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Pour fêter cet événement il nous a paru intéressant de mar-
quer un temps d'arrêt et de reqarder notre production. De ce
retour dans le passé, nulle nostalgie ne ressort,

Simplement quatre textes forts : " Le conflit des logiques, Ie
terrain des faits et celui du droit " (4.J, no 11, septembre/
octobre 1979), .. La stratégie judiciaire de la CFDT, une
stratégie pour les temps où la droite est au pouvoir " (4,J,
no 4, juilleVaoût t97B), << La sanction pénale en droit du tra-
vail, Ie point de vue de la CFDT " (4,J, no 40, mai/juin l9B4) et

" Statut des fonctionnaires, réforme ou refonte ? Quelques
réfle>cons " (A,,J. no 41, juillet/aorit I9B4), Ces textes ont forte-
ment marqué Ia revue et ont influencé la réflexion de la
CFDT, Nous avons choisi de les re-publier, dans leur forme
originale, En effet, certains d'entre eux sont aujourd'hui
introuvables car extraits de numéros d'ActionJuridique épui-
sés,

Mais pour autant, ces textes de référence sont-ils toujours
pertinents ? La situation n'a-t-elle pas changé, faisant appa-
raître d'autres problématiques et rendant nos analyses
d'alors caduques ?

La CFDT elle-même n'a-t-elle pas changé la donne ? Après
avoir connu un fort investissement sur Ie terrain judiciaire
pendant les années 1970, Ia CFDT s'est impliquée princi-
palement sur le terrain législatif à partir des années 1980,
Cette période semble à présent révolue. La priorité est
maintenant donnée à Ia négociation collective.

Reprenant nos quatre textes de référence nous les avons
confrontés aux réalités et aux problématiques d'aujourd'hui,
Nous publions ci-après nos premières réflenons : o Actuali-
té du conflit des logiques >, " Effectivité des règles en droit
du travail ,r, ,. Syndicalisme et sources du droit r,, .. Fonc-
tions publiques : Ie déclin de I'empire statutaire ? ",

Ces réflexons sont une tentative d'analyse de Ia période et
n'ont pour objectif que de mettre en évidence quelques
problématiques. Elles sont une étape d'un travail d'appro-
fondissement et de conceptualisation à poursuivre.
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dossier

Le conflit des logiques
Le terrain des faits et celui du droit

e conflit des logiques, c'est le conflit entre la lo-
gique des patrons et celle des travailleurs. Les
militants y sont affrontés dans les entreprises,

par exemple lorsqu'ils développent les raisons pour les-
ouelles la durée du travail doit être réduite. Aux patrons
qui invoquent la crise, la souplesse nécessaire des appa-
reils de production, le coûtfinancier insupportable d'une
telle revendication, les militants opposent le chômage
croissant, la nécessité de donner du travail à un plus
grand nombre, la volonté des travailleurs de vivre
mieux, la nécessité d'améliorer les conditions de travail.
Les débats auxquels donne lieu un procès en justice ne
sont oas très différents : dans bien des cas, face aux
oatrons arc-boutés sur la défense des droits de la pro-
priété et de leurs pouvoirs de chef d'entreprise, les ju-
ristes syndicaux invoquent les droits et libertés qui
doivent être reconnus aux travailleurs.

Ainsi le conflit des logiques s'enracine dans le combat
des travailleurs sur les lieux mêmes du travail. On verra
même qu'il s'enrichit sur le terrain d'une meilleure
connaissance des pratiques patronales et des aspirations

Connaissance, analyse et utilisation des faits sont des
éléments indispensables à toute action syndicale. Ce
sont des arguments puissants dans la lutte pour la satis-
faction des revendications. C'est la pression des faits
qui, lorsqu'elle est soutenue par I'action. contraint l'em-
ployeur à augmenter les salaires, à améliorer les condi-
tions de travail, à revenir sur une sanction injuste.

Les faits ont aussi une grande importance dans le pro-
cès judiciairell Parfois même ils vont à eux seuls empor-
ter la conviction du juge et lui dicter la solution à donner
au procès. Or il y a plusieurs visions possibles d'un
même fait, qui entrent en conflit les unes avec les autres.

des travailleurs, et que cet enrichissement est un élément
important du rapport de forces dans un procès judiciaire.

Pour la CFDT, il n'V a donc pas, d'un côté, une réflexion
des juristes syndicaux sur l'état du droit et, de l'autre,
une réflexion des < politiques > des différentes ins-
tances syndicales sur la situation de domination, d'ex-
ploitation, d'aliénation des travailleurs et sur les luttes à

mener pour aboutir à un autre type de développement et
à l'autogestion. ll n'y a pas d'un côté une action juridique
menée par des spécialistes devant les tribunaux et, de
l'autre, une action de base menée par les travailleurs
eux-mêmes dans les entreprises.

ll n'y a qu'une seule et même réflexion qui doit être le
fait de l'ensemble des organisations CFDT ; il n'y a

qu'une seule action que selon les circonstances, les tra-
vailleurs mènent sur les lieux de travail ou devant les
tribunaux. Voici quelques années déjà que la réflexion
de la CFDT dans le domaine juridique s'organise autour
du < conflit des logiques > (1). Nous voudrions revenir ici
sur les différents aspects de cette question en distin-
guant le terrain des faits et celui du droit.*

Le terrain des faits
1 - Les différentes apptoches des faits

ll existe une vision patronale de < l'entreprise > et du
r travailleur r. Cette vision peut différer quelque peu
d'une profession à l'autre ; elle peut varier aussi selon la

taille de l'entreprise : le langage des PME n'est pas celui
de la grande entreprise.

(1) Voir ledossiersur ( La stratégiejudiciairede la CFDT I Action
Juridioue n' 4.
+Ce dossier a été réalisé par Jean-Paul Murcier.
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ll est utile d'essayer de caractériser le < modèle D au-
quel se réfèrent la direction de l'entreprise et le syndicat
patronal de la branche pour décrire les contraintes qui
pèsent sur les entreprises et l'état d'esprit du travailleur.
Bien souvent, celui-ci apparaît comme un être peu moti-
vé, peu actif, généralement insatisfait, un peu resquil-
leur, un peu fraudeur, alors que ce devrait être un nomme
heureux de posséder un emploi et de toucher un salaire,
fût-il faible.

La vision des syndicats CFDT est évidemment diffé-
rente. Les travailleurs sont des hommes et des femmes
qui doivent être situés dans leur histoire, leur personna-
lité et dans leur environnement, dans les contraintes et
les servitudes que I'organisation du travail fait peser sur
eux, dans leurs relations avec les autres travailleurs et
travailleuses de I'entreprise. Et ces travailleurs sont em-
ployés dans des entreprises qui ont chacune leur activi-
té, leurs problèmes, leur passé (parfois de mauvaise
gestion), leur organisation, leurs méthodes de comman-
dement, leur système de salaires, etc.

Vision patronale et vision sVndicale des faits entrent
en conflit dans l'entreprise, dans la négociation collec-
tive, dans la discussion des projets gouvernementaux,
en justice.

Prenons-en un exemple, celui des causes des acci-
dents du travail. Pour les patrons, l'accident est presque
toujours dû à l'imprudence ou à la négligence de l'ou-
vrier Iui-même, ou encore à la fatalité. Pour les travail-
leurs, il faut chercher les causes des accidents du travail
dans l'organisation du travail, c'est-à-dire dans l'agence-
ment des ateliers, dans les processus opératoires, dans
le mode de transmission des ordres, dans les contraintes
qui pèsent sur eux. Pour les patrons, c'est l'ouvrier qui a
fait son propre malheur ou bien il n'y a pas de respon-
sable. Pour les travailleurs, c'est presque toujours la
direction de l'entreprise qui doit être mise en cause.

Cet exemple montre bien qu'il y a un conflit des lo-
giques au plan de l'appréhension des faits eux-mêmes,
dont il faut maintenant voir quelques conséquences sur
le plan juridique.

2 - Les faits saisis par le code du travail

Le droit du travail de son côté connaît de façon imper-
sonnelle le travailleur, qu'il appelle < salarié >. Le salarié,
c'est un travailleur français âgé de plus de 25 ans, de
sexe masculin, en bon état de santé et qui travaille dans
l'entreprise avec un contrat de travail à durée indétermi-
née. On voit se dessiner là un r modèle D par rapport
auquel existent un certain nombre d'exceptions : les
femmes, les jeunes, les travailleurs immigrés (2).

Les exceptions sont traitées par le code du travail de
façon très ambiguë. Parfois, le droit du travail contient
des dispositions pour protéger ces travailleurs contre la

(2) On pourrait de même dresser un portrait de la femme travail-
leuse : être faible, frileux, peu endurant... Le régime matrimonial
de la femme apparaît à différentes reprises dans la loi ; dans
certaines activités, les patrons ont cherché à lui imposer le céli-
bat (hôtesses de l'air) ; dans d'autres (enseignement privé), ils
font du remariage, en cas de divorce, une cause de licencrement.
Ces dernières situations ne font aucun problème quant elles
concernent des hommes.
(3) P. Rongère, < Rôles et conflits de rôles en droit du travail >.
Réflexions sur la jurisprudence. Etudes de droit du travail of-
fertes à A. Brun, p. 451 et suavantes.
(4) P. Rongère, ouvrage précité.

situation infériorisée dans laquelle ils se trouvent. Mais,
plus souvent, il les enferme dans l'inégalité : aucun
moyen n'est donné, par exemple, aux travailleurs immi-
grés pour vaincre l'obstacle que la langue étrangère met
à I'application effective de leurs droits.

Le modèle du travailleur dessiné oar le droit se
complète par celui de l'entreprise. L'entreprise dans la-
quelle les travailleurs bénéficient de la plénitude de leurs
droits est une entreprise d'une eertaine importance. qui
a son siège social en France, qui exerce elle-même I'en-
semble des fonctions que suppose son activité.

Pour le droit du travail, le travailleur est soumis à l'au-
torité patronale en raison tout à la fois de la nature oe son
contrat de travail et des pouvoirs que la jurisprudence
considère comme inhérents à la fonction de chef d'entre-
prise. ll en résulte une orientation du droit du travail qui
va rester favorable à la protection des pouvoirs patro-
naux.

3 - Les faits saisis par la jurisprudence

Cette vision est bien celle des tribunaux. Les juges
protègent en effet < un rôle de chef d'entreprise auto-
ritaire. voire irascible, qui n'a guère de comptes à rendre
de ses actions et peut exiger des salariés une soumis-
sion dépassant de simples rapports fonctionnels de tra-
vail r (3). Mais plus encore qu'< employeur >, celui-ci
est ( chef d'entreprise r. ll est alors < I'entrepreneur >,
l'organisateur qui combine des facteurs de production,
au nombre desquels figure le travail... De son côté, le
travailleur est plus que jamais objet. ll n'est même plus
un individu, considéré dans ses actes. ll est seulement le
dépositaire d'une capacité de travail que l'employeur
soupèse. évalue, applique à telle ou telle tâche. apprécie
ou rejette en fonction de critères qu'il est seul à détermi-
ner > (4).

Situation caractéristique pour les travailleurs de leur
absence de droits et de libertés dans l'entreprise, sauf là
où il y a eu conquête ouvrière inscrite dans la loi, la
convention collective, les avantages acquis dans l'entre-
oflse.

Finalement, on peut dire que les tribunaux onr une
vision de ce quise passe dans l'entreprise quiest proche
de celle des employeurs. Vision patronale et vision judi-
ciaire se rejoignent.

4 - L'appropriation patronale des faits

Bien que le droit du travail reste, comme nous l'avons
montré, très favorable au patronat, une marge d'incerti-
tude subsiste en ce qui concerne son application pra-
tioue.

Tel ou tel juge peut ne pas se conformer aux modèles
et aux solutions traditionnelles. La Cour de cassation
elle-même peut, sur tel ou tel point déterminé, prenore
une attitude moins favorable ou plus nuancée que ne te
souhaitent les syndicats patronaux et les employeurs. Le
risque estfaible lorsque la loi est claire ; il est plus réel
lorsqu'elle ne dit rien, car alors la liberté du juge est plus
grande.

Les employeurs ont cherché à se prémunir contre les
risques d'une jurisprudence trop favorable aux travail-
leurs en menant une double action, en direction des
tribunaux d'une part, à l'occasion de la négociation col-
lective de l'autre.
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a) Dans le procès judiciaire : les patrons dégagent leur
responsabilité

Les employeurs s'efforcent de présenter la version
des faits qui les dispense de toute obligation vis-à-vis
des travailleurs.
o Le salarié est-il licencié en raison de son absence ?

L'employeur soutiendra devant le juge qu'il a rompu
lui-même son contrat de travail.
o Le salarié est-il licencié parce qu'il est malade depuis
un certain temps ? L'employeur soutiendra qu'il ne I'a
pas licencié, mais que le contrat de travail doit être consi-
déré comme rompu par la maladie elle-même, qui est,
lorsqu'elle se prolonge, ce que les juristes appellent un
cas de force majeure.
o Le salarié est-il licencié par suite de son invalidité ?

C'est lui qui a rompu le contrat, puisqu'il n'est plus en
état d'en assurer l'accomplissement, à moins qu'on ne
préfère considérer qu'il y a, comme dans l'hypothèse
précédente, cas de force majeure.
o Le salarié est-il licencié en raison de sa mise à la re-
traite ? Mise à la retraite n'est pas licenciement, disent
les employeurs. C'est l'âge qui est la cause de la rupture
du contrat de travail, et non notre fait à nous, patrons.
o Le salarié participe-t-il à une grève du rendement ? ll
ne s'agit pas d'une grève, circonstance dans laquelle la

rupture ne peut intervenir qu'en cas de faute lourde,
mais d'une inexécution individuelle et fautive des obli-
gations que le contrat de travail met à la charge du sala-
rié. La faute commise par lui justifie que la rupture du
contrat de travail lui soit imputée.

Dans tous ces cas, le problème posé est celui de I'im-
putabilité de la rupture. A qui la rupture est-elle en pareil
cas imputable ? à l'employeur, au salarié, à un cas de
force majeure ? Pour tenter d'échapper aux obligations
(pourtant légères) que la loi de 1973 sur le licenciement
fait peser sur eux, les employeurs vont s'efforcer de faire
reporter le poids de la rupture sur le salarié ou sur la
force majeure. Cette attitude avait déjà été la leur pour
tenter d'échapper à l'application du statut protecteur des
délégués en cas de licenciement.

Retenons de ce dernier point que les employeurs vont
s'efforcer de déformer les faits devant le juge pour
échapper à leurs obligations, par exemple en cas de
licenciement. Mais le juge, là encore, dispose d'un cer-
tain pouvoir d'appréciation. ll peut décider de s'en tenir
aux faits : c'est l'employeur qui a pris I'initiative de la
rupture du contrat de travail du salarié absent, malade,
inapte, mis à la retraite, gréviste ; il doit donc se confor-
mer aux disoositions de la loi de 1973 sur le licenciement.

b) Dans les conventions collectives : les préqualifications

Les employeurs ont alors voulu aller plus loin. Pour
éviter I'incertitude de la position prise par le juge, les
syndicats patronaux ont cherché à introduire dans les
conventions collectives des dispositions imposant au
juge la vision patronale des faits. En cas d'absence, le
salarié, dit la convention collective, sera considéré
comme démissionnaire. En cas de maladie prolongée,
l'employeur pourra prendre acte de la rupture, dit la
convention collective, sans que celle-ci lui incombe. En

cas de mise à la retraite, la convention collective écarte

Itl|f,'ll,il llrl
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elle-même les dispositions légales sur le licenciement au
profit de dispositions moins avantageuses pour le travailleur.

La convention collective met alors fin à l'incertitude en
donnant elle-même la solution à appliquer - et c'est
souvent une situation très favorable aux oatrons. Elle
< qualifie >, elle qualifie même à l'avance les consé-
quences de l'absence de la maladie, de I'invalidité... sur
la rupture du contrat de travail.

Les patrons comptent que cette qualification, ou plutôt
cette préqualification, s'imposera aux juges par applica-
tion du droit commun des contrats : l'article 1134 du code
civil ne dit-il pas que les conventions légalement for-
mées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ?

Mais, lorsque la droite est au pouvoir, les syndicats
patronaux ont encore une autre ressource : ils peuvent
s'adresser au législateur pour que la loi elle-même opère
cette préqualification. C'est ainsi que la loi du 3 janvier
1979 admet que soient considérés comme des contrats à
durée déterminée (échappant de ce fait aux lois de 1973
et de 1975 sur les licenciements) des contrats de travail
dont le terme ne peut être déterminé avec précision à
I'avance, comme les contrats de chantier ou les contrats
correspondant au remplacement d'un salarié temporai-
rement absent, à un surcroît occasionnel de travail ou à
une activité inhabituelle de l'entreprise (art. L. 122-3 du
code du travail).

5 - Le sens de la bataille à mener

Malgré cette situation très favorable au patronat, nous
n'avons pas à baisser les bras, ni dans la négociation
collective, ni dans le procès judiciaire.

a) Dans la négociation collective

La négociation collective doit prendre en compte la
situation vécue par les travailleurs.

C'est relativement facile dans l'accord de fin de conflit,
s'il est négocié dans un bon rapport de forces, car la
négociation prend appui sur une situation collective,
celle des travailleurs de l'entreprise, qui est connue, qui
a été discutée, qui a été analysée collectivement. La
négociation collective saisit alors les faits < à vif >. C'est
dire tout l'intérêt de ces accords oour les travailleurs et le
progrès du droit...

Plus difficile est la situation lors de la discussion des
conventions collectives nationales, régionales et lo-
cales. On voit clairement, après avoir lu ce qui précède,
le danger de recopier d'autres conventions collectives,
car on risque d'en reprendre les préqualifications patro-
nales. ll faut au contraire les écarter en s'en tenant aux
faits eux-mêmes : c'est l'employeur qui licencie..., non
le salarié qui démissionne, ou la force majeure qui rompt
le contrat de travail. Mais un autre problème surgit alors.
Comment bien connaître la situation des travailleurs
dans la branche ? Problème redoutable, s'agissant de
toutes les branches où la svndicalisation est faible.

(5) Cass. crim. 5 juillet 1967, Jourdan, B. n" 206 p. 489, Cass. soc.
21 mars 1973, dame Parmentier c/ Manufacture Thenthorey, B. V
n'175 p. 157. V., plus récemment, Cass. crim. 12 décembre1978,
Arconstanzo, non.publié.
(6) Cass. soc.19 octobre 1977, Sté Villa du Parc, Action Juridique
n" 2 p. 11.
(7) Voir l'étude qui est publiée sur cette question dans le présent
numéro d'Action Juridique rubrique ( Textes et Jurispruqences r.

b) Devant le juge

ll ne faut pas non plus baisser les bras chez le juge.
Deux observations doivent ici être faites.

La première est celle de la souveraineté des juges du
fond dans la recherche et dans I'appréciation des faits.
Cette recherche échappe au contrôle de la Cour de cas-
sation. ll y a là une zone de liberté pour le juge qu'ilfaut
utiliser au maximum en lui demandant d'utiliser les
moyens d'investigation que la loi met à sa disposition.
Ces moyens sonttrès étendus dans le cadre d'une procé-
dure pénale: ce sont ceux dont dispose le juge d'ins-
truction. lls sont loin d'être négligeables dans la procé-
dure civile : enquête, expertise, transport sur place du
juge et, dans la procédure prud'homale, désignation de
conseillers rapporteurs. Ce sont les syndicats ouvriers
qui ont intérêt à ce que la situation vécue par les travail-
leurs soit apportée aux juges ; c'est à eux de solliciter les
mesures d'instruction propres à faire apparaître cette
situation.

La seconde observation porte sur le contrôle qu'exerce
la Cour de cassation dans le domaine de la qualification
des faits. Le juge rassemble et apprécie les faits, mais la
Cour de cassation contrôle les conséquences juridiques
que les juges leur font produire. ll y a à cet égard une action
possible pour remettre en cause devant la Cour oe cassa-
tion les qualifications trop complaisantes pour les em-
ployeurs, même s'il s'agit de préqualifications introduites
dans les conventions collectives.

c| Le contrôle des qualifications par la Gour de cassation

On peut en citer deux exemples. Nombre d'em-
ployeurs ont cherché à utiliser la technique de la qualifi-
cation pour échapper au statut protecteur des délégués
en cas de licenciement. La Chambre criminelle de la Cour
de cassation a toujours refusé de l'admettre, aux motifs
que le statut protecteur des délégués est d'ordre public
et elle a entraîné dans son sillage la Chambre sociale (5).

La situation se présente de façon plus délicate lorsque
la préqualification concerne les effets produits par le
contrat de travail lui-même : on est dans le domaine du
droit commun des contrats, auquel le code du travailfait
lui-même explicitement référence (art. L. 121-1). Or, dans
ce domaine, les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Cependant, la lutte reste possible. Après avoir long-
temps admis que la rupture du contrat de travail n'in-
combait pas à I'employeur lorsque la convention collec-
tive l'autorisait < à prendre acte > de la rupture d'un
salarié malade, la Cour de cassation a décidé oue les
conventions collectives ne pouvaient avoir pour effet de
diminuer les avantages légaux institués au profit des
salariés par la loi du 13 juillet 1973. à condition toutefois
que la rupture ne soit pas due à un véritable cas de force
majeure (6). Cette jurisprudence doit se confirmer et
s'étendre, par exemple au cas de mise à la retraite (7).

6 - Oue conclure de tout cela ?

D'abord, que la vision que l'on a de la réalité n'est pas
neutre : elle est influencée par la position de chacun
dans la lutte sociale. Ensuite, que la vision qu'a le juge
des relations de travail dans l'entreprise est proche de la
vision patronale. Enfin, qu'il faut sauvegarder la vision

7
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syndicale de la réalité vécue par les travailleurs. ll faut
protéger l'approche du syndicat et son interprétation
des faits. C'est là que se trouve le moteur du changement
dans la situation des travailleurs et dans l'état du droit...

Cette clarification, à laquelle conduit le conflit des lo-
giques, est capitale. Elle explique l'intérêt que la CFDT
porte aux prud'hommes : la justice y est rendue par des
militants ouvriers. - ou à la juridiction des référés: le
juge y statue à chaud sur la situation des travailleurs
apportée par le syndicat lui-même.

Elle conduit à utiliser les procédures d'investigation
qui font apparaître cette situation vécue et à combattre
les procédés - comme celui des préqualifications - par
lesquels les employeurs s'efforcent d'imposer aux juges
leur propre vision de la réalité'

Elle montre aussi les limites d'un service syndical de

défense individuelle aux prud'hommes : le procès judi-
ciaire, lorsque le syndicat n'est pas présent dans I'entre-
prise, est souvent déconnecté de ce qu'y vivent les tra-
vailleurs.

(8)
(9) des seuils d'effectifs
po es travailleurs qui Y

so s se trouvent sous la

su lisatrice. Voir sur ce
po ossier d'Action Juri-
dique n'5 p.4.
(10) V. le dossier sur < La restructuration de l'entreprise r, Action

s r sur l'emPloi des
ne sont Pas Prls en

plication des obliga-

8

Le terrain du droit
Le conflit des logiques traverse le terrain des faits. ll

traverse aussi le terrain du droit, comme le montre le

dossier publié en juillet-août 1978 sur la stratégie judi-
ciaire de la CFDT (8).

Nous voudrions poursuivre la réflexion engagée dans ce

dossier par quelques considérations sur les principes de

base de la législation du travail, l'interprétation du droit du

travail et conclure sur l'argumentation syndicale.

1- Le conflit des logiques et les principes de base de la législa'

tion du travail

Le dossier sur < la stratégie judiciaire de la CFDT I
s'est longuement étendu sur le caractère contradictoire
du droit du travail. Nous avons dit que cette ambivalence
était une donnée permanente du droit du travail et que

celui-ci, surtout lorsque la droite est au pouvoir, avait
même tendance à développer la protection des pouvoirs
Datro na ux.

L'évolution récente confirme cette analyse : la res-

tructuration du capital et le chômage poussent à des

transformations du droit du travail qui remettent en

cause quelques-uns des principes sur lesquels il repose,
pour le plus grand intérêt des patrons'

al L'éclatement de la notion d'entreprise

De nombreuses dispositions du droit du travail s'ap-
pliquent dans le cadre de l'entreprise ou de l'établisse-
ment. La loi et la convention collective (par l'effet de

l'article L. 132-10) v bénéficient en principe à I'ensemble
du oersonnel.

Or l'évolution du capitalisme conduit à une concentra-
tion accrue du capital et fait apparaître de nouvelles
formes de gestion. La filialisation de certaines activités
de l'entreprise, le recours permanent à la sous-traitance
sont caractéristiques de ces changements, qui ont pour
conséquence un éclatement de la notion d'entreprise :

sur un même lieu de travail sont occupés des travailleurs
ayant un employeur et un statut social différents.

Cet éclatement perturbe en profondeur l'application
du droit du travail. ll n'est pas accepté facilement par la
jurisprudencè. Celle-ci s'est efforcée de recomposer
i'unité de la collectivité ouvrière en créant par exemple la
notion < d'unité économique et sociale I (9) ou de proté-
ger les travailleurs contre le changement d'employeur

dÛ à une restructuration en élargissant les conditions
d'application de l'article L.122-12 du code du travail (10).

Mais la loi s'impose aux juges; or celle-ci admet et
organise même l'éclatement de la notion d'entreprise en

légalisant le travail temporaire et la sous-traitance.

b) La précarité de la relation de travail

Le chômage de son côté exerce ses ravages : PME et
artisans obtiennent des aménagements dans I'applica-
tion du droit du travail (11) ; les contrats à durée détermi-
née, qui permettent d'échapper aux lois de 1973 et 1975

sur les licenciements, sont légalisés, leur nombre aug-
mente sensiblement. Un double secteur s'organise au

niveau de l'embauche : l'un précaire, fait de contrats
emoloi-formation, de contrats d'apprentissage, de

contrats à durée déterminée, de travail intérimaire, pour
les jeunes, les femmes, I

plus stable, auquel on a

après être passé par le
segmentation des travai
de travail ; elle remet Pa
protection légale et l'égalité des travailleurs au regard de

cette orotection.

2 - Le conflit des logiques et I'interprétation du droit du travail

al La Cour de cassation

ll faut rappeler ici que l'interprétation du droit du tra-
vail varie selon la nature de la juridiction saisie. Le dos-
sier sur < La stratégie judiciaire de la CFDT l a mis en
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évidence les divergences de jurisprudence existant
entre les juridictions de base (notamment les juges de
référés) et la Cour de cassation, et aussi entre la
Chambre sociale et la Chambre criminelle de la Cour de
cassation.

Nous voudrions revenir sur ces dernières diver-
gences. Dans le domaine de la représentation du person-
nel, elles concernent la participation des élus aux ré-
unions syndicales, la justification des déplacements du
délégué syndical, le caractère impératif du délai de trois
jours imposé par la loi pour la convocation du comité
d'entreprise, le droit à réintégration dans son emploi du
délégué dont le licenciement, d'abord autorisé par l'ins-
pecteur du travail, a été ensuite annulé par le ministre ;

dans le domaine de la grève est en cause la légitimité des
grèves de protestation contre l'orientation politique et
économique du gouvernement. Mais d'autres conflits
existent pour l'application du SMIC et du principe d'éga-
lité des salaires masculins et féminins.

Sur toutes ces questions, sauf pour l'application du
SMIC, la jurisprudence de la Chambre criminelle de-
meure olus favorable aux travailleurs que celle de la
Chambre sociale de la Cour de cassation.

C'est dire tout l'intérêt de saisir la juridiction répressive
de préférence à la juridiction civile, pour obtenir la re-
connaissance de nouveaux droits, par exemple une inter-
diction ferme des primes anti-grèves, selon le souhait de la
loi du 17 juillet 1978 .12l', ou la réintégration des femmes
licenciées pendant la période de leur maternité (13).

(12) Voir < Les primes anti-grève sont interdites r, par B. Krynen,
< Svndicalisme > n'1758 du 24 mai 1979.
(13) Voir Cass. soc. 8 mars 1978, dame Le Meur c/ Braff et la note,
Action Juridique n" 5 p. 13.
(14) V. ( La stratégie judiciaire de la CFDT r, Action Juridique no 4
o. 10.
(15) V. par ex. Cass. crim. 7 février 1978, Syndicat départemental
de la métallurgie CFDT de l'Ain, B. n' 47 p. 118. La formule se
retrouve dans de nombreux arrêts non oubliés au < Bulletin r.
(16) Cass. crim. 23 mai 1978, Syndicat CFDT de la métallurgie de
Sochaux Montbéliard, non publié.
(17) Cass. crim. 28 novembre 1978, Syndicat CFDT des industries
chimiques (affaire CERP) B. n'336 p. 876.
(18) Lorsqu'ils n'entrainent pas de difficultés particulières ou de
délais excessifs, et que la direction n'entend pas, par là, contrô-
ler l'exercice de la mission des délégués (Cass. crim.4 avril1979,
Syndicat libre des travailleurs sur métaux CFDT de la région de
Valenciennes, aff. Venot Pic). Mais la direction ne peut imposer
une autorisation oréalablement à tout dépassement du crédit
d'heures (Cass. crim. 3 mai 1979, Syndicat général des travail-
leurs de l'automobile SGTACFDT, aff. Saviem).
(19) Tels sont les arrêts qui appliquent le délit d'entrave à la
violation d'un accord conventionnel sur le droit syndical (Cass.
crim. 14 février 1978, Action Juridique no 3 p. 19) ou à la non
consultation du comité d'entreprise sur une cession d'actions
conduisant à olacer l'entreorise sous la déoendance d'une autre
(Cass. crim. 2 mars 1978, Haulotte, B. n" 83 p. 214).
(20) Les arrêts concernent l'intervention des représentants du
personnel dans la procédure de licenciement des médecins du
travail (Cass. crim.9 mai 1978, Desmarais, B. n"145 p.369), dans
une décision oatronale modifiant l'affiliation à un service médi-
ca I interentreprises (Cass. crim. 4 janvier 1979, Aff. lDA, Syndica-
lisme no 1761 du 14 juin 1979), dans la définition des missions
individuelles confiées aux membres des CHS (Cass. crim. 22
février 1979, Durand Rival (Aff. Solmer), Syndicalisme n" 1764 du
5 juillet 1979), dans la protection contre les licenciements des
représentants ouvriers à l'OPPBTP (Cass. crim. 27 février 1979,
Rolland, Action Juridique n'10 p. 13).
(21) Voir une liste dans < Licenciements de délégués > : Syndica-
lisme no 1739 du 11 janvier 1979.
l22l Yoir l'étude qui sera publiée dans le prochain numéro d'Ac-
tion Juridique (n" 12), rubrique ( Textes et Jurisprudences D.

Cependant, comme nous l'avons déjà dit, (14) < la co-
hésion d'ensemble du système judiciaire empêche sans
doute qu'une distance trop importante s'établisse entre
la jurisprudence des deux chambres r. On en a quelques
exemples dans la jurisprudence récente de la Chambre
criminelle.

b) La jurisprudence récente de la Chambre criminelle

Dans un certain nombre de décisions, la Chambre cri-
minelle s'en tient à la solution favorable au patron en
indiquant dans son 311@1 r qu'en l'état de ces motifs, que
les juges du fond ont essentiellement déduits d'une ap-
préciation de fait qui s'impose à la Cour de cassation, la
cour d'appel a pu décider comme elle l'a fait que la
preuve du délit d'entrave n'était pas pleinement rappor-
tée r (15). Une déformation des faits savamment réalisée
par la cour d'appel de Besançon conduit alors à la relaxe
des dirigeants de Peugeot poursuivis sur une dizaine de
chefs d'entrave différents, et notamment pour avoir or-
ganisé la < suivette r des délégués (16).

Ou bien l'élément intentionnel, qui jusque-là décou-
lait de la simple violation de la loi, ressurgit comme un
élément essentiel du délit, dont la preuve doit être rap-
portée : ainsi en est-il désormais de l'application de l'ar-
ticle L. 412-2 du code du travail qui interdit à l'employeur
toute discrimination fondée sur l'exercice de l'activité
syndicale (17).

Ou bien, enfin, des compromis sont acceptés avec la
logique patronale, comme en matière de bons de déléga-
tion (18).

Tout ceci conduit à un affaiblissement de la dvnamique
de la jurisprudence de la Chambre criminelle dans le
domaine du droit syndical dans l'entreprise et du fonc-
tionnement des institutions reorésentatives du oerson-
nel : les arrêts remarquables y sont plus rares (19).

Les arrêts les olus intéressants ont été rendus oar la
Chambre criminelle dans le domaine voisin de la santé et
de la sécurité des travailleurs. C'est un exemple remar-
quable d'une action convergente du législateur de l'ad-
ministration et de la jurisprudence (20).

c) Les juridictions administratives

L'intervention croissante de la juridiction administra-
tive dans l'application du droit du travail, qu'il s'agisse
des représentants du personnel (depuis les arrêts Perrier
du 21 juin 1974) ou des licenciements pour motif écono-
mique (depuis la loi du 3 janvier 1975) invite à s'inter-
roger sur l'interprétation de la juridiction administrative.

S'agissant du licenciement des délégués, on se sou-
vient du caractère novateur des arrêts rendus dans les
affaires Safer d'Auvergne (5 mai 1976) et Abellan (18

février 19771. Le Conseil d'Etat, abandonnant sa juris-
prudence antérieure dite du ( contrôle minimum r, f ixait
les principes que devait suivre l'administration pour
faire bénéficier les délégués de la protection instituée
Dar la loi en leur faveur et ( dans I'intérêt de I'ensemble
des travailleurs ou'ils reDrésentent r. Protection remar-
quable, car prenant en compte la finalité de cette protec-
tion : la défense des intérêts des travailleurs.

Partant de cette jurisprudence du Conseil d'Etat; un
certain nombre de tribunaux administratifs saisis de dé-

I
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7

DROIT
DU TRAVAIL

cisions ministérielles autorisant des licenciements de
délégués (précédemment refusés par les inspecteurs du
travail) décident de les annuler (211. La proximité (rela-
tive) des faits et la dynamique du contrôle nouveau à

mettre en ceuvre suscitent cette jurisprudence beau-
coup plus positive que celle de la Cour de cassation du
temps où la résolution judiciaire du contrat de travail
était oossible.

Les oremiers arrêts rendus par le Conseil d'Etat sur
appel de ces jugements des tribunaux administratifs
sont malheureusement moins favorables (22).

S'agissant des licenciements pour motif économique,
la jurisprudence est contrastée. Un arrêt du Conseil
d'Etat (Sté Sirugue) du 23 février 1979 (23], admet que le
comité d'entreprise puisse obtenir une décision du juge
des référés administratif désignant deux experts pour
vérifier et compléter les informations données au comité
d'entreprise par l'employeur. Par contre, un arrêt rendu
par le Conseil d'Etat le 27 avril 1979 décide que le
contrôle exercé sur les décisions de l'administration est
le < contrôle réduit r (24). L'importance des licencie-
ments collectifs, la facilité avec laquelle ils sont autorisés
par l'administration ont peut être dissuadé le Conseil
d'Etat de pousser plus avant son contrôle.

Cette jurisprudence confirme que l'action syndicale
doit se développer avant que la décision soit prise par
l'administration plutôt qu'après.

Spécificité de l'interprétation administrative ?

Les concepts, les catégories juridiques auxquelles elle
se réfère pour trancher les litiges du travail sont ceux du
droit administratif.

La fonction du juge administratif, surtout, apparaît
bien oarticulière. Le droit administratif est celui des rela-
tions entre l'administration et les administrés. La juridic-
tion administrative a été créêe pour protéger l'adminis-
tration contre les empiètements du pouvoir judiciaire.
Ce qui est jugé par elle, ce n'est pas d'abord le comporte-
ment du travailleur ou celui de son patron, mais celui de
l'administration. Le contrat de travail, la propriété privée
n'occupent pas le devant de la scène, même s'ils sont
présents à l'arrière-plan ; ce sont les droits et les obliga-
tions de l'administration qui sont au premier plan. Tout
ceci pourrait donner une certaine liberté aux juges ad-
ministratifs par rapport aux thèses patronales et au droit
commun des contrats, et conduire à différencier leur
jurisprudence de celle des magistrats de I'ordre judi-
ciaire, dont ils diffèrent au surplus par la formation et la
ca rrière.

(23) Droit social 1979 p.207 avec
ooux.
(24) Droit social 1979 p.199 avec
doux.

les conclusions de Ph. Don-

les conclusions de Ph. Don-

r0
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3 - Conflit des logiques et argumentation syndicale

Dans I'analyse du conflit des logiques, le droit du tra-
vail, redisons-le, a un caractère contradictoire : s'il pro-
tège la propriété privée des moyens de production et les
pouvoirs patronaux, il contient aussi les droits que les
travailleurs ont conquis par leurs luttes.

a) Exiger une application complète de la loi

Le syndicat doit exiger une application complète de
ces droits. Cela ne pose pas de problème lorsque les
droits dont le syndicat demande l'application sont le fruit
évident des luttes ouvrières (par ex : congés payés, ré-
duction du temps de travail, désignation des délégués,
libre exercice des fonctions de ceux-ci...). Mais une hési-
tation peut se faire jour lorsque le droit revendiqué figure
dans un texte très favorable au patronat, comme la loi
sur le travailtemporaire ou celle sur les contrats à durée
déterminée. Revendiquer un tel droit n'est-ce-pas cau-
tionner l'application d'une loi rejetée par le syndicat ?

Nous pensons que le syndicat doit rechercher et faire
appliquer les droits dont bénéficient les travailleurs
quelle que soit l'origine des textes en cause. Ne pas
revendiquer ces droits, c'est laisser le champ libre à
l'exploitation des travailleurs, et c'est oublier que les
textes favorables au patronat sont souvent eux-mêmes
des compromis, qui prennent en compte le rapport de
forces global exercé par les syndicats ouvriers.

b) Réagir contre les déviations de jurisprudence de la
Cour de cassation

Dans cette volonté d'application complète des droits
qui appartiennent aux travailleurs, le syndicat peut se
heurter à une jurisprudence défavorable de la Cour de
cassation. Celle-ci s'explique par différentes raisons.
L'une de celles-ci tient au fait que la Cour de cassation
n'applique pas toujours sa propre logique : elle déforme
parfois au profit des employeurs les conséquences que
l'application de la loi ou du droit commun des contrats -
pourtant, comme on l'a vu, favorable aux employeurs -
devrait normalement produire.

En voici deux cas. La jurisprudence définit la grève
comme un arrêt collectif et concerté du travail pour la
satisfaction de revendications professionnelles. Or la
Cour de cassation n'applique pas ce principe lorsque la
revendication des grévistes coincide avec la forme d'ac-
tion choisie par eux : par exemple, les travailleurs font
grève le samedi. ou tel jour férié, ou, dans la sidérurgie,
le dimanche après-midi pour appuyer la revendication
de la suppression du travail du samedi, du jour férié ou
du poste du dimanche après-midi. Pour mieux protéger
I'autorité patronale, la Cour de cassation décide que le
droit pour les salariés de recourir à la grève ne les auto-
rise pas, sous son couvert, à exécuter leur travail dans

(25) Cass. soc. l5juin 1978; voir note Jean-Claude Javillier pu-
bliée sous Cass. s'ôc.23 novembre 1978, D. 1979 p.304, et le
commentaire publié dans le présent numéro.
(26) V. Gérard Couturier, < Les nullités du licenciement D, Droit
social1977 o.215.

les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles
prévues au contrat (25).

De même, la Cour de cassation n'applique pas, dans le
domaine du droit du travail, les conséquences que la
nullité produit dans le domaine du droit commun oes
contrats. La sanction de la nullité, c'est, en effet, la re-
mise des choses dans leur état antérieur. ll a fallu vingt
ans de bataille judiciaire pour que la Chambre sociale de
la Cour de cassation I'admette pour les délégués en leur
reconnaissant, en cas de licenciement irrégulier, un droit
à la réintégration. Mais elle n'a pas encore reconnu ce
droit aux femmes licenciées au cours de leur maternité
bien que la loi considère leur licenciement comme nul
(art.L.125-25-2eTL.'122-30\, ni aux jeunes non repris au
retour du service militaire bien que la loi prévoie cette
réintégration (L. 122-181, ni bien sûr, aux salariés licen-
ciés en raison de leur activité syndicale bien que l'inter-
diction de ce licenciement soit sanctionnée pénalement
(L.412-21. Pourquoi ? par souci de protéger les pouvoirs
patronaux : une réintégration porterait une atteinte trop
grave à I'autorité patronale ; elle se trouve donc écartée
au profit d'une simple indemnisation en argent (26).

La bataille doit se poursuivre dans tous ces cas pour
provoquer les revirements de jurisprudence conduisant
à une application correcte des textes et des principes
juridiques en vigueur.

c) Faire avancer la logique des travailleurs

Mais, dans cette bataille, et c'est là un troisième point,
il est nécessaire de faire apparaître clairement les droits
qui doivent être protégés, c'est-à-dire la logique des
travailleu rs.

Après trente ans de lutte sur cette base, c'est devenu
très clair dans le domaine des droits des représentants
des travailleurs. L'action menée a permis de clarifier la
finalité des textes à appliquer : la libre désignation des
délégués, le libre exercice de la mission et des fonctions,
la nécessité, dans l'intérêt de l'ensemble des travail-
leurs, d'une protection contre les sanctions oatronales
et le licenciement. L'action menée a aussi permis de faire
surgir les droits concrets qui, en conséquence, devaient
être nécessairement reconnus à ces représentants : li-
berté de circulation, liberté d'affichage, liberté de fonc-
tionnement du comité d'entreprise, autonomie du comi-
té d'hygiène et de sécurité par rapport à l'employeur...

On est moins avancé dans le domaine du contrat de
travail, parce qu'on est sur le terrain de l'autorité patro-
nale. ll n'y a pas encore de droits écrits pour les travail-
leurs que l'on puisse opposer à l'employeur dans le do-
maine de la protection de la vie privée, du respect de la
dignité des travailleurs, du droit à la santé, du droit à la
sécurité dans le travail, du droit à l'emploi. On est là en
présence de droits qui demandent à être reconnus. lls Ie
seront sans doute un jour. L'action syndicale a un rôle
important à jouer pour en faire apparaître la nécessité
dans les décisions judiciaires et, à partir de là alimenter
un débat d'idées qui est un élément du rapport de forces.
On l'a bien vu dans le domaine des accidents du travail :

l'affaire Chapron est une des origines de la loi du 6 dé-
cembre 1976 sur la prévention des accidents du travail.
On le voit bien aujourd'hui encore à l'occasion de la
bataille menée en justice par des femmes travailleuses
pour obtenir l'égalité de traitement avec les hommes au
travail.

il
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dossier

La st ratégie iudiciaire
de Ia CFDT

Une stratégie pour les temps
où la droite est au pouvoir

a stratégie de la CFDT dans le domaine judiciaire
s'est élaborée progressivement depuis une ving-
taine d'années, c'est à dire au cours d'une péri-

ode de notre histoire où la droite a continuellement oc-
cupé le pouvoir. Ce n'est pas un hasard. Lorsque la droite
est au pouvoir, on ne peut espérer de changements très
significatifs dans le contenu de la législation sociale.
Certes, l'action syndicale conduit à des progrès, mais
ceux-ci sont limités et reposent sur des principes
souvent ambigus, en raison de la volonté du parlement
de protéger les pouvoirs patronaux : la loi du 13 juillet
1973 sur les licenciements en est un exemple. De même,
la négociation collective rencontre le plus souvent de
grandes difficultés ; ses résultats, par exemple dans le
domaine de la mensualisation, sontfort éloignés de I'ob-
jectif prévu au départ. Le terrain judiciaire apparaît alors
comme un terrain où il est utile de se battre, ne serait-ce
que pour obtenir une application complète des droits
des travailleurs et des travailleuses. Mais qui plus est,
cette bataille pour l'application du droit, permet de faire
surgir des droits nouveaux : la liberté de circulation pour
les délégués, la liberté de l'affichage dans l'entreprise, le
droit pour les délégués d'être réintégrés dans leur em-
ploi en cas de licenciement irrégulier, en sont des
exemples. Et il est sans doute remarquable que de tels
droits puissent être reconnus aux travailleurs et à leurs
reorésentants dans le silence de la loi et des conventions
collectives, et alors même qu'il eut été hasardeux de les
mettre en discussion au parlement, en raison de la

composition de la majorité parlementaire. Ce que ni les
pouvoirs publics, ni le patronat ne veulentfaire, les juges
peuvent être amenés, sous la contrainte du vécu quoti-
dien et de l'évolution des rapports de force, à le décider.

Constatation d'autant plus importante que ces acquis
de la jurisprudence ne seront pas sans influence sur le
contenu des dispositions à introduire ultérieurement
dans les conventions collectives et dans la loi elle-
même (1).

Une élaboration continue

L'idée que l'action de la CFDT dans le domaine judi-
ciaire pouvait résulter d'une stratégie, c'est-à-dire de
choix délibérés, est ancienne.

L'arrêt rendu oar la chambre criminelle de la Cour de
cassation le 9 octobre 1958, dans une affaire concernant
la fédération CFTC de la métallurgie (le congrès d'évolu-
tion de 1964 n'avait pas encore eu lieu), joua un rôle
important dans cette prise de conscience. L'arrêt déci-
dait que, malgré le silence de la loi, la fédération pouvait
désigner un représentant aux réunions du comité central
d'entreprise de la société Sidelor, une des plus grandes
sociétés sidérurgiques de l'époque. < Les comités d'en-
treprise, les comités d'établissement et les comités cen-
traux d'entreprise > dit en effet l'arrët, ( sont tous trois
régis, quant à leur mode de composition, par le principe
de la triple représentation patronale, salariée, syndi-
cale ; les représentants des syndicats ouvriers doivent
avoir accès à ces divers comités, et notamment aux
comités centraux ; les dirigeants de Sidelor n'étaient
donc pas fondés en droit à s'opposer, lors de la réunion
du comité central du 23 juin 1954, à la présence du re-
présentant de la fédération métallurgie r (2l..

Cet arrêt méritait attention à plus d'un titre. D'une part.
il révélait que la chambre criminelle n'était pas disposée
à se laisser intimider par une puissante société sidérur-
gique. D'autre part il montrait que, contrairement à l'opi-
nion commune selon laquelle < la loi pénale est d'inter-
prétation stricte r et rr le doute doit profiter au
prévenu >, la chambre criminelle entendait faire appli-
quer la loi dans toutes ses dispositions, fussent-elles
non écrites.

D'autres procès aboutirent à des résultats positifs mal-
gré la résistance, parfois acharnée, des employeurs et de
certaines juridictions. Citons, par exemple, les procès
concernant la gestion des æuvres sociales par le comité
d'établissement de Michelin à Clermont-Ferrand (1957-

1967) (3), la liberté de déplacement des délégués élus
(1962) (4), le droit pour le comité d'entreprise de partici-

(1) Voir le dossier d'< Action juridique CFDT r n' 2'
(2) Cass. crim.9 octobre 1958 Bull. n'615 p. 1087.
(3) V. Comités d'entreprise et æuvres sociales. La longue procé-
dure de la société Michelin. Droit ouvrier 1966, p. 397. Les princi-
pales décisions de jurisprudence rendues dans cette affaire sont
oubliées en annexe de cet article.
(4) Cass. Crim. 22février 1962 Roméo et autres JCP éd. G 1962 2
12633, note Blaise, D. 1962253 note Rouast.
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per au financement du congé éducation (1965) (5) le droit
d'affichage des délégués du personnel (1968) (6), l'appli-
cation en cas de mutation de la protection appliquée aux
délégués en cas de licenciement (1968) (7).

Dans le même temps, les syndicats CFDT décidaient,
en 1967, la création de la caisse nationale d'action syndi-
cale (CNAS), dont une partie des ressources fut affectée
au maintien des salaires des délégués et militants vic-
times de la répression patronale, et au financement des
procès destinés à lutter contre cette répression (8).

La lutte judiciaire put alors, tout en se poursuivant
devant la juridiction répressive sur la base du délit d'en-
trave, s'organiser autour de quelques affaires significa-
tives dans le but de contraindre le patronat et les juges
d'accepter la réintégration des délégués irrégulièrement
licenciés (affaire Guy Robert 1970 (9), actions devant le
juge des référés à partir de 1971). et d'obtenir l'inter-
diction de la résolution judiciaire du contrat de travail
(arrêts Perrier du 21 juin 1974) (10).

Le revirement de jurisprudence dû aux arrêts Perrier
allait donner une nouvelle impulsion à I'action devant la
juridiction administrative (11), tandis que la crise écono-
mique conduisait les syndicats CFDT à réclamer le droit
pour le syndicat et le comité d'entreprise d'être enten-
dus dans les procédures de règlement judiciaire et de
liquidation de biens (affaire Lip, 1977) (12).

Ce qui précède pourrait laisser croire à une dispersion
des efforts menés par la CFDT sur le plan judiciaire. Cette
dispersion n'est qu'apparente. Un fil conducteur relie
ces différents procès les uns aux autres. Des instru-
ments d'analyse ont été créés peu à peu, à partir de
l'observation de la réalité et des décisions de jurispru-
dence. Le plus original est sans doute celui du < conflit
des logiques > (13), qui applique au droit du travail et aux
décisions de jurisprudence la réflexion sur les contradic-
tions de la société capitaliste.

(5) Cass. Ch. Réunies 20 mai 1965, Droit social 1965 558 obs. J.
Savatier.
(6) Cass. Crim. 8 mai 1968, Dauvin et CGE Bull. n'145 p. 353.
(7) Cass. Crim. 28 mai 1968 D. 1969 471 note J.-M. Verdier.
(8) On constate à partir de 1970 une augmentation sensible du
nombre des affaires d'entrave examinées oar la chambre cri-
minelle de la Cour de cassation. Certaines de ces affaires sont
examinées dans les rapports annuels de la Cour de cassation.
(9) Cette affaire donna lieu à 29 jugements dont 6 arrêts de la
Cour de cassation. V. sur le plan juridique : J.M. Verdier du
contrat au statut et du droit individuel aux libertés publiques.
JCP éd. G. 1971 | 2422 eTsur le plan syndical : les enseignements
juridiques et judiciaires de l'affaire Guy Robert, Synd. Hebdo
n'1384 du 9 mars 1972.
(10) Cass. Ch. Mixte 21 juin 1974 JCP 1974117801 avec les conclu-
sions du Procureur général Touffait. H. Sinay, un tournant du
droit du travail : Les arrêts Perrier D. 1974 Chronique Xlll V. Synd.
Hebdo n' 1502 du 27 juin 1974 et '1503 du 4 juillet 1974.
(11) Conseil d'Etat, 5 mai1976, aff. Safer d'Auvergne, Droit social
1976 p. 346, avec les conclusions du commissaire du Gouverne-
ment Ph. Dondoux.
(12) Principes généraux du droit de la faillite et droit à I'emploi,
Action juridique CFDT n' 1 p. 10. Les arrêts rendus par la Cour de
Paris les 6 et 15 juin 1977 sont commentés par F. Derrida dans
< Jurisprudence en matière de faillites r D. 1977 p. 378.
(13) Sur le conflit des logiques, v. J.Cl. Javillier : une illustration
du conflitdes logiques (droità la santé etdroitdes obligations) :

le contrôle < médical > oatronal des absences en cas de maladie
du salarié, Droit social 1976 p. 265, et une nouvelle illustration du
conflit des logiquqs (droit à l'emploi et droit des obligations) :

< normalisation > du licenciement et sauvegarde des pouvoirs
du chef d'entreprise dans Tendances du droit du travail français
contemporain, études offertes à G.H. Camerlynck, Dalloz p. 101
et suiv.

Faut-il le souligner ? Cette stratégie n'est pas figée. La
réalité sociale se modifie, les rapports de force aussi. Les
luttes juridiques continuent. de nouvelles exigences ap-
paraissent. De nouveaux concepts juridiques, de nou-
veaux droits demandent à être reconnus. ll faut en tenir
compte.

Trois soucis

Dans cette recherche, trois soucis constants appa-
raissent.

I - Le lien avec l'action syndicale
L'action judiciaire ne doit pas se substituer à I'action

syndicale. L'action judiciaire est un élément de l'action
syndicale, c'est à dire de I'action collective menée par les
travailleurs et les travailleuses pour la satisfaction de
leurs revendications. Le procès judiciaire ne se justifie
que dans le cadre de cette action. ll peut être imposé par
le patronat ou par le pouvoir comme moyen de briser
I'action des travailleurs. ll peut être conçu et voulu par le
syndicat pour obliger les patrons à respecter les droits
des travailleurs et de leurs représentants. ll doit toujours
être en relation avec une action syndicale.

llfaut donc poser le principe que le syndicat n'engage
pas d'action dans les entreprises dans lesquelles il est
absent et qu'il doit se montrer très réservé vis à vis d'une
pratique le conduisant à se constituer systématique-
ment partie civile à I'audience lors des affaires engagées
sur procès-verbal de l'inspecteur du travail. Une telle
intervention n'est valable que si elle se justifie par l'inté-
rêt direct des travailleurs des entreprises dans les-
quelles il a des adhérents, leurs revendications et leur
action concrète.

On se trouverait autrement en présence d'une dériva-
tion de l'action syndicale vers le procès judiciaire et
d'une illusion dangereuse, celle que l'on peut s'en re-
mettre au juge pour la satisfaction des revendications.

2 - La recherche de résultats
L'action syndicale doit obtenir des résultats et il faut

les faire connaître. Le procès judiciaire n'est donc pas un
but en soi. Ce qui compte, c'est la satisfaction des récla-
mations des travailleurs. Si, à un moment donné. il appa-
rait que l'employeur est disposé à donner satisfaction au
syndicat, par exemple à réintégrer le délégué qu'il a
irrégulièrement licencié, à condition que celui-ci aban-
donne le procès engagé contre lui, une telle proposition
mérite un examen attentif. Car I'objectif ce n'est pas le
procès. c'est la réintégration du délégué. La signature
d'un arrangement mettant fin au procès n'est donc pas
impossible si, de son côté. l'employeur s'engage à une
réintégration < bonne et sincère D.

3 - L'autonomie d'analyse et de réflexion
Dans la conduite de son action, le syndicat est amené à

rencontrer des organisations de juristes, d'avocats, de
magistrats. La discussion collective de problèmes géné-
raux ou particuliers, voire I'unité d'action sur des ques-
tions d'intérêt commun, comme la lutte contre la répres-
sion, sont tout à fait souhaitables. Mais ces contacts
doivent sauvegarder l'autonomie d'analyse, de réflexion
et de décision des différentes organisations.
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Chacune d'entre elles participe certes à l'application
du droit, mais dans une perspective qui est différente de
celle des autres. La loi est la même pour tous, mais les
pratiques professionnelles sont légitimement diffé-
rentes selon qu'il s'agit d'organisations de magistrats,
d'avocats, d'universitaires, de praticiens du droit ou des
travailleurs.

I . LES DIVERS ASPECTS
DE LA LUTTE JUDICIAIRE

Nous l'avons déjà dit, l'action judiciaire constitue,
dans la stratégie de la CFDT, un élément de l'action col-
lective menée par les travailleurs et les travailleuses de
l'entreprise. C'est un moyen qu'ils et elles utilisent pour
la satisfaction de leurs revendications, par exemple pour
lutter contre la répression patronale, obtenir l'informa-
tion dont ils ont besoin, mettre en cause la responsabilité
patronale, préserver leurs acquis collectifs.

1 - La description de la réalité

Le procès judiciaire est tout d'abord l'occasion d'un
débat public sur ce qui se pa
la façon dont y est aPPliqué
va, par exemple, mettre en
répression patronale contre I

décisions prises par les chef
du travail, les procédés utilisés par I'employeur pour
tourner l'application des lois. Ce débat n'est plus un
débat entre un salarié et son employeur, même si ap-
paremment il se présente comme tel ; c'est un débat
collectif entre les travailleurs représentés par leur syndi-
cat ou leurs délégués et leur patron'

2 - Le débat sur le lôle de la loi

Ce débat public va aussi porter sur le contenu de la loi.
Dans un procès classique, le contenu de la loi fait l'objet
d'une discussion technique. Pour la CFDI il faut aller
plus loin et, sans méconnaître l'importance de sa rédac-
tion, faire porter la réflexion sur le rôle de la loi dans les
relations de travail et la société capitaliste.

ll faut tout d'abord démystifier la prétendue neutralité
de la loi. Voici longtemps que le syndicat de la magistra-
ture a expliqué que la loi n'était pas neutre. C'est tout à

fait vrai de la législation sociale. Celle-ci est, au contraire,
marquée par son ambivalence, c'est-à-dire par des ap-
ports radicalement différents.

D'un côté, la législation sociale s'inscrit dans un sys-
tème économique, celui du capitalisme, qui repose sur la
propriété privée des moyens de production et la libre
entreprise. Ce système place les travailleurs dans un
rapport de travail inégalitaire caractérisé par l'autorité
sans partage de l'employeur. La législation sociale prend
souvent en compte cette réalité : elle protège alors les
libertés patronales et les pouvoirs patronaux dans le
domaine de l'embauchage et du licenciement, de l'orga-
nisation. de l'exécution et de la répartition du travail, de
la fixation des salaires et des primes, des sanctions.

Ce droit oppressif n'est pas accepté par les travail-
leurs, et c'est la raison pour laquelle leurs actions les
conduisent parfois sur le terrain de l'illégalité (14).

D'un autre côté, les actions menées par les travailleurs
ont obligé le parlement et le patronat à satisfaire. au
moins en partie, leurs revendications. La loi et la conven-
tion collective apparaissent alors comme source de
droits individuels et comme créatrices de libertés collec-
tives pour les travailleurs. On pense ici aux grandes
conquêtes ouvrières : le SMIC, les 40 heures, les congés

-_-----:.
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payés, les libertés collectives dans l'entreprise. Certes,
ces conquêtes sont parfois remises en cause par le pa-
tronat et par le pouvoir, mais elles existent et méritent
d'être protégées et défendues par les travailleurs eux-
mêmes.

Ainsi, le droit du travail est-il marqué par son caractère
contradictoire, dont il serait erroné de penser qu'il dispa-
raisse progressivement. L'institution des seuils d'effec-
tifs pour l'application des lois sociales, le refus délibéré
de sanctionner les licenciements irréguliers en inscri-
vant dans la loi un droit à la réintégration, l'acceptation
par le législateur de la précarité de I'emploi pour un
nombre toujours plus grand de travailleurs, la situation
de ségrégation juridique des jeunes et des femmes et
d'infra-droit des travailleurs immigrés, sont des illustra-
tions de la protection que la loi continue d'apporter aux
pouvoirs patronaux.

Cette contradiction est admise par la CFDT comme
étant au cæur même de la société caoitaliste. Le droit du
travailtraduit sur le plan du droit l'antagonisme de classe
entre le patronat et les travailleurs, et les rapports de
force qui déterminent leurs relations (15).

3 - La contestation de l'appareil judiciaire

La lutte judiciaire constitue aussi un moyen de contes-
ter l'organisation et le fonctionnement de l'appareiljudi-
c ta tre.

Et sur ce plan, il faut d'abord protéger le droit de cri-
tique des décisions judiciaires. Les poursuites engagées
en correctionnelle par le Procureur de Thonon contre
notre camarade Tedesco, auquel il reprochait de criti-
quer la procédure de l'ordonnance sur requête, montre
que ce droit n'est pas partout reconnu (16).

La contestation du fonctionnement de I'appareil judi-
ciaire passe par la démystification de la prétendue neu-
tralité des juges. Pas plus que la loi, les juges ne sont
neutres. L'image du juge totalement impartial, guidé par
la seule rigueur de l'interprétation juridique, relève du
mythe. Le tribunal est un centre de décisions tout à fait
important dans notre pays, et, comme tout centre de
décisions, il ne peut pas ne pas être influencé par les
rapports de force qui s'exercent sur lui. Un haut magis-
trat ne disait-il pas, il y a quelques années : < ilfaut sortir
du néolithique ? > Que voulait-il dire par là, sinon que les
juges devraient mieux connaître et comprendre la socié-
té dans laouelle ils vivent ?

Certains juges apportent, bien évidemment, leur sou-
tien aux thèses patronales. Cela s'explique par le re-
crutement actuel des magistrats, leur origine sociale,

(14) V. Action syndicale et légalité Synd. Hebdo n'1409 du 7 sept.
1972.
(15) Droit du travail et lutte des classes CFDT Aujourd'hui n" 7 de
mai-juin 1974 p.27.
(16) V. Critique d'une décision de justice Action juridique CFDT n'
2 p. 19 Notre camarade Tedesco a été relaxé en appel (V. rubrique
Commissions juridiques du présent numéro).
(17) Voir par exemple les décisions judiciaires rendues dans les
affaires... M. Szczodrowski (auteur des < Cerises aigres >) c/ Cha-
puis (Synd. Hebdo n" 1414 du12 oct. 1972]r, - Th. Albert'c/ Cous-
seau (Synd. Hebdo n" 1483 du 14 fév. 1974 et 1948 du 30 mai 1974 ;

Mme Le Meur c/ Slé Braff (Synd. Hebdo n'1607 du 1.7.1976 ; V.
aussi la note 21.
(18) V. aussi ( Justice et Répression ), document édité par l'UR-
CFDT de Franche-Comté (juin 1978) sur la jurisprudence de la
cour d'appel de Besançon dans le domaine du droit du travail.

leur éducation. leur formation, leurs relations sociales.
Cela s'explique aussi par l'état actuel du droit qui, on l'a
vu, protège très largement les pouvoirs patronaux.

Ouelques juges laissent transparaître de façon très
claire ce soutien, dans une sorte de défense militante
des pouvoirs patronaux et de l'ordre établi (17).

C'est que le patronat ne reste pas inactif. D'une part il
utilise à plein ses moyens financiers pour mettre en
@uvre une politique d'information en direction des mi-
lieux juridiques et judiciaires au profit de la défense des
positions patronales ; d'autre part il n'hésite pas à dé-
noncer publiquement les juges auxquels il reproche une
application trop sévère de la loi dans le domaine des
accidents mortels du travail ou des droits syndicaux.
L'attitude de certaines cours d'appel est révélatrice de la
réceptivité des magistrats à de telles campagnes.

ll estvrai oue la bataille des idées a pris une nouvelle
dimension depuis que l'évolution des esprits a conduit
un certain nombre de magistrats à se regrouper au sein
du syndicat de la magistrature, et à engager une ré-
flexion collective et un débat public sur la fonction des
juges dans notre pays.

Les syndicats CFDT n'ont pas à rester muets dans cette
bataille. Non pas en recherchant l'établissement de juge-
ments de connivence avec des magistrats dont ils pour-
raient se sentir proches : il revient au juge, et à lui seul,
de prendre sa décision ; mais en provoquant d'organisa-
tion à organisation les rencontres, les débats, la prise de
positions communes sur les sujets d'intérêt commun. Le
document établi oar le svndicat CFDT des services ex-
térieurs du travail et de l'emploi et le syndicat de la
magistrature sur la jurisprudence de la cour de Douai
dans le domaine du droit pénal du travail est un exemple
intéressant de ce qui peut se faire dans ce domaine (18).

4 - La dénonciation des carences de la justice

D'autres dénonciations doivent porter sur les ca-
rences de l'organisation judiciaire : la lenteur des déci-
sions judiciaires, le coÛt de la justice, la faiblesse et
l'inefficacité des sanctions en matière de droit du travail.

La faiblesse de la sanction dans le domaine du droit du
travail tient d'abord à sa nature : presque toujours il
s'agit d'une indemnisation en argent et presque jamais
d'une réparation en nature, c'est à dire d'une remise des
choses dans leur état antérieur.

Elle tient ensuite à son inefficacité, qui joue de façon
bien différente selon oue l'on est patron ou travailleur.

La cour d'appel de Douai ne laisse pas longtemps en
prison le patron qui y fait une détention provisoire ou qui
est arrêté à l'audience à la suite d'un accident mortel du
travail ou d'une entrave à l'exercice des droits syndi-
caux.

Mais la justice est moins propice aux travailleurs :

combien de délégués munis de bons jugements ordon-
nant leur réintégration restent à la porte de l'entreprise ?

Finalement, tout ceci est très simple. ll faut que les
travailleurs puissent s'exprimer eux-mêmes sur la façon
dont la justice - et notamment celle qui concerne leurs
intérêts de travailleurs - est rendue. ll faut donner un
contenu concret à la petite phrase qui figure en tête des
jugements : r Au nom du peuple français >. Car les tra-
vailleurs représentent maintenant la grande majorité de
la population de ce pays.
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II . LES TERRAINS D'ACTION

Les obiectifs poursuivis

Dans la stratégie judiciaire de la CFDI le procès est
utilisé dans les luttes que mènent les travailleurs. Son
objet est donc aussi varié que les luttes elles-mêmes.

1- La défense et l'élargissement des libertés collectives
En premier lieu, vient la lutte contre la répression et

pour l'élargissement des libertés collectives et des
droits syndicaux des travailleurs. On trouve ici de très
nombreux procès sur l'implantation du syndicat dans
l'entreprise, l'exercice concret des libertés syndicales,
l'élection des représentants du personnel, le libre exer-
cice des fonctions de délégués, le fonctionnement des
institutions représentatives du personnel, la lutte contre
la répression à I'occasion des grèves.

De ces procès, dont beaucoup ont donné lieu à des
décisions de principe, il faut rapprocher ceux dans les-
ouels les militants se trouvent en position défensive,
parce qu'ils sont poursuivis par le patronat ou par le
pouvoir devant les juridictions civiles ou répressives,
voire, comme on l'a vu en 1976 à I'occasion de l'affaire
dite des < comités de soldats >, devant la cour de sûreté
de l'état.

Tous ces procès bénéficient d'un remboursement fi-
nancier important de la part de la CNAS, soit 90 % du
coût du procès en première instance et en appel et 100 %
en cassation et devant la juridiction de renvoi.

C'est dans ce domaine que la stratégie judiciaire s'ap-
plique depuis le plus longtemps et a obtenu les résultats
les plus remarquables.

2 - La négociation collective
Ce secteur recouvre tout à la fois les problèmes posés

par la négociation des conventions collectives et par leur
application.

En matière d'application des conventions collectives,
la stratégie syndicale conduit à valoriser les procès de
principe concernant l'interprétation du contenu des
conventions collectives nationales, lorsque celui-ci
vient à être contesté. La réflexion est à poursuivre dans
ce domaine, notamment au plan fédéral, pour mieux
apprécier quels sont les procès-test à introduire au tribu-
nal compte tenu des objectifs revendicatifs poursuivis,
et pour mieux utiliser les acquis (mais aussi les reculs) de
la jurisprudence lors de la révision des conventions col-
lectives.

3 - Les conditions de travail
L'amélioration des conditions de travail recouvre un

vaste domaine : celui de l'organisation du travail, de la
durée du travail, du salaire au rendement, des accidents
du travail, des conséquences de l'incapacité de travail
sur le contrat de travail, du comité d'hygiène et de sé-
curité, de la médecine du travail. Deux droits demandent
ici à être reconnus et protégés : le droit à la santé et le
droit à la sécurité dans le travail.

La lutte judiciaire contre les accidents de travail a le
caractère le plus ancien ; des procès de principe sont
actuellement en cours sur les comités d'hygiène et de
sécurité et les médecins du travail (19).

4 - L'emploi
Un autre secteur non moins important est celui de la

restructuration du capital, et de l'emploi. Vaste question
qui conduit à aborder du point de vue de l'intervention
du comité d'entreprise (20) et des droits des travailleurs
et travailleuses, les problèmes d'embauchage et de li-
cenciement, la précarité du contrat de travail, la gestion
prévisionnelle de l'emploi, les licenciements notam-
ment pour motif économique. les droits des travailleurs
en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens,
leur protection en cas de conflits longs. C'est ici le droit
au travail qui demande à être reconnu et protégé.

ll est clair, à cet égard, qu'envisagés sous l'angle de la
stratégie judiciaire de la CFDT, les problèmes juridiques
qui se posent dans le domaine de l'emploi ne se ra-
mènent pas à ceux du licenciement pour motif écono-
mique. C'est bien plus tôt, avant même que le licencie-
ment soit prononcé, que le procès judiciaire revêt toute
son importance, parce qu'il peut être utile dans l'action
collective menée par les travailleurs pour la défense de
l'outil de travail et de leur emploi.

Des problèmes d'emploi peuvent être rapprochés la
(les) lutte(s) :

o contre les discriminations dont les travailleuses font
l'objet dans le choix des candidats à l'embauchage, la
qualification, le salaire ;
o pour l'application complète des droits des travail-
leuses en ce qui concerne le congé maternité, les congés
postnataux, avec le droit à une réintégration en cas de
rupture irrégulière de leur contrat de travail (21).

En matière d'application des conventions collectives,
des conditions de travail et d'emploi. la CNAS n'inter-
vient en principe que sur les procès de principe et par
l'intermédiaire du ( fonds tactique D. L'intervention fi-
nancière dans le coÛt du procès est en principe de 25 o/o

en première instance, 80 % en appel, 100 % devant la
Cour de cassation.

5 - Le secteur public
Un dernier domaine, de prise en charge récente, est

celui de la participation des syndicats du secteur public à

la stratégie judiciaire de la CFDT. Certaines luttes me-
nées par le secteur public sont très proches, par leur
nature, de celles menées dans le secteur privé, notam-
ment en matière d'exercice des droits syndicaux.

Une nouvelle approche des problèmes juridiques

La présentation des domaines d'application de la stra-
tégie judiciaire de la CFDT s'éloigne des catégories juri-
dioues traditionnelles. Cela n'est pas un hasard.

(19) Le procès de principe sur les comités d'hygiène et de sécuri-
té concerne l'usine de Fos de la Solmer (Svnd. Hebdo n" 1612 du 5

août 1976). L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de
cassation. Sur les médecins du travail, V. Cass. Crim. 9 mai 1978,
Desmarais (Synd. Hebdo n" 1710 du 22 juin1976, et la motivation
quijustifie la protection des médecins du travail contre le licen-
ciement).
(20) Sur la consultation du comité d'entreprise à l'occasion d'une
prise de contrôle majoritaire de l'entreprise, v. Cass. Crim. 2 mars
1978, comité d'entreprise des Ets Haulotte et syndicat départe-
mental CGT des métaux de la Savoie.
(21) Sur la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation, v'
Cass. Soc. 8 mars 1978 Dame Le Meur c/ Sté Braff, Synd. Hebdo n"
1708 du 8 juin 1978. Voir aussi note 17 ; les arrêts cités concernent
tous .. des travailleuses !

16



ACTION JURIDIQUE N" 4 juillet/août 1978

Nous pensons, en effet, que cette stratégie doit
prendre assise sur les situations dans lesquelles se
trouvent les travailleurs et sur les luttes qu'ils mènent
oour obtenir satisfaction.

Or. les luttes et, par suite. les pratiques militantes ont
très souvent un caractère global : la répression anti-
syndicale, la dégradation des conditions de travail, la
précarité de I'emploi, le chômage. Elles ne s'inscrivent
pas dans les catégories juridiques traditionnelles.

D'autres catégories juridiques doivent être inventées :

les libertés collectives dans l'entreprise, le droit à la
santé, à la sécurité, au travail comme des droits fonda-
mentaux à reconnaître personnellement à chacun, mais
à organiser collectivement au profit de tous (22).

III . LES JURIDICTIONS SAISIES

Les conseils de prud'hommes

Dans la perspective classique, le juge des relations du
travail est le conseil de prud'hommes. suppléé le cas
échéant par le tribunal d'instance.

Le rôle des conseils de prud'hommes dans la justice
quotidienne du travail est irremplaçable, mais rencontre
des limites. Certaines tiennent à leur compétence, qui se
cantonne aux différends individuels de travail nés à l'oc-
casion du contrat de travail. Les conseils ne peuvent
connaître des litiges qui ont été attribués par la loi à

d'autres j u ridictions.
D'autres limites tiennent à leur composition et à leur

fonctionnement actuels. La composition paritaire des
conseils donne au patronat un pouvoir de blocage de
toute évolution de jurisprudence conduisant à une solu-
tion de progrès social. Or, disent les employeurs, et tout
particulièrement ceux qui représentent le CNPF, ce n'est
pas aux conseils de prud'hommes de promouvoir le pro-
grès social : ce rôle incombe à la loi ou à la convention
collective.

Certes, en cas de partage des voix, le juge d'instance
peut être saisi pour départager les conseillers. Mais
outre que nombre de conseillers hésitent à recourir à

cette procédure, parce qu'elle leur apparait comme un
aveu d'échec, bien des juges d'instance n'ont qu'une
connaissance toute relative de la réalité sociale et du
droit du travail.

(22) V. sur ce point la plateforme de revendications et d'objectifs
immédiats de la CFDT Synd. Hebdo n' 1657 du 16 juin 1977 et le
dossier d'Action Juridique n" 2.
(23) Cass. Soc. 18 février 1949 Bull. n" 154 p. 250.
(24) Cass. Crim. 7 octobre 1959 Puiseux D.1960 294 note Verdier
(rendu dans la procédure visant à restituer la gestion des æuvres
sociales Michelin au comité d'établissement de Clermont-Fer-
ra nd ).
(25) Cass. Crim. 26 octobre 1967 JCP éd. G. 1968 ll '15475 note
Verdier, - 20 mars 1972 Bull. n" 30 p. 69.
(26) Cass. Soc.27 mars 1968 JCP de G 1969 ll 16047 note Verdier.
(27) Conseil d'Etat 23 juin 1972 syndicat des métaux CFDT des
Vosges, Rec.1972 p.473 avec les conclusions du commissaire du
gouvernement A. Bernard.
(28) Conseil d'Etat 30 mai 1975 Ministère du Travail, de l'emploi
et de la populatiop, Droit social 1976 p.347 et 358 avec la note
J.C. Vénézia.
(29) Voir note (12)
(30) Voir Cass. Crim. 9 mai1978 Desmarais, Synd. Hebdo n" 1710

du 22 iuin 1978.

Cette volonté de verrouillage se retrouve d'ailleurs
dans pas mal de chambres sociales de cours d'appel,
notamment dans les régions sous-développées écono-
miquement, et à la chambre sociale de la Cour de cassa-
tion elle-même, où elle trouve appui dans une inter-
prétation trop exclusivement fondée sur la protection
des intérêts de l'entreprise et sur le droit commun des
co ntrats.

On comprend dès lors que la contribution des conseils
de prud'hommes au progrès social soit modeste et que
les grands débats qui ont agité le droit du travail au cours
de ces dernières années se soient largement déroulés en
dehors d'eux.

La rénovation des conseils de prud'hommes envisa-
gée par le gouvernement peut-elle, en renforçant l'auto-
rité personnelle des conseillers ouvriers désormais élus
au suffrage universel, contribuer à changer le cours des
choses ? On peut le penser.

Les autres juridictions

Ouant aux autres juridictions, leur choix est parfois
imposé par la loi (compétence du tribunal d'instance en
matière de désignation de délégués syndicaux ou d'élec-
tions professionnelles) ou par les circonstances (cas des
militants poursuivis, à l'occasion de l'affaire dite des
< comités de soldats >, devant la cour de sûreté de l'état).

Par contre, d'autres choix sont délibérés. Le recours à
la juridiction répressive s'est d'abord justifié par la re-
cherche de la sanction pénale, c'est-à-dire d'une sanc-
tion plus dissuasive que la sanction civile. Le juge des
référés a été saisi pour obtenir des décisions rapides. Le
tribunal de commerce l'est aujourd'hui pour ne pas lais-
ser aux seuls représentants du capital le soin de décider
quel sera le sort de l'entreprise et des emplois.

Mais lorsqu'on eût constaté que I'interprétation de la
loi n'était pas la même selon la juridiction choisie, une
autre raison s'imposa à l'esprit : le choix de la juridiction
devait essentiellement tenir compte de la possibilité
d'obtenir l'interorétation la plus favorable aux travail-
leurs. Cette politique conduit à privilégier le recours au
juge répressif et au juge des réÎérés par rapport au re-
cours au conseil de prud'hommes (voir infra).

Dans cette diversification des juridictions saisies, la

CFDT a rencontré des difficultés. La recevabilité de l'ac-
tion du syndicat devant la juridiction choisie a presque
toujours été contestée, qu'il s'agisse du tribunal d'ins-
tance statuant en matière électorale en 1949 (23), des
procédures d'entrave au fonctionnement régulier du
comité d'entreprise en 1959 (24), des constitutions de
partie civile en matière d'accidents de travail (1967-

1972\ (25\, de l'exercice du droit de grève en 1968 (26).
des recours contentieux dans le domaine du contrôle de
l'emploi en 1972 (27), des suites des licenciements de
délégués devant la juridiction administrative en 1976 (28),
des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation
de biens en1977 (29), du licenciement irrégulier des mé-
decins du travail en 1976 (30).

De même, la jurisprudence de la chambre sociale de la

Cour de cassation a paralysé la réalisation de procès de
principe tendant à I'application complète des grandes
conventions collectives, en obligeant le syndicat à nom-
mer dès l'introduction du procès aux prud'hommes les
travailleurs pour le compte de qui ce procès était engagé.

C'est également un refus qui a été opposé au syndicat
dans les poursuites pour abus de biens sociaux.

t7



ACTION JURIDIQUE N" 4 juillet/août 1978

IV. LA MÉTHODE D'INTERPRÉTNTIOru
L'observation des décisions de jurisprudence montre

que les juridictions n'interprètent pas la loi de la même
façon et que des divergences persistantes opposent
entre elles juridictions sociales et juridictions répres-
sives. Mais d'autres oppositions, d'un autre ordre. sé-
parent les juridictions de base de celles du sommet de
l'appareil judiciaire.

Juridictions de base et Cour de cassation

Commençons par celles-ci.
Les juridictions de la base judiciaire (juges d'instance,

juges des réÎérés, conseils de prud'hommes) sont plus
sensibles aux réalités vécues oar les travailleurs que les
juges du sommet, c'est-à-dire de la Cour de cassation.

Pourquoi ? Les juges de base sonttrès souventsaisisà
chaud (une demande d'expulsion de grévistes occupant
une usine, un licenciement pour fait de grève, un refus
de réintégration d'un délégué protégé, les manæuvres
de l'employeur pour démanteler une section syndi-
cale...) ; ils doivent prendre en compte la situation vécue
par les travailleurs (l'exploitation ouvrière, I'arbitraire
des chefs, la précarité de I'emploi...) dans la décision à

rendre, sauf à devenir complices de l'injustice, voire des
fraudes patronales. Ce qui importe alors, c'est moins la
valeur du raisonnement juridique que I'adéquation de la
solution prononcée au problème posé. La pression que
la situation vécue exerce sur le juge l'oblige donc à tenir
comote de la réalité et le conduit à des solutions souvent
novatrices. C'est vrai par exemple pour de nombreux
juges de référés (31).

La préoccupation de la Cour de cassation est diffé-
rente, parce que son rôle est autre. La cour est moins
soucieuse de prendre en compte la situation vécue qui
est à l'origine du procès (elle n'est pas juge du fait) que
d'introduire la décision à rendre dans le système juri-
dique qu'elle est chargée d'appliquer. Elle doit préserver
la cohérence juridique de l'ensemble. Si, sous la pres-
sion des faits, le juge des référés a décidé d'ordonner la
réintégration d'un jeune au retour du service militaire,
cette décision sera cassée au sommet aux motifs que la
loi n'ayant pas prévu une réparation de cette nature, le
jeune travailleur n'y a pas droit.

Cette différence de comportement entre juges de base
et juges de sommet est d'autant plus intéressante à ob-
server que bien des décisions des juges de base (et en
particulier des juges de référés) ne sont pas frappées
d'appel, parce qu'elles ont donné finalement satisfaction
ou que les situations qui les avaient provoquées ont
évolué : les juges de base disposent ainsi < d'un espace
de liberté > dont il y a sans doute tout intérêt à explorer le
contenu pratique.

Ceci dit, il est bien évident que la réalité reste sous-
jacente dans tout procès judiciaire, notamment lorsqu'il
concerne I'application du droit du travail. La chambre
sociale de la Cour de cassation en est elle-même très
consciente (32) et c'est sans doute ce qui l'a amenée à
s'approprier cette réalité, par exemple dans la définition
de l'établissement, de l'unité économique et sociale, des
effectifs de l'entreprise à prendre en considération lors
des élections orofessionnelles, en d'autres domaines
aussi. C'est a[ors le système de référence lui-même qui
évolue à I'initiative et dans les limites fixées par la Cour
suprême. En matière d'élections professionnelles, cette
évolution a peut-être pu se réaliser plus facilement parce

que la prise en compte de la nature des institutions re-
présentatives estompe quelque peu l'application du
droit commun des contrats.

Au sein de la Cour de cassation : le conflit des logiques

L'analyse de la jurisprudence conduit ici à constater
que la chambre sociale n'utilise pas la même méthode
d'interprétation que la chambre criminelle de la Cour de
cassation.

Pour la chambre sociale, la situation juridique du tra-
vailleur est essentiellement régie par son contrat de tra-
vail, dont I'article t. 121-1 indique qu'il est soumis aux
règles du droit commun des contrats, c'est à dire du
code civil. Ol le droit commun des contrats protège le
droit de propriété, la liberté contractuelle et, dans la ,

pratique, les droits de celui qui est le plus fort, c'est à dire
du patron. Là se trouvent le fondement de la liberté
reconnue au chef d'entreprise dans la gestion de l'entre-
prise, I'organisation du travail, I'exécution du travail, les
sanctions, et le fondement de son autorité sur les sala-
riés de l'entreorise.

Certes, des lois sociales sont intervenues, mais elles
sont considérées comme dérogatoires au droit
commun. Dans le silence de la loi, c'est le droit commun
qui s'applique, c'est à dire une interprétation très favo-
rable à l'exercice des pouvoirs patronaux.

Le droit commun des contrats justifie ainsi de très
nombreuses décisions défavorables aux travailleurs :

les primes anti-grèves, les contrôles médicaux patro-
naux, la rupture automatique des contrats de travail en
cas de force majeure, les règles relatives à la modifica-
tion des contrats, les règles de preuve (par exemple :

des déplacements de délégués à l'extérieur de l'entre-
prise). la réparation par indemnisation des ruptures de
contrat irrégulières ou abusives...

Certaines de ces décisions apparaissent à la vérité
critiquables au regard du droit commun des contrats
lui-même, c'est à dire de la logique d'interprétation à

laouelle se réfère la chambre sociale. Des évolutions
peuvent donc se produire dans ce cadre (33). Lorsque le
procès est porté devant la juridiction prud'homale, une
marge de discussion continue donc d'exister parfois sur
les conditions dans lesquelles doit s'appliquer le droit
commun des contrats au cas d'espèce.

Les décisions de la chambre criminelle s'inspirent de
principes différents. La chambre criminelle statue sur
des infractions, c'est à dire sur des violations de la loi
pénale, dans une attitude répressive. La loi et les règle-
ments doivent être appliqués. Or, dit-elle, seul l'em-

(31) Par exemple en ce qui concerne l'expulsion des grévistes
occupant une usine ou la réintégration des travailleurs non pro-
tégés.
(32) V. J. Laroque, Réflexions sur la jurisprudence de la Chambre
sociale de la Cour de cassation dans Tendances du droit du
travail contemporain, Etudes offertes à G.H. Camerlynck Dalloz
1977.
(33) On pense notamment à la définition de la force majeure qui
justifie le lock-out. Cass. Soc. 26 janv.1972Antar Droitsociall9T2
note J. Savatier, - 10 janv. 1973 Renault D.1973 p. 453 note Sinay.
(34) Sur le délit d'entrave, v. J.L. Costa, la jurisprudence de la
chambre criminelle et l'élaboration d'un ordre public écono-
mique et social dans Mélanges Patin < La chambre criminelle et
sa jurisprudence r, - J. et A.M. Larguier, le délit d'entrave aux
fonctions des représentants du personnel, Droit social 1967 p.
550, J. Dutertre < Le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical
dans les entreorises r Droit social 1972 o 221.
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ployeur dispose de l'autorité utile pour obtenir cette
application. C'est donc lui qui, en principe, doit en être
considéré comme le responsable.

Dans cette application, la chambre criminelle ne pense
pas au contrat de travail ; elle l'ignore. Elle ne prend en
considération que la loi elle-même, mais dans sa totalité,
ce oui aboutit à rechercher la finalité de la loi. c'est à dire
son but. L'interprétation se fait dans un ensemble, la rédac-
tion litigieuse ne pouvant être détachée de son contexte.

Ce principe d'interprétation a été notamment appliqué
au délit d'entrave (34). C'est la finalité des textes sur la
représentation du personnel qui a conduit la chambre
criminelle à reconnaître dans le silence de la loi la liberté
de circulation des délégués à I'intérieur et à l'extérieur de
I'entreprise, l'impossibilité pour l'employeur de retirer
du panneau syndical l'affiche qui ne lui convient pas,
I'application aux délégués mutés de la protection qui
leur est accordée en cas de licenciement, leur droit à

réintégration en cas de licenciement irrégulier.
La jurisprudence de la chambre criminelle sur le délit

d'entrave a contribué ainsi, le plus souvent à l'initiative des
syndicats CFDT, à créer de la liberté dans les entreprises.
La menace de poursuites sur la base du délit d'entrave
constitue aujourd'hui, à l'encontre de certains employeurs,
une arme dissuasive qui n'est pas sans portée sur le conte-
nu réel des libeftés collectives des travailleurs.

Dans le silence de la loi, la chambre sociale considère
que le patron peut agir comme il I'entend parce que
l'entreprise lui appartient ; mais la chambre criminelle a

une position différente : ce sont les délégués qui
peuvent agir comme ils l'entendent dès lors que cela est
nécessaire ou simplement utile à l'exercice de leurs
fonctions ; et si le patron les sanctionne dans cette zone
de liberté bien réelle encore que non écrite c'est lui qui
commet le délit d'entrave.

Des méthodes d'analyse aussi différentes ont conduit
la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de
cassation à des interprétations divergentes de la loi. la

chambre sociale étant plus favorable à la protection des
pouvoirs patronaux, la chambre criminelle à celle des
droits des travailleurs. Ces divergences sont persis-
tantes (35), malgré les tentatives de rapprochement (36).
Cependant la cohésion d'ensemble du système judiciaire
empêche sans doute qu'une distance trop importante
s'établisse entre la jurisprudence des deux chambres.

Ainsi, la fracture que le capitalisme impose à la société
se retrouve dans le droit du travail à quielle imprime un
caractère contradictoire, et cette contradiction se re-
trouve dans l'interprétation que les juridictions sociales
et les juridictions répressives donnent du droit du tra-
vail, rapprochant certaines du patronat et les autres des
travai I leurs.

(35) En voici quelques exemples : la sanction de la violation du
délai de trois jours dans lequel l'ordre du jour des réunions doit
être communiqué aux membres du comité d'entreprise, l'objet
des déplacements des délégués à l'extérieur de l'entreprise, la
charge de la preuve de l'utilisation des bons de délégation par un
délégué syndical, la portée de la dénonciation partielle des
seules disoositions d'un accord d'entreprise relatives au droit
syndical, le refus de réintégration d'un délégué dont le licencie-
ment est refusé par le ministre après avoir été autorisé par l'ins-
pecteur du travail,.,la définition de la grève politique.
(36) Par exemple sur la portée d'une absence de contestation de
la désignation d'un délégué syndical, dans les entreprises de
moins de 50 salariés : Cass. Crim. 5 nov. 1975 Demeulemeester
et 25 février 1976 Schambach D. 1976 o.485 note Malavat.

Les constatations que nous venons de faire montrent
en tout cas l'importance d'apporter au tribunal la situa-
tion vécue par les travailleurs et de présenter en termes
aussi clairs que possible la logique des travailleurs en
l'appuyant sur les droits sociaux reconnus par la consti-
tution de 1946, sur la nature et la portée des libertés
collectives, et en montrant comment toute une série de
droits collectifs et individuels demandent à être re-
connus (droit à la négociation collective dans l'entre-
prise, droit au travail, à la santé, à la sécurité dans le
travail, respect de la vie privée...).

V. LE PROCÈS JUDICIAIRE

De tout ce qui précède apparaissent nettement les
éléments caractéristiques du procès judiciaire tel que le
conçoit la CFDT :

1) C'est un moyen utilisé dans l'action menée pour la
défense des intérêts des travailleurs.

2) La recherche du meilleur rapport de forces conduit
à beaucouo réfléchir sur :

. la situataon vécue par les travailleurs. C'est le vécu
quotidien qui doit être apporté aux juges. car c'est cette
tranche de la vie sociale qui est à l'origine du procès et va
inf luencer la solution juridique.
o le choix de la juridiction (lorsqu'il est possible) et de
I'argumentation en fonction de l'application du conflit
des logiques au cas d'espèce. Les données du conflit
doivent être exposées de façon aussi claire que possible.
Car il s'agit de donner au débat juridique son plus grand
impact.
o la participation des travailleurs au procès, qui est
participation au débat d'idées par les informations don-
nées par le syndicat et peut être participation physique à

l'audience.
3) La conduite du procès judiciaire relève du syndicat.
C'est en effet, le syndicat qui doit être le maître du

procès.
A cet égard, il ne doit pas considérer l'avocat comme

le technicien auquel on s'en remet du soin de ( gagner ))

I'affaire selon les moyens qu'il jugera les meilleurs ;

l'avocat est, surtout en matière pénale, l'expression du
collectif syndical qui lui a confié l'affaire et auquel il a

seulement communioué son savoir. Nous oarlons bien
ici du syndicat et pas seulement de la commission juri-
dique.

La prise en charge par le syndicat se justifie par le fait
que c'est en son nom que l'action se trouve introduite,
qu'il a la mémoire des autres actions menées précédem-
ment par le syndicat sur un plan judiciaire et est à même
d'en tirer les leçons, qu'il a son mot à dire dans les argu-
ments les plus propres à étayer la logique des travailleurs,
qu'ila un rôle irremplaçable dans la diffusion de l'informa-
tion aux autres sections et dans l'établissement du rap-
port de force à exercer le jour de l'audience, que c'est lui
qui va assurer le < suivi > syndical de l'affaire.

Ce suivi s'impose sur un plan technique, du stade de
I'instruction de l'affaire à celui de son jugement, ou en-
core s'il y a utilisation des voies de recours.

ll s'impose sur un plan syndical pour de multiples
raisons : durcissement patronal possible, popularisa-
tion de l'action auprès des travailleurs. clarté des infor-
mations données sur les raisons du succès ou de l'échec
judiciaire, choix du terrain de la négociation, si elle appa-
raît opportune.
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1. La contestation
des employeurs

La sanction pénale
en droit du travail

Le point de vue de Ia CFDT

Le dernier colloque de la revue < Droit social > qui s'est
tenu le 20 avril tgti+ éta:t consacré à la sanction pénale en
droit du travail.

Jean-Jacques Dupeyroux, directeur de << Droit social >,

avait invité Edmond-Maire à participer aux travaux de cette
iournée. On trouvera ci-dessôus l'intervention du secrétaire
général de la CFDT.

Ce qui irrite I I st molns le
nombre d'empl e oncées - ils

restent faibles I u ation sYndi-

cale comme la s e détourne-
répressron.

ndicat, en effet, l'action pénale aboutirait à la condamnation
n raison de faits mineurs : I'inobservation de règles adminis-
connaître dans le détail en raison du caractère touffu de la

réglementation.
Parfois, la poursuite pénale viserait des faits, tel un accident du travail, qui se sont

oroduits dans des circonstances mal connues, voire imprévisibles, et dans la réalisa-

iion desquelles, disent les employeurs, la responsabilité des dirigeants n'est nulle-

ment évidente.
Dans d'autres cas, la condamnation pénale proviendrait d'une application très

discutable de la loi, car celle-ci serait silencieuse sur les faits reprochés. L'action de la

CFDT conduirait à l'insécurité juridique, alors que la sécurité en ce domaine est

essentielle à de bonnes relations sociales dans l'entreprise.
Oue deviennent alors, nous dit-on, ces principes fondamentaux dans une démocra-

tie, selon lesquels: rr La loi pénale est d'interprétation stricte), ou encore ( le doute

doit prof iter au prévenu l ?

Enïin, ce type d'action en justice ajouterait aux soucis des dirigeants qui ont mieux à

faire que de veiller personnellement à l'application de règles juridiques trop détaillées,
dont t'intérêt n'apparaît pas clairement, ce ne serait pas, en tout cas - argument
suprême - une bonne façon de sauvegarder l'emploi I
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2. L'analyse
de la CFDT

U n e efficacité différente
dans les nefitesvv' 

'e 'vv Fv.'.

entrepnses...

.. et dans les grandes

ll est difficile de porter un jugement pleinement étayé sur le rôle de la sanction
pénale dans l'application du droit du travail. ll n'existe pas, à notre connaissance,
d'étude de sociologie juridique sur cette question. Nous en sommes donc réduits à

nos propres o0serva|ons
Dans une approche très globale, on est d'abord frappé par le décalage entre le

nombre d'infractions relevées par procès verbaux 121571) et le nombre de condamna-
tions prononcées (6854), ainsi que par Ia faiblesse des amendes infligées En 1982

dans 60% des cas le montant des amendes est inférleur au minimum La sanction
n'atteint pas les niveaux qu'elle atteint en d'autres circonstances - la comparaison avec
les délits de chasse est éclairante - et tout se passe comme si les juges avaient du mal à
prononcer des condamnations dont ils ne comprennent pas le bien-fondé

Un bilan contrasté

L'efficacité de la sanction pénale n'est vraisemblablement pas la même dans les
petites et dans les grandes entreprises.

Malgré son caractère dissuasif, la sanction pénale joue un rôle assez limité dans
l'application du droit du travail aux petites entreprises. Certaines réglementations,
telle celle sur la durée du travail, sont bien mal appliquées dans certaines branches du

tertiaire A elle seule, la sanction pénale est impuissante à lutter contre le travail
clandestin Le nombre insuffisant des agents de l'inspection du travail, I'insuffisante
sévérité de certaines sanctions, la lenteur de la justice, le laxisme de certains juges du

fond n'expliquent qu'en partie cette situation
L'application du droit pénal suppose, en effet, non seulement une action de l'ad-

ministration mais aussi une pression sociale, Or l'absence de syndicalisation est
fréquente dans les entreprises de petite taille La section syndicale n'est pas là pour
jouer un de ses rôles essentiels - pourtant non écrit dans le code du travail- qui est de
veiller à la bonne application des droits des travailleurs

Dans les entreprises plus importantes, là où existent le plus souvent les sections
syndicales, la sanction pénale joue mieux son rôle dissuasif. Elle peut de plus consti-
tuer un moyen entre Ies mains du syndicat de parvenir à une complète application des
droits et des libertés des travailleurs A ce sujet, les actions pénales menées sur la
base du délit d'entrave et, en cas d'accident mortel du travail, sur la base de l'homicide
par imprudence sont particulièrement signif icatives

A. Le délit d'entrave
La recherche d'une application complète des droits collectifs des travailleurs a été

favorisée par la jurisprudence de la Chambre criminelle, s'appuyant sur une inter-
prétation <téléologiquer de la loi, c'est-à-dire prenant en compte ses finalités. Cette
méthode d'interprétation I'a conduite à tirer des règles légales, formulées pour la
plupart au lendemain de la Libération, les conséquences qui, à son avis, s'en dédui-
saient nécessairement.

Des arrêts de principe, tout à fait remarquables à notre avis, ont été successivement
rendus explicitant de nouveaux droits et de nouvelles libertés tels la liberté de circula-
tion des représentants du personnel (1962), la liberté d'affichage des délégués du
personnel (1968), le droit des délégués irrégulièrement licenciés à être réintégrés dans
leur emploi (1962). L'interdiction de la résolution judiciaire du contrat de travail par la

Chambre mixte, en 19-74, a complété cet édifice
Cette bataille judiciaire - qui f ut aussi une bataille syndicale, rappelons-nous la très

célèbre affaire Fleurence - a pris une grande ampleur en raison d'un double blocage,

r un blocage politique : dans cette période, droit syndical et instltutions représenta-
tives ne Sont pas, pour de nombreuses chambres patronales, un terrain de négociation
avec les syndicats ouvriers

o un blocage contractuel : Privés d'influence réelle sur le terrain parlementaire ou
gouvernement(al) durant toute cette période, les syndicats CFDT ont cherché sur un
plan judiciaire des évolutions que ni la majorité parlementaire ni le patronat ne vou-
laient accepter.

B. Les accidents du travail
La lutte contre les accidents du travail pose depuis longtemps deux questions:

. comment l'accident est-il arrivé, quelles sont ses causes ? Faut-il accepter la f atalité,
s'en tenir à l'imprudence, voire à la faute présumée de I'ouvrier, souvent disparu dans
l'accident. et qui aurait fait ainsi son propre malheur ?
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3. La situation
aujourd'hui

Le blocage politique
a sauté

L'ouverture
sur Ie contractuel

dans les petites
entreprtses

comme dans
les grandes

r Et - seconde question - qui doit être déclaré responsable? Personne, si c'est la
fatalité, ou bien I'ouvrier, ?

ll n,y a pas de réponse uestions. Les travaux scientif iques les plus

récenis valorisent non p diate - souvent peu explicative - mais l'en-
chaînement des causes ccident. Les causes réelles de l'accident

accepte de donner dans l'acte de production au danger, au risque, à la fatalité, à la

responsabilité. L'action pénale permet ce débat de société. Sur une longue période,
l'action menée par tous a été positive: les accidents de travail mortels Sont en

diminution.

Depuis 1981, la situation s'est proTondément modifiée

Le blocage poli e dans la loi sur le droit
syndical etles ins tées dans la vie écono-
mique et sociale. criminelle ont joué un
r^to irÀq nnqitif d t nombre de solutions
de la Chambre cri ns la loi après avoir été

expérimentées sur le terrain de la pratique.
L'ouverture sur le contractuel, si apparente dans les lois Auroux, conStitue Une autre

donnée très positive dont les interlocuteurs sociaux doivent et ont commencé à

s'emparer. Elle doit être saisie dans les petites entreprises comme dans les grandes.

l'instabilité de leur personnel, de promouvoir les qualifications rendues nécessaires
par le progrès technique. Les lois Auroux ouvrent des possibilités d'actions
communes pour parvenir à une meilleure application des droits des travailleurs. A

nous de les saisir !

Dans les grandes entreprises, hamps sont ouverts à la négociation. Or

il y a entre les solutions négoci ation de la sanction pénale un rapport
dialectique: l'application négoc des travailleurs, parce qu'elle est appli-
cation négociée, c'est-à-dire fait n accord, fait disparaître des raisons de

recourir à l'arme pénale

Nous concluons donc nos observations par la nécessité de voir les négociateurs -

dans les accords d'entreprise comme dans les conventions collectives relatives aux
petites entreprises - créer les structures paritaires nécessaires à I'examen des litiges
relatifs à l'application et au non-respect des conventions collectives.

Le déblocage politique, l'ouverture sur le contractuel pourraient contribuer à poser
en de nouveaUX termes le recours des syndicats à l'action pénale, Nous ne penSons

ce débat
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Dossier

Statut des fonctionnaires
réforme ou refonte ?

Ouelques réflexions

e dossier n'a pas pour objet de présenter le contenu des
règles désormais applicables dans les Fonctions pu-
bliques d'Etat et territoriales. Celles-ci le seront, de ma-

nière échelonnée, dans les rubriques < Fonctions publiques r des
prochains numéros de la revue.
Ce dossier s'efforce de fournir aux lecteurs quelques éléments de
réflexion sur la réforme du statut général des fonctionnaires prise
dans son ensemble. Ces remarques générales devraient cepen-
dant être directement utiles aux syndicats des Fonctions pu-
bliques dans la mesure où elles peuvent trouver un prolongemenl
et une application concrète dans le contenu des statuts parti-
culiers en voie d'élaboration.
C'est en effet à ce niveau là que pourront se confirmer et s'ampli-
fier les quelques orientations nouvelles adoptées dans le cadre
des trois titres du statut général (*).

Contrairement à la réforme entreprise par le ministre du
travail, Jean Auroux, et, dans une moindre mesure, à celle
résultant de l'action du ministre des droits de la femme,
Yvette Roudy, la réforme du statut général des fonction-
naires est passée pour ainsi dire inaperçue

Cette discrétion étonne doublement Premièrement si
l'on tient compte du nombre important d'hommes et de
femmes directement concernés par cette élaboration statu-
taire, environ quatre millions et de leur part relative parmi les
salariés Deuxièmement parce que le statut des fonction-
naires cristallise dans ses dispositions, y compris Ies plus
anodines, une certaine conception du service public, de ses
missions et de son fonctionnement et qu'en conséquence
son élaboration concerne, fût-ce indirectement, les usagers
de ces services Deux raisons, parmi d'autres, qui font de
cette réforme un fait social majeur qui intéresse, ou aurait dÛ

intéresser, la société dans son ensemble
S'il est vrai, corlrme le soulignait Anicet Lepors, ministre

de la fonction publique et des réformes administratives, en
conclusion de son intervention sur la réforme statutaire en
cours (1), que rr l'entreprise de rénovation de la fonction pu-

blique trouve sa justification essentielle dans la recherche
d'une administration moderne. efficace, ouverte et au ser-
vice de tous D, comment expliquer qu'aucun débat social
n'ait précédé et accompagné une réforme d'une telle am-
pleur, recouvrant de tels enjeux ?

Un débat social manqué

Cette absence de débat sur les finalités et le contenu de la
réforme aura-t-elle été préjudiciable à la modernisation et à

l'ouverture de l'administration ?

Telle qu'elle a été conduite, la réforme statutaire, qui amé-
liore incontestablement la situation individuelle et collective
des agents concernés, a-t-elle dans le même mouvement
favorisé l'adaptation des fonctions publiques aux réalités
économiques et sociales de I'heure ? Une meilleure adéqua-
tion entre les missions assumées par les différents secteurs

(*)Voir l'encadré Ce dossier, réalisé par Claire Sutter, est la reprise de son
intervention du 19 mai 1984 à l'Association française du droit du travail
(1) Conseil supérieur de la fonction publique séance du 11 janvier'1983
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des fonctions publiques et la situation professionnelle des
agents résulte-t-elle du changement ?

On le voit, la question de la finalité du service public, qui

est aussi celle des usagers du service public, est au cceur
même de la réflexion qui sous-tend I'analyse de la réforme
statuta I re

Pour tenter d'une part de bien cerner cette interrogatlon,
d'autre part d'ébaucher des éléments de réponse, nous
suivrons une démarche en trois temps

La question des usagers

Le premier temps sera directement consacré à la question
des usagers. Nous examinerons alors comment au niveau
du I'élaboration des Ia réf orme statutaire elle-même les usa-
gers ont, ou non, été pris en compte de manière directe ou

indirecte Nous serons alors amenés à nous arrêter sur deux
dispositions ( :)l'une de caractère réglementaire, extérieure
au statut, le décret relatif aux relations entre l'administration
et les usagers, I'autre de caractère statutaire, le devoir d'in-
formation du public posé par l'article 27 du titre I du statut.

Cette première approche nous permettra de nous Inter-
roger sur le degré de réalisation de l'objectif fixé par le

ministre de la fonction publique relatif à l'ouverture des
fonctions publiques destinées à être au service de tous.

Les usagers individuels et collectifs ont-ils été un facteur
déterminant du changement opéré ? Des structures de
concertation ont-elles été mises en place favorisant, à I'ave-

nir, l'adaptation constante des fonctions publiques aux be-

soins des usagers, en lien avec les missions et finalités des
services ?

Lors de son intervention au Conseil supérieur de la fonction
publique du 11 janvler 1983, Anicet Lepors, après avoir rappelé
que la justification essentielle de la réforme résidait dans la

recherche d'une administration moderne, efficace, ouverte et
au service de tous, ajoutait : < le Conseil supérieur de la fonc-
tion publique sera amené à examiner prochainement un pro-
jet de loi portant charte des relations entre l'administration et
les administrés, projet dont l'élaboration est en voie d'achè-
vement Je souhaite que ces deux textes soient intimement
associés aussi bien dans leur processus d'élaboration que

dans l'esprit des fonctionnaires et du public >.

Si le lien entre la réforme statutaire et les usagers était
bien présent dans le discours du ministre qu'en est-il résulté
concrètement ? Deux éléments

La charte des relations entre I'administration
et les usagers

Le premier élément est un projet de loi portant charte des
relations entre l'administration et les administrés qui donne-
ra finalement naissance au décret du 28 novembre 1983

concernant les relations entre l'administration et les usa-
gers, dont le manque d'ambition étonne(2)

(2)Pour un commentaire complet de ce texte se reporter à (

ne f ail pas le printemps , AJ DA mars 1984, p. '137 et H ubert lvla
Weiner, Jean-Marie Wcerhling. Voir également AJ CFDT n" 4
1984 T p 21 et s

L'élaboration de la rélorme

Les moyens du changement

A défaut de création de ces structures de concertatlon
tripartites, ce sera notre deuxième temps, la réforme statu-
taire a-t-elle permis que s'instaure à I'avenir entre les ad-

ministrations et les organisations syndicales de fonction-
naires les débats susceptibles de conduire aux adaptations
nécessaires ? La réforme des droits collectifs permettra-t-
elle aux organisations syndicales d'assumer pleinement leur
rôle dans les changements à opérer, les transformations à

négocier dans l'organisation et les méthodes de fonctionne-
ment des fonctions publiques, au regard de la diversité des
réalités économiques et sociales, et de leurs évolutions, au

olan national et local ?

Certains rapprochements avec les réformes conduites
dans le secteur privé permettront de souligner la timidité de
la réforme statutaire et une certaine forme de crispation
statutaire en tout point contraire, à court et à long terme, à

l'objectif de modernité et d'efficacité fixé par le ministre,

Modernité, efficacité, ouverture dont on aura, pas tout à

fait vainement, recherché la traduction d'une part dans la

prise en considération, par le statut, des usagers, d'autre
part dans l'émergence de nouveaux droits collectifs, ces
maîtres mots de la réforme, auront-ils mieux traversé la
rénovation des droits et obligations individuels des agents ?

Ce sera notre dernière partie consacrée à I'examen de
quelques dispositions statutaires nouvelles sans doute por-

teuses d'avenir pour les fonctions publiques

La part consacrée dans le texte du décret à cette question
est d'ailleurs fort mince puisque sur trois chapitres le

deuxième seulement lui est véritablement réservé.
En outre la vision de ces relations est pour I'essentiel

contentieuse dans Ia mesure où ce chapitre traite des dispo-
sitions relatives à la procédure administrative, dite non
contentieuse, mais qu'il aurait été plus exact d'intituler pré-

contentieuse
On ne peut enfin que noter un manque d'adéquation

évident entre un exposé des motifs porteur d'objectifs géné-
raux de transparence de l'administration, de personnalisa-
tion des rapports entre les fonctionnaires et le public, de
citoyenneté des usagers du secteur public et le contenu des
règles posées, pour l'essentiel, procédurales

Et même s'il est vrai qu'une institution générale doit réu-
nir, commenter et rendre accessible à tous I'ensemble des
dispositions de droit commun qui régissent la généralité des
rapports entre les citoyens et l'administration, il n'en de-
meure pas moins que l'ampleur du problème à traiter appe-
lait une intervention plus ambitieuse.

Le devoir d'information du public
Le deuxième élément réside dans le fait que les usagers

sont directement et explicitement pris en compte dans le

titre 1"' du statut, portant droits et obligations pour l'en-
semble des fonctionnaires L'article 2-l de ce titre crée une
obligation nouvelle, celle de rr satisfaire aux demandes d'in-
formation du public, dans le respect des règles statutaires
relatives au secret professionnel, à la discrétion profession-
nelle r et sans doute aussi à l'obligation de réserve, de
création prétorienne.
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ll s'agit d'un devoir de répondre aux demandes du public,
formulation sans doute plus restrictive que l'obligation d'in-
former, supposant une démarche plus active des services et
des fonctionnaires eux-mêmes en direction des usagers,
supposant même parfois une réorganisation des services

Une insuffisance certaine

ll apparaît en conséquence que si la question des usagers
n'a certes pas été absente des débats, elle n'a certainement
pas eu la place qui aurait dÛ lui revenir, tant sur le plan de la

méthode oue du contenu.
En effet, on peut se demander si cette question ne devait

pas venir en préalable à la réforme statutaire en lien avec
celle des missions assumées ?

Oui sont les usagers individuels et collectifs ? Ouels sont
leurs besoins et comment en regard, dans le respect des
garanties fondamentales des agents concernés, adapter le
statut qui leur sera applicable à la satisfaction de ces be-
soins, en fonction bien sÛr des missions assumées par Ie
service public ?

Pour prendre un exemple concret si l'on s'attelait un jour à
la réforme des rythmes scolaires, devrait-on partir de la

définition statutaire de la charge hebdomadaire de service
des différents corps des personnels de l'éducation, d'une
certaine conception des objectifs et misslons du système
scolaire, ou également prendre en compte, parmi d'autres
données, une donnée fondamentale de la vie sociale, à

savoir que les femmes entre entre 25 eT 45 ans ont un taux
d'activité qui avoisine les 60% et qu'en conséquence elles
ne sont, pas plus que la majorité des pères, susceptibles de
s'adaoter aux rvthmes scolaires de leurs enfants,

L'usager dans sa diversité, doit-il s'adapter au service
public ou Ie service public à l'usager? Et y a-t-il nécessaire-
ment contradiction entre bon fonctionnement du service et
fortes garanties statutaires ? Ne devrait-on pas, en tout état
de cause, créer les lieux de concertation nécessaires à l'or-
ganisation d'un débat entre les différentes parties pre-
nantes, ce que le décret du 28 novembre 1983 ne fait pas

TEXTES
DE REFERENCE

DES TROIS TITRES
DU STATUT

- Titre l, loi 83-634 portant droits et obligations des
fonctionnaires : JO du 14 juillet 1983 ;

Titre ll, loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction publique d'Etat : JO du
'12 janvier 1984 et rectificatif : JO du 17 janvier 1984,

- Titre lll, loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la Fonction publique territo-
riale : JO du 27 janvier 1984

Le titre I du statut s'applique à tous les fonctionnaires,
qu'ils relèvent de l'Etat ou des collectivités territoriales
En conséquence, la situation des fonctionnaires d'Etat
est régie par les titres I et ll, celle des fonctlonnaires des
collectivités territoriales par les titres I et lll.

Un quatrième titre devrait être adopté qui, en s'arti-
culant au titre l, devrait former le corps des textes appli-
cables aux personnels hospitaliers publics

Les trois premiers titres adoptés constituent les textes
de base de la situation statutaire Ils sont complétés par

d'autres dispositions générales, ainsi de la loi sur la for-
mation professionnelle pour les fonctionnaires des col-
lectivités territoriales, et par les statuts particuliers qui
déterminent les règles applicables aux différents corps
ou regroupements de corps dans les deux fonctions pu-
bliq u es

liiilii:i:;illiiii L'absence de débat social

Préalablement à la réforme, le ministre de la fonction pu-

blique avait fait procéder à un sondage assez exhaustif, dont
les résultats sont d'ailleurs nuancés, portant sur l'image de
I'administration, des fonctionnaires, sur les opinions à l'égard
du fonctionnement de l'administration, les rapports public-
administration et les propositions tendant à améliorer les
relations public-administration

Et cependant, contrairement à l'élaboration du rapport Au-
roux qui suscita un large débat social, la refonte du statut
général des fonctionnaires peut compter, ainsi que le souligne
Pierre Gaborit(3) : <parmi les réformes de grande ampleur
conduites par le gouvernement depuis le 10 mai 1981, au

nombre de celles qui ont provoqué le moins de soubresauts l.
Faut-il s'en féliciter ou s'en étonner ?

Est-ce le signe d'un large consensus ou d'une relative
indifférence ?

Le débat relève-t-il moins de la réforme du statut que de
l'organisation des services ? A notre sens il devait être omni-
présent, et ceci d'autant plus que l'adoption du titre lll, relatif
au statut des fonctionnaires des collectivités territoriales,
trouve sa source immédiate dans l'article 1"'de la loi82-213
du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, qui dispose :

r les communes, les départements et les régions s'ad-
ministrent librement par des conseils élus

Des lois détermineront la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
ainsi que la répartition des ressources publiques résultant

(3)AJDA avril 1984 p 183
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des nouvelles règles de la f iscalité locale et des transferts de
crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation
des régions, les garanties statutaires accordées aux per-
sonnels des collectivités territoriales... r

Un enjeu important, la décentralisation

En ce qui concerne la fonction publique territoriale quels
objectifs visait-on en lien avec la décentralisation ? La nature
des enjeux ne supposait-elle pas un débat préalable sur
.êiiê 

^rractinn 
7

La méthode consistant à élaborer le statut des fonction-
naires des collectivités territoriales à partir d'un décalque de
ce qui existait pour l'Etat et d'ajuster ensuite en fonction des
impératifs propres aux collectivités, notamment d'autono-
mie budgétaire et de gestion, était-elle bien la bonne ?

C'est en réalité Ia réforme, ou refonte, des droits collectifs
qui marque la première étape importante du changement
dans la fonction publique d'Etat. Elle se concrétisera par
l'adoption de la série des décrets du 28 mai 1982(4) et par la
promulgation de la loi du 29 octobre 1982 relative à la grève
dans les services publics.

Si l'on se réfère au droit positif antérieur, seuls les orga-
nismes paritaires classiques, CSFP-CAP-CTP, faisaient I'ob-
jet d'une réglementation

Le droit syndical était régi - si l'on peut dire, compte tenu
de la valeur juridique de ce texte - par l'instruction du 14

septembre 1970, dite instruction Chaban-Delmas
Ouant à l'hygiène et à la sécurité dans le travail elle ne

faisait l'oblet d'aucune réglementation spécifique sinon
qu'elle relevait de Ia compétence générale des CTP,

Deux points importants méritent donc, de ce point de vue,
d'être soulignés :

o La détermination des modalités d'exercice du droit syndi-
cal dans un texte de valeur juridique certaine: le décret du
28 mai 1982
o La création de comités d'hygiène et de sécurité dans la
fonction publique d'Etat Ceux-ci existaient déjà dans les
communes en application de la loi du 20 décembre 1978

Sans nous arrêter au détail des textes quelques re-
marques peuvent être faites pour caractériser leurs orienta-
tions générales

'' ...... a t. Les évolutions
,;" ,r"; are remarque pourrait être tirée du nouvel équi-

librage qui semble se dessiner entre les différentes institu-
tions paritaires et le droit syndical, nouvel équilibrage que
symbollse pour partie l'entrée dans le domaine réglemen-
taire du droit syndical, des comités d'hygiène et de sécurité
et I'extension des compétences des CTP(5)

Schématiquement l'on pourrait dire que le syndicalisme
dans la fonction publique était historiquement lié aux CAP
qui connaissent des problèmes individuels de recrutement
et de carrière des fonctionnatres

(4) Ces cinq décrets concernent respectivement:
- le droit syndical,
- le CSFP, organisme paritaire nationa,
- les CAP qui connaissent des questions individuelles,
- les CTP qui connaissent des problèmes d'organisation des services,

les CHS
(5)Voir Action Jurdique no 37 février 1984 T p 17 et s : r Organismes
oaritaires : vers une oréoondérance des CTP ? r

Le souffle de la décentralisation. qui ne concerne d'ail-
leurs pas que la fonction publique territoriale, n'a-t-il pas été
quelque peu éteint du fait même de cette procédure ? Or y
a-t-il un débat social plus important que celui-là ? ll semble
bien que l'on soit largement passé à côté.

Pour n'être pas totalement négligeables les deux modali-
tés de prise en considération directe d'une problématique
de service public ne répondent cependant ni à l'ampleur des
objectifs que I'on pouvait se fixer ni à leur diversité La
question qui se pose alors est celle de savoir si la réforme
entreprise aura permis que se mettent en place, au niveau
des règles applicables, les structures de concertation, de
consultation, de négociation internes propres à débattre
des changements à opérer et à les conduire dans la re-
cherche d'une administration moderne, efficace et ouverte
et ceci à tous les niveaux.

Cela s'expliquait par le fait que les structures de la fonc-
tion publique évoluant très lentement, alors que les effectifs
étaient en hausse constante, les problèmes d'ordre indivi-
duel prenaient le pas sur toute autre question. La ( légitimi-
té r, au sens sociologique du terme, de la fonction publique
n'était d'ailleurs pas en cause à l'époque.

Piliers du paritarisme les CAP étaient, par là même, le lieu
institutionnel privilégié de rencontre entre l'administration
et les organisations syndicales, et cela ne fut pas sans
incidence sur la forme même du svndicalisme dans la fonc-
tion oublique.

L'incidence des mutations structurelles sur le rôle des
institutions...

Avec la crise des effectifs, les mutations technologiques,
des transformations d'objectifs, de structure mais aussi de
culture s'imposent Les problèmes fondamentaux se dé-
placent et la nécessité de nouveaux lieux de débat apparaît
plus clairement Cette nécessité de nouveaux lieux de débat
conduit à une réorientation quant au ( poids rr respectif des
organismes paritaires entre eux et du droit syndical Cette
réorientation se traduit selon nous dans les textes. D'une
part par le fait que les CT? désormais, sont obligatoirement
consultés sur les questions relatives :

- aux problèmes généraux d'organisation des administra-
tions et services,

- aux conditions générales de fonctionnement des ad-
ministrations et services.

... et sur celui du syndicalisme
Elle se traduit aussi par la formulation nouvelle introduite

dans le titre 1"'relative à la reconnaissance du droit syndical.
L'alinéa 2 de l'article 8 du titre 1"' précise en effet : s les
organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour
conduire au niveau national avec le gouvernement des né-
gociations préalables à la détermination de l'évolution des
rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées
de la gestion, aux différents niveaux, des questions rela-
tives aux conditions et à I'organisation du travailr

Si I'on ajoute à cela la possibilité de créer des CTP aux
différents niveaux décentralisés : régionaux, départemen-
taux, locaux, possibilité que I'on retrouve pour la création
des CHS, on perçoit l'ébauche d'une double démarche
Celle, premièrement, d'un changement quant à la nature du
débat administration-syndicat, celle, deuxièmement, d'une
progressive décentralisation des Iieux de débat dans la fonc-
tion oublioue d'Etat

Les droits collectifs
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r,:' :':i,',,.,,,.,' DéCentfalisatiOn
,1'.s;,,'1,i,,iiii,' et nOUVeaUX débatS

Cette décentralisation est amorcée par l'article B du titre
relatif au droit syndical qui dispose : r les organisations syn-
dicales de fonctionnaires ont qualité.. pour débattre avec
les autorités chargées de la gestion aux différents niveaux
des questions relatives aux conditions et à I'organisation du
travail r

Elle l'est également par les décrets relatifs aux CTP et aux
CHS qui ouvrent la possibilité de créer des CTP et des CHS à

différents niveaux
Le rééquilibrage du poids respectif des CAP et des CT? au

profit de ces derniers, c'est-à-dire au profit des problèmes
collectifs et de service indique, quant à lui l'amorce d'un
changement vers de nouveaux débats.

La place de la négociation

Faut-il voir une confirmation de ces réorientations dans la

nouvelle formulation du dernier alinéa de l'article L 521-3 du
code du travail relatif au préavis, introduite par la loi du 19

octobre 1982 sur la grève dans les services publics, ou
s'agit-il d'un accident de l'histoire ?

Cet alinéa dispose en effet que : ( pendant la durée du
préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier r.

TEXTES
LEGISLATIFS ET

REGLEMENTAIRES
On trouvera ci-dessous les textes commentés

dans Action Juridique CFDT
auxquels ce dossier fait référence.

Loi 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l'or-
donnance du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires et portant dispositions diverses concer-
nant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics : AJ
CFDT n" 33 mai/juin 1983, T p 17 et s.

- Décret 82-447 du 28 mai 1982 relatif à I'exercice du
droit syndical : AJ CFDT n" 34 juillet/août 1983 T p 3 et s.,
p 19ets.
- Décret 82-451 du28 mai1982 relatif aux commissions
administratives paritaires et décret 82-450 du 28 mai '1982

relatif aux comités techniques paritaires : AJ CFDT n" 37
février 1984, T p 17 et s.

- Décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale : AJ
CFDT n" 38 mars 1984, T p 17 et s
- Décret 82-886 du 15 octobre 1982 portant application
de l'article'18 bis de l'ordonnance du 4févrler1959 relative
au statut général des fonctionnaires: AJ CFDT n" 33
mai/juin 1983, T p 18 (égalité d'accès aux emplois pu-
blics), et circulaire du24 janvier1983 du ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction pu-
blique et des réformes administratives et du ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de
la femme, relative à l'égalité entre les femmes et les
hommes et à la mixité dans la fonction publique : AJ
CFDT n" 34 juillet/août 1983, T p. 11 et s
- Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux rela-
tions entre l'administration et les usaqers : AJ CFDT n"
40,To.21ets

Ce rééquilibrage, cette ébauche de réorientation, que la
pratique devra d'ailleurs confirmer, et qu'il faut presque lire
entre les lignes, vont dans le sens souhaité par la CFDT mais
sont très en deçà des revendications formulées Ceci d'au-
tant plus que cette amorce de réforme ne s'accompagne ni
de la reconnaissance de la section syndicale d'établisse-
ment, ni de la mise en place d'un droit d'expression des
travailleurs sur l'organisation et les conditions de travail, ni
de la prise en considération par les CHS des questions de
conditions de travail, contrairement à ce qui a été obtenu
dans le secteur privé

De même qu'en 1968 au moment de l'adoption de la loi
relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, le
particularisme de la fonction publique servit de justification
à son exclusion du champ d'application de ce texte, de
même en 1982, au moment où les lois Auroux instaurent
notamment un véritable système de négociation, impli-
quant pour les organisations syndicales, et le droit d'expres-
sion des salariés, impliquant pour les travailleurs eux-
mêmes, le particularisme de la fonction publique sert à

nouveau de lustification à la non reconnaissance de la négo-
ciation comme mode de rapport naturel entre l'administra-
tion et les organisations syndicales.

On peut de même dire qu'une certaine conception du
syndicalisme dans la fonction publique a permis que le choix
entre le droit d'expression et l'heure d'information syndicale
se fasse au profit de cette dernière La CFDT a été la seule à

soutenir ces deux revendications
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Un problème politique et non iuridique
L'argument selon lequel la négociation serait incompa-

tible avec la situation statutaire et réglementaire dans la-
quelle se trouvent les fonctionnaires nous paraît de peu de
poids dès lors qu'il ne s'agit point de substituer le contrat au
statut mais d'assurer une harmonieuse complémentarité
entre les deux sources du droit, complémentarité favorisant
la responsabilisation des différents acteurs aux différents
n tveaux

S'il est vrai que la forme juridique dans laquelle cette
complémentarité pourrait se traduire reste à trouver, ce qui
fait défaut en l'espèce c'est moins l'imagination des juristes
que la volonté politique de changement(6).

Ne voit-on pas, en sens inverse, le parlement consacrer
dans la loi certains accords interconfédéraux négociés avec
le CNFP(7). D'ailleurs dans la pratique, ces négociations
existent dans la fonction publioue aux niveaux décentrali-
sés Les conf lits relatifs à l'organisation du travail dans les
centres de tri postaux ne se concluent pas autrement
L'intervention a posteriori du pouvoir réglementaire ne re-
vient-elle pas, de fait, à entériner un accord de f in de conf lit ?

Pourquoi dès lors refuser de donner une quelconque va-
leur juridique à ces accords ?

t,,..:Ii.;,.,:,,,.' Une certaine forme
, , .:: tttt t: t-

1;.i;:;:,,.,,.;;,',',,; de CfispatiOn StatUtaife
Cela conduit à se demander si la réforme statutaire, tout

au moins au niveau des droits collectifs, s'inscrit bien pleine-
ment dans une démarche de décentralisation et des respon-
sabilisation des différents acteurs aux différents niveaux ; si

en somme elle est susceptible de favoriser l'émergence
d'une dynamique sociale nouvelle ou si, au contraire, elle
demeure largement marquée du sceau du centralisme qui
caractérisait le statut de 1946

Le rejet systématique de tout apparentement à une pro-
blématique proche de celle du secteur privé ne révèle-t-il pas

une certaine forme de crispation statutaire de la majorité
des organisations syndicales de fonctionnaires et du minis-
tère concerné (8) ?

Deux exemples peuvent illustrer cette interrogation.

Code ou statut ?

I c nremier eôn.êrnê l'architecture d'ensemble de l'édi-Lv P'vl

f ice statutaire actuel, c'est-à-dire l'organisation de la matière
en trois titres (voir encadré)

- Un titre premier dont le champ d'application concerne
l'ensemble des fonctionnaires d'Etat, des collectivités terri-
toriales et les hospitaliers, portant droits et obligations des
fonctio n na ires.

Un titre 2 portant dispositions statutaires applicables aux
seuls fonctionnaires de l'Etat

Un titre 3 portant disposition statutaires applicables aux
seuls fonctionnaires des collectivités territoriales
- Enfin un quatrième titre à venir pour les hospitaliers chacun
des titres, 2, 3 et 4 s'articulant respectivement au premier.

(6)Se reporter à Yves Madiot ( Faut-il remettre en câuse la siluation
statutaire et réglementaire des fonctionnaires?r; Droit Social avrll
1981, p 365 et s
(7)Ainsi dans les domaines de la mensualisation, de la durée du travail,
de la formation professionnelle
(8)Comme le soulignait lvlichel Cadiergues, secrétaire général adjoint de I'UF-

FA CFDT dans une interuiew accordée aux Cahiers du secteur public (1983 n"
9): < Nous n'avorp pas peur de dire que dans le secteur privé il y a des
avancées qui devraient être reprises en compte dans les fonctions publiques r
(9) Extrâit de I'interview de T. Hitzberg, secrétaire générale de l'UGFF CGT
publiée dans le n" 9 (1983) des Cahiers du secteur public p 62 c'est nous
oui soulionons

Le débat préalable à l'adoption de ce schéma était un
débat de fond portant sur le point de savoir s'il fallait, ou non,
rassembler dans un même statut l'ensemble des fonction-
naires, procéder en quelque sorte à une extension à tous les
agents publics de I'ordonnance de 1959 concernant les
agents de l'Etat. La question de la reconnaissance de l'auto-
nomie et de la spécif icité de la fonction publique territoriale,
constamment subordonnée jusqu'alors à la fonction pu-

blique d'Etat, était notamment posée
Ce débat se doublait, sur le plan symbolique, d'un autre

débat relatif à l'intitulé à donner à cet ensemble législatif. Le
choix terminologique se situait entre ( un code général de la

fonction publique r et ( un statut général r Les positions des
organisations syndicales sur cette question divergeaient. Ce-

la s'est traduit dans le contenu de leurs propositions

Les propositions de la CGT...
La CGT élaborait et proposait en août 1982 un projet de

statut général de la fonction publique formant un seul et
même texte et justifiait sa position de la manière suivante :

u Nous avions considéré que d'avoir un titre I commun, un
titre ll s'appliquant aux fonctionnaires de l'Etat et un titre lll à
ceux des collectivités territoriales, pouvait être considéré
comme un progrès par rapport â /a balkanisation totale
vers laquelle on pouvait aller... Mais nous pensons néces-
saire d'aller plus loin et de plusieurs manières

D'abord, en revenant au terme de statut (ce que consacre
ce dernier projet en date), je n'y reviendrai pas, vous
connaissez toute l'importance que nous attachons à ce
terme pour nous chargé d'histoire et que ce gouvernement
de gauche aurait eu tort de négliger. Mais derrière ce débat
sur code/statut, transparaissait aussi la volonté gouverne-
mentale de ne pas sanctionner la réforme dans une seule loi,
mais de la présenter en trois lois, ce qui poserait à l'évidence
des problèmes de parallélisme si chaque titre était voté
séparément Cela ne nous semblait pas très logique, à

moins de vouloir de manière délibérée qu'ily ait deux statuts
qui pourraient évoluer différemment. C'était une tentation
et, de la part de certains, dans leur intention , (9)

... et celles de la CFDT
La CFDT pour sa part, partant de l'existence de fait de deux

fonctions publiques, proposait l'élaboration de plusieurs tex-
tes rassemblés sous l'intitulé de r code des fonctions pu-

bliques r, terme qui pour nous découlait de la reconnaissance
de deux fonctions publiques, mais qui permettait à la fois
l'unification et l'expression d'une diversité

Au-delà de l'opposition fortement symbolique code/sta-
tut, deux conceptions quant au contenu même de la notion
de statut s'opposaient. Ces oppositions se retrouvaient bien
évidemment quant à la reconnaissance de la négociation
comme mode de rapport naturel entre l'administration et les
syndicats ou encore quant au droit d'expression

La question de l'égalité professionnelle

Le deuxième exemple est relatif à l'égalité prof essionnelle
dans les fonctions oubliques

Le fondement des résistances du ministère de la fonction
publique et des autres organisations syndicales à I'introduc-
tion d'une problématique de l'égalité des chances entre
hommes et femmes est en effet de nature voisine. Certes, la

loi du 4 mai '1982 (voir encadré) limite considérablement les
possibilités de dérogation au principe de l'égalité dans le

recrutement puisque des concours distincts pour les
hommes et les femmes ne pourront être organisés que < si
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition
déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les
memores oe ces corps )
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Ce principe est d'ailleurs totalement battu en brèche par le
décret du 15 octobre 1982 pris en application de la loi et
soumis par la CFDT à la censure du Conseil d'Etat.

Certes un rapport bi-annuel sera déposé sur le bureau du
Parlement dressant Ie bilan des mesures prises pour garan-
tir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe
d'égalité des sexes Mais il s'agit là d'un bilan global débattu
au sein des conseils nationaux La dynamique souhaitée par
la CFDT était celle de bilans décentralisés des situations
respectives des hommes et des femmes dans les fonctions
publiques et l'adoption de mesures de rattrapage dans les
statuts particuliers propres à remédier aux inégalités
constatées, à conduire vers la mixité des emplois.

C'est encore, au mépris des faits, une certaine conception
du statut qui nous fut opposée La situation statutaire en
elle-même serait garante de l'effectivité du principe d'égali-

Les deux premières approches de la réforme statutaire
auxquelles nous venons de procéder dans les deux pre-
mières parties du dossier conduisent non seulement à

constater que les oblectifs déclarés de modernité, d'ouver-
ture et d'efficacité n'ont pas été véritablement atteints mais
aussi à se demander si l'on s'est donné les moyens de les
atteindre ?

Tout se passe comme si les fonctions publiques étaient
encore considérées comme un îlot à l'abri des évolutions
techniques, technologiques et culturelles d'une part, des
évolutions et involutions des autres secteurs d'activité ou
des fluctuations démographiques régionales et locales liées
à la crise (d'autre part)

ïant au niveau des instruments de mesure de la demande,
quantitative et qualitative, de f onctions publiques qu'à celui
des modalités de traitement interne des nécessaires trans-
formations à venir, il apparaît que la continuité l'a largement
emporté sur le changement.

Cependant certaines évolutions seront nécessaires qui ne
seront pas sans incidence sur la situation individuelle des
fonctionnaires La question qui se pose alors est celle de

Les droits individuels

té des sexes qui prévaut dans le statut général depuis 1946.
La situation statutaire serait, à elle seule, un rempart contre
l'inégalité sexuelle Or que constater, et le premier rapport
bi-annuel ne nous dément pas sur ce point, sinon que la
répartition des emplois reflète un division sexuelle voisine
de celle que l'on connaît dans le secteur privé Et même s'il
est vrai que, pour un certain nombre d'entre elles, ces inéga-
lités résultent de phénomènes qui se situent en amont du
recrutement, doit-on pour autant renoncer à les corriger par
le biais d'actions positives ?

La mixité des emplois dans la fonction publique, c'est-à-
dire la répartition équllibrée des hommes et des femmes
dans les différents corps et à tous les niveaux de la hiérar-
chie, n'est donc pas encore un objectif partagé, en dépit de
la circulaire du 24 janvier 1983 relative à cette question (voir
encadré)

savoir comment Ia mise en ceuvre de la garantie de l'emploi,
garantie fondamentale s'il en est, s'articule avec d'autres
disoositions statutaires oour faire corncider l'utillté sociale
des fonctions oublioues à ces évolutions

Les règles statutaires que nous allons rapidement exami-
ner sont en conséquence :

- la gestion par corps et la question des filières profes-
sionnelles,
- Ies différentes possibilités de mobilité fonctionnelle ou
professionneiie : mobilité inter-fonctions publiques, mobili-
té entre fonction publique et secteur privé, troisième voie
d'accès à l'ENA, la question de la formation s'intégrant dans
cet ensemble.

.trii:;li:ri:i:i,r: Les filièreS
j,,r. 

;, ,,,. et la mobilité verticale
Les fonctionnaires sont organisés en corps - correspon-

dant si l'on veut à des métiers - et cette modalité d'orqanisa-

('a>-

/t, I

7t,
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tion des carrières qui existait pour la fonction publique d'Etat
a été étendue à la fonction publique territoriale.

A l'intérieur de ces corps, dont les statuts particuliers sont
nationaux, ce qui n'exclut pas une gestion décentralisée
(voir encadré), les fonctionnaires appartiennent à un grade -
correspondant en quelque sorte à la qualification profes-
sionnelle - lequel est distinct de l'emploi occupé

Cette distinction du grade et de I'emploi est une novation
importante puisqu'elle autorise de fait une relative mobilité
quant aux fonctions effectivement exercées. Mais cette mo-
bilité fonctionnelle, c'est-à-dire cette mobilité de fait, si elle
oeut permettre une certaine revalorisation du contenu des
tâches effectuées est en revanche sans incidence sur la
qualification reconnue - le grade - et sur la rémunération
attachée à ce grade, comme elle est sans incidence sur
l'appartenance à un corps

Prenons l'exemple de la bureautique par rapport au secteur
administratif. Supposons la situation d'une dactylo qui n'envi-
sage pas de passer un concours pour changer de corps et
devenir secrétaire administrative, mais qui, en revanche, ac-
quiert la qualification professionnelle nécessaire pour oc-
cuDer ses fonctions sur machine à traitement de textes.

Dans l'état actuel de la réglementation la reconnaissance
de cette qualification nouvelle et sa prise en considération
dans la rémunération n'est pas possible sans la création
d'un corps spécifique qui reconnaisse cette qualification de
travail sur machine à traitement de textes. Cette rigidifica-
tion statutaire conduit à:

rrne réqiqtance des oersonnels à la modernisation de
l'organisation et des méthodes de travail,

- un appauvrissement de la capacité et volonté d'initiative
individuelle,
- ou à la création de primes spéciales pour rétribuer toute
surqualification nouvelle qui ne peut être juridiquement re-
connue par le changement de corps, c'est-à-dire par la voie
du concours,

Les propositions de la CFDT

Cette situation a conduit la CFDÏ à proposer l'instauration
de filières Les filières seraient le regroupement d'un en-
semble d'emplois correspondant à un domaine précis d'ac-
tivité, ie secteur administratif par exemple

Cette revendication se doublait d'une revendication dans
le domaine de la formation

La formation professionnelle étant alors conçue comme
le moyen de promouvoir une certaine mobilité profession-
nelle sans que celle-ci ne passe nécessairement par un
concours ou un examen professionnel, modalité actuelle du
changement de corps, modalité lourde

Les fonctionnaires auraient en conséquence trouvé un
intérêt personnel et de carrière à l'évolution de l'organisa-
tion du travail et à I'amélioration des techniques, ceci dans
I'intérêt général. Une brèche aurait été ouverte dans l'excès
de corporatisme dont souffre la fonction publique.

Compte tenu de la diversité des fonctions et des qualifica-
tions la limitation du nombre de corps qui a été obtenue dans
les collectlvités territoriales imposera de fait une conception
différente de celle qui prévaut actuellement dans la fonction
publique d'Etat, d'autant que le droit à la formation profes-
sionnelle pourra s'assortir d'une obligation de formation pro-
fessionnelle pour l'accès à certains emplois

,i,ii,,.,:iii,:,, La mobilité horizontale
.,.
..,'.,.,,,,,,. interfonction(s) publique(s)
Si la mobilité fonctionnelle verticale dont nous venons de

parler est quelque peu battue en brèche par la structuration

en corps, qu'en est-il des autres possibilités de mobilité,
horizontale cette fois, entre les deux fonctions publiques ?

Le principe de cette mobilité est posé par l'article 14 de la loi
du 13 juillet 1983, dans le cadre des droits applicables à

I'ensemble des fonctionnaires Cet article dispose :

t I'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonction pu-
blique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonc-
tion publique de I'Etat, ainsi que leur mobilité au sein de
chacune de ces deux fonctions publiques, constituent des
garanties fondamentales de leur carrière.

L'accès direct des fonctionnaires de l'Etat aux autres
corps de la fonction publique de I'Etat et aux corps et em-
plois de la fonctton publique territoriale, d'une part, des
fonctionnaires territoilaux aux autres corps et emplois de la
fonction publique territoriale et aux corps de la fonction
publique de I'Etat, d'autre part, est prévu et aménagé dans
I'intérêt du service public. A cet effet, une procédure de
changement de corps est organisée, dans le respect du
déroulement normal des carrières, entre les membres des
corps oui ont le même niveau de recrutement et dont les
missions sont comparables L'intégration dans le corps
d'accueil a lieu à égalité de niveau hiérarchique, selon des
modalités et des proportions déterminées par /es statuts
particuliers

Les fonctionnaires de l'Etat et ceux des collectivités terri-
toriales appartenant à des corps comparables bénéficient
de conditions et de modalités d'intégration identiques Les
fonctionnaires intégrés conservent les avantages acquis en
matière de traitement et de retraite n.

Cet article constitue une grande nouveauté du titre I dans
la mesure oir il reconnaît le droit d'accéder à un autre corps
que le sien, soit au sein même de la fonction publique à

laquelle on appartient, soit d'une fonction publique à l'autre
sans obligation de concours ou sans demande de détache-
menl

Ouelques points restent cependant dans l'ombre :

1 - La notion de même niveau de recrutement, Prendra-t-on
en compte le diplôme ou également l'expérience profes-
sionnelle ?

2 - La notion de mission comparable (voir encadré) sera-t-elle
interprétée de façon large, c'est-à-dire permettant le pas-
sage d'un corps administratif à un corps technique, dans la

mesure où les fonctions assumées seront proches ?

:ijii;,iiliiiiiii;i: Mobilité
::;rlii,1i1i1;;,:,l. entre la fonction publique
:,: ,ll,:. : et le SgCteur privé
Si cet article 14 ouvre, de façon certes limitative, qualita-

tivement et quantitativement, la possibilité de mobilité inter-
ne et horizontale, plus intéressant encore nous paraît être le
droit à la mobilité des chercheurs

Une ouverture du public vers le privé,.,
L'article 243 du décret du 30 décembre 1983 relatif à leur

statut prévoit en effet que ( ces fonctionnaires peuvent être
détachés dans des entreprises, des organismes privés ou
des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement
est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de
formation et de diffusion de l'information scientifique et
technique r, l'article 244 prévoyant quant à lui les modalités
de mise à disposition y compris à l'étranger

Cette ouverture de la fonction publique vers le secteur
privé, malheureusement circonscrite au seul domaine de la

recherche, nous paraît tout à fait positive mais encore insuf-
f isa nte
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,

... et réciproquement
Une ouverture identique devrait être instaurée dans

I'autre sens, du privé vers le public, sous réserve de trouver
des modalités d'intégration qui permettent de recruter à un
échelon indiciaire correspondant à la valeur professionnelle
du candidat Les fonctions publiques ne pourraient que s'en-
richir d'expériences acquises dans d'autres secteurs prof es-
sionnels. De ce point de vue la loi du 19 janvier 1983 relative à

la troisième voie d'accès à l'ENA n'est-elle pas la reconnais-
sance explicite que l'expérience acquise hors du sérail peut
être utilement mise au service de l'intérêt général r

Une trop grande étanchéité règne. Elle est facteur de
sclérose. Ouand on pense qu'un enseignant n'a jamais, sa
propre scolarité comprise, connu d'autre horizon que
l'école, comment s'étonner du malaise ? Certes ce n'est pas
la seule cause de la crise du système scolaire mais cet
< enfermement ) n'y est sans doute pas étranger

S'il fallait pour conclure ;;r ,rr bilan d'ensemble de la
réforme statutaire des fonctions publiques, celui-ci se de-
vrait d'être nuancé quand bien même il demeurerait critique.

Nuancé en effet car il n'est pas sans importance qu'un

\.*.

ensemble de dispositions statutaires cohérentes se soit
substitué aux dispositions du code des communes anté-
rieurement applicables aux agents des collectivités territo-
riales La situation de ces personnels, délicate parce que
plus directement tributaire des événements politiques, de-
vrait connaître dans l'avenir d'une part une certaine stabilisa-
tion, d'autre part de meilleures garanties quant aux condi-
tions de recrutement et d'emploi Nuancé également car
l'optique retenue pour la rédaction de ce dossier, qui est une
optique générale, ne nous a pas permis d'identifier et de
commenter les rédactions nouvelles de certaines disposi-
tions qui constituent d'incontestables améliorations par rap-
port à l'ordonnance du 4 février1959 et sur lesquelles Action
Juridique CFDT reviendra

Nuancé enfin car, même s'il est vrai que la continuité l'a
globalement emporté sur le changement, à la fois dans les
modalités d'élaboration de la réforme et dans son contenu, il
n'en demeure pas moins que quelques orientations nou-
velles apparaissent Elles ont été signalées dans chacune
des trois parties de ce dossier

ll appartient à l'action syndicale de leur donner corps, de
les amplifier, de les prolonger dans les statuts particuliers, à

défaut les pesanteurs traditionnel les l'emporteraient,

@
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DES TERRAINS D'ACTION IMPORTANTS:
LES STATUTS PARTICU LI ERS

Les statuts particuliers sont un enjeu important pour
l'action syndicale, car le statut général permet de les
remodeler sur plusieurs points que nous allons examl-
ner successivement.

I - Regroupement des corps

La publication du nouveau statut n'lmpose aucune re-

mise en cause particulière pour la fonction publique
d'Etat, par contre il n'en va pas de même pour la fonction
oublique territoriale où doivent se constituer des corps
qui n'existaient pas auparavant. Le gouvernement s'est
engagé à limiter leur nombre, ce qui induit, compte tenu
de la diverslté des métiers dans ce secteur, une concep-
tion de corps multi-fonction(s) et non plus par métier
Dans ce processus l'Etat ne doit pas être absent

ll faut là aussi regrouper les corps pour avancer vers
une conception de type t filières rr même si celles-ci ne

sont pas aussi ambitieuses qu'on aurait pu Ie souhaiter
Cela imposera un processus de reconnaissance des qua-
lifications mieux adapté aux réalités

Rester dans le schéma actuel de l'Etat ou le reproduire
dans les collectivités territoriales c'est se condamner à

créer au coup par coup des corps particuliers pour
chaque métier nouveau ou chaque fonction nouvelle ou
favoriser la poursuite de l'embauche de non-titulaires.

2 - Niveau de gestion des corPs

L'article 13 du titre I est explicite : les statuts parti-
culiers sont nationaux, et ce sont eux qui déf inissent le

nlveau de gestion des corps
Pour les collectivités territoriales le niveau de gestion

est fixé par les articles 5 et 15 du titre lll :

les catégories A et B relèvent du niveau régional,
dans les communes employant moins de 200 agents

des catégories C et D, ceux-ci relèvent du niveau départe-
mental,

les autres C et D relèvent de chaque collectivité.
Un effort important est à développer dans la fonction

publique d'Etat pour rechercher la décentralisation du
plus grand nombre possible d'actes de gestion des
corps, y compris s'agissant du recrutement

3 - Corps comparables ou non entre l'Etat
et les collectivités territoriales

L'article'15 (2" alinéa) du titre l, ainsi que les articles 4,
12,101 à 103, du titre lll,18 du titre llabordent la question
des < corps comparables r. L'article'101 du titre lll précise
ce que sont les corps non comparables à ceux de l'Etat :

ce sont les corps regroupant des <fonctionnaires oc-
cupant des emplois qui eu égard aux fonctions et au

niveau de recrutement ne peuvent correspondre à des
corps comparables r, l'article 12 du titre lll détermine la

procédure de fixation de la liste des corps comparables,

l'article 11 du titre lll et 18 du titre ll précisent les procé-
dures de médiations, I'article 15 du titre I indique que
dans le cas de corps comparables les rémunérations
sont identiques.

Cette notion de corps comparable, a été combattue par
la CFDT Elle comporte des risques de bureaucratisation
et de centralisme malvenus dans une période où le ser-
vice public doit évoluer Alors que d'autres plaideront
pour que Ie plus grand nombre de corps soient compa-
rables, nous devrons agir en sens inverse pour laisser
place à une plus grande diversité de fait

4 - La mobilité

ll s'agit là du point évoqué dans le présent dossier, celui
de l'aoolication de l'article 14 du titre I

5 - Formation

Les articles 22duIilre 1,19,34 et 58 du titre ll, et par

ailleurs le projet de loi concernant la formation dans les
collectivités territoriales traitent de ces questions. ll

s'agit de revaloriser la place du perfectionnement dans le
processus de formation

Nous y reviendrons lorsque les textes généraux Etat et
collectivités territoriales seront parus

6 - Notation

L'article 17 du titre I du statut dispose: t les notes et
appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et
exprimant leur valeur professionnelle leu r sont communt-
quées.

Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de sys-
tème de notation r Voir également les articles 55 et 57 du

titre 11,76 du titre lll
Cette possibilité ouverte dans les statuts particuliers

de ne pas prévoir de système de notation avait été reven-
diouée oar la CFDT Le caractère infantilisant de la nota-
tion était critiqué depuis de nombreuses années par les

syndicats CFDT
Le débat sur cette question devrait permettre dans

l'Education nationale de reposer le problème de I'inspec-
tion à laquelle la notation est liée

7 - Promotion

Articles 19, 26 et 58 du titre ll, 79 et 80 du titre lll

8 - Inaptitude

Articles 60 à 63 du titre ll, 81 et 82 du titre lll

9 - Liste complémentaire

Article 20 du titre ll. 44 du titre lll
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Actualité
du conflit des logiques

Le conflit des iogiques est devenu, au fil des
ans, une référence identitaire pour Ies militants
de la CFDT Mais au-delà des mots, qu'est
devenu cet outil d'analyse pour I'action dans Ia
pratique des mrlitants d'aujourd'hui ? L'outil
'1,,i 

-A-^ 
*r^ +;lrur-rrrurrr= rr q-L-rr pas vieilli au pornt d être

consrdéré comme une vague référence histo-
rique aux années 70 ? Relire les articles pu-
bliés dans " Action Juridique ,, mais aussi le
premier texte publié en 1977 dans n CFDT Au
jourd'hui " (l) sous Ie titre " Le droit du travail
dans la Iutte des classes u, c'est d'abord re-
plonger dans une pénode historique fortement
marquée par I'idée de lutte des classes, C'est
aussi découvrir Ia permanence de certains pro-
blèmes, mesurer aussi Ie chemin parcouru
pour d'autres (rupture en cas de maladie ou
invalidité, par exemple).
Àu-delà de ces observations immédiates, cette
relecture invite à I'évaluation et à I'actualisa-
tion du conflit des logiques, à la vérrfication de
ses éléments pertinents pour I'analyse et pour
I'action dans un contexte profondément modi-
fié par une décennie de mutatrons de la socié-
té du syndicalisme, et de la CFDT en parti-
culier.

Le conflit des logiques
dans la réflexion des juristes

PRÉSENTÀTION

. Les deux logiques
o Le drott du travail est, â I'heure actuelle, le
heu d'une bataille entre deux logiques : celle
du patronat, qui est souven[ ce]le du droit tradi-
tionnel, et celle des travailleurs , (2),
À nrrtir do natta ir]Âa 1'hrrnnthÀco ocf .rrr ^ I '^*^J!IJurlrr uv vvrLv ruee, r rrylJvLrruou uoL rlu(i I dllct-

lyse du droit du travail peut être conduite de
-a-iÀ.a À faira annnvrîfvn in navtana 6nf7pllrclrlrurU Ct rctrru dppdrclrLrY rE IJor ro9E
d'une part, les règles (au sens large) qui sont Ia
traduction juridique des intérêts patronaux et,
d'autre part, Ies règles qui répondent aux aspi-
rations des travailleurs,
Mais il ne s'aqit pas d'une simple ventilation
entre " bons textes > ou u mauvais textes u. II
s'agit, à partu d'un travail d'analyse du droit
existant, de mettre en évidence les principes,
les modes de raisonnement et les concepts qui
sous-tendent chacune des deux logiques. A

titre d'exemple toujours actuel, et déjà cité en
I977, il y a Ia logique de la réintégratron (remise
en I'état) opposée à la logique de la réparation
par indemnisation (art.II42 du Code civil). Le
débat sur Ia nullité de certains licenciements
(gréviste, femme en conqé de maternité..,) re-
Iève de cette problématique
A ce stade Ia théorre s'inscrit en faux contre une
vision " neutre o du droit ; elle souligne que ia
contradiction est au cceur même de i'ordon-
nancement jurrdique, ce qu'un auteur appelle
le u double visage u des normes en drort du
travail (3)

o Les faits et le droit
L'article publié en l97B par u Action Juridique u

s'inscrit dans Ie prolongement de la réflexion
initiale, en s'efforçant de Ia concrétiser de ma-
nière pédagogique. Si I'aspect théorique n'est
pas absent, c'est surtout Ia méthode d analyse
qui retiendra I'attention,
L'article est construit autour de trois démar-
ches classiques de I'activité juridique : 1'ap-
préhension des faits, la qualification juridique,
I'interprétation du droit. Mais il innove en repla-
çant les faits, 1'appréhension contradictoire
des faits au cæur de 1a problématique juridique
et judiciaire. II donne un fil conducteur qui per-
met de ne pas séparer l'action syndicale de
I'action juridique et judiciaire Cette idée d'uni-
té de I action syndicale est d'ailleurs fortement
soulrgnée dans I'introduction '. o II n'y a qu'une
seule action que, selon Les circonstances, Ies
travailleurs mènent sur |es Lieux de travail ou
devant les tribunaux ",

INFLUENCE ET CRITIQUES

o Sur le terrain de Ia théorie juridique, les an-
nées 70 ont été marquées par un mouvement
rl'irlécs crrri s'csf dévclonné srrr le thàme desY4! e vp.

" conflits de |ogiques ,,,. Cette théorie et les
discussions auxquelles elle a donné lieu ont
puissamment stimulé Ia réflexion méthodolo-
gique " (4),

(l) " C|DTAujourd'hui, n" 23, iarner/féwter1977, p 3
(2) Le droit du travail dans Ia Iutte des classes, op cit 1977, l'" phrase
(3) G Lyon-Caen, o A propos de quelques ouwages de Doctrine,,
Droit Socia.l 1978, p, 292
(4) G Couturier - Droit du travarl t I n" 39 PUF 1990)
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Ce bref extrait d'un ouvrage récent souliqne
I'influence remarquable de la théorie du conflit
des logiques dans la réflexion des jurtstes.
Mais Ia présentation Ia plus complète de cette
théorre et sa discussion se trouvent dans Ie
traité d'À-iain Supiot (5).
L'auteur soultgne lui aussi ie caractère nova-
teur de cette réflexion syndicale sur Ie droit qui
ne se contente pas de rechercher I'application
du droit extstant mai.s vise à sa transformation, à
la consécration de nouveaux droits au bénéfice
des salariés (5 bis)

Quant à la valeur de la théorie, À. Supiot dis-
tingue Ie point de vue juridique et Ie pornt de
vue sociologique o Du point de vue stncte-
ment juridique, son intérêt paraît difficilement
contestable.., Elle fournit en effet d'utiles ins-
truments d.'analyse, qui rendent possible une
appréhension nouvelle de problèmes spéci
fiques au droit du travail, en émancipant la re-
cherche des catégories de pensée issues du
droit des obligations " (6). Mats I'auteur ex-
pnme ses réserves sur la valeur sociologique
de la théorie II récuse en particulier la liaison
entre conflits de Iogique jurldique et conflits de
classes, qut o méconnaît I'autonomie des caté-
gories ju
et aJoute
ne saural
du droit du travail. EIle recouwe en réalité une

stratégie juidique conÇue etréaltsée parun appa-
reil syndical.., ,

D'autres réserves ou critiques (7) se sont exprt-
mées sur la valeur juridique de la théorte, Pour
G. Couturier (B), " cette théorie suppose réali-
sable une opération intellectuelle particulière-
ment hasard.euse : Ie repérage dans chaque
concept, dans chaque méthode de raisonne-
ment, dans chaque moment de la mjse en æuvre
r.loe rànla< 4e r"rr otti rolàtre fle Ia lOOiotto dcs
vve LvYtee lul LÇtçVÇ Vv tq lvvlu

employeurs et de ce qui relève de ]a logique des
travailleurs,. Cette dlfficulté intellectuelle
constitue 1e point d'achoppement de Ia métho-
de, ce qur conduit I'auteur à classer Ie conflit
des logiques dans u les débats d'hier ". Nous
verrons que cette critique doit être relativisée.

Réévaluer aujourd'hui la théorie du conflit des
lncinrroq n'act c'intayr^.rèT sllr sôn dorrré r]eIUVILIUçOr U UJL o rIILgIIvVsr our uvrr sv\lrrv sv

pertinence comme instrument de lecture des
rapports sociaux, mais aussi comme méthode
d'analyse et d'action syndicale sur Ie terrain judi-

ciaire et sur celui de la créatron des normes en

droit du travail,

Conflit des logiques
et rapports sociaux

Sans prétendre caractériser ici toutes les évo-

lutions qui ont transformé Ie paysage écono-
mique, soctal et culturel de Ia décennie écou-
1ée, deux éléments méritent une attentton
particulière au regard de Ia théorie du conflit
des loqiques.

L,ÉVOLUTION DU SAI.ARIÀT

Le premier tient à I'évolution du salariat et des
formes d'emploi, qui réduit la pertinence d'une
approche trop qlobalisante des rapports so-

ciaux, Prendre conscience de Ia diversité du
salariat, de la diversification des formes d'em-
ploi qui s'est opérée pendant Ia décennie écou-
lée conduit à rechercher des cadres d'analyse
plus aptes à rendre compte de cette diversité.
La montée du chômage a fait éclater le modèle
ancien de protection construit autour du contrat
à durée rndéterminée, de l'emploi à plein
temps et de I horaire collectif de tra vail dans Ia
qrande entreprise industrielle Il a fallu passer
de I'unité au plurahsme des modèles de pro-
tection pour tenter de répondre à I'accrotsse-
ment des inégalités qu engendrent les évolu-
tions de I'emploi. La recherche d'un statut
adapté à la situation des intérimaires faisant
une grande place à Ia négociation illustre I'en-
qagement de Ia CFDT dans cette voie.
Reconnaître cette diversité, c'est aussi ad-

mettre que les intérêts de certains groupes
peuvent entrer, à court terme au molns, en
conflit avec f intérêt immédiat d'autres groupes
de travailleurs, La pression sur I'emploi avive
ces tensions, Dans cette perspective, l'intérêt
collectif dont le syndicat est porteur résulte
d'un arbitrage nécessaire, d'un choix qui s'ins-
cnt dans une vision globale à plus long terme
de I intérêt collectif

LOGIQUE SYT{DICÀLE ET LOGIQUE
DES TRAVÀILI.,EURS

Parallèlement à Ia diversifrcation du salariat,
I'affaiblissement du syndicalisme dans Ies an-

nées B0 a conduit à s'interroqer sur sa capacité

(5) Traité de droit du travail, tome 9, u Les juridictions du travail ', paru

chez Dalloz en 1987
(5 bis) cf. A Supiot, p 83 et s , spécialement les développement sur la
notion de . luttes jurtdiques
(6) A. Suplot,op. cit. n" 84.

iZi cf eciatemènt G Lyon-Caen, articie précité, qui constitue une cn-
trque indirecte de Ia théorie,
(8j G. Couturier - Pour la Doctrine Etudes offefies à G Lyon-Caen'Dal'
Ioz 1989, p 221 et s
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à représenter valablement I'ensemble des tra-
vailleurs (et notamment les chômeurs). Si I in-
terroqation sur la représentation ne concerne
pas exciusivement aujourd'hui les syndicats
mais toutes les formes de représentation col-
lective (y compris la représentation politique),
la représentation syndicale en France a des
caractéristiques spécifiques dont les faibles-
ses sont apparues avec Ie développement de la
négocration collective (9).
Dès lors, peut-on continuer à raisonner en assi-
milant purement et simplement loqique syndi-
cale et logique des travailleurs ? A I'évidence
non, même si l'on est convaincu que Ie syndicat
est le meilleur agent de Ia défense des rntérêts
individuels et collectifs des travailleurs
Ce qui vaut pour les travailleurs et le syndicat
vaut aussi pour le patronat. Même si elle est
peu apparente I hétérogénéité du monde pa-
tronal n'en est pas moins certaine, Ia discus-
sion est vive sur la répartition des pouvoirs
entre organrsations patronales et entreprises,

C'est dire que I'analyse des rapports sociaux,
crri snrrs-tend à I'oricrine la théorie drr conflit
des loÇriques, a été larqement remise en cause
par Ia CFDT elle-même au cours de la décen-
nie écoulée. N'en subsiste pas moins la per-
manence des conflits d'intérêts et Ia conflictua-
lité des rapports sociaux, dont I'analyse doit
rendre eomnte norlr assurer une actton effi-
cace de défense des rntérêts collectifs des tra-
vailleurs.

Conflit des logiques
sur le terrain judiciaire

C'est sans doute I'aspect méthodologique de
la théorie fnlus orle ses fondements idéolo-
giques) qui explique la permanence de son
utilisation par les militants de ia CFDT, Le
conflit des logiques, c'est d'abord aujourd'hui
un instrument d'analyse du rappofi fait/droit
pour 1'action syndicale dans sa dimension judi-
ciaire, si I'on veut bien admettre que Ie droit est
une composante essentielle de cette action,
Mais pourquoi, même coupée de ses racines
idéologiques, la théorie du conflit des logiques
oarrie-t-elle rrne orandc nertinenr:p dans Ie
champ judiciaire ?

spÉcrFrcrrÉ ou rennerN IUDrcrÀrRE

Le procès a cette partrcularité de révéler un
asncct dc la conflictnalité dcs rannnrts entresvu rsyyv!L

employeurs et salariés à propos d un litige dé-
terminé soumis à l'arbitrage du juge. Gouverné

par Ie princrpe du contradictoire, le procès per-
met une confrontation qui oeut être révélatrice
d'enjeux collectifs.
L'identification de deuxpartres au procès, sala-
rié(s) d'un côté, employeur(s) de i'autre, per-
met d'ordonner deux chaînes de raisonnement
À nrr+ir 

^^ 
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configuration particulière du procès explique
Ia pertinence de la méthode dans ce champ

LES ENIEUX DU PROCÈS

Si Ia démarche méthodologique peut être
commune à I'ensemble des procès, les enjeux
de ceux-ci sont en revanche très variables.
Une part importante du contentieux en droit du
travaii, et spécialement du contentieux prud'-
homal, ne comporte pas d enjeu réel sur Ie
terrain du droit lui-même I1 s'agit d'un conten-
tieux pour I application de la règle où i'essen-
trel se joue dans 1'appréhension des faits.
Mais le nrocès nrend une autre dimension s'iI
c'anit d'intornrétar lr rÀnlo da drnit rÀnlao qvrL u rrrLU!yruLU! ru !vvru uu u!vrL, IçVlç

conventionnelle ou légale, Dès lors, I'enjeu ne

^^nr\êrnê 
nlrrc av/-lrrcirramant l6q 617+i^n a,,uvrrvu!rru lJruJ u^uluÈrvutllurlL ruÈ iJqrl,lËù dL1

nroeès mais nerrt Concerner I'ensemble desyrvvvv

salariés d'une branche ou tous les salariés A
titre d'exemple, les juridictions ont eu à se pro-
noncer sur les actions intentées par des sala-
riés pour licenciement sans cause réelle et sé-
rieuse, fondées sur une contestation de Ia
réalité du motif économique invoqué par I'em-
ployeur, alors que ces salanés avaient accepté
une conventron de conversion, S'appuyant sur
Ia rédaction de I'article L. 32I-6 alinéa 3 (rup-
ture du fait du commun accord des parties)
des employeurs soutenaient 1 impossibilité
d'un tel contrôle judiciaire. Dans plusieurs ar-
rêts du 29 janvier 1992, Ia Cour de cassation a
tranché en faveur de la thèse défendue par la
CFDT en ces termes : " Il résulte des articles L.
321-6 et I-'. 511-l du Code du travail que Ia
convention de conversion qui entraîne Ia rup-
ture du contrat de travail d'un commun accord
des parties implique I'existence d'un motif
économique qu'il appartient au juge de recher-
cher en cas de contestation " (10).

I,ES CONFI.,ITS D'INTERPNÉINIIOT'T

En tant que démarche syndicale, I'analyse en
termes de conflit des Iogiques implique Ia mise
en évidence des conflits d'interprétation en

(9) cf G Borenfreund, n La représentation des salariés et I'idée de
représentation ', Droit Social 1991, p 685 et s
(10) Syndicalisme du 27 féwier 1992, p 14
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droit du travail, des problématiques implicites
ou explicites qui sous-tendent les débats et les
solutions judicraires, Le droit des rapports col-
Iectifs de travail offre de multiples exemples de
ces conflits de problématiques dans l'interpré-
tation du droit.

Il suffit d'évoquer les débats persistants sur Ia
preuve de l'existence de la section syndicale
Iors de la désignation des délégués syndicaux,
sur le contrôle de I'uttlisation des heures de
délégation, qui opposent Ia vision syndicale
fondée sur I'tdée de liberté collective et la vi-
sion patronale fondée sur une logique de
contrôle et donc d'affirmation des pouvoirs du
chef d'entreprise, De même sur la grève, Ia
démarche syndicale en termes de libertés pu-
bliques s'oppose à une certaine vision civiliste
qui a lonqtemps dominé le droit jurisprudentiel
de Ia grève (1I) Citons encore Ie conflit de
problématiques sur Ia discrimination qui privi-
légie ia llberté du chef d'entreprise au détri-
ment du principe d'égalité dans une démarche
qui reste en contradiction avec la jurispru-
dence de Ia Cour de Tustice des Communautés
Européennes (12),

Contrairement à ce qu'affirme G, Couturier, Ia
démarche en termes de conflit des logiques
n'implique pas Ie repérage dans chaque
concept, dans chaque méthode de raisonne-
ment, dans chaque moment de la mise en æu-
vre des règles de ce qui relève de l'une ou
I'autre logique. EIIe est une construction qui
s'inscrit dans une dynamtque de transforma-
tion du droit et qui prend appui sur des prin-
cipes, des modes de raisonnement, des métho-
des d'interprétation (13) appliquées aux ques-
tions touchant à l'intérêt collectif des salariés.
Cette construction n'est pas arrêtée une fois
pour toutes dans Ie détail, même si les orienta-
tions générales ont une permanence certaine.
L'évolution rapide des textes dans la décennie
écoulée a fait régulièrement apparaître des
questions qui nécessitatent la construction de
démarches interprétatives adaptées.

L'ÉLAR9ISSEMENT DU CHAMP
STRATEGIQUE

Traditionnellement la CFDT a privilégié le
contentieux sur le droit collectif, c'est-à-dire Ie
contentieux sur Ie droit syndical, la représenta-
tion du personnei, la grève et Ie droit de Ia
négociation. collective (surtout depuis 1982),
Ce sont Ià ies champs traditionnels de la prlse
en charge CNAS et de Ia mise en ceuvre de Ia
stratésie iudiciaire,

Les évolutions de la décennie écoulée, mais
aussi I'investissement sur le terrain prud'ho-
mal ont mis au centre des préoccupations syn-
dicales de Ia CFDT l'emploi, Ia néqociation
collective et les droits individuels des salariés,
La réforme de Ia CNAS adoptée au congrès de
Paris en 1992 et dont la mise en æuvre a démar-
ré en 1993 (14) traduit au plan des moyens pour
l'action judrciaire cet élargissement des préoc-
cupanons.

Dès lors le choix des actions en justice, ie
contentieux prud'homal lui-même doivent être
réexaminés dans une perspective stratégique.
Il s'agit de faire émerger du contentieux indivi-
duel, souvent traité exclusivement comme tel,
la part d'intérêt collectif qu'il contient. L'inter-
vention du syndicat au nom de I'intérêt coliectif
de la profession (I5) doit être systématique-
ment recherché pour faire apparaître ces en-
jeux dans Ie débat judiciaire. La prise en
charge de Ia défense des adhérents par la
CNAS et Ia coordination des actions qu'elle
implique, y compris avec notre réseau d'avo-
cats, est de nature à permettre cet élargisse-
ment de la stratégie judiciaire de ]a CFDT.

Conflit des logiques
et création de normes

Depuis 19BI, I'intérêt stratégique de I'action;u-
diciaire a été relativisé par Ia possibilité offerte
de réforme des textes légaux et réqlemen-
taires, mais aussi par le développement de Ia
négociation collective.
L'action syndicale visant au chanqement ou à la
création de normes peut-elle aussi s'analyser
en termes de conflit des logiques ?

Dans une vision très globale de I'action norma-
tive, l'idée de conflit des logiques traduit bien
Ia conflictualité inhérente aux rapports de tra-
vail et Ies conflits d'intérêts qui s'expriment à
I'occasion de toute élaboration normative,
qu'elle soit légale ou conventionnelle, Mais le
contenu de Ia norme ne peut s'expliquer exclu-
sivement à partir d'une vision patronale homo-
gène confrontée à une logique syndicale qui
serait elle-même homogène. Nous sommes ici

(11) La grève au sens des libertés publiques - Syndicahsme n" 2196 du 4
féwier 1988

péen ,,Slndicalisme du 1"'mars 1990 p, 14.
(t31 Impôrtancede la méthode téléologique qui privilégie Ia finalité des
texes
04) CL Dossier CNAS - Syndicalisme 7 janvier 1993

QS) VoirActionJuridique no 97 et 98 " Les actions du syndicat devanUes
iuridictions iudiciaires'
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en présence de configurations complexes d'ac-
teurs où se mêlent des conflits de logiques et des
conflits de pouvoirs,

LA NORME ÉrRtrQUr

Le débat se noue à partir des objectifs et de Ia
stratégie de trois grandes catéqories d'ac-
teurs, Etat, organisations syndicales, organisa-
tions patronales. Il peut porter sur le principe
même de I'intervention législative et, si cette
étape est franchie, sur le contenu de Ia norme.
A titre d'exemple, Ia CFDT demande une inter-
vention législative pour fixer des garanties mi-
nimales sur le travail de nuit avec renvoi à Ia
néqociation collective pour compléter le dlspo-
sitif protecteur à élaborer Ce faisant, elle dé-
fend I'intérêt collectif de I'ensemble des sala-
riés qui à défaut peuvent se voir imposer, à Ia
seule initiative des employeurs, Ie travail de
nuit. Dans ce débat, Ies employeurs invoque-
ront la liberté de qestion des entreprises afin
de sauvegarder leurs pouvoirs dans I'organisa-
tion du travarl. Pour autant que cette étape soit
franchie (ce qur n'est pas le cas aujourd'hui), Ie
conflit se déplacera sur Ie contenu de la norme
à promouvoir. S'aqissant d'intervention législa-
tive, Ies choix politiques de la majorité au pou-
voir influenceront tant la nature des interven-
tions que le contenu de Ia loi (16). Àu-delà, le
poids respectif des forces en présence à un
moment donné, Ie rapport de forces, détermine
Ie point d'équilibre susceptible d'être trouvé.

tA NORME COIVVENTIONNELLE

Ce qui vaut pour Ia loi vaut également pour la
négociation collective, à ceci près que Ie rôle
de I'Etat n'est ici qu indirect ; il peut inciter
(exemple, les négociations bas salaires), en-
eôrïacrer (nar des aides telles crrre contrat
d'études prospectives (I7) ou les engagements
de développement de la formation profession-
nelle (18)) mais en définitive I'exercice de IaLLvLLv \tv) / |

fonction normative relève de Ia responsabilité
des acteurs eux-mêmes, Le conflit des 1o-
giques est ici un conflit direct entre forces syn-
dicales et forces patronales.
S'agissant toujours de Ia néqociation collec-
tive, Ie conflit aujourd'hur n'est pas seulement
un conflit sur I'opportunité de la norme ou son
contenu, il est aussi un conflit sur les règles de
la néoor:ration Porrr ne eiter.nte deuxYs!

exemples, rappelons Ie conflit judiciaire sur le
niveau de 1'obligation annuelle de négocier

(entreprise ou établissement) tranché par deux
arrêts de Ia Cour de cassation (19), et le conflit
d'abord judiciaire sur les règles de la révision
des accords et conventions (affaire Basirico c/
Montenay) et 1 adoption d'une réforme Iégisla-
tive contenue dans Ia loi du 31 décembre 1992
(20), Ioi adoptée après un large processus de
confrontatrons entre forces syndicales et patro-
nales. La même analyse en termes de conflits
des Iogiques peut être conduite sur la négocia-
tion de branche ou d'entreprise, en tenant
compte du fait que Ie conflit s'inscrit dans un
périmètre plus limité où Ie degré d'organisa-
tion et Ia force des acteurs oeuvent être très
variables

CONFLIT DE LOGIQUES
ET CONFTIT DE POWOIRS

Le contenu de Ia norme, qu'elle soit étatique ou
négociée, relève pour partie au moins d'une
analyse en termes de conflit des logiques.
Ainsi, Ia démarche reste pertinente pour I'exa-
men des propositions d'accord émanant de Ia
partie patronale ; une attention particulière se-
ra portée aux notions juridiques utilisées pour
évrter d'avaliser des qualifications de nature à
rompre I'équilibre des garanties reconnues
aux salariés (par exemple sur Ies qualifications
de Ia rupture du contrat de travail)

Cependant,l'élaboration des normes ne relève pas
exclusivement d'une telle analyse Elle implique
une analyse des conflits de pouvoirs qui se ma-
nifestent à l'occasion de l'élaboration normative,
Conflits de pouvoirs entre I'Etat et les acteurs
sociaux sur Ie champ de compétence iégitime
de chacun. Conflits de pouvoirs entre organisa-
tions patronales et entreprises, conflits enfin
entre organisations syndicales elles-mêmes
qui rendent difficile I'émergence d'une Io-
gique commune exprimant I'intérêt collectif
des salariés. Le contenu de Ia norme est aussi
Ia résultante de ces conflrts.

Pierre LANQUETIN

G6) Cf, La réfonne du droit du licenciement économique en 1986 illustre
le rôle que peut jouer une majorité politique qui assoit des engage-
ments électoraux sur des thèses patronales
(17) Circulaire DFP n" 93-5 du l0 féwier 1993
(18) Circulaire DFP n" 93 2 du 10 féwier 1993
(19) Soc 2l mars 1990, CFDT c/ SAf Acûon Juridique n'78 sept 1989
p, 19,

Crim, 4 décembre 1990, l,epoutre et autres c/CFDT, Action juridique
n" 92, p. 2L

Cf, Action Juridique n" 8ô janv, 1991, Les acquis jurisprudenhels récents,
p 13,
(20) Cf, Ies articles de Syndicalisme Hebdo du 1/12190 p 14 etùt 251021
93 p, 14 -Révision des conventions et accords
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Effectivité des règles
en droit du travail

Le droit du travail français est marqué par un
paradoxe de fond. D'un côté I'état du droit
exprimé par les règies législatives, réglemen-
taires et conventionnelles a atteint un niveau
considérable avec un développement sans
cesse croissant ces derntères années. En mê-
me temps, sur ie terrain, Ie constat est fait de
profondes difficultés à faire respecter les rè-
gles existantes, voire même d'une certaine im-
puissance à modifier Ia réalité des rapports de
travaii et les comportements des employeurs,
Ainsi se pose un vrai débat sur I'effectivité des
règles en droit du travail, Ce débat s'exprime
souvent à travers la question des sancttons.
Mais si Ia question des sanctions - civiles ou
pénales - est essentlelle, il faut aussi porter
un regard sur Ie sens et I'objectif de Ia règle
elle-même, De ce point de vue, une clarrfica-
tion sur 1'objectrf normatif et la mise en æuvre
d obligations qu'il rmplique est nécessaire. De
Ia même manière, on ne peut éviter d'aborder
Ia situation spécifique des règles convention-
nelles alors même que ]a CFDT prône le déve-
loppement de ia négociation collective
C'est autour de ces thèmes que nous déve-
Iopperons quelques réflexions, sans prétendre
à une quelconque exhaustivité s'agissant plus
d'interrogations que de certitudes,

L'objectif normatif

La première réflexion sur I'effectivité et I appli-
cation des règles en droit du travail renvoie à Ia
fixation de celles-cl et à I'objectif poursuivi.
Dans une approche u civiliste , d égalité des
parties, Ie débat est largement ouvert, En effet,
l'AnalitA nrÂqrrmÂo dac nartios - salarié em-I ç9OllLç PrVOurrree uvu yur trvu

nlnrrorrr - ot lo caractère nrivé des relationsIJrvJ u ur

nouées renvoient au domaine de Ia liberté
contractuelie Dès lors, Ia premrère interroqa-
tion porte sur I'opportunité même de fixer des
règles qui encadrent cette liberté et limitent
l'autonomie des acteurs, En admettant même
la nécessité de fixer un minimum de règles au
jeu contractuel celles-ci peuvent prendre des
formes plus ou moins contraiqnantes allant de
I'incitation à des obligations réciproques pré-
cises, sachant que le postulat d'égaiité et de
liberté contractuelles est par nature antlno-
rnir-rrro d'rrnc nnticrre o réolementariste , desIrlr\4uu vy(rYqv

relations de travail

L'approche " travailltste , conduit à des déve-
loppements très différents, Le point de départ,
à I'opposé de Ia démarche civiliste, est large-
ment appuyé sur un constat d'inégalité entre
les parties et I'existence d'une subordination
drr salarié à l'écrard do I'omnlnvettr (lc lien deuu ùqIqIIv q I vvqru uv r vrrrylvJ

subordination caractérise d'ailleurs Ie contrat
de travail qui est plus proche d'une contrat
d'adhésion que d'un contrat librement conclu
dans un rapport d'égalité
En effet, I'employeur fixe Ie plus souvent unila-
téralement les conditions d'emploi et de tra-
vail, au salarié de les accepter ou non, Une fois
le contrat conclu, c'est I'employeur qui diriqe,
orqanise et n réqlemente " Ia prestation et Ia
relatron de travail. Cette analyse conduit alors à
Ia nécessrté de fixer des règles protectrices
pour les salariés, qui non seulement encadrent
mais limitent Ie pouvoir unrlatéral de I'em-
ployeur. II s'agit alors de règles contraignantes
imposées à I employeur : salaires minima, ho-
raires maxima, droit au repos, protection de Ia
santé et de Ia sécurité des travailleurs, droit à Ia
représentation et à Ia négociation collective .

Cette clarification sur les approches revêt en
pratique une importance décisive, L'existence
d'une relation inégale et subordonnée amène à

une double exiqence :

o il faut des règles organisant une protection
minimale des salariés,
o les règles poursuivent un objectif normatif
qui vise à établir des obligations pour les em-
ployeurs.
A partir de cette analyse, I'efficacité des règles
repose largement sur la définition d'obligations
précises qui s'imposent de façon impérative. Ce-
la suppose immédiatement que 1'application des
règles fixées ne dépende pas seulement de Ia
bonne volonté des employeurs mais que les sala-
riés béné ficiaires puissent en obtenir Ia mise en
ceuvre " forcée , si cela est nécessaire,

La portée des obligations
T,a nnrrrsrritc dc 1'nhiectif normatif tenant!q yv ur o ul Lv r vvj vv tlr

compte de I'inégalité des parties dans le rap-
port de travail renvoie donc au problème cen-
tral des obligations pesant sur I'employeur et
aux sanctions destinées à assurer leur pieine
application

38



<t,

=o
ÈÈ-LUe

La question des obligations est importante. En
effet, la règle voulue protectrice aura d'autant
plus d'effectivité que seront fixées des obliga-
tions précises et concrètes. Un exemple illus-
trera le propos. L'article L 241-t0 I précise que
1'employeur est tenu de prendre en considéra-
tion les propositions du médecin du travail rela-
tives à l'état de santé et i'aptitude des salariés
Le cas échéant I employeur doit s'expliquer
sur son refus d'y donner suite Cet article, en
pratique, a posé de grandes difficultés tenant à
I'incertitude de l'obligation qui pèse sur I'em-
ployeur, Doit-on entendre que l'obligation se
hmite à une justification formelle en cas de re-
fus de suivre I'avis du médecin du travail ? Ou
bien, I'employeur a-t-il une véritable obligation
de reclassement en cas d'tnaptitude par exem-
ple, obligation qui lui rmpose une recherche

actrve de toutes les solutions possibles en vue
de trouver un poste ou un emploi adapté à l'état
de santé du salarié ? On voit bien le conflit de
logiques qui oppose liberté d'organisation du
chef d'entreprise et droit du salarié à un emploi
préservant son état de santé Malheureu-
sement, ia rédaction u floue " de l'articl eL. 241-
10-I a pesé pendant pius de vingt ans. Ce n'est
que très récemment que la jurisprudence a
commencé à dégager I'idée d'une véritable
obiigatron de reclassement.
On pourrait multiplier les exemples, Sur le fond
on voit bien I'importance déterminante à fixer
des obligations claires, précises et sans ambi-
guTté Dans le cas contraire, ce sont les salariés
qui font les frais des incertitudes et nombre de
règles apparemment protectrices sont ainsi dé-
pourvues de toute portée pratique

En droit du travail, comme dans d'autres
branches du droit, il existe des principes
dont la transcription ne peut être très pré-
cise en termes d'obligations. Ainsi, I'ar-
ticle L. 122-45 dispose dans son premier
alinéa : o Altcune perconne ne peut être
écartée d'une procédure de recrutement,
aucun salarié ne peut être sanctionné ou
licencié en raison de son origine, de son
sexe, de ses mæurs, de sa situation de
famille, de son appartenance à une ethnie,
une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions reli-
gieuses ou, sauf inaptitude constatée par
le médecin du travail dans le cadre du titre
IV du livre II du présent code, en raison de
son état de santé ou de son handicap. ,,La
sanction de la violation de ces principes
de non-discrimination est connue : c'est
la nullité (article L.122-45-3e alinéa). Mais
pour autant, I'employeur se voit-il impo-
ser, prescrire des obligations très pré-
cises ? D'évidence non. D'ailleurs, est-il
possible, voire souhaitable de fixer un
contenu très précis à ces principes ? On
peut se poser la question. Fixer un conte-
nu très précis peut restreindre la portée
même de ces principes et s'avérer à court
terme inutile car en décalage par rapport
aux faits et pratiques. La norme paraîtra
inadaptée, une réforme sera nécessaire.

Or un principe a besoin de temps pour
s'imposer, entrer dans les têtes des divers
acteurs (salariés, employeurs, juges, avo-
cats, syndicalistes...) et influer sur leur
comportement. II doit aussi pouvoir s'a-
dapter aux changements sociaux, suivre
leur évolution ; c'est là toute sa force. Bien
sûr, cette adaptation constante ne se réa-
lise pas d'elle-même. La ( norme-prin-
cipe ,,, pour vivre, s'adapter, doit être uti-
lisée par des acteurs. Là encore, on voit
I'importance de ces derniers et la néces-
sité pour eux d'intégrer ces principes.
A ce stade, on est amené à se pencher sur
l'" effectivité ,', voire l'efficacité des
( normes-principes ". Par exemple cha-
cun sait que des refus d'embauche discri-
minatoires se pratiquent tous les jours.
Que fait la loi ? Quel rôle joue le prin-
cipe ? Âucun... serait-on tenté de dire. À
tort peut- être. Car, là encore, la " loi " ne
se met pas en pratique toute seule ; elle
doit être actionnée. Et puis, peut-on mesu-
rer aujourd'hui le degré d'influence de
ces << normes- principes " sur le compor-
tement, notamment des employeurs ?
C'est impossible, il n'existe pas d'instru-
ment de mesure adapté. Cependant le
seul fait que des principes existent, soient
écrits, même en étant insuffisamment utili-
sés, est susceptible de modifier les
comportements.
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La question des sanctions

La question des sanctions est largement inter-
active avec le problème des obligations Il ne
peut en effet y avoir de sanctions sans obliqa-
tions r:laires nâs nlrrs il n'v a de véritablesur yuu yrue rr rr J u uv vvl

obligations sans sanctions du non-respect de
celles-ci.
Bien sûr, Ies sanctions ne sont pas et ne doivent
pas être ie mode principal d'application des
textes T,e resner:t --^r^*+^;-^ r^ ^^^^tité desvurulrL(lLrur rd udpoL
représentants du personnel et des organisa-
tions syndicales à veiller et à obtenir leur appli-
cation sont à tout point de vue préférables.
Ii reste cependant que les sanctions occupent
rrne nlar:e essentiellp att moins à derrx titresurrv Prqvv

T)'rrno nart elles nêuvent constituer un élémentyur L, vllvu Fv '

dissuasif qui incrte au respect des obligations.
D'autre part e1les dorvent " sanctionner u les
cas de non-application, A défaut les règles
fixées n'ont plus de crédibilité Sur ce dernier
aspect, la question des sanctions doit être
prise au sens large. II ne s'aqit pas seulement
de sanctionner après coup mais aussi de re-
chercher Ies mesures contraignantes permet-
tant le respect effectlf des textes.

Au regard de ces interrogations, force est de
constater I'extrême faiblesse du dispositif civil
c'est-à-dire de I ensemble des moyens de
contrainte autres que Ies sanctlons pénales, On
peut relever deux difficultés principales Tout
d'abord Ia sanction des obligations se traduit
le plus souvent par des mesures de réparation
pécuniaires. Sans entrer dans Ie détaii et les
raisons profondes (issues du Code civil notam-
ment) de cet état de fait, il est très difficile
d'obtenir I'exécutlon forcée des obligations. La
plupart du temps, le dommage est causé de
façon irrémédiable et le seul débat porte sur la
réparation du préjudice et l'obtention de dom-
mages et rntérêts après coup. On en voit claire-
ment les conséquences en matière de licencte-
ment. La deuxième difficulté tient à Ia fois à la
timidité des juges français à prononcer des
réparations financières significatives et dissua-
sives ainsi qu'aux différents textes eux-mêmes
qui soit ne fixent pas de sanctions soit fixent des
sanctions de faible niveau, Sur ces aspects, il
suffit de prendre un seul exemple, Le non-res-
pect des procédures de licenciement est sanc-
tionné au mieux par un mois de salaire. Or, si
Ies procédures de licenciement constituent
des qaranties essentielles (c'est Ie point de vue
de Ia CFDT) les sanctions devraient être exem-
plaires. En premier lieu Ie salarté devrait pou-
voir soiiiciter une réintéqration tant gue I'em-

ployeur n'a pas respecté strictement ses
obligations. À défaut, Ia sanction pécuniaire
devrait être particulièrement dissuasive. En
I'état actuel, ce n'est pas Ie cas car les règles
de procédures sont perçues (et fixées) comme
des règles mineures.,.
Cette faiblesse des sanctions civiles est assez
générale en dehors de quelques champs partt-
culiers (cas de nullité de licenciement ; six
mois de salaire en I'absence de cause réelle et
sérieuse..,), EIIe pèse lourdement sur Ie débat
relatif aux sanctions pénales. Certes, celles-ci
ont leur champ spécifi que tenant à Ia protec-
tion de I'ordre public. II reste que Ia demande
fréquente dg " pénaiisation u des règles du
droit du travail tient à Ia relative inefficacité des
sanctions civiles. Ceci étant dit, on voit bien
qu'une généralisation des sanctions pénales a
des limites sauf à faire de I'ensemble du droit
du travail un dispositif " poltcier " exclusive-
ment fondé sur Ie contrôle et Ia répression.
Il y a Ià un vrai problème et on ne peut s'inter-
roger sérieusement sur Ia place des sanctions
pénales sans aborder simultanément Ia ques-
tion des sanctions civiles

La spécificité
des règles conventionnelles

L'ensemble des interrogations développées
concernent particuhèrement ies règles conven-
tionnelles c'est-à-dire fixées par conventions et
accords collectifs
En premier lieu, Ies négociateurs n'ont pas tou-
jours présente à I'esprit Ia dimension juridique
des règles qu'ils négocient. II y a une difficulté
réelle à passer d'objectifs revendicatifs à Ia
transcription en règles opérationnelles frxant
des qaranties et des obligations concrètes et
précises,
Cette difficulté est accrue par deux facteurs. La
pluralité (et la division parfois) des orqanisa-
trons syndicales ne permet pas souvent d'éla-
borer des propositions uniques et portées par
tous. L'autre facteur, Iié au précédent, tient au
fait que Ia rédactron des accords et des règles
conventionnelles est Ia plupart du temps assu-
mée et maîtrisée par Ia partie patronale. Les
organisations syndicales intervtennent alors
par amendements, Même si elles obtiennent
des avancées significatives, elles restent néan-
moins dans un rapport d infériorité puisque le
texte servant de base aux discussions est d'ori-
gine patronale.
Le résultat en est des textes qui souvent,
compromis obhge, manquent de cohérence et
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de clarté et en même temps, paradoxe, sont
écrits par ceux-là même sur qui pèsent les obli-
gations, c'est-à-dire les employeurs.
Au regard de ces difficultés, Ia néqociation est
en France un exercice difficile si I'on veut ob-
tenrr des règles précises et des obligations
contraignantes à la charge des entreprises.

On peut ajouter à ces difficultés le problème
des sanctions. Sur ce point tout reste à faire. En
effet, les règles conventionnelles n'ont géné-
ralement pas de sanctions définies, ce qui pose
des redoutables problèmes quant à leur appli-
cation.
En pratique, cela aboutit à deux situations, Soit
l'intervention de I'Etat est nécessaire par une
reprise législative ou réglementaire pour fixer
Ies sanctions, Soit la seule sanction possible
est I'obtention de dommages et intérêts devant
le jugre avec toutes les réserves que nous avons
évoquées précédemment. On peut d'ailleurs
remarquer qu'en l'absence de sanctions éta-
tiques le résultat des actions devant les tribu-
naux se limite généralement à obtenir l'exé-
cutlon des avantages salariaux prévus par ies
accords. Dans ce contexte, les employeurs ont
tout intérêt à ne pas respecter les textes
conventionnels et attendre d'être poursuivis
par les salariés,..

On peut élargir la réfledon, au-delà des sanc-
tions, au rôle des partenaires sociaux dans
i'interprétation et I'application des textes qu'ils
sont siqnés.

Certes, il existe en principe des commrsstons
paritaires d'interprétation, mais leur rôle est
insuffisamment développé et reconnu. Tout
d'abord il y a de réelles difficultés de fonction-
nement tenant notamment aux réticences de la
partie patronaie qui hésite généralement à
s'engaqer sur des avis d'interprétation clairs et
contraiqnants pour les entreprises. II y a ausst
I'attitude des juges qui refusent de donner à
ces avis, lorsqu'ils existent, une portée réelle et
obligatorre. PIus larqement, les commissions
d'interprétation restent également cantonnées à
un rôle étroit. Les signatarres des accords pré-
voient rarement I'extension de leurs préroqa-
tives aux problèmes et aux litiges d'application
en tant que tels et de ce fait renvoient les salariés
Iésés à Ia saisine des tribunaux pour faire valoir
Ieurs droits,
L'effectivité des règles conventionnelles reste
donc un vaste chantier à explorer sachant que
la situation actuelle est marquée par un impor-
tant développement du contentieux. Conten-
tieux dont d'ailleurs Ies signataires igtnorent le
plus souvent I'existence.
II y a certainement Ià un point essentiel sur
Iequel des avancées sont nécessaires pour
donner toute sa place à Ia négociation collec-
trve.
En toute hypothèse, il y a Ià un débat à pour-
suivre car nous ne pouvons continuer à ac-
cumuler des règles sans regarder leur perti-
nên^ê at larrr rnnlicatinn nratirrrrou}/Prrvqrrvr

Gabriel COIN

individualiste égalitaire et libérale jeta les ba-
ses qui sous-tendirent Ia construction du droit
u moderne ,. Dans le domaine social, Ia loi Le
Chapelier édicta une prohibition générale et
absolue de tous groupements libres. II fallut
d'autres révolutions, pour voir, Ie 21 Mars IBB4,
reconnaître légalement le drort syndical
L'histoire du mouvement syndtcal est ainsi
rempiie " de bruits et de fureurs ,, de luttes
souvent sanglantes (1) Le syndicalisme a dri
attendre près de I00 ans pour faire reconnaître

(l) Voir notammentJ,M, Verdier : . Syndicats et drort syndical ,, volume
I Dalloz

Syndicalisme
et sources du droit

L'Histoire de la France dort beaucoup au mou-
vement syndical, Porteur et défenseur de I'inté-
rêt collectif des travailleurs, il a contraint Ia
société à tenir compte de cette drmension.
Les moyens d'action du syndicalisme furent et
sont encore multiples. L'article qui suit se veut
réflexions sur Ie rapport entre syndrcaltsme et
sources du droit,
Nul plan académique, nulle recette miracle..
Juste quelques libres propos,,

La naissance

La Révolution de 1789, imprégnée d'idéologie
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sa nécessaire existence et sa qualité d'acteur
social, face à un patronat campé sur ses préro-
qatives " de droit divin , et face à un Etat cen-
tralisateur pius préoccupé d'économique que
de social Ii fallut attendre la loi de décembre
l96R nnrrr nrrc la nréscnr:c drr svndieat dansrvvv Pvur Yqe rq

I'entreprise soit reconnue comme léqitime (2).

La résistance

Dans un tel contexte, Ies orqanisations syndi-
cales ont été contraintes d'inventer des straté-
gies de lutte et de résistance, tant dans I'entre-
prise qu'en dehors de celle-ci Les organi-
sations syndicales, après avoir élaborées leurs
revendications, éprouvaient les plus grandes
difficultés à les voir concrétiser. Les patrons et
I'Etat ne cédaient que rarement, sous Ia
contrainte, La . réqulation , des rapports so-
ciaux était la résultante de rapports de forces,
Ft la lni crr:if rrna nlano mrrthirrrro J,a nérrnr-ia-LL lO IUI qVqIL Ullç Prquu rllJ lllrYuv' !u rrvvvvru

tion collective, si difficile à mettre en æuvre (3),
ne paraissait pas efficace. Seule la loi pourrait
permettre d'obtenir des avancées et de trans-
former la société, croyait-on alors. Mais Ia loi
était entre les mains d'un pouvoir de droite,
plus proche des intérêts du patronat. C est à
r.etto énornrê nue la CFDT théorisa le conflitvv((v vyvY

des logiques et mit sur pieds une stratégie judi-
ciaire ( pour les temps où ia droite est au pou-
voir " (4) visant à obtenir des avancées par le
biars de la seule voie alors utilisable, celle du
contentreux.

La grande illusion

I0 Mai l9B1 " Le peuple de gauche , arrive au
pouvoir, Tout peut changer, Avec Ia gauche aux
commandes de I Etat, Ies conditions pa-
raissent enfin réunies d'une transformation
profonde. Le syndicalisme va enfin triompher
des résistances qui le maintenait en marge,
Enfin il va être reconnu, enfin la loi va répondre
à ses aspirations. La Révolution par Ia loi est en
marche,
La CFDT s'investit fortement sur le terrain lé-
^;^r^+;f "^^,,- r^ ^rncrrête o de droitS nOU-91ùldLlI puur ro uvrrguurv

veaux >,

Las I Un constat se fait jour peu à peu. La socié-
té découvre que la u crise ,, dont les premières
manifestations remontent au choc pétrolier de
1973, est une vraie réalité Les " lois Auroux ,
(5) existent et sont un point d'appui, mais pour
autant elles ne suffisent pas à faire évoluer les
mentalités ni résoudre Ies difficultés concrètes

des entreprises, Quant à lui, le syndicalisme
est bien reconnu comme institution mais pas
nécessairement comme acteur véritabie

Le .. viragê '
Pour sa part, soucieuse de poursuivre Ie ren-
forcement du syndicalisme et consciente que
Ia loi ne peut tout régler, Ia CFDT va progres-
sivement tnvesiir Ie champ contractuel Eile
plaide pour des partenaires sociaux respon-
sables qui dorvent prendre Ies choses en main.
Eux aussi édicteront des normes en recourant à
1a né gociation collecttve.
Cette revendication n'est pas unanimement ad-
MISE,
Elle provoque tout d'abord un choc culturel :

elle annonce ia perspecttve de négociations à
froid, ce que certains réfutent violemment, EIIe
ne prend d'autre part en considération que
deux sources du droit : la loi et la convention,
sans réflexion approfondie sur Ie sens et la
nortéc dc la loi Ello hnrr'lerrerse éaalement le}Jvr Lvv

rapport à I'Etat. Cette volonté d'autonomie et
de responsabilisation des acteurs sociaux met
en cause le monopole quasi total de l'Etat
comme source réglementaire,
Le débat s'ouvre donc. Débat dans iequel des
conflits de logiques et de pouvoirs appa-
raissent (6)

La nouvelle donne

Ce débat n'est pas clos aujourd'hui II n'a d'ail-
Ieurs guère évolué si ce n'est que des négocia-
tions se sont enqagées, que des accords col-
Iectifs, de plus en plus nombreux, ont été
siqnés, à tous les niveaux : de I'établissement à
Ia branche sans oublier Ie niveau national inter-
professionnel Ces accords s'inscrivent tant
dans le cadre de I'obligation annuelle de négo-
cier que dans celui de Ia démocratisation du
secteur public Mais ils sont aussi Ie reflet de la
volonté des parties.
Pour autant, et c'est peut-être un siqne de Ia
place reconnue à Ia négociation collective, il

(2) Et encore, rappelons-nous que cette loi a été arrachée après une
paralysie tota.le de la France qui ébra,nla le pou voir gaulliste
(3) A cette époque, le CNPF refusait de rencontrer les deux plus
grandes centrales syndica-les
(4) Voir supra.
(5) Prises au sens large, c'est-à-dire couwant Ia période législative
r982/1983
(6) Vorr anrcle de P Lanquetin dans ce numéro
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n'existe aujourd'hui, au mieux, que des don-
nées quantitatives sur Ia production contrac-
tuelle. Le contenu des accords est un mystère,
à peine dévoilé dans Ie cas d'accords suscep-
tibles d'extension. Personne ne s'est encore
intéressé à Ia collectron et à l'analyse des
contenus (7). Ceci est très dommaqeable et
permet tous les discours sur cette productton,
Dans le même temps, I Etat n'a pas pu ni voulu
rester de côté et Ie Code du travail a vu son
volume augmenter de près d'un tters en l0 ans,
Un foisonnement de textes réglementalres a
accompagné cette explosion législative : dé-
crets, règlements, arrêtés, toute Ia palette a été
utilisée, sans aucun discernement, Même en
présence d'accords collectifs, I'Etat est inter-
venu Soit par repnse législative ou réqlemen-
taire, soit surtout par vore de circulaires.
Il est temps d'arrêter cette course folle, La pro-
blématique aujourd'hui doit être de définir les
règles du jeu et de déterminer Ie rôle et la
resoonsabilité des dtfférents acteurs.

Redéfinir le rôle de la loi

II paraît nécessaire d'affirmer clairement que
tnrrt n'cst nas néoociable. L'Etat a un rôle àvv ( yue rrvv v

jouer que nous ne lui contestons pas. II est un
certain nombre de droits fondamentaux et de
Iibertés qui ne peuvent être remis en cause et
qu'il est du devoir de la loi d'édicter et de
protéger. L'Etat en est Ie qarant.
Le rôle de la loi est de poser des principes, de
donner des cadres en terme de droits fonda-
mentaux et de libertés, La loi ne peut ni ne doit
vouloir apporter une réponse à toutes les situa-
tions On ne peut plus raisonner sur un modèle
unique de protection. II faut penser aujourd'hui
en termes de protection spécifiques, Tous ies
travailleurs ne sont plus " identiques ,. Ainsi
peuvent-ils être titulaires de contrats précaires,
ou pire encore sans emploi. IIs peuvent travatl-
Ier dans de grosses ou petites entreprises, bé-
néficier ou non d'une couverture convention-
nelle,. .

La loi ne peut plus seule résoudre toutes ces
situations, Sinon on aboutit à une vision réqle-
mentariste de son rôle (B).
Et c'est cette fonction-là que nous combattons.
EIle tue la pertinence de Ia loi et par là-même
son efficacité.

La difficulté'ûient de ce que Ia frontière entre Ie
champ d'intervention de ia lot et celui de Ia
négociatron collective est floue, On peut juste

affirmcr cne la solrrtion nc résidc nas dansYuv ]u rrv rvur\f,v ysr

I'établissement d'un catalogue figé Pour illus-
trer Ia difficulté des problèmes à résoudre, il
n'cst cirre de nrendrc l'excmnlc drr travail derr vur Yqv sv }Jrvrlurv

nrrit Fnrtamônf nntrc-A^ h^r l1 a\T/.aF la FrannarrulL. r va LvrrrurrL lJvuùùUU IJdr Id \/J \/L I Id I lolIUE

a dû dénoncer Ia convention 89 de I'OIT, car en
posant pour principe f interdiction du travail de
nuit des femmes, cette convention était source
d'inégalité entre hommes et femmes, ce qui est
contraire au droit communautaire, Pour autant,
le gouvernement n'a rien fait d'autre, Ce qui fait
qu'aujourd'hui plus aucun texte ne régit le tra-
vail de nuit. Aucune négociation nationale ne
s'est ouverte, le législateur n'a pas bouqé Les
salarié(e)s se retrouvent face à leur employeur
crri en torrte léaalifé norrt imnoscr'les condi-qurj vr1 (vurv revqrrrv' yvq!

tions de travarl qu'il désire, aucune obligation
de négocier ne pesant sur lui
Même s'il est rllusoire voire malsain d'attendre
fnrrf da la lni na darrrait-olla T1âq nrtqêr rl*n prln-
cipe sur le travarl de nuit, puis définir les condi-
tions et les limites que les partenaires pour-
raient négocier ?

i,e léoislaterrr doit admettre orre les acteurs
sociaux ont un rôle à jouer. II doit les aider à
produire et non les concurrencer, La loi doit
louer un rôle d'aiguillon, comme par exemple
elle I'avait fait lors des négociations sur i'inté-
nm, et aurait dû le faire pour le travail de nuit.
EIIe avait fixé un cadre et un délai aux négocia-
teurs pour réussir. Passé ce délai elle serait
intervenue, à titre palliatif (9).
T,a nriorité scmhlc donr: nrre les différents ac-
teurs se mettent autour de la table pour définir
ensembie le rôle de Ia loi et pour articuler sa
place avec celle de Ia négociation collective.

Des négociateurs responsables

Si I'on reconnaît aux acteurs sociaux une légiti-
mité à intervenir, ceux-ci doivent en assumer
pleinement 1a responsabilité.
La négociation est certes sous-tendue par des
options et des stratéqies poiitiques, mais elle
aboutit à créer des normes jundiques qui, par
le ierr de I'extension ncttvcnt être annlicablesrv Jvq Y vrlL vrrv uyyrr

au plus qrand nombre.
Source de droit, Ia convention doit être traitée

(7) La CFDT envisage de mettre sur pieds un observatoire des relations
professionnelles qui donnera des données quahtatives
(8) Cette nsion régiementariste n'est pas nouvelle, Àtnst les multiples
décrets de 1936 voulaient régir toutes les sthrattons, branche par
branche, en ce qui concerne la durée du travail On peut d'atlleurs
s'interroger aujourd'hui sur la nécessité ou non de les maintenir
(9) Accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 'Action Juri
dique n' 86 et n" 87
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comme teile Ce qui suppose que les acteurs

se d.onnent ies moyens de maîtriser aussi ia

e entre le Politique et le
ulièrement mal venue'
e. I1 est une chose de

vouloir aboutrr à un accord et de mettre en

ceuvre les moyens pour que nos engences
soient prises en compte il en est une autre de
oo ^'ÂÀ^.'rnor de l'effectivité des normes ainsi
ùE IJ!çvuuulJvr vv r

grande instabilité jurtdique.

Un Etat compétent

Pour autant, 1'Etat ne doit pas se croire parfaite-

ment opérationnel Lui aussi doit se reprendre

ble pris d'une véritable boulimie de produc-

tion Résultat : les lois sont mal faites, dans Ia
précipitatron, Elles se multiplient, courant sans

cesse après les falts.
l-,a loi va mal. Là aussi des révisions s'lmpo-
sent. L'Etat doit réapprendre à légrférer dans

de bonnes conditlons. Une des suggestions du

Conseil d'Etat rejoint ce que nous pensons né-

cessaire pour Ies négociateuts, à savoir Ia maî-

trise de Ia technlque juridique'

stabilité Les lois changent sous Ia contrainte
polittque sans même que ies acteurs sociaux

en aient fait la demande. Ii n'est que de citer Ia

création du conseiller du salarié. L'Etat ne doit
pas se sentir dépossédé lorsque les acteurs

iociaux interviennent. Il ne doit pas hésiter à

Ies consulter au Préaiable.
Force est de constater qu'aujourd'hui en Fran-

ce il n'existe Pas e de

partage entre Ia aÏ eI

celles des acteu tIVe'

Redonner à Ia loi toute sa place et ses titres de

noblesse, voilà une préoccupation pnoritaire
de I Etat.

Des syndicats légitimes

En organisant un colloque sur la rénolation des

relatiôns professionnelles, Ia CFDT met

I'accent sur cette autre facette des difficultés
actuelles, Pour être reconnus acteurs créateurs
de normes, les syndicats doivent être légi-

mot sur la légitimité.
Cette légitimité, acquise au fii du temps, devra
donc être consolidée. A Ia fois auprès des pou-

voirs publics, du patronat mais aussi des sala-

rrés.
L audience recueillie lors de consultations pro-

tiques de mise dans le coup des salariés, ils ont

à iaire preuve de leur capacité d'écoute et de

traduction des aspirations, ils ont à convaincre
de leur aptitude à faire des propositions ins-

crites d.ans un projet et à mener à leur terme

des négociations. IIs donneront ainsi une ima-

ge positive et concrète de leur mission de né-

gociation mieux articulée avec leurs autres

IIIISSlONS,

Catherine BATTUT
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Fonctions Publiques :

le déclin de I'empire statutaire a

Près de dix ans après Ia publication de Ia pre-
mière loi constituant le statut général des fonc-
tionnaires, notre titre un rien provocateur se
veut I'écho et Ia poursuite des réflexions me-
nées dans cette revue en I9B4 Qu'on se ras-
sure : Ie statut général vit. II s'est enrichi. d'un
quatrième titre en 1986, avec la publication du
statut des fonctionnaires hospttaliers, Un tra-
vail considérable d'élaboration réglementaire
a permis que Ia plupart des décrets généraux
d'appiication des statuts de chacune des trois
fonctions publiques voit Ie;our. De même, I'es-
sentrel des statuts particuliers des fonction-
naires territoriaux et hospitaliers sont en place
(ceux des fonctionnaires de I Etat effectuant
Ieur mise en conformité plus lentement). En
reprenant (dans Ie désordre) les thèmes abor-
dés en l9B4 on mesurera une partie du chemtn
parcouru,
Ce chemlnement démontre en soi que 1'éiabo-
ration statutaire de 19B2-1983 n'a heureusement
pas accouché d'un monstre juridique qravé
dans ie marbre et fermé à toute évolution. Com-
me ceux qu'il organise, Ie statut des fonction-
naires s'adapte. Ainsi fut vaine notre crainte
d'une vision par trop dogmatrque de Ia réforme
entreprise alors,

Droits collectifs :

vrais et faux débats

Notre commentaire du statut en I9B4 décelait
dans Ie débat code ou statut une certaine forme
de crrspation statutaire, mettant en parallèIe
ies expressions de Ia CFDT et de Ia CGT,
Avec le recul, Ia pertinence des oppositions de
l'époque paraît bien émoussée, Certes, la
conception cégétiste développée alors, souhai-
tant unifier dans un seul texte les règles concer-
nant I'ensemble des quatre millions et demi de
fonctionnaires, paraît toujours aussi inadaptée.
Une telle conception n'a plus cours, comme le
montre l'utilisation de I expression " Ies foncttons
publiques u par I'ensemble des acteurs soclaux,
Nous avons donc gaqné sur Ie principe d'une
conception pluraliste des fonctrons publiques, ce
crni était la nremière motivation de la reven-
dication d'un u Code des fonctions publiques u.

Mais nous aVons omis de réfléchir à l'époque
sur la signification d'un statut pour les fonc-
tionnaires. Un détour par la réalité des pays de

l'ancien bloc socialiste montre I intérêt d'une
telle réflexion, Car ce qui a prévalu dans ces
pays jusqu'en 1990, ce fut une fonction publi-
que régie par les dispositions du Code du
travail, en fait totalement asservie à I'Etat-par-
ti. Et ]a première préoccupation des nouvelles
démocraties aura été de mettre en place un
statut pour leurs fonctionnaires, c'est-à-dire
une conception du fonctionnement du seruIce
public qui donne à ses agents les moyens 1é-

qaux d'assurer sa neutralité par rapport au
pouvoir politique Ainsi I'histoire démontre
de nouveau Ie lien existant entre démocratie
politique et statut des fonctionnaires,
Ce qui n'interdit nullement les évolutions, comme
celles en cours en Italie : Ia neutralité politique du
fonctionnaire y est toujours protégée par Ia loi
(ainsi d'ailleurs que I'efficacité du servtce public),
les règles de gestion définies dans ce cadre rele-
vant désormais de la négocration collective avec
I'élaboration de conventions collectives sur le mo-
dèle du droit du travail

Autre thème abordé en l9B4 : la place de Ia né-
gociation. La publication du statut général n'a
guère modifié Ia hgne de partaqe juridique en-
tre Ia situation statutaire et réglementaire des
fonctionnaires (ceux-cr relevant d'actes unilaté-
raux des autorités hiérarchiques dans Ie cadre
des lois réqlementant le statut) et la valeur des
contrats négociés pour i'ensemble des fonction-
naires. Il faudra bien un jour remettre en cause
natfa licna da nartana êt trôr\rêr lp rnnrran dovvr(v rrvrrv

donner force juridique aux contrats négociés et
signés ; ce qui signifie la possibilité donnée à
I'une des parties au contrat de faire sanctionner
les manquements constatés. Cependant, si la ré-
flenon et la mise en ceuvre juridique d'une telle
évolution ne sont toujours pas mûres, Ie champ
de la négociation s est étendu et systématisé. Sur
Ie terrain salarial, déjà connu, notons la nouveau-
té de contrats pluriannuels (en l9BB-1989, puis en
t99l-1992). De même, Ia conclusion de I'accord
sur Ia rénovation de Ia grille indiciaire (accord
u Durafour u) engage les sigtnataires pour une
Iongue période (sept ans), en abordant dans sa
globalité un thème antérieurement traité selon la
technique du u salami , (l)

Q) On rénovait une catégorie statutaire ou, plus limttativement, une
filière professionnelle voire même un corps
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Conclus parallèlement, Ies accords Evin-Du-
rieux (pour les fonctionnaires hospitaliers) ou
l'accord Jospin (pour l'Education nationaie),
dépassent Ia seule question des salalres et des
carrières en incluant des thèmes, tels les
conditions de travatl ou Ia rénovation du sys-
tème éducatif De même, la siqnature succes-
sive de deux accords-cadres sur la formation
professionnelle continue pour Ies fonction-
naires de l'Etat (en I9B9 et en 1992), déclinés
dans des accords ministériels, aborde un sujet
n^rr\rêârr 1À arrcqi nnrrr des r-ontrats nlrrrian-Itvuvvqur iq quJor Pvur vue

nrrolq /trniq anq)
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L'exemple le plus systématique de néqociation
collective continue est donné par la réforme
des PTT Engagée par un débat social national,
associant aussi bien les agents des PTT que
ses divers usagers, la réforme s'est traduite par
I'adoption d'une loi transformant Ia Poste et
France Télécom en opérateurs publics et do-
tant les fonctionnaires des PTT d'un statut dé-
rogatoire (particullèrement en matière de ges-
tion et de déroulement des carrières), L'aspect
social de la réforme a conduit à des négocia-
tions-marathons, pratiquement achevées natio-
nalement mais qut se poursuivent de façon dé-
centralisée, Une transformation radicale aura
donc été conduite par Ia négociation collective
sur une qrande échelle, puisqu elle concerne
près de 500 000 salariés

Si le nécroetation enllor-tirro â rêcrl r:OnCfète-ul Ia lIçv vvlqLlvlr vvrrvvlr v v

ment un droit de cité élargi dans les fonctions
publiques, I'expression collective des fonc-
tronnaires a été en certains cas renouvelée
dans ses modalités Nous ne reviendrons pas
sur Ia généralisation des comités techniques
paritaires : cet élément positif ne s'est guère
accompagné d'une rénovation du fonctionne-
ment de telles instances, qui restent engon-
cées dans un formalisme leur rettrant une
bonne part de leur intérêt. PIus porteurs d'ave-
nir (tant par leur composition que par leur ob-
jet) les comités d hygiène et de sécurité n'ont
malheureusement pas connu le développe-
ment quantitatif et qualitatif souhaitable La fri-
losité, en Ia matière, ne provient pas seulement
de l'administration : n'avons-nous pas aulour-
d hui encore des partenaires syndlcaux refusant
1'extension des compétences des CHS aux
conditions de travail, sous prétexte que ce do-
maine se limite dans les fonctlons publiques au
nombre des emplois et à Ia durée de travall I

Plus récemment, deux nouvelles formes d'ins-
tances ont été mises en place dans des sec-
teurs particuliers. Ainsi, des comités tech-
niques d'établissement (CTE) remplacent les

CTP dans les établissements publics de santé
(fonction publique hospitalière) Non pari-
taires, Ies CTE ont des compétences élargies
et désignent leur secrétaire parmi les repré-
sentants élus du personnel, C'est un pas vers
les comités d'étabhssements du Code du tra-
vail. La première installation des CTE étant en
cours, ce n'est que dans quelques années
qu'on pourra mesurer s'ils sont un instrument
de rénovation de I'expression collective des
salariés

Par ailleurs, à Ia Poste comme à France Télé-
com, une commission nationale de concerta-
tion et de négociation (CNCN) et des commls-
sions mixtes locales ont été créées dans Ie
cadre de Ia réforme. Ces commissions ne se
substituent pas juridiquement aux CAP et aux
CTP, Cependant, elles ont des compétences
qui recouvrent celles jusqu'ici dévolues aux
CTP et, pour partte aux CAP. L'élément qui
caractérise ces nouvelles structures réside
dans I'affirmation que Ia négociation et Ia
concertation soctale sont les modalltés nor-
males de qestion des relations sociales
contractuelles La création de ces entités ré-
sulte d'un accord signé en février 1992. Les
CNCN de Ia Poste et de France Télécom ont
déjà joué un rôle central dans la mise en æuvre
des nouvelles classifications de Ieurs fonction-
naires. Mais il est là aussi encore trop tôt pour
disposer du recul suffisant permettant d'appré-
cier Ies apports des nouvelles structures,

S'aqissant de l'égalité professionnelle, s'il
n'existe pratiquement plus de dispositions sta-
tutaires réservant I'accès de tel ou tel corps à

I'un ou 1'autre sexe (2), Ia mixité des emplois et
l'égalité entre les hommes et les femmes ont
encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors
que les fonctions publiques sont majoritaire-
ment féminines, I'inertie est qrande pour dé-
passer des pnncipes d'égalité affichés mais
non concrétisés, faute de poiitique volonta-
riste. L'indigence des rapports bisannuels dé-
battus par les conseils supérieurs de chaque
fonction publique sur cette question est ici élo-
quente,..

(2) Dans la fonction publique d'Etat, de I'admlnis-
tràtion pénitentiaire et le corps des co des maisons
d'éducàtion de Ia légion d'honneur des recrute
ments distincts
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Droits individuels :

des virtualités inexploitées

L'extension du statut général aux agents territo-
riaux et hospitaliers comme sa rénovation
comportait des potentialités de renouvelle-
ment dans la gestion des carrières des fonc-
tionnaires, Ces potentialités ont été peu exploi-
tées, certaines étant remises en cause en i9B7
par Ia loi Galland Ainst, Ia question de la mobi-
Iité des fonctionnaires n'a pas véritablement
avancé. Nous notions, en 1984, combien la no-
tion de comparabilité, posée comme condition
d'une possible mobilité comportait de risque
de bureaucratisation et de centralisme. Avec la
loi Galland de 1987, cette notion a disparu du
statut général.
I)ans loc faifq cotfa nntinn nrÂrrarrf trÀo l-.^^sqffo r9È tqtLùt 9çLtu rrvLrvtf IJlUvqut tr9ù lolgg-

ment dans la construction des statuts parti-
culiers, les administrations responsabies de I'or-
ganisation de chaque fonction publique veillant
au respect de strictes parrtés notamment dans le
cadre de I application de l'accord Durafour. Mais
ces parités si stnctement respectées n'induisent
pas Ia mobilité sujet d'une éventuelle négocia-
tion qui n'a pas encore vu le jour...

Sur le contenu des statuts particuliers publiés
depuis 1984, il faut constater là aussi un assez
grand conservatisme. Certes les filières pro-
fessionnelles des fonctions publiques territo-
riales et hospitalières sont aujourd'hui à peu
près construites, Mais, au nom de la parité,
elles innovent peu et Ie nombre des corps ou
cadres d'emplois créés et des grades à I'inté
rieur de chacun d'euxne s'est çruère réduit Les
expériences innovantes sont donc rares. On
notera ainsi I'effort du ministère de la Culture
rriri a dirricé nar r.inc la nnml'rra do qo*- --s corps
(de 150 à 30), Plus notable encore, les PTT ont
rédurt à six Ie nombre des statuts particuliers
des fonctionnaires de Ia Poste et de France
Télécom, organisés en onze grades, alors que
la centaine était très Iargement dépassée aupa-
ravant,

Quant au niveau de gestion des corps dans la
fonction publique de l'Etat, si la déconcentra-
tron a connu d'incontestables avancées, tel
n'est pas vraiment le cas en matière de recrute-
ment. Dans la fonction publique territoriale, Ia
substitution de la notion de cadre d'emplois à
celle de corps conduit à une grestion propre à
r-harrtto nnllar.tirrité no nrri indrrit nnmhra Àatv9 \-1ur trruurL llvlltu!ç uç

difficultés dans le déroulement de carnère des
fonctronnaires territoriaux (problème des quo-
tas d'avancement de grade).
Enfin, en matière de notation, I'innovation est si

faible que, dans la fonction publique de I'Etat,
c'est toujours le décret d'application du statut
général de 1959 qui régit cette question,

Fonctionnaires et usagers :

lente évolution

L éiaboration de la réforme statutaire n'a pas
donné lieu à un débat social sur Ie thème, pour-
tant crucial, des relations entre Ie service pu-
blic, Ies fonctronnaires et les usagers, regret-
tions-nous en l9B4 Ce débat n'a pas plus été
conduit dans sa globalité depuis Mais il faut
noter aussitôt qu'il a commencé à être sérieu-
sement traité par secteurs d'activité et qu'une
transformation réelle des relations entre les
usagers et le service public a été entreprise en
certains cas, La réforme des PTT, par exemple,
contient des dispositions nouvelles très posi-
tives, comme Ie renversement de la charge de
la preuve en cas d'erreur au bénéfice de I'usa-
gter Plus généralement, la démarche de renou-
veau du service public conduite depuis lg89 a
eu pour mérite de situer I'usager au cceur des
nrenr-r-ttn:ttnnc ôn ô^mnrôh.hi anf,. -,,,1n que
I'amélioration de l'accueil et de prise en
charge des usagers passe par l'amélioration
des conditions de travail des fonctionnaires et
par leur responsabilisation. Les réalisations
sont multiples Se concrétisant par des initia-
tives décentralisées, il est bien difficile de les
recenser. Cependant, les sondaqes sur le ser-
vice public, lorsqu'ils abordent la questron de
sa qualité secteur par secteur, notent une amé-
lioration de la perception des usagers,
Faui-il systématiser par une loi d'ensemble,
comme nous le souhaitions en 1984 ? L'avan-
taqe serait sans doute d'obliger les secteurs
les plus retardataires à prendre enfin la ques-
tion à bras le corps, à condition de définir des
obligations de moyens et de résultats. L'in-
convénient serait de généraliser sans doute à
I'excès une problématique qui n est correcte-
ment posée que par une approche concrète
des sujets à traiter
Finalement, la seule question qui mériterait
une iégislation générale après un large débat
socral est celle de l'usaqe du droit de qrève
dans le service public La loi Le Pors de l9B2
n'avait rien résolu, se contentant de revenir sur
les asnor-ts loq nlrrc r1frartrad,aq.lôa l^i^ ^-+^reo qoIJUvrù rsù lJrUù ruLrvV!uuuo uvo rvIù Cll-tLU-

rieures. Son abrogation en 1987 pour Ia fonction
publique de i Etat au travers de l'amendement
Lamassoure n'a évidemment pas fait progres-
ser le débat, Trouvera-t-on un Jour le moyen de
traiter sereinement de cette question, sans re-
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mettre en cause Ie droit fondamentai dont dis-
posent les fonctionnaires comme tout salarié tout
en qarantissant Ie droit des usagers, éqalement
légitime ? Vaste problème..

Le statut général :

apothéose avant éclatement ?

La période des dix années écoulées se caracté-
rise par la prévalence d'une conception unila-
térale du statut des fonctionnaires au travers
des gouvernements successifs, puisqu'une
seule tendance politique a gouverné hormis
I intermède de 1986-1988 Cette prévalence n'a
pas interdit les inflexions, notabies pour les
PTT et les fonctions publiques territoriales et
hospitalières.
Désormais, quatre millions et demi de salariés
sont régrs par des règles assez largement
communes (sinon strictement identiques com-
me en matière de traitement), Cette commu-
nauté n'a pas interdit la diversité, même si I'on
doit regretter l'effet centralisateur du statut
Aux trois fonctions publtques organtsées en
1984-I9BO s est ajoutée dans les faits une qua-
trième fonction publique avec la spécificité ac-
quise par les 500 000 salariés des PTT
Le cadre général a survécu, prouvant son adap-
tabilité Car Ies pesanteurs ne sont pas toujours
dans les textes mais bien souvent dans les
têtes. Quel est Ie devenir prévisible de I'en

semble ainsi défini, aux petits matins de Ia
construction européenne ? Des facteurs de
déstabilisatron et d éclatement existent, Ainsi
la cnÂnifir-ité doq PTT rrrri no nettt .rtle ^r^rr;-- r r i qur rlE Pçut quç ù orrlr-
mer, déséquilibre fondamentalement le statut
de la fonction publtque de I'Etat : désormais,
I'Education nationale à elle seule (et les en-
seignants en particulier) forme près des deux
tiers des effectifs couverts par ce statut Cette
situation n'est pas tenabie en I'état sur Ie long
terme, car elle signifie Ie sacrifice d'un des
sous-ensembles au profit des intérêts de
I'autre. De même, Ia nécessité d'adapter en-
core Ies foncttons publiques territoriale et hos-
pitalière à leurs réalités se fait jour, Les conclu-
sions de Ia mission Rigaudrat sur Ia fonction
pubhque territoriale, rendues à I'automne I992,
sont Ià pour Ie démontrer,

En réaffirmant Ia nécessité d'un statut pour les
fonctionnaires comme élément fondamental de
toute démocratie politique, tout en réclamant le
droit à la diversité et à Ia spécificité au travers
de la reconnaissance de Ia négociation collec-
tive et des contrats auxquels elle aboutit, il est
possible d'éviter I'éclatement du statut géné-
ral, L'avenir dira si un tel scénario a prévalu,

Pascal RENAUD
UFFA CFDT (3)

(3) Union des Fédérations de Fonctionnaires et Assimilés

BON D'ABONNEMENT
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Je m'abonne à Action Juridique pour 1 an
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Quel droit, quelle action juridique pour demain ? Une (double) question
en guise de conclusron.,,,
Pour une organisation syndicale, les ébauches de réponse à cette inter-
rogation sont guidées par une préoccupation majeure : démocratiser le
droit, en améliorer I'accès. Ce n'est pas le chemrn pris aujourd'hui, et cela
ne peut nous satisfaire.
Que constate-t-on ? La loi est devenue affaire de spécialistes Il faut l'être
pour se retrouver dans Ie dédale complexe des réformes successives qui
s'enchaînent à pas cadencés, Cette instabilité est sans doute le fruit d'une
conception u dévrante ' ; la loi veut tout régler, dans les moindres détails
et dans toutes les hypothèses. Ce " réglementarisme " engendre des
textes d'une rare complexité qu'il faut comprendre vite tant ils sont éphé-
mères. Avouloir courir après les faits, Ia lor doit changer aussi vite qu'eux,
sans parler des aléas des évolutions gouvernementaies. Certes, la stabili-
té n'est pas une fin en soi, Mais c'est un élément nécessaire de sécurité
juridique qui conditionne aussi I'effectivité de la loi, Celle-ci a besoin de
temps pour être connue, assimiiée et utillsée, Elle Ie sera d'autant mieux
qu'elle se limitera à l'énonciation de principes clairs,
Nous ne nions cependant nr la nécessité de règles mettant en applicatron
les principes énoncés par Ia loi ni Ie besoin de normes en lien étroit avec
les réalités sociales en constante évolution. A cet égard, la négociation est
sans doute Ia merlleure voie pour créer des normes adaptables qui sont de
surcroît plus accessibles car de proximité. Encore faut-llveiller à ne pas
tomber dans un excès de complexrté et diffuser plus largement les textes
conventionnels. La remise systématique aux salariés des accords de
branche eVou d'entreprise qui leur sont applicables constituerait un pro-
grès dans I'accès au droit,
Connaître le droit, être informé, est une revendication légitime dans une
démocratie. Obtenir I'application de ce même droit en est une autre. il est
frappant de constater que le contentieuxprud'homal est loln de diminuer :

près de 190 000 affaires arrivent chaque année devant les conseils de
prud'hommes. Pour I'essentrel il s'agit de conflits d'application : Ia règle
qu'elle soit législative ou conventionnelle n'est tout simplement pas res-
pectée. Résoudre cette difficulté passe notamment par :

- des règles plus claires et précises 
;

- un partage de compétences entre loi et conventron ;

- une réflenon sur de nouveauxtypes de sanctrons, telles des sanctions de
o faire )>, car d'une part Ia sanctron pécuniaire ne répare pas réellement le
préjudice et d'autre part violer une règle (et être sanctionné) est parfois
plus intéressant que respecter cette même règle,
Et n'oublions pas Ia reconnarssance et I'acceptation de I'organisatron
collective des salariés En 1993 ce n'est pas chose faite. Sans atteindre les
chiffres du contentierx prud'homal, Ies litiges sur le droit collectif (élec-
tions, désignation de délégués syndicaux, existence de Ia section syndi-
cale,.,) sont toujours très importants. Or, I'absence de représentation
collective est un obstacle à I'accès au droit et à son application , deux
missions essentielles du syndicat
Gageons que Ie contentieux prud'homal diminuerait si tous les salariés,
surtout dans les PME, bénéficiaient d'une représentation. Non pas que les
conflits disparaitraient mais leur mode de règlement ne serait plus essen-
tiellement j udiciaire.
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Mai 1993
Action luddiqtre : spécial numéro 100

o Une revue juridique pour les milttants
Voici le premier numéro d'Actron Juridique CFDT, Ia revue juridique que la CFDT propose à ses

milttants et à tous celx -avocats, inspecteurs du tavarl, magiistats, enseignants- intéressés par

l'évolution du droit du tavarl.
Notre organisatron est à I'ongrrne de nombreuses bata:lles juridrques et judrciarres. Qui ne se

souvrent des procès engagés pour imposer Ia réintégralon de note camarade Guy Robert ? Qui ne

mesure la portée des décisron rendues dans I'a-ffaire Pemer ? Qui n'a entendu parler des péripébes

et des enjeux de l'affaire Fleurence ?

Il manquart à la CFDT un moyen de mierx farre connaÎte cette activité caracténsée par Ie lien
constant étabii ente acton jundrque et acton syndicale.
L'ambiton d'Ac[on Juridique CFDT est de mieux informer les secûons syndrcales et les qmdicats

afin de les aider à prendre en charqe les aspects jundrques de leur acton..
Elle est aussi de farre connaîte davantaqe aw pra[ciens désirew de parhciper à note combat pour

I'évoluton du droit du tavarl, I'acfon et ]a réflexon de noûe organisation dans Ie domarne juridique.

L'action sTndicale présente nécessarrement des aspects juridiques Ceu-ci peuvent peser de façon

non néqliqeable dans le rapport de forces, Un procès bien mené par le syndicat est de nahrre à

renforcer son actjon. A I'i.nverse le recours du paton au trtbunal nsque de porter un coup sérierx à

l'achon des tavailleurs
L'action jundrque est donc un aspect de I'action syndicale et doit lui ête étroitement liée, L'objectif
d'Action Juridique CFDT est d'arder les militants à réaliser ce llen.

Edmond Maire ,'

Ce que vous venez de lire c'est I édrtorial pam dans Ie premier numéro d'Acton Juridique daté de

Janvrer/Févner 1978

Pour fêter son numéro I00, Ac[on Juridique vous propose de faire un peu d'httstoire et de relire avec

Ies yer.x d aujourd hui quelques uns des textes qui ont non seulement marqué la revue mars

éqalement nourri Ia réflenon de la CFDT sur le Droit.
Bien que compns dans l'abonnement vous pouvez dès à présent commalder des exemplarres

supplémentarres de ce numéro.

BON DE COMMANDE

Numéro de Mai 1993, Spécial numéro I00

1 à 4 exemplarres : 52 F - Apartr de 5 exemplarres : 42 F

:.:.:' . ::,.;. . .: .:i:,:::i::'::':,i':i . ilii,,::r;::ii;:ii:,ilil::li ,

NOmbfe '. t)t: ':::1:::jj:j..;;;;:i:.r::l SOit : :,iil:rlii:ijlli:rliijllil::ri F

Ci-joint un chèque à l'ordre de CFDT-Presse de ', '" ,'' '' .'i.'., ,, '..,. . .,', 
r 

,.. f

Nom , Prénom

Adresse:,.,,, 
.

Code Postal Ville

; ,,, ., , . ,,,,,,,A.ùhOtoeodiér.gi.à, à,,1, ,, , ,,,,,' ,,, 
'
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QUEL9UES RES,UIILES

. SMIC horaire (au I 04 1993) 3406F

o SMIC mensuel (au I.04.1993) 575614F

o Minimum garanti (au I.04.1993) 1687F

o Plafond de Sécurité sociale 12 360 F

o indrce des nrx INSEE national féwier 1993 * 1 07,1

o Taux d'intérêt légal pour 1993 t0,400/o

. Tarx de compétence des Conseils de prud'hommes
en dernier ressort pour I993 IB 9OO F

Nouvel indice INSEE : base 100, année 1990

Classeur Action Juridigue
Pour classer vos numéros d'Action Juridique,

vous pouvez opter pour Ie classeur spécialement
réalisé à cet effet, II permet de classer 12 numéros

ainsi oue Ia table alphabéhoue.

BON DE COMMANDE

Prx unitatre : 37 F

Nombre : sort : F

Adresse :

criDg;pre€s.,4,-#-ffii,Ëf i-i,'Èfii-i$ËSip*i,cedex

Code postal : Ville :
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