
 Da ne mark
Le tra vail à temps par tiel : un ali bi pour un

« nou veau » mo dèle de né go cia tion col lec tive ? 
Chris tèle Meil land

Fin no vembre 2001, la nou velle
coa li tion du par ti li bé ral (Venstre) et du
par ti conser va teur (Kon ser va tive Fol ke -
par ti) rem porte les élec tions et suc cède à
neuf an nées de gou ver ne ment so cial-dé -
mo crate. Dès son ar rivée au pou voir, cette 
nou velle coa li tion an nonce une im por -
tante série de ré for mes dans le do maine
du tra vail et de l’em ploi. Par mi les dif fé -
ren tes me su res pré co ni sées par le mi nistre 
de l’Emploi ,  Claus Hjort Fre de rik sen,  fi -
gure une nou velle dé fi ni tion et ré gu la tion
du tra vail à temps par tiel . Ce pro jet met
au défi le mo dèle da nois et con tribue
d’une cer taine fa çon se lon les par te nai res
so ciaux à sa « fra gi li sa tion ». En ef fet, jus -
qu’à ré cem ment, la ré gu la tion du tra vail à
temps par tiel in com bait es sen tiel le ment à
la né go cia tion col lec tive. Ceci de vrait être 
re mis en ques tion par le biais d’un pro jet
de loi de la nou velle coa li tion : ce lui-ci
pré voit la sup pres sion des res tric tions sur
les uti li sa tions du tra vail à temps par tiel

dé fi nies par les ac cords col lec tifs et pro -
pose de don ner le droit aux sa la riés et aux
em ployeurs de con clure des ac cords lo -
caux de tra vail à temps par tiel, et ce sans
te nir compte des ac cords col lec tifs déjà
exis tants. 

D’ores et déjà, une vague de contes ta -
tion fait front contre ce pro jet de loi. Des
cher cheurs se sont as so ciés aux syn di cats
pour le condam ner vi gou reu se ment. Le
16 mai der nier, des ar rêts de tra vail ont eu 
lieu dans un grand nombre d’en tre pri ses
pu bli ques et pri vées, afin de pro tes ter
contre ce pro jet qui « cons titue une rup -
ture fon da men tale avec les tra di tions da -
noi ses concer nant le mar ché du tra vail »
se lon B. Sœren sen, di ri geant syn di cal de
Dansk Me tal. 

L’ac tua li té da noise, en re met tant sur
le de vant de la scène le tra vail à temps
par tiel et le mo dèle da nois de né go cia -
tion col lec tive nous donne l’oc ca sion de
re ve nir sur l’évo lu tion et la place du tra -
vail à temps par tiel et de dres ser un état
des lieux de la lé gis la tion da noise en la
ma tière.

Après la lé gis la tion eu ro péenne,
 le pro jet de ré forme da nois

Les dé fi ni tions du tra vail à temps par -
tiel et du sta tut du tra vail leur à temps par -
tiel cons ti tuent de puis quelque temps au
Da ne mark un su jet de po lé mique et de
dis cus sions po li ti ques. La « réor ga ni sa -
tion » du mo dèle da nois de temps par tiel a 
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pour toile de fond, d’une part, la mise en
confor mi té de la lé gis la tion da noise avec
les di rec ti ves eu ro péen nes en ma tière de
temps de tra vail et, d’autre part, l’ar rivée
au pou voir de la nou velle coa li tion. Déjà
la mise en confor mi té avec la lé gis la tion
eu ro péenne in ter venue en juin 2001
(c’est-à-dire bien avant les élec tions de
no vembre 2001), avait bous cu lé le mo -
dèle da nois de né go cia tion col lec tive en
in tro dui sant du lé gis la tif dans la ré gu la -
tion du mar ché du tra vail. Mais l’ar rivée
des conser va teurs-li bé raux a en té ri né
cette re mise en ques tion du mo no pole de 
la né go cia tion col lec tive en pro po sant en 
jan vier 2002 un pro jet de loi sus cep tible
de fra gi li ser le rôle des par te nai res so -
ciaux dans la ré gu la tion du mar ché du
tra vail. 

La mise en confor mi té 
avec la lé gis la tion eu ro péenne

La di rec tive eu ro péenne de 1997  sur
l’or ga ni sa tion du temps de tra vail a été
rendue ef fec tive au Da ne mark en 2001
par une mé thode dite « duale ». Jus -
qu’alors, les di rec ti ves eu ro péen nes sur
l’em ploi et les condi tions de tra vail
étaient adap tées et de ve naient ef fec ti ves
via les ac cords col lec tifs. Au Da ne mark,
on l’a vu, les ques tions re la ti ves au mar -
ché du tra vail sont es sen tiel le ment ré gu -
lées par les par te nai res so ciaux ; il n’y a
pas de tra di tion d’in ter ven tion lé gis la tive
dans le champ des condi tions d’em ploi et
des re la tions in dus triel les. C’est en ef fet
au sys tème de né go cia tion col lec tive que
re vient la charge de « gé rer » le mar ché
du tra vail. 

L’ob jec tif de la Com mis sion est de
voir s’ap pli quer la di rec tive eu ro péenne à 
tous les sa la riés da nois. Or les conven -
tions col lec ti ves ne cou vrent que 85 % du
mar ché du tra vail. Par consé quent, les

15 % de sa la riés non cou verts par un
ac cord col lec tif sem blaient ex clus des
dis po si tions de la di rec tive eu ro péenne.
La Com mis sion a donc me na cé d’in ten ter 
une ac tion en jus tice (via la Cour eu ro -
péenne de jus tice). Pour pal lier cette ab -
sence d’ac cord col lec tif, le gou ver ne ment 
s’était en ga gé de vant la Com mis sion à
ga ran tir aux sa la riés non cou verts par un
ac cord col lec tif le bé né fice des dis po si -
tions de la di rec tive. De plus, le gou ver -
ne ment pro met tait de pour suivre les
en tre pri ses si les droits in di vi duels des
tra vail leurs n’étaient pas res pec tés. Mal -
gré ces ga ran ties, l’ac cord si gné par les
deux prin ci pa les or ga ni sa tions, la confé -
dé ra tion da noise des syn di cats (LO) et la
confé dé ra tion des em ployeurs da nois
(DA), a été com plé té par une lé gis la tion
sup plé men taire, ce qui a per mis de gé né -
ra li ser la cou ver ture de la di rec tive. Par le
biais de cette mé thode « duale » (qui as -
socie à la fois la lé gis la tion et la né go cia -
tion col lec tive) la di rec tive eu ro péenne
s’ap pli quait à 100 % du mar ché du tra -
vail da nois. Ce fut une pre mière au Da -
n e  m a r k  d e  v o i r  c e t t e  m é  t hode
ex pé ri mentée. Il faut tou te fois sou li gner 
que la loi n’in ter vient qu’au se cond
rang, c’est-à-dire qu’elle ne prend ef fet
que lorsque l’ac cord col lec tif n’existe
pas. 

De puis cette date, cette mé thode
duale a été une se conde fois uti lisée à
l’oc ca sion de la mise en place de la di -
rec tive eu ro péenne de 1993 sur le temps 
de tra vail en dé cembre 2001. Là en core, 
une lé gis la tion sur le temps de tra vail
est venue com plé ter les ac cords col lec -
tifs. Or, étant don né que cette di rec tive
eu ro péenne qui li mite le temps de tra -
vail maxi mal à 48 heu res heb do ma dai -
res a été de puis long temps in tégrée et
même dé passée au Da ne mark par les ac -

2 Chronique Internationale de l'IRES n° 77 – juillet 2002

DANEMARK



cords col lec tifs, la nou velle lé gis la tion
sur le temps de tra vail ne « sert » qu’à
don ner force de loi aux ac cords col lec -
tifs.

Ces dif fé rents « ac crocs » au mo dèle 
da nois de ré gu la tion du mar ché du tra -
vail cons ti tuent-ils un dé but de « mo -
dèle al ter na tif » ? Le tra vail à temps
par tiel semble de ve nu un vec teur de
trans for ma tion du mo dèle de né go cia -
tion col lec tive da nois non seu le ment
parce qu’il a ini tié une mé thode inex pé -
ri mentée sur le mar ché du tra vail mais
aus si et sur tout parce ce que le nou veau
gou ver ne ment en a fait un ou til d’in -
flexion po li tique et de mo di fi ca tion de
la ré gu la tion du mar ché du tra vail. 

Un ac cès libre au tra vail 
à temps par tiel

En jan vier 2002, le gou ver ne ment a
pré sen té un pro jet de loi mo di fiant l’ac -
tuelle lé gis la tion sur le tra vail à temps
par tiel. Cette ini tia tive fait partie d’un
en semble ap pe lé « pac kage free dom »
(terme an glais que l’on pour rait tra duire 
par « con trat li ber té »). Cette nou velle
lé gis la tion du tra vail à temps par tiel
vise à fa ci li ter l’ac cès des sa la riés au
tra vail à temps par tiel. Les conven tions
col lec ti ves en vi gueur dif fè rent quelque 
peu en ter mes de dé fi ni tion des heu res
de tra vail ain si que des mo da li tés d’ac -
cès des sa la riés au tra vail à temps par -
tiel. Mais pour une ma jo ri té, l’ac cès au
tra vail à temps par tiel est lar ge ment
pos sible : en ef fet seuls 4 % des ac cords
col lec tifs ex cluent le pas sage au tra vail
à temps par tiel. 

La pro po si tion émise par le mi nistre
de l’Emploi vise à sup pri mer tou tes les
res tric tions sur l’uti li sa tion et l’ac cès au 
tra vail à temps par tiel dans les conven -
tions col lec ti ves. La lé gis la tion rem pla -

ce ra les ac cords quand ceux-ci ar ri ve -
ront à terme, c’est-à-dire en 2004 pour
la plu part des ac cords pri vés. Le gou -
ver ne ment sou haite ain si fa vo ri ser le
tra vail à temps par tiel, et don ner au sa -
la rié et à l’em ployeur le droit et la li ber -
té de con clure un con trat à temps par tiel
sans ren con trer de dif fi cul té. Au cun élé -
ment, sou ligne-t-il, ne peut faire obs -
tacle à ce droit ou le res treindre, quel
qu’il soit, di rect ou in di rect, no tam ment 
par le biais des ac cords col lec tifs, des
cou tu mes ou de la pra tique. 

Pour tant, dans ce pro jet de loi, sa la -
riés et em ployeurs ne sont pas vé ri ta ble -
ment à éga li té. La pro po si tion de loi ne
donne pas au sa la rié un sta tut ju ri dique
de tra vail leur à temps par tiel et les sa la -
riés n’au ront au cun droit dans le cas où
l’em ployeur re fu se rait leur re quête pour 
tra vail ler à temps par tiel. De l’autre
côté, l’em ployeur ne pour ra pas li cen -
cier un sa la rié qui re fuse de pas ser d’un
temps plein à un temps par tiel. Mais en
cas de li tige cela sera au sa la rié de four -
nir la charge de la preuve. 

La contes ta tion 
des ac teurs so ciaux

Cette pro po si tion a été for te ment dé -
sap prouvée par les syn di cats qui consi dè -
rent ce pro jet de loi comme une brèche
dans le mo dèle da nois de ré gu la tion so -
ciale. Tra di tion nel le ment, on l’a vu, la
puis sance pu blique n’in ter vient pas dans
la ré gu la tion du mar ché du tra vail.

En fé vrier 2002, les or ga ni sa tions pa -
tro nale et syn di cale du sec teur de l’in -
d u s t r i e  ( D I  p o u r  l e s  e m  p l o y e u r s ,
CO-Indus tri pour les sa la riés) ont adres -
sé une lettre ou verte com mune au Par le -
ment (Fol ke tin get). Dans leur ana lyse,
l’in tro duc tion du lé gis la tif dans des
champs ré ser vés à la né go cia tion col lec -
tive ne va pas dans le bon sens ; une telle
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at teinte au fonc tion ne ment de la né go -
cia tion col lec tive risque de mettre à mal
le mo dèle da nois.

En outre, pour cer tains ac teurs so -
ciaux, la né ces si té même de cette loi est
contes table. En ef fet, se lon une étude de
LO, 4 % au maxi mum des sa la riés da nois
se trou vent dans la confi gu ra tion stig ma -
tisée par le gou ver ne ment, en ne bé né fi -
ciant pas du droit conven tion nel au tra vail 
à temps par tiel  ; dans leur cas, le tra vail à
temps par tiel ne peut être choi si qu’au dé -
but de la re la tion d’em ploi. LO sou ligne
que 17 % des sa la riés da nois peu vent tra -
vail ler à temps par tiel sans au cune res tric -
tion alors que les conven tions col lec ti ves
fixent quel ques res tric tions pour 79 % des 
sa la riés. 

Il s’agit le plus sou vent de res tric tions 
en ter mes de durée du tra vail. Elles cons -
ti tuent un rem part contre des du rées de
tra vail très fai bles sus cep ti bles d’ex clure
les sa la riés de cer tains avan ta ges et
droits. Pour LO qui to lère l’exis tence
d’em plois à temps par tiel, le scé na rio le
plus grave se rait une « amé ri ca ni sa tion »
du mar ché du tra vail, c’est-à-dire l’ap pa -
ri tion de sa la riés cu mu lant des em plois à
faible durée du tra vail afin d’ac qué rir un
re ve nu suf fi sant, mais qui se raient ex clus
des droits à l’as su rance ma ladie, à la sé -
cu ri té so ciale, à la re traite, mal gré un
nombre glo bal éle vé d’heu res tra vail lées
par se maine.

Les mo di fi ca tions que pour rait gé né -
rer ce pro jet de loi sur le mar ché du tra -
vail da nois ne sont pas ce pen dant le
prin ci pal su jet de dis corde entre syn di cats 
et gou ver ne ment. En ef fet, les syn di cats
s’op po sent peu au tra vail à temps par tiel
et beau coup d’ac cords col lec tifs contien -
nent des dis po si tions qui l’au to ri sent et le
ré gu lent. En outre, les ob jec tifs af fi chés
par les par te nai res so ciaux concer nant les

pro chai nes né go cia tions en 2004 por tent
éga le ment sur la mo di fi ca tion de l’ac cès
des sa la riés au temps par tiel. Ain si, l’ini -
tia tive lé gis la tive n’est pas con traire dans
l’es prit à la po li tique syn di cale. C’est la
fo rme  que  p rend  l e  p ro  je t  q u i  e s t
contestée : l’in ter fé rence du gou ver ne -
ment met à mal un mo dèle cons truit sur le 
pou voir d’au to ré gu la tion des par te nai res
so ciaux. 

Par ti cu la ri tés du tra vail à temps par tiel 
dans la so cié té da noise

Tou cher à la dé fi ni tion du tra vail à
temps par tiel au Da ne mark, c’est aus si
agir sur le mode de ré gu la tion éco no -
mique. Compte tenu du rôle et de la place
du tra vail à temps par tiel au Da ne mark,
compte tenu aus si de la conjonc ture éco -
no mique et de la si tua tion tendue du mar -
ché du t ra  va i l  ,  cet te  ini  t ia  t ive e s t
si gni fi ca tive du tour nant pris par le nou -
veau gou ver ne ment. On ne dis pose pas de 
sta tis ti ques pré sen tant le nombre de per -
son nes con cluant un con trat de tra vail à
temps par tiel à l’ini tia tive du sa la rié ou de 
l’em ployeur. Afin de sai sir l’im pact d’une 
ré forme du temps par tiel, nous nous li mi -
te rons ici à pré sen ter la place du tra vail à
temps par tiel au Da ne mark en ter mes de
pro por tion de sa la riés concer nés, de re -
cherche et de durée du temps par tiel. 

Le tra vail à temps par tiel est un en jeu
de né go cia tion col lec tive de puis 1971,
date à la quelle il fait son ap pa ri tion dans
la conven tion col lec tive de l’in dustrie.
Jus qu’en 1979, le temps par tiel était gé -
é ra le ment dé fi ni comme une durée de
tra vail com prise entre 20 et 30 heu res
heb do ma dai res. Ensuite la li mite in fé -
rieure passe à 15 heu res heb do ma dai res.
Ces li mi tes (15–30 heu res) exis tent tou -
jours, no tam ment dans l’in dustrie (ac cord 
si gné en 2000). Mais la durée conven tion -
nelle des temps par tiels varie aus si se lon
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les sec teurs ; par exemple, pour les cols
blancs, la li mite in fé rieure du tra vail à
temps par tiel est de 8 heu res heb do ma dai -
res. En gé né ral, le seuil mi ni mum d’heu -
res tra vail lées reste fixé entre 12 et 15
heu res par se maine. 

Ce choix renvoie aux du rées de tra -
vail mi ni ma les per met tant de pré tendre à
un cer tain nombre de droits en ma tière de
sé cu ri té so ciale et de droits de tra vail.
Pour avoir ac cès à l’as su rance chô mage,
par exemple, les sa la riés doi vent tra vail -
ler au mi ni mum 8 heu res par se maine (ou
12 heu res, se lon que la per sonne est as -
surée à temps plein ou à temps par tiel
contre le chô mage). Les em ployés de bu -
reau ne peu vent bé né fi cier des pro tec -
tions de la loi sur les em ployés sa la riés
(Funk tio naer lo ven) en cas de li cen cie -
ment et de congés ma ladie que s’ils tra -
vai l  lent  au  mi  n i  mum 8  heu  res  par
se maine. 

Dans les sta tis ti ques of fi ciel les, le

concept de tra vail à temps par tiel est très
for te ment lié au concept de temps plein.
Le plus sou vent, il s’agit d’une durée heb -
do ma daire de tra vail égale ou in fé rieure à 
30 heu res (c’est la dé fi ni tion re tenue par

l’Office da nois des sta tis ti ques), la durée
« nor male » ha bi tuel le ment fixée dans les
conven tions col lec ti ves étant de 37 heu -
res (il n’y a pas de durée lé gale). Le temps 
par tiel court, dont la durée varie au tour de 
15 à 20 heu res, reste au Da ne mark re la ti -
ve ment rare.

Un re cul  lent 
du temps par tiel fé mi nin

Le tra vail à temps par tiel joue un rôle
sin gu lier sur le mar ché du tra vail da nois.
L’em ploi à temps par tiel est très ré pan du
à l’ins tar des au tres pays nor di ques. Il est
lar ge ment sy no nyme d’em ploi fé mi nin.
Mais le taux d’em ploi à temps par tiel a
connu une forte décrue no tam ment au
cours de la der nière dé cennie . Ain si, si en 
1983 près de 46 % des fem mes tra vail -
laient à temps par tiel, el les ne cons ti tuent
plus que 34,1 % de la po pu la tion fé mi -
nine sa lariée en 2000 (cf. gra phique
ci-contre). En re vanche, du côté de la

main-d’œuvre mas cu line, le tra vail à
temps par tiel a connu une lé gère aug men -
ta tion : il est pas sé de 7 % en 1983 à
10,2 % en 2000. L’aug men ta tion de l’uti -
li sa tion du tra vail à temps par tiel chez les
hom mes peut être consi dérée comme le
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ré sul tat d’un meil leur ac cès aux dif fé ren -
tes mo da li tés of fer tes sur le mar ché du
tra vail : chô mage par tiel, re traite an ti -
cipée par tielle etc. (Thau low, Boll, 2000), 
plu tôt que re flé tant une ten dance gé né rale 
à une plus grande pré fé rence pour le tra -
vail à temps par tiel. 

Une po la ri sa tion du temps par tiel
aux âges ex trê mes 

Dans les an nées 60 et 70, les fem mes
op taient pour le tra vail à temps par tiel
afin de conci lier vie fa mi liale et vie pro -
fes sion nelle. A l’heure ac tuelle, cette
image n’est plus vé rifiée. 

Dans la baisse de l’uti li sa tion du tra -
vail à temps par tiel des fem mes, le point
le plus sur pre nant est sans nul doute le
fait que le taux le plus faible de tra vail à
temps par tiel est ce lui des hom mes et des
fem mes de 30 à 34 ans : il est de 4 % (IDS 
Employ ment Eu rope, oc tobre 2001). Or,
cette tranche est aus si celle où il y a le
plus de sa la riés ayant des en fants en bas
âge. 

Cette baisse du tra vail à temps par tiel
par ceux qui sont gé né ra le ment consi dé -
rés comme étant les plus de man deurs de
cette forme d’em ploi est confirmée par
une étude de 1999  qui montre que les pa -
rents d’en fants de moins de deux ans tra -
vail lent en moyenne une heure de plus
que les au tres sa la riés. Pour ceux qui ont
des en fants en bas âge et qui font partie
des gé né ra tions nou vel le ment ar ri vées
sur le mar ché du tra vail, les taux d’em ploi 
et le nombre d’heu res de tra vail heb do -
ma dai res sont ex trê me ment éle vés, tant
pour les hom mes que pour les fem mes :
ain si, Ka ren Sjørup (2001) note que les
hom mes tra vail lant à temps com plet et
ayant un en fant de moins de trois ans tra -
vail lent en moyenne 42 heu res par se -
maine, et les fem mes (qui sont à temps

com plet et ont un en fant de moins de 3
ans) une moyenne de 39,5 heu res par se -
maine .

Par ail leurs, une étude ré cente publiée 
par LO montre que plus de 70 % des pa -
rents qui tra vail lent ne ma ni fes tent pas
d’in té rêt pour une ré duc tion de leur temps 
de tra vail heb do ma daire, même si 21 %
des pa rents ont un em ploi à temps par tiel. 

Cette ten dance à la baisse du temps
par tiel fé mi nin ne risque pas de s’in ver ser 
si on en croit le ta bleau 1 ci-dessous qui
confirme que plus de la moi tié des sa la -
riés à temps par tiel (fem mes ou hom mes), 
lors de leur re cherche d’em ploi, en vi sa -
gent de re cher cher un em ploi à temps
com plet. Mais entre 40 et 48 % des fem -
mes et des hom mes tra vail lant à temps
par tiel pri vi lé gient la re cherche d’un
autre em ploi à temps par tiel. 

Actuel le ment, les tra vail leurs à temps
par  t i e l  son t  e s  sen  t i e l  l e  men t  une
main-d’œuvre fé mi nine âgée ou au con -
traire de jeu nes étu diants qui oc cu pent un
em ploi à temps par tiel tout en conti nuant
leurs étu des (Sjørup, 2001). Le ta bleau 2,
qui pré sente la ré par ti tion des oc cu pés par 
durée de tra vail ha bi tuelle en l’an 2000,
confirme cette ten dance : ain si, quel que
soit le sexe, un tiers des jeu nes oc cu pés
(15–24 ans) tra vail lent dans des em plois
de moins de 15 heu res par se maine (on
peut lar ge ment sup po ser que le reste du
temps, ils sont étu diants). Envi ron 20 %
des fem mes de 55–66 ans ont des du rées
ha bi tuel les va riant entre 15 et 29 heu res
par se maine et en fin, près de 23 % des
fem mes âgées de 30 à 66 ans ont une
durée ha bi tuelle de tra vail com prise entre
30 et 36 heu res heb do ma dai res. Il existe
donc une vé ri table po la ri sa tion du tra vail
à temps par tiel court aux âges ex trê mes.
On note aus si une cer taine dé saf fec tion
des fem mes entre 30 et 55 ans du temps
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par tiel court au quel el les pré fè rent des
temps  par  t i e l s  de  durée  moyenne,
c’est-à-dire entre 30 et 36 heu res heb do -
ma dai res. 

Au ni veau des ef fec tifs mas cu lins, à
part les jeu nes étu diants, les pro por tions
d’hom mes ayant des du rées ha bi tuel les
de tra vail cour tes sont as sez fai bles, quels 
que soient les âges. Cette dif fé ren cia tion
hom mes-fem mes en ter mes de temps de
tra vail est par ti cu liè re ment vi sible au tra -
vers des du rées moyen nes du tra vail : le
dif fé ren tiel hom mes-fem mes tend à aug -
men ter au fur et à me sure que l’âge aug -
mente. Si les hom mes de moins de 25 ans
tra vail lent en moyenne 5 heu res de plus
par se maine que les fem mes de cet âge, le
dif fé ren tiel s’éta blit à 6 heu res pour les
sa la riés de 30 à 39 ans et à 7,1 heu res
pour les plus de 55 ans. 

Actuel le ment, même si cer tains com -
men tai res fran çais met tent en exergue
« la chute im por tante du tra vail à temps
par tiel au Da ne mark » (Sil ve ra, 2001), il
faut sou li gner que les sa la riés à temps
par tiel cons ti tuent en core au jourd’hui une 
part im por tante de la po pu la tion ac tive.
Le temps par tiel concerne près de 20 %
des ac tifs (hom mes et fem mes) en 2000.

Même si la baisse est pro gres sive et cons -
tante, 34 % de la po pu la tion ac tive fé mi -
nine est concernée. Ain si, mo di fier la
lé gis la tion du tra vail pour près de 20 %

des ac tifs n’est pas neutre. Comme d’ail -
leurs n’est pas neutre la forme d’em ploi
visée : en ef fet, la ma jo ri té des sa la riés à
temps par tiel sont des fem mes – qui ef -
f ec  tuen t  un  temps  par  t ie l  à  du rée
moyenne (et non courte). D’où la crainte
de ces sa la riées de se voir un jour,
« grâce » à la nou velle lé gis la tion, obli -
gées de si gner un con trat à temps par tiel
non choi si et de durée courte. Elles ris -
que raient de perdre les droits so ciaux liés
à la durée heb do ma daire du tra vail e t
d’avoir à cu mu ler plu sieurs em plois pour
sub ve nir à leurs be soins. 

Force est donc de cons ta ter que les
mo di fi ca tions à l’œuvre sur le mar ché du
tra vail via le tra vail à temps par tiel ne
sont peut être pas to ta le ment in no cen tes,
no tam ment en terme de po li tique de
genre, de place des fem mes sur le mar ché
du tra vail et dans la so cié té da noise.

Il est en core trop tôt pour dé ter mi ner
si les nou vel les pro po si tions du gou ver -
ne ment cons ti tuent un pre mier pas vers
une con fron ta tion plus im por tante avec
les par te nai res so ciaux afin de fra gi li ser le 
sys tème de re la tions in dus triel les exis -
tant. Pour au tant, la mise en place d’un
mo dèle « al ter na tif » da nois ne cons titue

pas en core une vé ri table me nace même si, 
à la fin de l’année 2002, le Da ne mark de -
vra une nou velle fois trans for mer le fonc -
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NOUVELLES REGULATIONS DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Si tua tion
Re cherche un temps com plet Re cherche un temps partiel

Effectif % Effectif %
Hom mes
- Ayant un temps com plet
- Ayant un temps par tiel

58 063
5 466

97,8
51,9

1 281
5 056

2,2
48,1

Femmes
- Ayant un temps com plet
- Ayant un temps par tiel

43 472
16 827

90,5
60,1

4 550
11 167

9,5
39,9

Source : Jørgen sen, Møller Jo han sen (2002).

Ta bleau 1. Choix des sa la riés cher chant un autre em ploi en 2000



tion ne ment de son mar ché du tra vail en
in té grant les nou vel les di rec ti ves eu ro -
péen nes sur les em plois courts (con trat à
durée  dé  te r  minée  no  t am ment )  e t
peut-être en core une fois uti li ser une mé -
thode duale. Au dé part celle-ci, on l’a vu,
ne de vait être qu’un re cours ex cep tion nel.
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DANEMARK

Durée heb do ma daire ha bi tuelle de tra vail dans l’ac ti vi té prin ci pale

Tranche
d’âge

<15 15-29 30-36 37 38-48 49 et + Nd* Total Durée
moyenne

Hom mes et fem mes (en %)
15-24
25-29
30-39
40-54
55-66
To tal

31,3
5,2
1,2
1,3
5,8
6,9

9,2
6,1
6,7
8,0
10,7
8,0

7,1
10,0
13,6
13,3
11,6
11,8

37,4
47,4
45,8
45,7
40,2
44,0

10,6
21,9
22,0
20,2
17,1
19,0

2,4
8,1
9,7
10,4
11,6
8,9

2,1
1,3
1,0
0,9
3,0
1,4

100
100
100
100
100
100

26,6
36,9
38,4
38,2
36,3
36,1

Hom mes (en %)
15-24
25-29
30-39
40-54
55-66
To tal

26,3
3,7
0,8
0,6
5,1
5,6

7,0
4,3
1,9
1,8
4,0
3,2

4,4
4,3
4,7
4,8
4,5
4,5

42,5
47,0
46,8
49,5
45,5
46,9

14,0
26,8
28,9
25,7
22,2
24,3

3,5
13,4
16,0
16,4
16,2
13,9

2,2
0,6
0,8
1,2
2,5
1,4

100
100
100
100
100
100

29
39,3
41,2
41,2
39,1
38,8

Fem mes (en %)
15-24
25-29
30-39
40-54
55-66
To tal

36,5
6,8
1,5
2,2
7,7
8,5

11,7
8,9
11,0
14,9
20,8
13,5

9,6
16,4
23,5
22,6
22,3
20,2

31,5
48,6
44,6
41,6
32,3
40,7

7,1
15,8
14,4
14,2
9,2
12,7

1,0
2,1
2,8
3,9
4,6
3,0

2,5
1,4
2,1
0,6
3,1
1,3

100
100
100
100
100
100

23,7
34,3
35,2
34,9
32

32,9

Ta bleau 2. Ré par ti tion des oc cu pés par du rées ha bi tuel les du tra vail en 2000


