOMÈNE

DANS LES
TRAJECTOIRES
INSTABLES

Le caractère  modeste  de  l ’ i n f lu -

ence  du  passage  par  l ’ ac t i v i té

rédu i te  sur  l e s  carr ières  des

chômeurs  qu i  re trouvent  un

emplo i  es t  con f i rmé par  le  cas

des  personnes  dont  l es  i t i né -

ra i res  pro fess ionne l s  sont
ins tab les .  Le  passage  par  l ’ ac t i -

v i té  rédu i te  ne  const i tue  a lors

III

pas  une  rupture  dans  l eur  par -

cours ;  à  l a  l im i te  i l  se  tradu i t

s imp lement  par  un  changement

de  ca tégor ie  admin i s t ra t i ve ,

éventue l lement  assort ie  de  l a

percept ion  d ’ indemni tés  de

chômage

L ’ana lyse  montre  que certa ines

caractér i s t iques  du prof i l  passé

d ’act i v i té  augmentent  s i gn i f i ca t i -

vement  l a  probab i l i té  d ’e f fec -

tuer  des  ac t i v i tés  rédu i tes  au

cours  de  l ’ ép i sode  de  chômage :

emplo i  perdu en intér im ou

avec  des  hora i res  i r régu l iers ,

expér ience  de  t rava i l  à  temps

part ie l  ou  occas ionne l  au  cours

des  c inq  dern ières  années ,  en f in

f a ib le  anc ienneté  dans  l ’ emp lo i

perdu .  Ces  é léments  convergent

pour  décr i re  un pro f i l  pro fes -

s ionne l  i n s tab le .

Les  personnes a ins i  caractér i -

sées  représentent  17  % des

chômeurs  de  l ’ échant i l lon  ma is

const i tuent  25  % de  ceux

d ’entre  eux qu i  ont  prat iqué

des  act iv i tés  rédu i tes .  Symétr i -

quement ,  30  % des  chômeurs

ont  pra t iqué  des  ac t i v i tés

rédu i tes ,  ma i s  ce  taux  passe  à

45  % s i  on  se  res tre in t  à  ceux

dé f in i s  par  ce  pro f i l .  A ins i ,  pour

une  par t  non  nég l i geab le  des

chômeurs ,  l ’ ac t i v i té  antér ieure

au chômage semble  s ’ apparenter

à  l ’ ac t i v i té  rédu i te ,  qu i  en

const i tue  une  sor te  de  pro lon-

gement .  Dans  ce  cas ,  s i  l ’ ac t i v i -

té  rédu i te  n ’en t ra îne  pas  de

rupture  dans  les  pro f i l s ,  ce

n ’est  p lus  parce qu ’e l le  const i -

tuera i t  un  acc ident  sans  consé-

quence  durab le ,  ma i s  parce

qu ’e l le  s ’ inscr i t  dans  l a  carr ière

d ’ensemble  de chômeurs

marqués  par  l a  précar i té  ou

l ’ ins tab i l i té  des  emplo i s .

Tableau 2

Horaires hebdomadaires en
emplois perdus et retrouvés

Emploi retrouvé

Emploi perdu T.plein T.partiel Irrégulier Total

T.plein 54% 10% 1% 65%

T.partiel 5% 9% 1% 15%

Irrégulier 2% 1% 1% 4%

Inactif 12% 4% 0% 16%

Total 73% 24% 3% 100%

temps  p le in  vers  l e  temps  par -

t ie l  et  les  mouvements  inverses

s ’équ i l ibrent  à  peu près  e t ,  on

n ’observe  pas  de  dégradat ion

des  cond i t ions  d ’emp lo i

sens ib le .

Ces  deux consta ts  suggèrent

que les  chômeurs  retrouvent  en
moyenne l eurs  cond i t ions  anté-

r ieures  d ’emplo i  (pour  ceux qu i

en  ava ient  un  auparavant ) ,  sans

déc lassement  important .

On pourra i t  cependant  penser

que c ’es t  l a  na ture  de  l ’ ac t i v i té

rédu i te  ( type  de  contra t  e t  type

d ’hora i re  dans  le  cadre  de



profess ionnel le  de la  personne
n’est  pas fondamenta lement
a l térée,  car e l le  reste inscr i te
dans un parcours durablement
préca ire .  I l  faut  donc prendre
en compte d ’autres ra isons qui
font qu’une personne se déc lare
ou ne se déc lare p lus au chô-
mage,  qui  peuvent être l iées aux
divers attr ibuts  du statut  de
chômeur.

Marc Gurgand et
Marie-Thérèse Letabl ier

réduite est  une modi f icat ion
essent ie l lement formel le de
leur condit ion.  On peut donc
par ler d ’une certa ine neut ra l i té
de l ’act iv i té réduite .

Cette «neutra l i té» prend
toutefois  deux formes qui
la issent ouverte l ’ interprétat ion
des comportements .  Dans un
cas ,  l ’act iv i té réduite est  asso-
c iée à un déclassement essen-
t ie l lement temporaire et  on
peut a lors se demander
pourquoi  e l le  est  prat iquée :
doit-on y voir  une stratég ie de
recherche d ’emploi  ou,  au
contra ire ,  un «produit  dér ivé»
de la  recherche,  appréc ié pour
des ra isons essent ie l lement
f inanc ières ?  Toujours est- i l
que la  not ion d ’emploi  d ’attente
s ’appl ique sans doute ic i .

Dans l ’autre cas ,  catégor ies
d’emploi  et  de chômage se
révèlent nettement p lus
«broui l lées» ( les  d i f férences
formel les  administrat ives de
statut  ne ref lètent qu’ imparfa i -
tement des d i f férences de fa i t
au regard de l ’emploi ) .  On peut
en ef fet  s ’ interroger sur le  rôle
joué par l ’ ’ inscr ipt ion au chô-
mage.  Dans ce cas ,  la  s i tuat ion

4

ENTRE EMPLOI 
D’ATTENTE

ET STATUT
INTERMÉDIAIRE

Les données ana lysées ,  or ig i -
na les ,  ne montrent pas l ’act iv i té
réduite comme un p iège.  La
«précar i té» des statuts  d ’emploi
exercés en act iv i té réduite
la isse peu de traces sur les
cond i t ions de retour à l ’emploi .
Tout se passe comme s ’ i l
ex ista i t  des tendances lourdes
des tra jectoires ,  largement
condit ionnées par la  nature des
emplois  perdus par les  chô-
meurs ,  sur lesquel les  les  condi-
t ions d ’exerc ice des act iv i tés
réduites la issera ient peu de
traces .

Mais  l ’ inert ie  des carr ières ne
concerne pas seulement les
personnes pour qui  l ’act iv i té
réduite const i tue une dégrada-
t ion (passagère)  des condit ions
d’emploi ;  e l le  décr i t  éga lement
le prof i l  des chômeurs déjà
marqués par des emplois  courts
ou irrégul iers  et  des s i tuat ions
instables .  Pour ces derniers ,  on
peut penser que l ’act iv i té

IV

RÉFÉRENCES

Bel  P . ,  Béraud M. ,  Cancei l l  G.  et  Lemerle S . ,  1998,  «Les
d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i  e n  a c t i v i t é  r é d u i t e  o u
o c c a s i o n n e l l e » ,  P r e m i è r e s  i n f o r m a t i o n s  e t  p r e m i è r e s
synthèses ,  Anpe-Dares ,  n° 45.1 ,  novembre.

Gor geu  A .  e t  Ma th i eu  R . ,  1 998 ,  « F i l i è r e  a u tomob i l e :
i n t é r i m  e t  f l e x i b i l i t é » ,  4  p a g e s ,  n °  2 6 ,  m a r s ,  C e n t r e
d’études de l ’emploi .

Gurgand M. ,  1999,  Emplo i s  perdus ,  emplo i s  re t rouvés  e t  l e
passage par  l ’ac t i v i té  rédu i te ,  Document de trava i l  99/13,
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NOTES

1. Le rôle de l ’ intér im dans ce type
de parcours a  pu être observé pour
l ’ i ndu s t r i e  au tomob i l e  (Gorgeu  e t
Mathieu,  1998) .

2 . La proport ion de trava i l  à  temps
p l e i n  e s t  f a i b l e  p a r  r a p p o r t  à
l ’ ensemb le  de  l a  popu l a t ion  ac t i ve
o c c u p é e ,  m a i s  i l  f a u t  g a r d e r  à
l ’ e s p r i t  q u e  n o u s  a v o n s  a f f a i r e  à
une populat ion spéci f ique,  ce l le  des
futurs chômeurs (s i  l ’on se p lace au
m o m e n t  o ù  i l s  o c c u p a i e n t  l e u r
emploi) .

3 . Le s  ré su l t a t s  dé t a i l l é s  a i n s i  que
l e s  méthodes  son t  p résen té s  dans
Gurgand (1999) .

4 . L a  d u r é e  e s t  d i t e  c e n s u r é e
lo r sque  l ’ é p i sode  de  chômage  e s t
e n c o r e  e n  c o u r s  a u  m o m e n t  d e
l ’ e n q u ê t e :  o n  i g n o r e  l a  d u r é e
complète de l ’ép isode a ins i  que son
issue.
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