
Italie 
La flexi bi li té du mar ché du tra vail : 
dé bat po li tique, pra ti ques de ter rain

Gio van na ALTIERI *

La flexi bi li té du mar ché du tra vail
est au centre du dé bat po li tique ita lien et
eu ro péen de la der nière dé cennie, même
si l’ou ver ture vers une ré gu la tion du tra -
vail moins ri gide était un thème qui préoc -
cu pait déjà for te ment les ac teurs so ciaux
dans les an nées 1980. L’Italie à qui l’on at -
tribue fa ci le ment un re tard dans ce do -
maine a adop té en 1984 les pre miè res nor -
mes des ti nées à ré gu ler les nou vel les
for mes de con trats de tra vail plus flexi -
bles.

Le mar ché du tra vail ita lien des an -
nées 2000 est tou te fois très dif fé rent de
ce lui du mi lieu des an nées 1980. Au
cours des der niè res an nées, on a as sis té à
une pro fonde mu ta tion de la struc ture de
l’em ploi. Entre 1994 et 2000, les con trats
de tra vail stan dard ont aug men té de 1 %
tan dis que le tra vail tem po raire et le
temps par tiel ont, tous deux, pro gres sé de
26 %. Entre 1994 et 2000, la part de l’em -
ploi stan dard (à durée in dé ter minée et à
temps plein) dans l’em ploi to tal a re cu lé
de 63,8 % à 60,5 %. En même temps, on a 

vu se dé ga ger un large consen sus sur le
fait que « ni les po li ti ques ex ces si ve ment
ré gu la tri ces, ni l’op po si tion flexi bi li té-ri -
gi di té ne ren dent cor rec te ment compte du 
pro blème » 1.

La crois sance, la flexi bi li té 
et l’em ploi

Ce sont des rai sons struc tu rel les qui
pous sent dans le sens de la flexi bi li té.
Der rière l’exi gence de mar chés du tra vail
flexi bles se pro fi lent tout d’abord la né -
ces si té d’amé lio rer la com pé ti ti vi té, mais
aus si les nou vel les tech no lo gies qui à la
fois im po sent et au to ri sent une uti li sa tion
plus flexible du tra vail. De ce point de
vue, les en tre pri ses sont inexo ra ble ment
pous sées sur la voie de la flexi bi li sa tion.
Mais les mo dè les de tra vail plus flexi bles
peu vent aus si ré pondre à de nou vel les as -
pi ra tions des sa la riés, hom mes et fem -
mes, qui sont au jourd’hui plus ins truits,
ont des ni veaux d’édu ca tion plus éle vés
et qui ex pri ment des be soins dif fé rents au
cours de la vie. 
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L’as pect peut-être le plus con tro ver sé
du dé bat concerne le rap port entre pro tec -
tion de l’em ploi et évo lu tion du mar ché
du tra vail. On en tend sou vent l’ar gu ment
se lon le quel la dif fu sion de for mes flexi -
bles d’em ploi ne ré pon drait pas seu le -
ment aux be soins des en tre pri ses ou aux
as pi ra tions des sa la riés, mais se rait aus si
un moyen d’agir sur la pré ser va tion de
l’em ploi, de lut ter contre le chô mage et
de créer de nou veaux pos tes de tra vail. 

Bien que l’OCDE elle-même ait re le -
vé « l’ab sence d’une re la tion uni voque
entre la ri gi di té de la ré gu la tion en vi -
gueur dans les dif fé rents pays et leurs ni -
veaux d’em ploi  »  ,  on continue de
com pa rer les per for man ces eu ro péen nes
et amé ri cai nes dans le do maine de l’em -
ploi en les rap por tant de fa çon plu tôt sim -
pli fi ca trice aux deux mo dè les de mar ché
du tra vail. Cer tains au teurs dé fen dent au
con traire l’hy po thèse se lon la quelle l’ef -
fet de la ré gu la tion se ré dui rait à une re -
dis tri bu tion de l’em ploi . 

Cer tes, la so cié té de l’in for ma tion est
en train de mo di fier le rap port entre crois -
sance éco no mique et crois sance de l’em -
ploi d’un point du vue tant qua li ta tif que
quan ti ta tif. Mais la di rec tion de cette re la -
tion ne change pas. C’est ce que mon trent 
clai re ment les der niers chif fres du mar ché 
du tra vail ita lien. En seu le ment trois ans
(entre 1997 et 2000) on a en re gis tré une
hausse de l’em ploi de 873 000 uni tés. En
2001, le tra vail sa la rié à temps plein et à

durée in  dé ter  minée a  aug men té  de
335 000 uni tés par rap port à 2000, alors
même que le tra vail à durée dé ter mi née
et/ou à temps par tiel n’a aug men té que de
55 000 uni tés. Ce qui veut dire que pour

86 % la crois sance est due à la pro gres -
sion de l’em ploi stable.

Cette crois sance im por tante de l’em ploi 
in ter roge à plus d’un titre la thèse (sou tenue 
au cours de ces der niè res an nées aus si par
d’émi nents éco no mis tes) se lon la quelle on
as sis te rait dé sor mais à une « crois sance
sans em plois ». Le fait que l’em ploi ait pro -
gres sé en pré sence d’une faible aug men ta -
tion du PIB montre au con traire que la
crois sance éco no mique agit in ten sé ment
sur l’em ploi – ob ser va tion qui re la ti vise
dans une cer taine me sure le rôle des ins ti tu -
tions du mar ché du tra vail. 

Il im porte dans ce contexte de me ner
une ré flexion sur la na ture et la qua li té de
la crois sance. Nombre d’or ga ni sa tions
font en ef fet l’ex pé rience que les mo dè les 
tra di tion nels de ma na ge ment ne sont plus
adap tés au nou veau contexte stra té gique
ca rac té ri sé par l’in ten si fi ca tion et la com -
plexi fi ca tion de la com pé ti tion.

« La na ture même de la com pé ti tion
change. L’ef fi ca ci té seule ne suf fit plus si
d’au tres fac teurs ne sont pas réu nis : ca -
pa ci té d’in no va tion, qua li té, ser vice,
flexi bi li té ». Ces évo lu tions in fluent aus si 
sur les at ten tes pla cées dans les tra vail -
leurs ap pe lés à être com pé ti tifs « dans un
mar ché in di vi dua li sé du tra vail » 3.

Le tra vail aty pique : 
ce qu’en di sent les em ployeurs

L’IRES-CGIL (Isti tu to Ri cerche Eco -
no miche e So cia li) a vou lu ver ser au dé -
ba t  que l  ques nou  veaux  élé  ments

em pi ri ques, en me nant une en quête sur
les mo des de flexi bi li té du tra vail adop tés
dans les en tre pri ses. Des in ter views ont
été condui tes au près d’un échan til lon
d’en tre pri ses re pré sen ta tif de la réa li té
ita lienne (cf. en ca dré) .
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L’ori gi na li té de cette re cherche par
rap port à la plu part des in for ma tions déjà
dis po ni bles ré side dans le fait que l’en -
quête porte sur les mo ti va tions et sur les
ca rac té ris ti ques de la flexi bi li té du point
de vue des chefs d’en tre prise. Ils de vaient 
ré pondre à de nom breu ses ques tions sur
les ty pes de tra vail flexible uti li sés, sur
les mo ti va tions qui ont gui dé leurs choix,
sur les pro fes sions concer nées, sur les
condi tions d’exé cu tion du tra vail, et en fin 
sur leurs opi nions quant aux nou vel les
po li ti ques de l’em ploi et aux ins ti tu tions
du mar ché du tra vail.

La con fron ta tion avec la réa li té oblige 
à com plexi fier quelque peu le cadre de ré -
fé rence. On voit ain si clai re ment coexis -
ter dans le monde en tre pre neu rial des
fa çons dif fé ren tes d’ap pro cher et de réa li -
ser la flexi bi li té. Ces choix sont étroi te -
ment liés au sec teur éco no mique, au
ter ri toire, à la forme d’or ga ni sa tion et
aus si à l’an cien ne té de l’en tre prise. Mais
en même temps on voit  ap pa raître,
au-delà des stra té gies et opi nions di ver -
gen tes sur des as pects par ti cu liers, une
grande ho mo gé néi té d’ap proche du pro -
blème de la flexi bi li té. Il se dé gage de
l’en quête une vi sion avant tout prag ma -
tique et uti li taire du phé no mène, qui
s’ins crit en faux contre les hy po thè ses
pré con çues. Tout se passe comme si les
en tre pre neurs avaient for te ment cons -
cience du fait que la flexi bi li té est un
moyen pour ré pondre à des pro blè mes
con crets aux quels l’en tre prise doit faire
face.

La ré sis tance du con trat 
de tra vail stan dard

Ain si, quand on entre dans le monde
des en tre pri ses, on voit s’ef fon drer
nombre de sté réo ty pes qui mar quent le
dé bat sur la flexi bi li té. Par mi eux l’idée
se lon la quelle il y au rait dans les en tre pri -

ses une poussée ir  ré sis  t ible vers la
flexi bi li té et la pré ca ri sa tion du tra vail.

L’uti li sa tion du tra vail dans les en tre -
pri ses ita lien nes est de fait peu dés truc -
turée .  I l  ex is te  tou  jours  une  pa r t
im por tante de tra vail stable que l’on
trouve dans 96 % des en tre pri ses (ta bleau
1). Un tiers des en tre pri ses n’a re cours à
au cune forme de tra vail flexible. C’est le
cas no tam ment des pe ti tes en tre pri ses.
Pour des rai sons struc tu rel les, cel les-ci
connais sent une or ga ni sa tion in terne du
tra vail ex trê me ment flexible et sont donc
moins in ci tées à avoir re cours à des con -
trats de tra vail aty pi ques. Dans ces réa li -
tés, la flexi bi li té est en quelque sorte
ins crite dans les gè nes mê mes de l’en tre -
prise, tant du point de vue des rap ports
avec l’en vi ron ne ment (four nis seurs e t
clients) que des mo des de ges tion des sa -
la riés. La si tua tion est tout autre dans les
en tre pri ses plus gran des. En ef fet, si 60 % 
des en tre pri ses les plus pe ti tes (avec 8 à
20 sa la riés) n’ont re cours à au cune forme
de tra vail flexible, près d’un tiers des uni -
tés oc cu pant plus de 100 tra vail leurs uti li -
sent jus qu’à trois for mes de flexi bi li té
dif fé ren tes. Plus l’en tre prise est de grande 
di men sion, plus elle tend vers une or ga ni -
sa tion mo bi li sant des mo des de flexi bi li té 
di ver si fiés. Du point de vue sec to riel on
ob serve une uti li sa tion plus forte de la
flexi bi li té dans le ter tiaire (no tam ment
dans des ac ti vi tés tel les que l’in ter mé dia -
tion fi nan cière et im mo bi lière, l’in for ma -
t ique  e t  la  re  cherche) .  L’in dus t r ie
ma nu fac tu rière fait au con traire fi gure de
sec teur peu flexi bi li sé ; en de hors de la
pro duc tion à flux ten dus ce sec teur reste
en quelque sorte le plus proche – ou le
moins éloi gné – du mo dèle for diste d’uti -
li sa tion de la main-d’œuvre.

Mal gré une faible dif fu sion, en ap pa -
rence, du temps par tiel dans le sys tème
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d’em ploi ita lien, on ob serve que le temps
par tiel est de fait uti li sé par la plu part des
en tre pri ses. L’en quête confirme aus si la
forte at trac tion exercée par les con trats de 
« col la bo ra tion continue et co or donnée »
(col la bo ra zio ni co or di nate e conti nua -
tive), forme de « para-su bor di na tion »
par ti cu lière à l’Italie 1. Il s’agit là de rap -

ports de tra vail  que les sta tis ti  ques
si gna lent comme étant en forte pro gres -
sion. 

Il est aus si in té res sant de no ter qu’une 
in fime mi no ri té seu le ment des en tre pre -
neurs si gnale des obs ta cles liés à la ré gle -
men ta tion ou en core à la ré sis tance des
tra vail leurs quand il s’agit d’in tro duire
des for mes de tra vail flexible ; 90 % des
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L’en quête de l’IRES-CGIL

L’en quête a été menée au près d’un échan til lon de 467 en tre pri ses de huit sa la -
riés et plus, lo ca li sées dans quatre ré gions : Lom bardie, Emilie-Ro magne, La tium 
et Cam panie. L’échan til lon a été cons truit à par tir des don nées ISTAT sur les en -
tre pri ses (re cen se ment in ter mé diaire de 1996 sur l’in dustrie et le com merce).
L’échan til lon dont sont ex clus cer tains sec teurs tra di tion nels (in dustrie ex trac tive,
bâ ti ment hors se cond œuvre, com merce hors su per et hy per mar chés) tient
compte du poids des dif fé rents sec teurs éco no mi ques dans la réa li té pro duc tive
de chaque ré gion.

La re cherche avait pour ob jec tifs d’étu dier : 

- la part, les for mes et les as so cia tions des dif fé rents ty pes de tra vail flexible :
quel les sont les mo ti va tions de re cours au tra vail flexible se lon les sec teurs, la
taille et la lo ca li sa tion des en tre pri ses ;

- les re la tions qui s’ins tau rent entre l’en tre prise, les sa la riés et les tra vail leurs in -
dé pen dants : tâ ches pro fes sion nel les, or ga ni sa tion du tra vail, es pa ces d’in ter ven -
tion con crets, ho rai res, lien avec les pro ces sus de out sour cing ;

- l’hy po thèse se lon la quelle on as siste à une dés truc tu ra tion des en tre pri ses du
fait d’un moindre re cours aux con trats « ty pi ques » ; dans quelle me sure les tra -
vail leurs « in dé pen dants » sont-ils in té grés dans les pro ces sus pro duc tifs des en -
tre pri ses ;

- les pro fes sions les plus concer nées par les con trats flexi bles ; existe-t-il un lien
entre la pro fes sion exercée et la forme de con trat aty pique ;

- la ques tion de sa voir si la flexi bi li té des con trats de tra vail cons titue pour les tra -
vail leurs concer nés une phase de tran si tion dé bou chant sur un con trat de tra vail
stable ;

- les pré fé ren ces, les choix et les exi gen ces qu’ex pri ment les en tre pri ses en ce
qui concerne les ins tru ments et les po li ti ques de l’em ploi ; leurs rap ports avec les 
syn di cats.



en tre pri ses n’ont ren con tré au cun obs -
tacle lors de pro ces sus de flexi bi li sa tion
(ta bleau 2).

Forte in ter na li sa tion 
des tra vail leurs « in dé pen dants »

L’en quête fait aus si res sor tir la forte
in ter na li sa tion de la flexi bi li té. Une
grande partie des tra vail leurs flexi bles
tra vaille la plu part du temps dans l’en tre -
prise (le té lé tra vail est ex trê me ment rare). 
Dans plus des deux tiers des en tre pri ses
les tra vail leurs in dé pen dants sont « in ter -
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%
CDI à temps plein 96,1
CDI à temps par tiel 35,1
Con trats de col la bo ra tion co or donnée et continue 12,4
CDD à temps plein 10,9
Con trats for ma tion-tra vail à temps plein 8,6
Con sul tants et pro fes sions li bé ra les 7,9
Con trats de col la bo ra tion co or donnée oc ca sion nelle 7,7
Con sul tants sou mis à une obli ga tion de co ti sa tion so ciale au près de l’INPS 1 6,6
CDD à temps par tiel 4,7
Appren tis sage 4,3
Re cours aux pe ti tes fir mes ex ter nes 3,9
Con trats for ma tion-tra vail à temps par tiel 3,0
Tra vail in té ri maire 3,0
Pres ta tai res de ser vice 2,4
Bour ses et sta ges ré mu né rés 2,4
Con trats d’as so cia tion en par ti ci pa tion 2 0,9
Re cours aux en tre pri ses d’in ser tion (Co o pe ra tive di la vo ra to ri so cial mente uti li, LSU) 0,4
Plans d’in ser tion pro fes sion nels (PIP) 0,2

* Plu sieurs ré pon ses étaient pos si bles
1. Insti tu to na zio nale pre vi den za so ciale

Ta bleau 1. Les con trats de tra vail uti li sés dans les en tre pri ses *

Les con trats de « col la bo ra tion co or donnée et continue » (col la bo ra zione co or di na ta e
conti nua ti va) cons ti tuent une sous-ca té gorie du tra vail in dé pen dant. Ils cou vrent des ac ti vi tés
pro duc ti ves et in tel lec tuel les très hé té ro gè nes mais qui ont en com mun d’as so cier l’au to nomie
for melle du pres ta taire avec une forte dé pen dance so cio-éco no mique à l’égard du don neur
d’ordre. Le con trat qui fonde une relation de travail stable donne ac cès à cer tains droits mi ni ma.
Fin 2001, les con trats de col la bo ra tion continue concer nent près de 2 mil lions de personnes ; ils
sont en voie de pro gres sion no table et de fé mi ni sa tion. De puis 1993, les gou ver ne ments ont
pris des ini tia ti ves pour as su rer aux tra vail leurs en si tua tion de « para-su bor di na tion » une
cer taine cou ver ture so ciale, afin de ré duire l’écart avec le sta tut des sa la riés en même temps
que le risque de « dum ping so cial ». La ré forme des re trai tes de 1995 a ins ti tué un fonds propre, 
ali men té par un pré lè ve ment de 10 % sur la ré tri bu tion, ver sé à parts éga les par le col l a bo ra teur
et son don neur d’ordre. Par mi les col la bo ra teurs « co or don nées et conti nus » (« co.co.co ») on
trouve des fi gu res pro fes sion nel les aus si di ver ses que les gé rants de so cié tés, les pro fes sions
mé di ca les et pa ra mé di ca les, les ven deurs, conseil lers fis caux, consul tants, tra duc teurs,
jour na lis tes, pu bli ci tai res, stan dar dis tes etc. 

1.



na li sés » ; plus d’un tiers se rend tous les
jours dans l’en tre prise. Une ma jo ri té des
col la bo ra teurs in dé pen dants tra vaille jus -
qu’à 15 heu res par se maine dans l’en tre -
prise, et un tiers en vi ron y passe entre 16
et 30 heu res. Plus l’en tre prise est grande,
plus elle tend à « in ter na li ser » les tra vail -
leurs in dé pen dants, sur tout quand ils se
trou vent dans une re la tion de « col la bo ra -
tion co or donnée » (col la bo ra zione co or -
di na ta), soit continue soit oc ca sion nelle. 

La part des tra vail leurs in dé pen dants
qui pas sent beau coup de temps dans l’en -
tre prise est d’ail leurs plus élevée dans le
Sud et le Centre. On peut pen ser que c’est 
parce que les en tre pri ses ont be soin de
tra vail leurs très in té grés dans l’en tre prise, 
qu’el les ten dent à in ter na li ser éga le ment
les tra vail leurs in dé pen dants et à « abu -
ser » dans cer tains cas des for mes de con -
trats au to no mes. Ce phé no mène qui
concerne en par ti cu lier les con trats de
col la bo ra tion co or donnée (col la bo ra -
zione co or di na ta) a don né lieu à beau -
coup de dé bats en Italie. L’en quête a donc 
es sayé de faire une es ti ma tion du phé no -
mène en dé ter mi nant la part qui re vient
ef fec ti ve ment à une uti li sa tion im propre
du tra vail in dé pen dant. Pour cela, une va -
riable syn thé tique a été cons truite à par tir
de trois cri tè res : lieu pré do mi nant
d’exer cice de l’ac ti vi té, fré quence de la

pré sence dans l’en tre prise, ho rai res fixés
à l’avance. L’en quête ré vèle que 45 % des 
en tre pri ses font un usage abu sif des tra -
vail leurs in dé pen dants qui sont en fait des 
« sa la riés dé gui sés » – un taux im por tant
mais plu tôt in fé rieur à ce lui qui est sou -
vent avan cé. 

Tous les tra vail leurs se voient tou te -
fois re con naître une cer taine au to nomie,
in dé pen dam ment de leur sta tut ju ri dique.
On as siste à une cer taine rup ture avec les
ca nons de l’en tre prise for diste qui concé -
dait aux tra vail leurs une au to nomie faible 
mais as su mait en même temps elle-même 
les ris ques et les res pon sa bi li tés liés au
tra vail. Au jourd’hui, l’es pace d’au to -
nomie tend à s’agran dir tant pour les sa la -
r i é s  que  pour  l e s  t r a  va i l  l eurs
in dé pen dants. C’est une au to nomie opé -
ra tion nelle, dans la me sure où les tra vail -
leurs (no tam ment dans les plus gran des
en tre pri ses) sont nom breux à obéir à des
di rec ti ves « très pré ci ses ». 

Les rai sons de la flexi bi li té

Par mi les mo ti va tions prin ci pa les des
chefs d’en tre prise pour in tro duire des
mo dè les flexi bles de tra vail fi gu rent, dans 
l’ordre, la re cherche de pro fils pro fes -
sion nels par ti cu liers, la né ces si té de faire
face à des pics de la de mande, et – as sez
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Prin ci paux obs ta cles men tion nés * %

Au cun obs tacle 90,0
Con train tes lé ga les et conven tion nel les 9,6
Ré sis tance des tra vail leurs 6,4
Obsta cles bu reau cra ti ques ve nant de l’ad mi nis tra tion 6,4
Oppo si tion des syn di cats 3,2
Ré sis tan ces au sein de la di rec tion 1,6
Ré sis tan ces de la hié rarchie in ter mé diaire 0,8
Au tres 0,4

Ta bleau 2. Obsta cles à l’in tro duc tion au tra vail aty pique



loin der rière – la vo lon té de ré duire les
coûts de tra vail (ta bleau 3). Il est in té res -
sant de no ter que la ré duc tion des con -
train tes liées au droit du li cen cie ment,
très pré sente dans le dé bat ac tuel , oc cupe 
le der nier rang dans la liste des mo ti va -
tions. 

Ces mo ti va tions se vé ri fient à quel -
ques pe ti tes va ria tions près, dans les en -
tre pri ses de tou tes tail les. Les seuils
ins crits dans le Sta tut des tra vail leurs ne
sem blent donc pas mo di fier le ju ge ment ;
l’at ti tude des en tre pre neurs à l’égard du
li cen cie ment et de la syn di ca li sa tion ne
varie pas dans les en tre pri ses de taille dif -
fé rente. De la même fa çon, la pos si bi li té
d’échap per aux con train tes de la ré gu la -
tion ne fi gure pas par mi les mo ti va tions
prin ci pa les pour in tro duire le tra vail
flexible. 

Der rière chaque forme de tra vail
flexible se trou vent des mo ti va tions pré -
do mi nan tes : le temps par tiel vise à ra tio -
na li ser l’or ga ni sa tion, tan dis que le
tra vail à durée dé ter minée et les con trats
de « col la bo ra tion co or donnée » ont pour

ob jec tifs de faire face à la de mande. Mais

on cons tate aus si beau coup de re cou pe -
ments. 

Dans tous les cas, on as siste bel et
bien à l’exis tence d’un double mar ché
dans le quel les voies du tra vail flexible et
du tra vail stable ne se ren con trent pas.
Ain si les con trats de « col la bo ra tion co or -
donnée » tant oc ca sion nelle que continue
ne sont pra ti que ment ja mais uti li sées en
guise de pé riode d’es sai en vue d’une em -
bauche fu ture. Le sec teur et l’or ga ni sa -
tion de l’en tre prise in fluent tou te fois sur
les pré fé ren ces en ma tière de mo dè les de
flexi bi li té.

En gé né ral, la forme de flexi bi li té
jugée la plus at trayante est le con trat for -
ma tion-tra vail. Vien nent en suite le con -
trat à durée dé ter minée à temps plein,
puis ce lui à temps par tiel. La pré fé rence
va donc vers la flexi bi li sa tion du tra vail
sa la rié dans tou tes ses for mes. Ce n’est
que dans un deuxième temps que l’on se
tourne vers le tra vail in dé pen dant, sur tout 
sous la forme de la « col la bo ra tion co or -
donnée continue », donc de la forme la
plus proche du tra vail sa la rié. Les pe ti tes

en tre pri ses ex pri ment une pré fé rence
pour l’ap pren tis sage et les con trats à
durée dé ter minée tan dis qu’avec l’aug -
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Les em ployeurs re cher chent la flexi bi li sa tion … Taille des ef fec tifs

8-20 21-100 > 100 To tal
… pour re cru ter des pro fils pro fes sion nels par ti cu liers 22,7 26,7 34,6 27,0
… pour faire face aux fluc tua tions du mar ché 27,3 21,8 20,0 23,4
… pour ré duire les coûts sa la riaux 17,0 19,8 14,5 17,6
… pour tes ter les tra vail leurs en vue d’une em bauche 15,9 6,9 16,4 12,3
… pour ins ti tuer des ré gi mes d’ho rai res di ver si fiés 8,0 11,9 10,9 10,2
… pour d’au tres rai sons 8,0 4,0 3,6 5,3
… pour évi ter les con train tes liées au droit du li cen cie ment 1,1 8,9 - 4,1

Ta bleau 3. Mo ti va tions des em ployeurs, par taille des en tre pri ses



men ta tion de la taille de l’en tre prise, le
re cours à des fir mes ex ter nes tend à s’ac -
cen tuer. On note aus si des dif fé ren ces
liées aux sec teurs. Par exemple le ter tiaire 
a da van tage re cours à des con trats moins
ré gu lés comme les col la bo ra tions oc ca -
sion nel les.

On peut cons ta ter que les con trats de
col la bo ra tion oc ca sion nelle, les plus pau -
vres du point de vue des pro tec tions lé ga -
les ,  sont  en  gé  né  ra l  ré  ser  vés  a u x
tra vail leurs in tel lec tuels et aux per son -
nels non qua li fiés (huis siers, com mis,
por teurs, agents de la pro pre té, sur veil -
lants, gar diens …). Cette po la ri sa tion
donne à ré flé chir. Pour les tra vail leurs in -
tel lec tuels, les con trats de col la bo ra tion
oc ca sion nelle ini tient sou vent un cercle
ver tueux sur le plan de l’in té gra tion pro -
fes sion nelle ; ils of frent un ca nal d’ac cès
pos sible à l’en tre prise et, en règle gé né -
rale, une ex pé rience pro fes sion nelle qua -
li fiante. Pour les tra vail leurs non qua li fiés 
par contre, le con trat de col la bo ra tion oc -
ca sion nelle équi vaut sou vent à une in ser -
tion pré caire ;  i l  est  sus cep tible de
dé clen cher un cercle vi cieux qui fait obs -
tacle tant à l’ac qui si tion de qua li fi ca tions
plus éle vées qu’à la sta bi li sa tion de la si -
tua tion éco no mique. 

On ne cons tate pas par ail leurs de lien
im mé diat entre la pro fes sion exercée et le 
type de con trat re te nu par l’em ployeur.
Le choix d’une forme de con trat au dé tri -
ment d’une autre dé pend plu tôt des mo -
des d’or ga ni sa tion des en tre pri ses. Ain si
voit-on co ha bi ter dans les en tre pri ses des
con trats de tra vail dif fé rents pour des mé -
tiers iden ti ques. Comme les dif fé rents
rap ports de tra vail ne don nent pas ac cès
aux mê mes pro tec tions et droits, cette si -
tua tion peut fa vo ri ser la com pé ti tion
entre les tra vail leurs.

Tra vail aty pique et cli vage Sud-Nord

Un autre ré sul tat de l’en quête mé rite
d’être sou li gné : la flexi bi li té du tra vail
est le nou veau cre do des en tre pre neurs du 
Sud de l’Italie. Dans le Sud on ren contre
plus fré quem ment l’idée se lon la quelle le
tra vail flexible rend les tra vail leurs plus
pro duc tifs et per met d’aug men ter la pro -
duc ti vi té. Ces convic tions se re flè tent
aus si dans les com por te ments, en tout cas
an ti ci pés, des en tre pri ses du Mez zo gior -
no qui ont l’in ten tion d’aug men ter si gni -
fi ca ti ve ment le re cours à des for mes
flexi bi li sées du tra vail. 

L’en quête met aus si en évi dence des
at ti tu des dif fé ren ciées à l’égard des con -
trats de « col la bo ra tion co or donnée ».
Alors qu’el les per met tent aux gran des en -
tre pri ses du Centre-Nord de re cru ter des
per son nels ayant un pro fil pro fes sion nel
par ti cu lier, les pe ti tes en tre pri ses et cel les
du Sud en par ti cu lier ad hè rent à l’idée se -
lon la quelle l’avan tage de ces con trats ré -
side avant tout dans le moindre coût. 

Les ca dres pro duc tifs et ins ti tu tion -
nels di ver si fiés of frent aux be soins de
flexi bi li té des en tre pri ses des so lu tions
con tras tées. Cela a pour consé quence que
les com bi nai sons ter ri to ria les du tra vail
aty pique va rient de contexte en contexte
et que les pro fils so ciaux des tra vail leurs
concer nés chan gent eux aus si. Il est par
exemple re la ti ve ment évi dent main te nant
que les en tre pri ses du Centre-Nord ten -
dent à uti li ser le CDD comme ins tru ment
de sé lec tion du per son nel et de ges tion
des pics de de mande, avec une pro ba bi li té 
rai son nable qu’à échéance ces con trats se
trou vent trans for més en con trats sta bles.
Dans le Sud les pers pec ti ves de sta bi li sa -
tion sont par contre fai bles. De la même
fa çon, on voit pro gres ser dans le Nord les
for mes vo lon tai res du temps par tiel ; dans 
le Sud, le temps par tiel est plu tôt l’ex -
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pres sion d’une forte pré sence fé mi nine
dans les seg ments pré cai res du mar ché du 
tra vail. Et c’est éga le ment dans le Sud
que l’on a le plus de chan ces de ren con -
trer un en tre pre neu riat pour le quel le
concept de flexi bi li té se conjugue avec
l’idée de li ber té dans l’uti li sa tion de la
main-d’œuvre : plus de 65 % des em -
ployeurs mé ri dio naux en quê tés af fir ment
re cru ter des tra vail leurs flexi bles parce
qu’ils sont moins syn di qués. 

Les at ten tes à l’égard de l’Etat 
et des syn di cats

L’en quête s’est éga le ment in té ressée
aux sug ges tions que les en tre pri ses adres -
sent à l’Etat pour créer des em plois. Ici
aus si, le ré sul tat est plu tôt ins truc tif. Les
em ployeurs sont avant tout de man deurs
d’ai des aux en tre pri ses pour of frir des
vrais em plois, et pro po sent de fa vo ri ser
les em bau ches en en ré dui sant le coût. Un 
tiers se montre très in té res sé par des ai des 
à la for ma tion comme ins tru ment de sta -
bi li té et d’em ploya bi li té, afin de pré ser -
ver le « ca pi tal so cial » de l’en tre prise.
L’as sou plis se ment du li cen cie ment ne fi -
gure qu’au sixième rang, ce qui vient en -
core  une  fo is  conf i r  mer que les
en tre pre neurs n’ac cor dent pas une im por -
tance aus si grande à cette ques tion. 

L’en quête s’in té resse en fin au ju ge -
ment qu’ex pri ment les em ployeurs à
l’égard des syn di cats. Le ver dict n’est pas 
uni voque. En ad di tion nant les ap pré cia -
tions qui si gna lent des at ti tu des d’ou ver -
ture ou d’hos ti li té, on cons tate que les
chefs d’en tre pri ses se ré par tis sent équi ta -
ble ment sur les deux camps (ta bleau 4). Il
est peut-être in té res sant de no ter que les
em ployeurs du Sud ont une image plus
ou verte du syn di cat, peut-être à cause des
conces sions plus im por tan tes qui ont été
fai tes dans la né go cia tion et à cause des
ex pé rien ces de concer ta tion ter ri to riale.
Un ju ge ment po si tif vient aus si des en tre -
pri ses avec de bon nes per for man ces éco -
no mi ques. Dans tous les cas de fi gure,
qu’ils ju gent les syn di cats « ou verts » ou
« hos ti les », plus de 60 % des em ployeurs
sug gè rent aux syn di cats de s’adap ter aux
temps pré sents. Le si gnal, re la ti ve ment
clair, qui vient des en tre pri ses consiste à
de man der aux syn di cats de faire quel ques 
pas en avant, d’ac cep ter des in no va tions,
de prendre acte des mu ta tions du sys tème
pro duc tif. En même temps on voit très
net te ment que les pers pec ti ves de voir se
réa li ser ces re com man da tions sont éva -
luées de fa çon plus po si tive dans les en -
tre pri ses et les sec teurs qui connais sent
une bonne im plan ta tion syn di cale et qui
ont une ex pé rience so lide de la né go cia -
tion col lec tive. Ce qui re lève d’un pa -
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Effec tifs 
em ployés

Con cer nant la flexi bi li té du tra vail, le syn di cat est…

Presque 
tou jours hos tile

Tou jours 
hos tile

Par fois 
ou vert

En gé né ral 
ou vert

To tal

8-20 26,2 26,2 31,7 15,9 100,0
21-100 24,7 28,1 26,7 20,5 100,0
101 et plus 13,4 29,9 22,4 34,3 100,0
To tal 23,7 27,3 28,6 20,4 100,0

Ta bleau 4. Les syn di cats face au tra vail flexible : 
ce qu’en di sent les em ployeurs



radoxe ap pa rent : les ju ge ments à l’égard
des syn di cats sont plus sé vè res dans les
sec teurs (l’hô tel lerie-res tau ra tion) et dans 
les en tre pri ses (de pe tite taille) où les syn -
di cats sont le moins pré sents.

Article tra duit de l’ita lien 
par Adel heid Hege
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