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dossier

La location
de main d-æuvre

î-l: intérim
ace aux stratégies patronales visant à réduire au mini-
mum le noyau stable des salariés permanents bénéfi-
ciant des contrats collectifs et simultanément à déve-

lopper différentes sortes d'emplois précaires, la CFDT, au
congrès de Brest, s'est fixée comme objectif prioritaire I'uni-
fication des contrats de travail et des formes d'emploi et
l'élargissement de l'application des conventions collectives à
tous les travailleurs.

Dans cette optique <Action Juridique> entend proposer
aux organisations CFDT des éléments juridiques de l'action
syndicale. Bien connaître la législation, en exiger le strict res-
pect peut constituer en effet un premier obiectif important.
Après les contrats à durée déterminée (n" 14€), c'est la lo-
cataon de main d'oeuvre qui est maintenant examinée, sous
deux aspects :

- l'intérim qui fait l'objet du présent dossier
- la sous-traitance qui sera examinée dans le prochain nu-

méro, ainsi que les moyens de contrôle des représentants des
travailleurs sur les prêts de main d'oeuvre.

La loi du 3 janvier 1972 consacre le système de l'inté-
rim en imposant aux travailleurs temporaires un statut
qui les exclut de l'entreprise où ils travaillent et les pri-
vent de toute garantie d'emploi.

Mais le recours à cette forme d'emploi et l'application
de ce statut sont subordonnés à des conditions qu'il faut
connaître pour lutter contre son utilisation abusive qui
favorise son extension.

On examinera donc successivement :

- la nécessité d'exiger une application complète de la loi.
- par quels moyens lutter contre l'intérim illégal (t).

(11 Ce dossier a été réalisé par HenriJosé Legrand et Bernard
Krynen. Sur la question des <Hors+tatut> il y a lieu de se référer
au numéro spécial de CFDT Aujourd'hui (no 40) <La classe ou-
vrière éclatéer. On peut encore se reporter au document établi
par le syndicat CFDT des services extérieurs du travail et de
f 'empf oi: <Syndicalisme CF DT travail et emploi> no 24 et 25.
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Exiger une complète
application dela loi

1. LES CONDITIONS DE RECOURS A
L'INTERIM

1.1 Gonditions imposÉes à l'entreprise de travail
temporaire (E.T.T.)

Le statut d'intérimaire ne peut être imposé qu'aux
travailleurs embauchés par une E.T.T. et l'E.T.T. n'a
d'existence légale que si elle s'est soumise à une série
d'obligations:

Déclaration préalable.
Une E.T.T. ne peut fonctionner avant d'avoir fait la

déclaration préalable comprenant tous les renseigne-
ments énumérés à l'article R.124-1, et reçu dans la quin-
zaine suivante le visa de l'inspection du travail. Elle est
soumise au même contrôle préalable chaque fois qu'elle
ouvre un nouveau bureau, agence ou succursale ou qu'el-
le dépface son siège 'tL.124-1Ol

Cautionnement
Une loi du 2 janvier 1979 a créé à la charge de toute

E.T.T. une obligation de cautionnement permettant de
justifier à tout moment qu'elle dispose d'une garantie fi-
nancière assurant, en cas de défaillance de sa part, le
paiement des salaires, indemnités et cotisations sociales.

Activité exclusive.
Cette disposition est beaucoup plus fondamentale car

elle doit permettre d'attaquer et de faire interdire l'acti-
vité d'entrepreneur de travail temporaire lorsqu'elle n'est
pas le fait, comme l'exige l'article L.124-1, de personnes
physiques ou morales dont c'est là l'activité exclusive.

Ce peut être le cas par exemple d'une E.T.T. créée ou
contrôlée par l'utilisateur ou appartenant à un groupe
constituant une entreprise unique ou une unité écono-
mique et sociale au sens du droit du travail, surtout si ce
groupe est son client principal ou exclusif. De fait nom-
bre de grandes entreprises ont créé leur propre E.T.T.
pour leurs propres besoins et nombre d'E.T.T. consti-'
tuent lo deuxième branche d'une entreprise faisant par
ailleurs de la prestation de service ou du travail dit en ré-
gie.

Par de tels montages commerciaux les patrons par-
viennent à brouiller les cartes en mutant successive-
ment les travailleurs d'une activité intérimaire couver-
te juridiquement par l'E.T.T., à des activités de <ser-
vice> ou de <régie> et par là par exemple à prolonger
les missions temporaires audelà des limites autorisées.

De telles pratiques devraient être interdites, si l'on
peut prouver les liens privilégiés, l'unité de direction,
de capitaux, de locaux et de comptabilité entre l'E.T.T.,
le groupe ou I'utilisateur.

L'infraction à l'article L. 124-1 est un délit dont les
sanctions sont prévues à l'article L.152-2.

1.2 Gonditions relatives aux contrats

La prestation de travail intérimaire se traduit par
deux contrats (L.1243 etL.1244l ;

- un contrat commercial, entre l'utilisateur et
I'E.T.T.,

- un contrat de travail, entre le travailleur et l'E.T.T.
Chacun doit être écrit. Les deux doivent énoncer :

. le nombre de travailleurs temporaires,

. le lieu, l'horaire et les caractéristiques particuliè-
res du travail.

.Le contrat commercial détermine en outre les
motifs du recours à l'intérim et les modalités de rému-
nération de la prestation de service (location des tra-
vailleurs).

. Le contrat de travail précise les modalités de
paiement et les éléments de rémunération dus au tra-
vailleur ainsi que sa qualification. ll ne doit pas interdire
l'embauche de I'intérimaire par l'utilisateur en fin de
mission.

Dans la pratique ces contrats n'existent pas tou-
jours. Lorsqu'ils existent, ils comportent souvent des
clauses type qui renseignent peu sur la nature ou les
caractéristiques de la prestation de travail temporaire.

Un triple intérêt
Exiger la rédaction de tels contrats et exiger que les

mentions obligatoires qui doivent y être portées soient
les plus explicites possibles comporte un triple intérêt :

. . du point de vue de |'E.T.T. et de l'entreprise uti-
lisatrice : c'est le seul moment de l'échange (commer-
ciall (location de travailleurs) où doivent être clari-
fiées les raisons et les conditions de l'exécution du tra-
vail demandé. Rédiger un document écrit suffisam-
ment explicite, c'est rechercher un minimum de con-
naissance mutuelle des deux entreprises.

. du point de vue des travailleurs intérimaires : la

rédaction préalable d'un contrat écrit permet de leur
assurer une information minimum sur la situation qui
sera la leur chez l'utilisateur dont ils ne connaissent
rien a priori. Elle doit permettre d'interdire l'envoi en
mission sur simple coup de téléphone.

. du point de vue du contrôle du recours à l'intérim :

l'existence de contrats écrits comportant de façon suf-
fisamment explicite les mentions obligatoires doit per-
mettre de localiser rapidement dans l'entreprise les
intérimaires, de savoir pourquoi ils ont été appelés,
pour combien de temps, à quelles conditions.

L'inspecteur du travail peut exiger la communica-
tion de ces contrats. ll est donc possible, par son in-
termédiaire, de disposer d'éléments essentiels pour le
contrôle des politiques patronales de gestion.
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Un contrat par opération de location de main d'oeu-
vre

Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cas-
sation du 14 mars 1978 l2l permet d'interpréter stricte-
ment les obligations posées par les articles L.1243 et
L.1244. Le contrat liant l'E.T.T. à l'utilisateur ne sau-
rait étre un contrat global. ll doit y avoir un contrat
différent pour chaque opération successive de fourniture
de maind'ôeuvre temporaire. Une E.T.T. qui à 19 repri-
ses avait mis à disposition de la société Citroën des tra-
vailleurs temporaires, sans établir à chaque fois un con-
trat écrit a été condamnée 19 fois aux peines d'amende
prévues par l'article R, 152-5.

D'autre part le même arrêt reconnaft que l'absence
d'une seule des mentions devant figurer au contrat, celle

par exemple qu! doit préciser les caractéristiques parti-
culières du travail, suffit à entacher d'irrégularité ledit
contrat.

L'arrêt par contre, et c'est dommage, ne se prononce
pas sur le degré de précision des mentions obligatoires.
Une précision maximum serait particulièrement utile
s'agissant des motifs précis de recours au travail tempo-
raire qui doivent figurer sur le contrat liant |'E.T.T. à
f 'utif isateur. En effet la loi du 3 janvier 1972 n'a autori-
sé le recours à l'intérim que dans certains cas limitative-
ment énumérés.

(2) Cass. crim. 14 mars 1978 Bull. no 97 p.245

Intérim et conflit collectif
Aux termes de l'article L.124-2 l'employeur

peut recourir à des travailleurs intérimaires en cas
de suspension d'un contrat de travail, pendant le
temps de cette suspension, sauf en cas de conflit
collectif de travail.

Cette disposition vise à lui interdire d'utiliser
les intérimaires pour remplacer les grévistes et ainsi
briser le conflit.

ll existe peu de jurisprudence à ce sujet. Dans
certaines circonstances l'interdiction formulée par
la loi a cependant pu être sanctionnée:
- soit devant le juç des référés, celuici faisant in-
terdiction à l'employeur, au besoin sous astreinte,
de faire appel à des travailleurs temporaires. La
violation de la loi constitue en effet une voie de
fait que le juge des référés est compétent pour fai-
recesser (11.

Une telle procédure a pu être utilisée dans le cas
où la main d'ôeuvre était fournie non pas par une
véritable ETT, mais par une société de service rse
conduisant comme une ETT> (21.
- soit devant la juridiction pénale, puisque les dis-
positions de l'article L. 124-2 sont sanctionnées
par des peines de police (art. R. 1525) (3).

(1) TGI Aix 26 février 1974 Divers c/ Sté Europe Indus-
trie (inéditl
(21 TGI Evry 1'l décembre 1978 Action Juridique F. no 9
p.17
(31 Trib. de police Annecy 12 iuillet 1976 Syndicalisme
no 1620 - Trib. Correct. d€ Saint-Etienne 9 mars 1978 et
côur d?ppel de Lyon 2 mars 1975 Dr. ouvr. 1979 p.227
et229.
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1.3. Les motifs de recours à l'intérirn

L'article L.124-2 du code du travail pose le principe
essentiel qu'il ne peut être fait appel à des intérimaires
que pour des tâches non durables et dans les seuls cas

suivants:

a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée
de cette absence.

b) Suspension d'un contrat de travail pendant le temps
de cette suspension, sauf en cas de conflit collectif
de travail

c) Suruenance de la fin d'un contrat de travail dans

I'attente de I'entrée en seruice effectif du travailleur
permanent appelé à remplacer celui dont le contrat
a pris fin.

d) Existence d'un surcroit occasionnel d'activité
e) Créatio n d'activités nouvelles.
f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est né-

cesæire pour prévenir les accidents imminents, orga-
niser les mesures de æuvetage, ou réparer des insuf-
fisances du matéliel, des installations ou des bâti-
ments de I'entreprise présentant un danger pour les

travailleurs.
Dans les cas c), d), e) le recours à l'intérim ne peut

excéder trois mois, sauf autorisation de l'inspecteur du
travail (L.124-3).

La présence des travailleurs intérimaires pendant des

mois ou même des années dans la même entreprise uti-
lisatrice, la succession d'intérimaires sur un même poste,
les interruptions de mission suivies de reprises quelques
jours après, l'utilisation de fait des intérimaires pendant
les grèves, l'existence d'un volant permanent d'intérimai-
res dans les entreprises, ont vite fait oublier les limites
posées par la réglementation à l'utilisation de I'intérim.
L'intérim n'est de fait pas utilisé par les patrons que
pour des tâches non durables.

Des exigences à formuler

Si I'un des objectifs de la CFDT est de limiter le

recours à l'intérim, le contrôle du strict respect de l'ar-
ticle L.124-2 dont les infractions sont réprimées par

l'article R. 152-5 s'impose.
A cet égard un certain nombre d'exigences peuvent

être formulées :

il conviendrait que le contrat liant I'E.T.T. à l'utili-
sateur ne se borne pas à viser l'un des cas prévus à l'ar-
Iicle L.124-2 (le plus souvent au moyen d'une case co-
chée sur le contrat type), mais qu'il donne des préci-
sions de nature à permettre un contrôle efficace.

Par exemple :

. Ouel travailleur absent (ou dont le contrat est sus-
pendul est remplacé ? à quel poste ? pour quelle
durée ?

. De quelle activité nouvelle ou de quel surcroft oc-
casionnel d'activité s'agit-il ? dans quel secteur ?

pour combien de temps ?

Une bonne interprétation de la loi peut permettre
par ailleurs de s'opposer à certaines fraudes patronales'
C'est le cas lorsque pour éviter de demander une déro-
gation à la durée. maximale de trois mois dans les cas

c), d), e)), ou pour tourner une interdiction, les patrons
substituent un intérimaire à un autre, changent de so-

ciété d'intérim ou mettent fin à une mission pour un ou
deux jours et reprennent l'intérimaire ensuite.

Cette pratique est illégale. En effet ce ne sont pas les

missions elles-mêmes qui sont limitées dans certains cas

à trois mois, mais la prestation de service intérimaire
(article L.124-3l,. Ce n'est pas le contrat de travail qui

est limité à trois mois mais le contrat commercial'
Le principe peut étre formulé ainsi : pour un même

besoin ou un même poste pas de recours à l'intérim
plus de trois mois (sauf autorisation de prolongation de
I'inspecteur du travail) dans les cas c), d), e). Pour les

autres cas la prestation de service intérimaire est néces-
sairement limitée par la survenance d'un événement
précis : fin des opérations de sauvetage ou de répara-
tion, retour du ou des travailleurs absents.

2. LE ISTATUTI DES TRAVAILLEURS INTE'
RIMAIRES

Ce statut repose sur une fiction. L'employeur des

travailleurs temporaires n'est pas l'entreprise où ils
travaillent, mais l'entreprise de travail temporaire qui
se contente de les recruter et de leur remettre leur sa-

laire ... en fait d'accomplir le bon vouloir de l'utilisa-
teur. lls ne bénéficient donc pas des avantages accor-
dés aux travailleurs de l'entreprise utilisatrice (ex.:
mensualisation, primes, oeuvres sociales, restaurant
...).

ll s'agit 1à pour la CFDT d'une situation particu-
lièrement critiquable du fait que l'employeur vérita-
ble, celui qui détermine en fait des conditions de tra-
vail et exerce son autorité disciplinaire, est bien le
chef de l'entreprise utilisatrice. La lutte pour l'aligne-
ment des droits des intérimaires sur ceux des travail-
leurs de l'entreprise utilisatrice est un objectif priori-
ta ire.

2.1 Une asimilation partielle au statut des travail-
leurs permanents

La loi du 3 janvier 1972 n'a toutefois pas déchargé
l'utilisateur de toute obligation et responsabilité à l'é-
gard des intérimaires. L'article L. 124-7 , qui constitue
un embryon de statut unifié entre intérimaires et tra-
vailleurs permanents, l'oblige à respecter à l'égard des
intérimaires les mesures législatives, réglementaires et
conventionnelles applicables au lieu de travail dans les
domaines suivants : durée du travail, travail de nuit,
repos hebdomadaire et jours fériés, hygiène et sécuri-
té. emploi des femmes et des enfants, des jeunes tra-
vailleurs et des étrangers, médecine du travail.

Ouelques exemples

Contrôler strictement que le chef d'entreprise utili-
satrice respecte ces dispositions permet de faire obstacle
à certains éléments de la stratégie patronale de recours
à l'intérim.

. S'agissant de la duÉe du travail par exemple : non
respect des 40 heures, dépassement des limites de la
durée maximale hebdomadaire du travail, introduction
du travail par relais ... hypothèses fréquentes sur les
sites des industries chimiques entre autres.

. Ou bien encore de l'hygiène et de la sécurité : sous.
traitance des risques ou de l'insalubrité : travaux de
peinture, d'entretien électrique en infraction avec la
réglementation pour éviter de réaliser les investisse-
ments nécessaires.

{Ê
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. S'agissant du paiement des iours fériés la Cour de
cassation (3) a approuvé la condamnation d'une E'T'T.
à payer, conformément à l'accord d'établissement en

vigueur chez I'utilisateur, les jours fériés inclus dans la
durée de la mission. La cour reproche à cette E.T.T. de

n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour que le tra-
vailleur ne souffre pas des jours de fermeture, mais aussi
de ne pas l'avoir averti.

Cette position rejoint celle qui avait été prise par le
ministre du travail dès 1972 dans la circulaire d'appli-
cation de la loi du 3 janvier 1972 l4l.

. Des avancées sont encore possibles en matière de
médecine du travail. Faire assurer par exemple la sur-
veillance médicale des intérimaires par le médecin du
travail de l'entreprise utilisatrice, car les intérimaires
sont envoyés en mission sans que leur aptitude médi-
cale n?it été déterminée préalablement à la conclu-
sion du contrat de travail. Seul le médecin de l'entre-
prise utilisatrice dispose pour ce faire de la connais-
sance des risques professionnels du lieu de travail.

. La participation aux élections professionnelles

Plus fragile est le (statut> des intérimaires à l'é-

gard des conditions de leur représentation dans l'E.T.T-
ou l'entreprise utilisatrice ou à l'égard des droits spé-
cifiques que la loi leur confère du fait de la précarité
de leur emploi.

lls ne sont ni électeurs ni éligibles dans I'entreprise
utilisatrice bien que leur nombre rentre en ligne de

compte dans le calcul des effectifs pour les élections
qui s'y déroulent (seuils d'effectifs et calcul du nombre
de délégués à élire) 1L.124-141. lls peuvent cependant
faire présenter leurs réclamations par les délégués du
personnel de I'entreprise utilisatrice pour ce qui la

concerne (L.420-3). Cette disposition présente notam-
ment de l'intérêt du fait qu'en cas de défaillance de
l'E.T.T. c'est I'utilisateur qui lui est substitué pour le
règlement des sommes et avantages dus à l'intérimai-
re (5).

(31 Cass. soc. 15 mars 1978 Bull.no 195p. 147 Nota Intérimcr
Guignen
(41 LEttre ministérielle du 11 octobre lg72
(51 Sur la participation des hors*tatuts aux élections profession-
nelles, voir la rubrique Textes et jurisprudences du présent nu-
méro (D)



ACTION JURIDIOUE no 16 juillet/aoÛt

2.2.Un statut largement pÉcaire

La précarité d'emploi des travailleurs temporaires
est telle que l'article L.124-5 prévoit drailleurs de la
compenser par une <indemnité de précarité d'emploir
lD. 124-21. Elle ne peut être inférieure à 4 % du salai-
re brut de la mission (D. 124-11.

Ni préavis, ni indemnité de licenciement.

L'indemnité de précarité d'emploi constitue un mai-
gre avantage qui permet à la Cour de cassation d'en ti-
rer comme conséquence qu'elle ne se cumule ni avec le
préavis ni avec une indemnité de licenciement (6). Ces
arréts posent en effet le principe que sauf obligation
explicite et particulière de réembauchage figurant dans
le contrat de travail, la succession dans le temps de plu-
sieurs missîons d'intérim, bien que caractérisant un en-
gagement à durée indéterminée, ne confèrent pas à ce
contrat une nature de contrat de droit commun. Chaque
mission doit étre considérée séparément.

Ainsi le contrat d'intérim reste un contrat particu-
lier ne justifiant pas le versement des indemnités de
préavis ou de licenciement en cas de rupture, c'est-à-

(6) Cass. soc. 1 2 ianvier 1 977 Bull. no 26 p. 22 et Cass. soc. 1 1

mai 1977 Bull. no 315 p.250
(71 Cass. soc. 17 décemb're 1975 Bull. no 616 p. 517
(8) Voir Cass. soc. 1 7 décembre 1975 précité et Cass. soc. 2 fé-
vrier 1977 Bull. no 81 p.63
(9) Dans ce sens voir la réponse du directeur des relations du tra-
vail à l'UIMM dans une lettre du 18 juin 1979
(10) Voir les données chiffrées publiées dans CFDT Aujourd'hui
no 40 p.24/25

dire si I'ETT ne fournit pas un nouvel emploi à l'inté-
rimaire au terme d'une mission. Seule l'indemnité de
précarité d'emploi doit lui être versée. Mais elle doit
l'être à la fin de chaque mission même si celleci est à

durée déterminée (7), car c'est la précarité de l'emploi
qui motive le versement de I'indemnité et non la nature
du contrat de travail. S'agissant de contrats à durée dé'
terminée, la Cour de cassation réintroduit cependant
une règle tirée du droit commun des contrats : I'entre-
preneur de travail temporaire est tenu d'assurer un em-
ploi à l'intérimaire pour toute la durée prévue (8).

L'ETT demeure le seul employeur

On le voit, tout en légalisant I'intérim la loi du 2 jan-
vier 1972 a réglementé cette forme d'emploi. ll importe
que les verrous réglementaires restent bien fermés.

Mais tout ce qui n'est pas prévu par cette réglemen-
tation de l'interim est régi par le droit commun selon
lequel I'ETT a seule la qualité d'employeur {.L.124-9l..
ll en est ainsi par exemple du salaire versé au travail-
leur intérimaire dont le montant et les éléments restent
f ixés par l'ETT sans alignement obligatoire sur le salaire
versé aux travailleurs de même qualification dans l'en-
treprise utilisatrice. L'article L.124-7 qui aligne le sta-
tut des intérimaires sur celui des travailleurs fixes pour
un certain nombre de <conditions d'exécution du tra-
vaillr ne fait pas mention du salaire (9).

Force est de constater qu'en dépit de sa <réglemen-
tationD en partie restrictive, l'intérim s'est largement
développé (101. ll y a donc une pratique abusive ou
illégale de l'intérim contre laquelle il est possible de
lutter car la loi du 6 juillet 1973 prévoit à cet égard des
sanctions.
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Lutter contre

La loi du 6 juillet 1973 a créé un article L.125-3 qui
donne un quasi monopole sur les préts exclusifs de main-
d'oeuvre à but lucratif aux ETT. Mais ce <cadeau> peut
se révéler être un cadeau empoisonné.

2.1.L8, MONOPOTE DE LA LOCATION DE MAIN
D'OEUVRE

Selon I'article L.125-3 toute opération à but lucra-
tif ayant pour objet exclusif le prêt de maind'oeuvre
est interdite... dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans
le cadre des dispositions relatives à l'intérim |.t.124 à
L.124-19 et2j24-1 à R.124-141.

Ainsi hors du cadre de la loi sur l'intérim il n'y a

de place que pour le prêt de maind'oeuvre à but non
lucratif, c'est-àdire l'entraide intertntreprise, notam-
ment lorsque l'activité de l'une est en hausse et celle de
l'autre en baisse. Encore ce type de prêt demeure-t-il
soumis à certaines règles de l'intérim (L.1253 2e alinéa).

En première analyse l'article L.125-3 a donc pour
effet de favoriser la création d'ETT, mais à certaines
conditions.

a) L'ETT doit être régulièrement constituée.

Or on a vu que l'exercice de l'activité de travail tem-
poraire était contrôlé (déclaration préalable, cautionne-
mentl et qu'il devait être exclusif .L.124-1). ll est donc
possible de poursuivre les entreprises qui, tout en étant
constituées en ETT, pratiquent d'autres activités ou ne
sont pas déclarées (art. L.152-2). C'est déjà là une pre-
mière forme d'intérim illégal.

les règles du travail intéri-

C'est donc l'ensemble des dispositions de la loi du 3
janvier 1972 qu'elle doit observer.

Si elle ne le fait pas, l'article L.l25-3 lui est opposa-
ble, et l'opération de prêt de maind'oeuvre qu'elle réa-
lise est interdite.

Une telle interprétation ne résulte pas pour l'instant
de la lurisprudence mais elle paraît pertinente car s'il en
allait différemment l'article L.125-3 aurait été rédiç au-
trement. Au lieu de dire que pour être légale l'opération
de prêt de maind'oeuvre doit s'effectuer dans le cadre
des dispositions de la loi sur le travail temporaire, le lé-
gislateur aurait déclaré que pour être légale cette opéra-
tion doit être le fait d'une ETT, sans autre précision.

22 LES PRATIOUES IttEGAtES DE L'INTERIM

ll est clair que l'intérim ne s'est pas développé comme
il l'a fait ces dernières années en raison de la croissance
des besoins temporaires de maind'oeuvre des entreprises

b) L'ETT doit respecter
maire

l-interim
abusif ou illégal

ou en raison de la croissance des tâches de production
non durables. C'est donc que les entreprises, dans leur
politique de restructuration face à la crise, se servent de
l'intérim comme d'un élément permanent de gestion,
en marge de la loi :

- l'utilisateur fait appel à des intérimaires pour des
besoins ou des tâches permanentes que cachent mal la

succession d'intérimaires à un même poste de travail ou
l'interruption de la mission suivie d'une reprise peu de
temps après.

- I'indication des motifs légaux de recours prévus par
f'article L.124-2 est purement formelle ou artificielle :

les activités nouvelles n'en sont pas, le surcroit occasion-
nel d'activité n'a rien d'occasionnel car les intérimaires
assurent une partie de la charge normale de production
après licenciement des travailleurs fixes, etc...

- les missions se poursuivent audelà de trois mois sans
autorisation de l'inspection du travail.

- les contrats obligatoires ne sont pas établis ou ne
portent pas mention des motifs de recours ou d'autres
spécifications qui pourraient permettre d'identifier la
finalité réelle de l'utilisation d'intérimaires.

- il est fait recours à des intérimaires pendant une
grève en dépit de l'interdiction légale, ou bien des inté-
rimaires déjà présents dans l'entreprise remplacent les
grévistes alors qu'ils n'étaient pas embauchés pour ces
postes de travail à l'origine. lls sont en conséquence uti-
lisés en dehors des prévisions de leur contrat.

- l'utilisateur n'applique pas aux intérimaires les
mêmes droits que ceux de ses propres travailleurs dans
les domaines prévus par I'article L.124-7, car il cherche
précisément à échapper au respect de ces droits pour
<assouplir> sa gestion ou diminuer ses corits de produc-
tion.

Voilà une série de pratiques qui constituent un non
respect des dispositions de la loi du 3 Janvier 1972 et
qui tombent sous le coup de l'article L.125-3, interdi-
sant le prêt de maind'oeuvre.

Ouelles sont les sanctions de cette interdiction ?

2.3 LES SANCTIONS DE L'INTERIM ABUSIF
OU ILLEGAL

Devant la juridiction pénale

La violation de l'interdiction posée par l'article L.
125-3 est sanctionnée par l'article L.152-2 qui prévoit
une peine d'amende de 4.000 à 20.000 F. En cas de ré-
cidive cette amende est portée de 8.000 à 40.000 F.
assortie le cas échéant d'un emprisonnement de 2 mois
à 6 mois.

En outre dans tous les cas le tribunal peut prononcer
l'interdiction d'exercer I'activité d'entrepreneur de tra-
vail temporaire pendant 2 à 10 ans.

Enfin le tribunal peut ordonner l'affichage du juge-
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ment aux portes de l'entreprise et sa publication dans
des journaux aux frais du délinquant.

Ainsi la loi du 6 juillet 1973 a correctionnali# l'in-
térim abusif ou illégal. C'est un délit assorti de sanc-
tions importantes.

Mais un problème se pose du fait gu'antérieurement,
la loi du 3 janvier 1972 a fait du non respect de ses pro-
pres dispositions (absence de contrat écrit, motifs ine-
xacts, prolongations non autorisées des missions, etc...)
de simples contraventions assorties de sanctions plus té-
gères.

Cette discordance s'explique par le fait que le contex-
te de 1973 était marqué par une volonté de réprimer
sévèrement le marchandage. Les sanctions de la loi du 6
juillet 1973, postérieures à celles de la loi du 3 janvier
1972, devraient logiquement l'emporter.

Cependant le risque existe de voir le juge, s'il estime
que les circonstances le justifient, déqualifier le déiit
en contravention. ll est donc important, puisqu'il n'exis-
te pas encore de jurisprudence pénale en cette matière,
que les syndicats peursuivant les utilisateurs ou les ETT
sur le fondement de l'article L.125-3 étayent solidement
leur argumentation sur des faits tendant à montrer
qu'il y a bien volonté de transgresser les contraintes
légales ou d'échapper aux règles de contrôle et pas seu-
lement infraction formelle aux dispositions de la loi sur
l'intérim.

ll peut étre nécessaire à cette fin, lorsque le rapport
de forces est insuffisant, de s'appuyer sur I'inspecteur
du travail qui dispose des pouvoirs nécessaires pour se

faire présenter tous les documents susceptibles de révé-
ler les pratiques abusives ou illégales de recours à I'inté-
rim (contrats, factures etc...)

Devant la juridiction civile

Des questions se posent :

1) quelle est la situation des travailleurs intérimaires
lorsque l'opération par laquelle ils ont été prêtés à une
entreprise utilisatrice tombe sous le coup de l'article
L. 125-3 ? Doivent-ils être intégrés dans l'entreprise
utilisatrice comme travailleurs permanents ? Ont-ils
droit seulement à des indemnités et dommages-intéréts
comme s'ils n'avaient pas été intérimaires ?

2l qui doit étre déclaré responsable ? l'utilisateur ?

l'ETT ? les deux solidairement ?

Un début de réponse ...
ll est donné par une série de dix arrêts identiques

rendus le 15 février 1978 contre une même EÏT, l'Au-
xiliaire technique. Constatant que les salariés ont été mis
à la disposition d'un nnême utilisateur sans inter-
ruption en exécution de plusieurs contrats successifs
dont le dernier avait une durée supérieure à trois mois
(soit un total de 18 mois à 2 ans selon les cas) alors
que <le travail temporaire est réservé à I'accomplis-
sement de tâches non durables>, la Cour de cassation
a estimé que l'employeur (c'est-àdire l'ETT) (s'était

placé en dehors du champ d'application> de la loi du 3
janvier 1972, et approuvé sa condamnation au paie-
ment des indemnités de préavis et de licenciement et de
dommages-intéréts pour rupture abusive (11). L'intéri-
maire dont l'employeur enfreint la réglementation de
l'intérim peut donc se prévaloir du droit commun. Le
contrat de mission intérimaire est dès lors traité comme
un contrat normal à durée indéterminée.

.., et un arrêt intéressant.
Plus récemment, une travailleuse temporaire avait

été affectée pendant quatre ans sans interruption par
BIS à l'ORTF sans contrat écrit. Elle estimait que cela
constituait une fraude au statut des personnels de
l'ORTF et qu'elle devait étre considérée comme agent
statutaire de cet établissement. Les prud'hommes de
Rennes lui donnèrent raison et ordonnèrent une exper-
tise pour calculer son rappel de salaires. La cour d'appel
infirma le jugement. La Cour de cassation, en revanche,
a cassé cet arrét en reprochant à la cour d'appel de n'a-
voir pas répondu aux arguments de la salariée (12).

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'An'
gers qui, dans un arrét du 4 mars 1980 (inédit). a con-
firmé le jugement initial. Ses principaux motifs méri-
tent d'être cités :

(... que I|ORTF et BIS se sont délibérément et de
concert placés en dehors des règles du travail tem'
poraire, qu'il s?nwit que les contrats de mission
temporaire suærits entre les intimées et BIS n'é'
taient qu'une apparence qui a eu pour effet de main'
tenir les intimées artificiellement en dehors du statut
des agents de I'OBTF;
Ou'il convient de restituer aux faits la réalité iuridi-
que masquée par cette apparence et de décider que
les intimées ont fait partie du personnel de I'OBTF en
ta nt q u'agen ts statu ta i res... ))

Ainsi l'infraction à la réglementation du travail tem-
poraire n'entraîne plus seulement le retour au droit com-
mun mais le rattachement du travailleur au personnel de
l'utilisat'eur et à son statut propre.

Cet arrét paraît franchir un pas décisif dans la neutra-
lisation des opérations d'intérim qui ne respectent pas

strictement la règlementation de 1972 en ouvrant la por-
te à l'intégration dans l'entreprise utilisatrice des salariés
concernés.

Cependant la motivation de cet arrét ne semble pou-
voir être transposée qu'avec beaucoup de prudence.

L'ORTF est en effet un établissement public indus-
triel et commercial et une disposition de son statut pré-
voyait explicitement qu'il ne pouvait être fait appel à

des agents temporaires hors statut que pour des besoins
de durée limitée. A défaut seuls des agents statutaires
pouvaient être embauchés. L'ORTF avait donc violé sa

propre légalité, violation qui ne pouvait étre réparée que
par la sanction de l'intégration des <faux intérimaires>
dans le statut.

Ce ne sera pas le cas dans les entreprises du secteur
privé, sauf si par voie d'accord ou par convention collec-
tive elles se sont soumises à une interdiction semblable
à celle qui était po#e par le statut de l'ORTF. A défaut
seule l'ETT risque d'étre condamnée sous forme d'une
simple indemnisation du préjudice causé.

rl3

IF

(1 1 ) Cass. soc. 1 5 février 1978 Bull. no 1 14 p.384
(121 Cass. soc. 13 juin'1979 Bull. no 533 p. 392
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textes et iurisprudences

I r employeur qui d des délégués du per-

I sonnel, impose la réunion mensuelle de
I cadres qui ne élus du personnel com-
met le délit d'entrave.

Cour de cassation (ch. crim) 10 juillet 1979
Petitjean

LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR
AUX REUNIONS DE DELEGUES

ll arrive que des employeurs se fassent assister, au
cours de la Éunion mensuelle des délégués du person-
nel ou de celle du comité d'entreprise, de cadres ou de
chefs de service qui ne sont pas des élus du personnel.
ll s'agit parfois même de personnes étrangères à l'en-
treprise, tels que des conseillers juridiques.

Cette pratique est directement contraire à la lettre
des textes qui précisent :

-<les délégués sont reçus collectivement par le chef
d'établissement ou ses représentants au moins une fois
par mois> (art. L. 42O-2O1.

-<le comité d'entreprise comprend le chef d'entre-
prise ou son représentant et une délégation du person-
nel> (art. L.433-1).

Aux termes de ces dispositions, c'est donc une seule
personne qui doit recevoir les délégués ou présider le
comité d'entreprise au titre de l'employeur : l'emplo-
yeur lui-nÉme ou son représentant.

ll arrive toutefois, notamment dans les comités d'en-
treprise, que les élus des travailleurs acceptent ponctuel-
lement la présence, aux côtés de l'employeur, d'un ou
deux autres représentants de la direction afin d'avoir

devant eux des interlocuteurs valables et d'éviter que
le patron ne se retranche derrière une connaissance in-
suffisante de tel ou tel dossier pour refuser de répondre
avec précision à leurs questions.

Les élus des travailleurs sont bien sûr les mieux pla-
cés pour apprécier, cas par cas, s'il est de leur intérét
d'accepter à la séance du comité la présence de telle ou
telle personne étrangère à l'institution.

Par contre il n'est pas acceptable que le patron im-
pose, contre leur gré, aux représentants des travail-
leurs la présence de personnes étrangères à l'institution
des délégués du personnel ou du comité d'entreprise.
Cette présence est en effet de nature à exercer une
pression sur la délégation des élus et c'est parfois mëme
l'objectif poursuivi par le patron.

Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt reproduit
cidessous, engagée à I'initiative de I'UD CFDT de I'Au-
be, la cour d'appel de Reims avait relevé que le patron
invitait les membres du comité d'entreprise à participer
à la réunion mensuelle des délégués du personnel, ainsi
que des cadres.

L'employeur prétendait que cette pratique était en
vigueur depuis dix ans, que les personnes étrangères à

l'institution des délégués du personnel ne devaient pas
prendre la parole au cours des réunions et qu'ainsi aucu-
ne entrave n'était constituée.
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Mais la cour d'appel relevait que cette prétendue in-
terdiction n'était pas toujours respectée et qu'en tout
état de cause une telle présence était de nature à exercer
une pression morale sur les délégués et à les intimider.

La Cour de cassation confirme la condamnation pro-
noncée. L'entrave était en effet cosntituée du fait :

. que la réunion mensuelle des délégués du personnel
devait leur étre spécialement réservée, c'est-àdire que
l'employeur ne pouvait <inviter> d'autres personnes à

cette réunion. {r}
. que la présence de personnes extérieures à l'institu-

tion avait été imposée aux délégués, sans leur accord.

Arrêt de la Cour de cassation (Ch.crim.l
du 10 Juillet 1979

(...) Attendu qu'il appert de lbrrêt attagué que le chef
d'entreprise PetitJean, a organisé la réception menuel-
le des délégués du perconnel de telle sorte que, assis-

(r) La Chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l'oc-
casion de sanctionner I'employeur qui réunissait en même temps
les délégués du personnel et le comité d'entreprise ( Cass. Crim.
12 mars 1970 Renand no 102 p.233 ).
Elle a aussi condamné l'employeur qui prétendait imposer aux
réunions de CHS la présence de personnes n'appartenant pas à
cette institution ( Cass. Crim. 22 février 1979. Durand Rival
no 82 p.223 1.

taient habituellement à cette réception les membres du
comité d'entreprise ainsi que d'autres salariés apparte-
nant le plus souvent au personnel d'encadrement et qui
étaient en fait choisis par lui ; qu'il apparaft, précise
I'arrêt, que ces personnes étrangères à I'institution ne
respectaient pas touiours l'interdiction qui prétendtt-
ment leur était faite de prendre la parole ; que d'ailleurs
leur seule présence éhit de nature à exercer une pres-
sion morale sur les délégués ou à les intimider ; que ces
agissements, ajoute la cour, procédaient d'une volonté
délibérée et avaient persisté même après gue I'inspec-
teur du travail les eut relevés par procès-verbal à la
charge de PetitJean ;

Attendu que de ces constatations les juges étaient
fondés à déduire, comme its I'ont fait, que la pratique
ainsi instaurée sr,ns l'accord des délégués et tendant à
imposer la présence de tiers choisis par le ehef d'entre-
prise à une réception qui aurait dû leur être spéciale-
ment réseruée avait été de nature à porter atteinte au
fonctionnement régulier de I'institution ; gu'ayant ainsi
caractérisé en tous ses éléments le délit prévu et réprimé
par I'article L. 462-1 du code du travail, et abstraction
faite de tous autres motifs surabondants, la cour dbp-
pel, a, sans encourir les griefs du moyen donné une base
légaleàædécision;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que lbrrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pouruoi (...)

{Ê

*
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t ès lors que les activités des agents du CEA affectés à

I I l'établissement de La Hague de la société COGEMA
U dépendent à l'intérieur de celui-ci des responsables de
cette société, ils doivent participer aux élections de délégués
du personnel organisées dans cet établissement.

ll importe peu que leurs intérêts à l'égard du CEA soient
défendus par des délégués du personnel propres à celui-ci.

Cour de cassation (Assemblée plénière) 29 février 1980
Syndicat national du personnel de l'énergie atomique (CFDT)

ELECTIONS DE DELEGUES
ET HORS STATUT

La COGEMA est une filiale à 100% du Commissariat
à l'Energie atomique, qui a été créée à la fin de l'année
1975. Elle gère différents centres d'énergie nucléaire
dont l'usine de retraitement atomique de la Hague, dans
la Manche.

A la suite de la création de la COGEMA, les agents du
C.E.A. qui travaillent dans les centres gérés par elle sont
invités à renoncer à leur statut d'agents du C.E.A. et à

opter pour celui de salariés de la COGEMA. Au ler juin
1977 , 132 agents du C.E.A. travaillant dans le centre de
la Hague (15,4% des effectifs du centre) avaient refusé
cette option. lls ne seront pas inscrits par la COGEMA
sur les listes électorales établies à l'occasion des élections
de délégués du personnel qui auront lieu sur le centre en
juin 1977.

De même, ne sera pas inscrit sur ces listes le personnel
des entreprises extérieures travaillant habituellement
dans cette usine.

Le syndicat CFDT s'adresse alors au tribunal d'instan-
ce de Cherbourg pour demander l'inscription sur les lis-
tes électorales de l'ensemble du personnel travaillant ha-
bituellement dans l'usine, et non des seuls salariés de la

COGEMA.
C'est le point de départ du procès qui aboutira aux

arrêts rendus pas I'Assemblée plénière de la Cour de cas-
sation le 29 février 1980.

Le procès (r)

Le tribunal d'instance de Cherbourg décide que les
agents du C.E.A. ne peuvent être inscrits sur les listes
électorales, mais qu'il en va différemment du personnel
des entreprises extérieures ( qualifié inexactement par le
tribunal de cpersonnel temporaire> l.

La Chambre sociale de la Cour de cassation casse ce
jugement. Dans son arrêt du 25 janvier 1978 (21 , elle dé-
cide que les agents du C.E.A. doivent être inscrits sur les
listes électorales de la COGEMA, mais que le personnel
des entrepfises extérieures - que la rédaction du juge-
ment de Cherbourg la conduit à considérer comme du
personnel d'entreprise de travail intérirnaire (3) - ne doit
pas y figurer.

Le tribunal de renvoi - celui de Coutances - prendra la
même position que celui de Cherbourg : non inscription

des agents du C.E.A., inscription du personnel des entre-
prises extérieures, celuici étant cette foisci exactement
qualif ié.

Nouveau pourvoi de la CFDT contre la non-inscrip-
tion des agents du C.E.A. et second arrêt de la Chambre
sociale de la Cour de cassation qui confirme le bien fon-
dé de leur inscription (arrêt du 20 juillet 1978).

Le nouveau tribunal désigné comme tribunal de ren-
voi, - celui d'Avranches - refuse de s'incliner et maintient
la solution du juge de Coutances.

Sur nouveaux pourvois de la CFDT d'une part, de la
COGEMA de I'autre, l'Assemblée plénière est saisie.
Celleci est une formation exceptionnelle de la Cour de
cassation, composée des représentants de toutes ses

chambres, sous la présidence de son Premier Président.
Dans deux arrêts rendus le 29 février 1980, l'Assem-

blée plénière donne entièrement satisfaction à la CFDT:
les agents du C.E.A. d'une part, le personnel des entre-
prises extérieures de l'autre, doivent être inscrits sur les
listes électorales établies par la COGEMA en vue de l'é-
lection des délégués du personnel (4).

Les conséquences de cet arrêt

Elles sont essentielles. Non pas parce que ces solu-
tions sont nouvelles mais parce que l'intervention de
I'Assemblée plénière leur donne une consécration excep-
tionnelle.

L'Assemblée plénière décide en bref que le salarié dé-
taché dans une autre entreprise que celle qui l'a embau'
ché doit participer aux élections de délégt'ts du person-
nel dès lors qu'il y travaille sous l'autorité de cette se'
conde entreprise.

Le cas des agenB du C.E.A.

Pour les agents du C.E.A. cette solution a été admise
dès le 18 janvier 1978 par un arrêt rendu par la Chambre
sociale de la Cour de cassation à propos des élections de

(1) Voir Action Juridique .D. No 5 p.4
(2) Cet arrét est commenté dans Action Juridique .D. No 7 p.l6.
(3) Le personnel de ces entreprises ne vote pas lors des élections
des délégués du personnel de I'entreprise utilisatrice mais les ré-
clamations qu'il a à présenter à celle+i peuvent lui étre présen-
tées par les délégués du personnel de cette entreprise utilisatri-
ce. (art. L 420.3 lll.
(4) Le tribunal d'instance de Caen a mis un point final à cette
question en entérinant, dans son jugement du 14 mai 1980. la
position prise par I'Asemblée Plénière.
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délégués du personnel du centre COGEMA de Fontenay
aux Roses; elle a été confirmée par elle, nous l'avons vu,
le 25 janvier 1978 à l'occasion du premier pourvoi exa-
miné dans l'affaire du centre de la Hague.

Le personnel des entreprises extérieures

La Cour de cassation traite de la même façon le per-
sonnel des entreprises extérieures, mais à la condition .

que, dans l'entreprise utilisatrice, ils ne restent pas sous

la seule subordination de l'employeur qui les a embau-
chés (Cass. Soc. 20 juillet 1977, Syndicat CFDT des Mé-
taux du Chablais c/ Thomson-C.S.F.). Le critère est là
aussi celui de la subordination sous laquelle sont placés

ces travailleurs. S'ils demeurent sous la subordination de
l'employeur qui les a embauchés ( ce qui peut se rencon-
trer pour certains travaux d'entretien, de gardiennage ou
encore pour la restauration collective), ils ne doivent pas

être inscrits sur la liste électorale de l'entreprise utilisatri-
ce. Par contre, s'ils sont intégrés dans le personnel de cel-
leci et travaillent sous les ordres de son personnel d'en-
cadrement, ils doivènt, comme les agents du C.E.A. dé-
tachés, voter deux fois : une fois dans l'entreprise utili-
satrice, une seconde dans l'entreprise qui les a embau-
chés.

La solution est certaine, mais elle n'apparait pas en

clair dans le second arrêt rendu par l'Assemblée plénière
le 18 janvier 1980 : celleci a prétéré, pour des raisons
techniques, rejeter le pourvoir de la COGEMA en le dé-
clarant irrecevable. (5)

Une incertitude existe toutefois sur la question de sa-

voir si cette solution est valable pour l'élection du comi-
té d'entreprise. La Cour de cassation lui a donné une ré-
ponse négative dans un arrêt du 2 mai 1978 : électeurs
lors des élections de délégués du personnel du centre CO-
GEMA de la Hague, les agents du C.E.A. n'y seraient pas

électeurs lors de la désignation des membres de ce comi-
té d'établissement. Cette position est critiquable lorsque
le personnel de l'entreprise extérieure bénéficie de tout
ou partie de l'action du comité d'entreprise et en parti-
culier des oeuvres sociales de I'entreprise utilisatrice : il
a alors un intérêt évident à participer à la désignation
des membres de ce comité.

La situation actuelle est donc la suivante :

. les agents détachés et le personnel des entreprises ex'
térieures travaillant sous la direction de l'encadrement
de l'entreprise utilisatrice doivent étre compris dans les

effectifs de cette entreprise pour l'application des tex-
tes sur les élections de délégués du personnel et, par
analogie, pour ceux concernant la désignation des dé-
légués syndicaux (6).
. ils sont électeurs et éligibles aux élections de délé-
gués du personnel,
. ils ne doivent pas être compris dans les effectifs de
l'entreprise utilisatrice et ne sont ni électeurs ni éli-
gibles lors des élections du comité d'entreprise.

Une victoire de l'action syndicale

Les arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 29
février 1980 constituent une victoire importante pour
la CFDT.

(5) Ce second arrét n'est pas reproduit dans la présente fiche.
(6) En ce sens P. Lanquetin, (La liberté d'organisation syn-
dicale dans l'entreprisel, thèse Strasbourg 1979.

lls conduisent à reconstituer, pour l'élection des
délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice, l'uni-
té de la collectivité des travailleurs qui y sont emplo-
yés : tous votent pour l'élection des mêmes délégués.
La participation du personnel des entreprises exté-
rieures à une telle élection va contribuer à créer des
liens entre travailleurs de l'entreprise utilisatrice et
travailleurs de l'entreprise extérieure, à susciter une
meilleure connaissance des réalités de travail des uns
et des autres, à définir en commun des réclamations,
à mener des actions solidaires pour qu'il y soit donné
satisfaction. C'est un premier pas, mais essentiel, dans
l'unification des statuts.

Les arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 29 té-
vrier 1980 sont une bonne illustration du rôle que le
procès judiciaire peut avoir dans une stratégie syndi-
cale dynamique : il constitue un élément'supplémen-
taire du rapport de forces qui peut aboutir à la recon'
naissance de nouveaux droits au profit des travailleurs.

Arrêt de Cour de Cassation (Ass. Plén'l
du 29 Février 1980

(...) Vu I'article L. 4204 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, sont élec-

teurs en vue de la désignation des délégués du person-
nel les salariés ayant travaillé six mois au moins dans
I'entreprise, même s'ils ont conserué le statut dbgents
de l'organisme public qui les a affectés à cette entrepri-
se et continuent à participer à l'élection des délégués du
perconnel propre audit organisme ;

Attendu que pour refuser d'inscrire les agents du
commissriat à l'énergie atomique (CEA) qui sont affec-
tés à létablissement de La Hague de la société anonyme
Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA)
sur la liste des électeurs des délégués du personnel de

t, le jugement attaqué, prononcé après .*,
précédent jugement, énonce que ces 'F

agents canservent leur statut propre, qu'ils sont rému-
nérés exclusivement par le CEA, otganisme public dont
dépend le déroulement de leur carrière, que leur régime
diæiplinaire échappe au contrôle de la COGEMA, gutils
bénéficient d'un système de prévoyance et de retraite
étranger à la convention collective de la métallurgie
applicable au personnel de la société COGEMA, qu'ils
ne peuvent donc être assimilés aux salariés de cette so-
ciété en ce qui concerne la défense de leurs intérêts et
qu'en outre, ils élisent leurs propres délégués qui ont
accès aux lieux de travail ,'

Attendu qu'en statuant ainsi tout en constatant gue
les activités des agents du CEA affectés à l'établisse-
ment de La Hague dépendaient à I'intérieur de celui-
ci, des responæbles de la COGEMA, alorc qu'en de
telles conditions, ces agents devaient être inærits sur
les listes électorales dudit établissement et représentés
par des délégués du perconnel communs à lbnsemble
des calariés qui y travaillaient, peu important que leurc
intérêt à l'égard du CEA soient défendus par des délé-
gués du personnel propres à celuiti, le tribunal a violé
le texte susvisé ;

Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu le 5 janvier 1979,

entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avnn-
ches ; (...)

*
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es dispositions d'un règlement intérieur permettant
à l'employeur de soumettre tout salarié à l'alcoo-
test excèdent par leur généralité, l'étendue des

sujétions que I'employeur peut légalement imposer en vue
d'assurer la sécurité dans son entreprise.

L'usage de l'alcootest ne peut être justifié, eu égard à
l'atteinte qu'il porte aux droits de la personne, qu'en ce
qui concerne les salariés occupés à l'exécution de certains
travaux ou à la conduite de certaines machines.

Conseil d'Etat (Assemblée) ler Février 1980
Société Peintures Corona

L'ALCOOTEST DANS L'ENTREPR ISE

Les faits

Depuis quelques années certains employeurs n'hé-
sitent pas à soumettre à l'alcootest ceux de leurs sa-

lariés qu'ils soupçonnent se trouver en état d'ébriété.
Ouelquesuns d'entre eux ont même officialisé cette
prérogative dans le règlement intérieur de l'entreprise.

C'est ainsi que l'article 29 du règlement intérieur de
la société <Peintures Corona> tel qu'il avait été établi
en 1970 disposait : <ll est interdit de pénétrer ou de
séjourner dans l'établissement en état d'ébriété. La
direction se réserve de faire soumettre les cas douteux
à l'épreuve de l'alcootest ; le refus de se soumettre à

cette épreuve vaudra refus d'obéissance et reconnais-
sance implicite de l'état d'ébriété>.

L'inspecteur du travail de Valenciennes, à qui ce
règlement intérieur avait été adressé, avait exigé le
retrait des dispositions de l'article 29, en vertu de l'ar-
ticfe L. 122-37 du code du travail aux termes duquel
<l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la mo-
dification des dispositions du règlement intérieur con-
traires aux lois et règlements>. Le directeur départe-
mental du travail et le ministre avaient confirmé sa
position.

Saisi par l'employeur le tribunal administratif de
Lille adoptait un point de vue contraire. ll annulait
la décision ministérielle au motif qu'en instituant l'al-
cootest l'entreprise <s'est bornée à prendre une mesu-
re d'ordre intérieur nécessaire à la sécurité des salariés,
qui n'apporte aucune atteinte ni limitation substantiel-
le aux droits de la personneraux principes généraux du
droit ni aux garanties constitutionnelle>. ll justifiait
en outre cette pratique par l'obligation légale faite à
l'employeur d'interdire l'entrée dans l'entreprise des
personnes en état d'ivresse (article L.232-21 .

Par arrêt du ler février 1980, le Conseil d'Etat ap-
prouve au contraire la position prise par l'inspecteur
du travail'et le ministre, et annule le jugement du tri-
bunal administratif : <les dispositions du règlement in-
térieur ne pourraient, dit-il, être justifiées, eu égard à
l'atteinte qu'elles portent aux droits de la personne,
qu'en ce qui concerne les salariés occupÉs à l'exécu-
tion de certains travaux ou à la conduite de certaines

machines. qu'ainsi elles excèdent par leur généralité,
l'étendue des sujétions que l'employeur pouvait léga-
lement imposer en l'espèce en vue d'assurer la sécu-
rité dans son entreprise).

Le contrôle du Conseil d'Etat sur le règlement inté-
rieul

Le Conseil d'Etat est ici amené à se prononcer sur
la légalité des dispositions d'un règlement intérieur à
travers l'examen de la décision administrative exigeant
le retrait des dispositions litigieuses au motif qu'elles
sont illégales.

Par la même le Conseil d'Etat rejette l'objection de
certains juristes qui, estimant que le règlement intérieur
est un acte privé qui s'incorpore au contrat de travail
et revêt un caractère contractuel, soutiennent que dans
ce cas la juridiction administrative devrait surseoir à

statuer et renvoyer l'examen de la légalité du règlement
intérieur au juge judiciaire (1). Comme l'a souligné le
commissaire du gouvernement Bacquet, <l'analyse con-
tractuelle du règlement intérieur repose sur une fiction,
celle de la libre acceptation par le salarié>.

Par ailleurs l'examen de la légalité du règlement in-
térieur se fait non seulement par rapport aux lois et
règlements entendus au sens strict (la législation du
travaill, mais aussi par rapport aux principes généraux
du droit. En l'espèce c'est par rapport au droit des
libertés publiques, aux principes de la liberté indivi-
duelle et de l'intégrité de la personne physique que le
règlement intérieur est critiqué.

Les limites des pouvoirs du chef d'entreprise

ll ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat les points sui-
vants :

1. L'employeur peut inscrire dans le règlement in-
térieur des dispositions destinées à assurer l'hygiène et
la sécurité sur les lieux de travail.

2. Mais ail ne peut apporter aux droits de la person-
ne que les restrictions gui sont nécessaires pour attein-
dre le but recherchél (2)

Ainsi doivent étre déclarées illégales les dispositions
qui, par leur caractère trop général, excèdent les sujé-
tions que l'employeur peut imposer aux salariés en vue
d'assurer la sécurité dans l'entreprise.

En l'espèce, juge le Conseil d'Etat, la soumission à
l'alcootest ne pouvait être imposée de façon aussi géné-
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rale à l'ensemble des travailleurs. La nécessité d'assurer
la sécurité ne pouvait justifier une telle atteinte aux
droits de la personne.

<Ces dispositions n'auraient pu être justifiées qu'en
ce qui concerne les salariés occupés à l'exécution de
certains travaux ou à la conduite de certaines machi-
nes>. L'usage de l'alcootest dans l'entreprise n'est donc
pas totalement exclu par le Conseil d'Etat. Son utili-
sation est subordonnée à une finalité : la nécessité d'as-
surer la sécurité dans l'entreprise. C'est cas par cas que
la légalité de son usage doit être examinée.

L'argument de l'employeur qui en l'espèce faisait
état du fait que de nombreux ouvriers étaient affec-
tés à des tâches de manutention lourde et à la condui-
te de camions ne pouvait donc être retenu, car selon le
règlement intérieur l'alcootest pouvait être imposé à

tous les travailleurs et non à ces seuls ouvriers'

En résumé : Le Conseil d'Etat opère une concilia-
tion entre les droits de la personne et la nécessité d'as-
surer la sécurité dans l'entreprise.

1. Le patron ne peut, par une règlementation géné-
rale, imposer l'alcootest à tout travailleur de l'entre-
prise. Une telle règlementation n'est pas indispensa-
ble au maintien de la sécurité.

2. L'utilisation de ce procédé ne peut être que limi-
tée car les restrictions aux droits de la personne doi-
vent être limitées au strict nécessaire. Elle ne peut vi-
ser selon la formule du commissaire du gouvernement
que les travailleurs <conduisant des engiàs ou des ma-
chines, ou occupés à des travaux dangereux pour eux-
mêmes ou pour leur environnementD,

3. L'inspecteur du travail doit aveiller au respect,
par l'employeur, des limites dans lesquelles doivent
être contenues les prescriptions du règlement inté-
rieur>. ll doit exiger le retrait de celles concernant
l'alcootest, chaque fois qu'eiles ne sont pas stricte-
ment nécessaires au maintien de la sécurité dans l'en-
treprise.

Les principes ainsi retenus par le Conseil d'Etat
semblent plus protecteurs des libertés des travailleurs
dans l'entreprise que la jurisprudence de la Chambre
sociale de la Cour de cassation <qui semble avoir une
conception plus large tant des finalités que le règle-
ment intérieur peut poursuivre que des restrictions de
liberté qu'il peut comporter> (3), notamment en matière
de fouilles des salariés (4) ou d'interdiction d'introduire
des journaux dans l'usine, même s'ils ne sont pas dis-
tribués. (5) Ce sont là des problèmes auxquels des

(1)Voir sur ce point la note du professeur Savatier sous l'ar-
rét du Conseil d'Etat du 16 mars 1962 - Cie des tramways
éf ectriques d'Oran. JCP 1 962 - ll - 12912.
(2) On retrouve ici les principes que le Conseil d'Etat met en
euvre en matière de contrôle de légalité des mesures de poli'
ce. La formule utilisée par le Conseil d'Etat semble ici plus
protectrice des libertés que celle qu'il avait utilisé dans un
précédent arrét relatif au contrôle de légalité du règlement
intérieur qui faisait état des tsujétions que l'employeur pouvait
édicter en vue d'assurèr, dans certains cas, la discipline et le bon
ordre de I'entreprisel. (CE 16 mars 1962. Rec. Lebon p. 176).
(3) Conclusions du Commissaire du gouvernement Bacquet.
(41 Cass. Soc. 14 Février 1962. Bull. No 188.
(S)Cass. Soc. 20 décembre 1961, Bull. No 1085, 22 Fêvrier
1967, Bull. No 1771. Voir l'analyse critique du réglement inté-
rieur par le professeur Rivero. Droit social ianvier 1 979.

solutions novatrices devraient être apportées dans le sens

de la jurisprudence du Conseil d'Etat cidessous rap-
portée.

Arrêt du Conseil d'Etat (Assemblée)
du 1er Février 1980

(...) Considérant que des règlements intérieurs sont
établis dans certaines entreprises en vertu des disposi-
tions qui, à la date à laquelle sont intervenues les déci-
sions déférées au tribunal administratif de Lille par la
société anonyme tPeintures Corona)t, figuraient dans
I'anicte 22a du livre ler du code du travail et qui font
l'objet, depuis I'entrée en vigueur de la loi du 2 ianvier
1973, des articles L. 12233 et suivants de ce code ,'
que lorsque le chef d'entreprise exerce les pouvoirs
qui lui sont raconnus par ces dispositions pour assu-
rer I'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, il
ne peut apporter aux droits de la personne que les

restrictions qui sont nécessaires pour atteindre le but
recherché ; qu'il appartient à I'inspæteur du travail,
à qui l'article 22a, alinéa 8, du livre ler du code du
travail, devenu lbrticle L. 122-37, alinéa 2, confère le
pouvoir d'exiger le retrait ou la modification de celles
des dispositions du règlement intérieur qui seraient
contraires aux lois et règlements, de veiller notam'
ment au respect, par l'employeur, des limites dans
lesquelles doivent être contenues les preæriptions du
règlement intérieur ;

Considérant qu'après avoir rappelé l'interdiction de
pénétrer ou de séjourner dans l'établissement en état
d'ébriété, la dernière phrase de I'article 29 du règle'
nent intérieur de la nciété ttPeintures Coronan fixe
que rla direction se réserue de faire soumettre les cas
douteux à lépreuve de I'alcootest ; le refus de se sou-
mettre à cette épreuve vaudra refus d'obéissance et
reconnaisænce implicite de létat d'ébriététt ; gue ces
dispositions ne pourraient être justifiées, eu égard à
l'atteinte qu'elles portent aux droits de la personne,
qubn ce qui concerne les ælariés occupés à I'exécution
de certains travaax ou à la conduite decertaines machi-
nes ; qu'ainsi elles excèdent par leur généralité, l'éten-
due des sujétions que I'employeur pouvait légalement
imposer en I'espèce en vue d'assurer la #curité dans
son entreprise ; que ces dispositions ne trouvent pas
non plus leur justification dans l'article 66 du livre ll
du code du travail, devenu l'article L. 232-2 de ce code,
relatif à I'interdiction faite aux chefs d'entreprise de
laiser entrer ou séiourner dans l'établissement des
peaonnes en état d'ivrese, qui n'autorise aucun con-
trôle de cet état ; que, dès lors, en exigeant la modifi-
cation du règlement intérieur par une injonction adres-
sée à la société anonyme Peintures Corona le 16 fé-
vrier 1971 et confirmée par une décision du directeur
dépaftemental du travail et de la main d'oeuvre du 14
avril 1971, I'inqæteur du travail et de la main d'oeu-
vre de Valenciennes a fait une exacte application de
I'article 22a, alinéa 2 du livre ler du code du travail ;
qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué en
date du 30 novembre 1976, le tribunal administratif
de Lille a annulé la décision implicite de rejet résul-
tant du silence gardé par le ministre du travail sur le
recours hiérarchigue formé par la société anonyme
Peintures Corona contre la décision du directeur dé-
partemental ; (...)

*

*
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I es présidents des commissio
I res des offices d'HLM do
I président de tels offices et

missions doivent appartenir à des organismes d'HLM.
Un arrêté ministériel ne peut donc légalement prescrire que

les présidents et les représentants de l'administration désignés
dans ces commissions demeureront en fonction jusqu'à l'ex-
piration de leur mandat en cas de transformation de l'office
dIHLM en office public d'aménagement et de construction.

Conseil d'Etat 5 octobre 1979
Fédération Interco CFDT

LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
ADMI N ISTRATIVES PAR ITAI R ES

L'article 13 du décret du 13 octobre 1954 institue
auprès du ministre chargé du logement une commission
administrative paritaire nationale (C.A.P.N.) des person-
nels des offices publics d'habitations à loyer modéré
(O.P.H.L.M.) présidée par un président d'office H.L.M.

L'article l3bis du même décret reproduit au niveau
régional les mêmes dispositions.

Par deux arrêtés en date du 28 décembre 1977 le mi-
nistre de I'Equipement et de I'Aménagement du territoire
modif iait les arrêtés des 24 et 25 août 1973 pris en appli-
cation du décret du 13 octobre 1954.

Ces deux arrêtés prescrivaient que dans l'hypothèse
où l'O.P.H.L.M. serait transformé en office public d'amé-
nagement et de construction (O.P.A.C.), c'est-àdire d'é-
tablissement public administratif en établissement public
industriel et commercial, les présidents et les représen-
tants de l'administration désignés en qualité de membres
des conseils d'administration des O.P.H.L.M. demeure-
raient en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Considérant qu'une telle disposition portait atteinte
au caractère paritaire des C.A.P. nationales et régionales
des O.P.H.L.M., à leur fonctionnement et en conséquen-
ce aux travailleurs de ces secteurs, la fédération INTER-
CO, après avoir saisi le ministre d'un recours gracieux qui
n'aboutit pas, porta l'affaire devant le Conseil d'Etat qui
lui donna satisfaction en annulant les dispositions des ar-
rêtés du 28 décembre 1977 par l'arrêt publié cidessous.

La fédération considérait en effet que ne pouvaient
valablement représenter l'administration dans les C.A.P.
des O.P.H.L.M. que des fonctionnaires ayant effective-
ment le pouvoir de prendre des décisions applicables aux
travailleurs des O.P.H.L.M. c'est-àdire des fonctionnai-
res relevant du secteur administratif concerné. ce qui
n'était plus le cas des ex-présidents d'O.P.H.L.M. deve-
nus présidents d'O.P.A.C.

Arrêt du Gonseil d'Etat du 5 octobre 1979

(...) Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre
de I'environnement et du cadle de vie et par le ministre
de I'intérieur;

Considérant que la fédération syndicale nationale re'
quérante a notamment pour objet détablir entre les syn-
dicats adhérents, au nombre desquels figurent les syndi-
cats CFDT des personnels des offices publics d'habita-
tions à loyer modéré, rune solidarité qui leur permette
de se prêter mutuel appui dans l'étude et la défense de
leurc intérêts moraux, professionnels, économiques et so'
ciauxt; que la poursuite de cet objet lui donne qualité
pour former un recours pour excès de pouvoir contre
toute décision règlementaire de nature à préiudicier aux
intérêts des perconnels de ces offices dès lors qu'il résulte
de I'instruction que ces intérêts ne sont représentés, au
sein de ladite fédération, que par des syndicats départe'
mentaux non regroupés à l'échelon national; qu'ainsi
cette fédération est recevable à attaquer des dispositions
qui concernent plusieurs des syndicats des personnels des
offices publics d'habitations à loyer modéré membres de
ladite fédération;

Sur la légalité des arrêts attagués :
Considérant qubux termes du premier alinéa de lbr-

ticle 13 du décret du l3 octobre 1954 modifié portant
règlement d'administration publique et relatif au statut
général des personnels des offices publics d'habitations à
loyer modéré, çil est institué auprès du ministre chargé
du loçment une commission administrative paritaire
nationale des perconnels des offices publics d'habitations
à loyer modéré présidée par un président d'office d'habi'
tations à loyer modérél et qu'aux termes de premier
alinéa de l'article l3bis dudit décret tril est institué, au-
près de chaque préfet de région, une commission admi'
nistrative paritaire régionale présidee par un président
d'office d'habitations à loyer modéré et compétente à
l'égard des personnels des offices publics d'habitations
à loyer modéré qui ont leur siège dans la régionn...;
qu'en vertu du dernier alinéa desdits articles, la composi'
tion, les modalités de désignation des membres et d'élec-
tion de leur président ainsi que les règles de fonctionne-
ment sont fixées par arrêté du ministre chargé du loge-
ment et du ministre de I'intérieur;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions d'une
part gue les présidenæ de ces commissrons doivent avoir
la qualité de présidents d'offices d'habitations à loyer
modété, dbutre part qu'en raison de leur objet et de leur
caractère paritaire, les membres de ces commissions doi-
vent appartenir soit en qualité de représentants du per-
sonnel, soit en celle de représentants de I'administration
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à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des
institutions qui en assurent la tutelle; que par suite, la
Fédération requérante est fondée à soutenir que c'est en
méconnaissance desdites dispositions que, par les arrêtés
attaqués, le ministre de I'intérieur et le secrétaire d'Etat
charç du logement ont prescrit que les présidents et les'
représentants de lAdministration désignés en qualité de
membres des conseils d'administration des offices pu'
blics d'habitations à loyer modéré demeureraient en
fonction jusqu'à I'expiration de leur mandat tant à la
commission nationale qu'aux commissions régionales, au

cas où I'office public d'habitations à loyer modéré au'
quel ils appartenaient serait transformé en office public
d'aménagement et de construction ;

Décide :

Article ler : - Les articles 3 et 4 des arrêtés du 28 dé'
cembre 1977 ainsi que la décision du 24 mars 1978 par
laquelle le ministre de I'environnement et du cadre de vie
a rejeté le recours gracieux formé par la fédération re'
quérante sont annulés (...)

IF
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prud-hommes

a complexité des affaires prud'homales, et notam-
ment la recherche des causes, nécessite fréquemment
une instruction sur place. La possibilité donnée par la

loi de désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour
instruire le dossier, en prescrivant toutes les mesures néces-
saires à cet effet, présente donc un intérêt considérable.

Le conseiller rapporteur

Une pratique ancienne

D'abord sans texte, les conseillers prud'hommes ont
désigné l'un d'entre eux pour rechercher tous renseigne-
ments utiles à la vérif ication et au contrôle des faits' La

Cour de cassation a entériné cette pratique dans un arrét
du 9 juillet 1957 à propos de la désignation d'un seul

conseiller rapporteur auquel I'employeur reprochait le
défaut de qualité pour procéder à une enquête et I'irré'
gularité des témoignages recueillis par lui, en dehors des

formes légales. En rejetant l'argumentation patronale, la
Cour de cassation confirmait judiciairement la pratique
de la désignation du conseiller rapporteur (1).

En 1964, la Cour de cassation a également rejeté le
pourvoi d'un employeur qui critiquait une décision de la
cour d'appel d'Amiens au motif que les juges s'étaient
déterminés en fonction d'une déclaration recueillie au

cours d'une enquête à laquelle il avait été procédé par un
seul conseiller prud'homme (2).

En 1969, la société Raichon reprochait au conseil de
prud'hommes de Belfort d'avoir entériné les résultats du
rapport d'un conseiller rapporteur qui aurait procédé à
une enquête irrégulière. incomplète et non contradictoi-
re et en excédant ses pouvoirs. La Cour de cassation ré-
torque que si le conseiller rapporteur ne pouvait pas pro-
céder à une enquéte, il était habilité à rechercher tous
renseignements utiles pour l'accomplissement de sa mis-
sion (31.

Le décret du 12 septembre 1974

Lors de la réforme de la procédure prud'homale en

septembre 1974 l4l I'administration régularise la prati-
que par un texte réglementaire. ll existe donc une base
juridique écrite pour utiliser cette procédure.

Ce décret est attaqué devant le Conseil d'Etat par dif-
férents org'anismes et sur différents points. llfaut retenir
un recours du groupe des industries métallurgiques de la
région parisienne (U.l.M.M.) qui aboutira le 11 février
1977 notamment à une censure des articles introduit
dans le code du travail sur la désignation d'un conseiller
rapporteur unique.

En effet, le décret prévoyait que le conseil de prud'
hommes pouvait confier l'affaire à un ou deux rappor-
teurs pour la mettre en état d'étre jugée. Le conseiller
rapporteur peut inviter les parties à fournir toutes les ex-
plications souhaitables, les mettre en demeure de produi-
re toutes justifications utiles et il peut procéder à toutes
mesures d'instruction. Les décisions du rapporteur n'ont
pas I'autorité de la chose jugée, mais elles sont exécutoi-
res.

L'U.l.M.M. critiquait le fait que le principe du parita-
risme était faussé si un seul conseiller prud'homme pou-
vait prendre des décisions exécutoires. Le Conseil d'Etat
(5) a annulé pour illégalité la disposition du décret qui
permettait au rapporteur unique d'utiliser des pouvoirs
ju rid ictionnels.

La loi du 18 janvier 1979

Malgré cela, la loi sur la rénovation des conseils de
prud'hommes (6) a introduit la possibilité de désigner un
ou deux conæillers rapporteurs pour mettre l'affaire en
état d'être jugée et leur a conféré le pouvoir de prescrire
toutes mesures nécessaires à cet effet (article L. 516-2).

Ce qui était illégal par la voix réglementaire devint
légitime après le vote du parlement. Ce qui permet à

l'autorité réglementaire de prendre un nouveau décret
(7) qui contient des dispositions similaires à celles cen-
surées par le Conseil d'Etat en 1977. (Voir l'encadré) El-
les sont codifiées aux articles R.516-21 à R.516-25 et
R.51639 du code du travail (8).

POUROUOI DESIGNER UN CONSEILLER
RAPPORTEUR

Les raisons sont multiples. Généralement du fait de
l'encombrement des audiences les conseillers ne peuvent
consacrer un temps suffisant à chaque affaire. C'est donc
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Les tertes
applicables

L. 516-2 : Un ou deux conseillers rapporteurs peu-
vent être désignés af in de mettre l'a'ffaire à même
d'être jugée. lls prescrivent toutes mesures néces-
saires à cet effet.

R. 516-21 : Le bureau de jugement peut, par déci-
sion non susceptible de recours, confier l'affaire à
un ou deux conseillers rapporteurs afin de la met-
tre à même d'être juçe.

La même faculté appartient au président du bu-
reau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé
par le bureau de conciliation, la désignation immé-
diate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui ap-
paraît nécessaire dès le renvoi de I'affaire par ce
bureau.

R.516-22: Le conseiller rapporteur est un conseil-
ler prud'homme. ll peut faire partie de la forma-
tion de jugement.

Lorsque deux conseillers rapporteurs sont dési-
gnés dans la même aflaire, ils doivent être I'un em-
ployeur, l'autre salarié. lls procèdent ensemble à

leur mission.

R. 516-23 : Le conseiller rapporteur peut entendre
les parties.

ll peut les inviter à fournir les explications qu'il
estime nécessaires à la solution du litige et les met-
tre en demeure de produire dans le délai qu'il dé-
termine tous documents ou justifications propres à

éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il
peut passer outre et renvoyer I'affaire devant le
bureau de jugement qui tirera toute conséquence
de I'abstention de la oartie ou de son refus.

ll peut entendre toute personne dont l'audition
paraft utile à la manifestation de la vérité, ainsi
que procéder lui-même ou faire procéder à toutes
mesures d'instruction.

R,516-24 : Si les parties se concilient, même par-
tiellement. le conseiller rapporteur constate dans
un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

R. 516-25 : Les décisions prises par le conseiller
rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas
autorité de chose jugée au principal. Elles sont im-
médiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'ob-
jet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond
sous réserve des règles particulières à l'expertise
(...).

R- 51639 : Le conseiller rapporteur ou le bureau
de jugement peut ordonner toutes mesures néces-
saires à la conservation des preuves ou des objets
litigieux.

un moyen de démultiplier les travaux du conseil que de
confier la mise en l'état de l'affaire à un seul membre du
conseil.

Par ailleurs si la descente sur les lieux est à conseiller
pour reconstituer les faits et rechercher les causes du liti-
ge, le déplacement de I'ensemble des bureaux restera très
exceptionnel. ll est donc plus facile de confier cette mis-
sion à un seul élu. On peut bien sûr désigner un expert;
c'est-àdire un tiers, extérieur au tribunal, mais cette pro-
cédure rejette en fait sinon en droit les responsabilités
sur un technicien alors que les élus ont été choisis pour
cette mission. lls ne doivent pas se dérober devant les
diff icultés.

La possibilité de désigner un rapporteur unique faci-
litera l'exécution de la mission et la rapidité de dépôt du
rapport. Le rapporteur doit pouvoir enregistrer les faits,
les restituer dans leur environnement, dans les cirscons-
tances de leur déroulement et pour cela écouter non seu-
lement les protagonistes du procès, mais aussi tous ceux
qui ont eu connaissance de la situation. Certes des attes-
tations peuvent être produites, des témoignages recueil-
lis, rnais quand on connaît les difficultés des travailleurs
face à I'institutioon <justice> on ne peut qu'encourager
les relations directes du juge avec (toute personne dont
l'audition paralt utile à la manifestation de la vérité) (91.

En outre le nouveau code de procédure civile fait
une obligation au juge de limiter le choix à ce qui est
suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à re-
tenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux (10).

C'est très certainement la désignation d'un seul conseil-
ler rapporteur qui sera le plus simple et le moins oné-
reux,

LA DESIGNATION DU CONSEILLER
RAPPORTEUR

Le rapporteur peut étre désigné à plusieurs moments
de la procédure, sôit à la demande d'une des parties
soit d'office (11). Les textes envisagent explicitement
trois moments :

. à la conciliation (R. 516-201 où une ordonnance
mentionne nominativement le rapporteur ; l'appel n'est
pas recevable.

. au bureau de juçment (R. 516-21) où une décision
non susceptible de recours peut confier I'affaire à un ou
deux rapporteurs.

. entre la conciliation et l'audience de jugement, le
président du bureau de jugement (R.516-21) peut procé-
der à la désignation immédiate d'un rapporteur si cela
lu i apparaît nécessaire.

On peut légitimement penser qu'un rapporteur peut
également être désigné par la formation de référé puis-
que l'article R. 516-31 précise que <la formation de ré-
féré peut toujours prescrire des mesures conservatoires).

Rares sont les incidents au stade de la désignation du
rapporteur. Toutefois, il arrive qu'une des parties tente
de réutiliser la procédure de récusation l12l ce qui allon-
ge les délais puisque l'affaire est portée devant la cham-
bre sociale de la cour d'appel (131.

Le rapporteur doit-il appartenir à la section gui
examine lhffaire ou p€ut-il être choisi parmi les autres
conseillers ? Si l'affaire est inscrite à la section industrie,

{i

*
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le bureau de conciliation peut-il remettre l'affaire à un
conseiller de la section des activités diverses ? La pra-
tique dominante est aujourd'hui de confier l'affaire à un
conseiller de la même section, mais rien n'empêche, en
fonction de la disponibilité et des compétencesrde dési-
gner comme rapporteur un conseiller appartenant à une
autre section.

LA MISSION DU CONSEILLER RAPPORTEUR

La décision qui nomme le conseiller rapporteur
peut lui préciser sa mission et le cas échéant un délai
maximum pour déposer son rapport. Dès qu'il est dé-
signé le rapporteur doit recevoir une copie de cette dé-
cision et prendre ses dispositions pour prendre connais-
sance du dossier au greffe du conseil.

Dès lors, il lui appartiendra de prendre les moyens qui
lui paraissent les plus adaptés à la situation personnelle
et aux caractéristiques de l'affaire dont il est chargé en
vue de mettre en o€uvre la proédure d'instruction,
c'est-àdire d'entendre les parties exposer contradictoi-
rement leurs thèses réciproques et opposées afin d'en
tirer les conéquences.

Nous verrons plus loin diverses méthodes d'instruc-
tion utilisables.

l-e caractôre oral des débaa

<L'oralitét des débats est de règle en matière prud'-
homale (141.

<Les direst des parties doivent donc représenter, en
principe, le fondement de l'information du conseiller
rapporteur. Dans la pratique, il apparaft bien évident
que cette règle de l'oralité des débats, constamment
rappelée par les juridictions supérieures, ne peut, seule
et en soi, permettre la recherche des justifications et
l'établissement obiectif des faits propres à éclairer le
conseil. Si le conseiller devait strictement s'y tenir, on
se trouverait en totale contradiction avec les obliga-
tions découlant de la loi imposant au juge d'apprécier
la régularité des procédures et de former <sa convic-
tion au vu des éléments fournis par les parties et au
besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime
utilesl (15).

Les élémen$ matérlels

En matière de rupture du contrat de travail, ce sont
les éléments précises ou évoqués par le code du travail
lL. 1224 à L. 122-171qui doivent permettre l'établisse-
ment chronologique des faits ayant mené à la rupture :

. Contrat de travail écrit, s'il en existe un (lettre d'en-
gement)
. Convention collective s'imposant aux parties.
. Accord d'entreprise, s'il existe.
. Règlement de travail.
- Règlement intérieur.
. Lettre de convocation à l'entretien préalable. Avis de
réception.
. Eventuel procès-verbal de l'assistant à l'entretien
préalable.
. Texte de la demande d'autorisation adressée par l'em-
ployeur à I'autorité administrative en cas de licencie-
ment pour motif économique. Avis de réception.

. Lettre de notif ication du licenciement. Avis de récep-
tion.
. Texte de la réponse de l'administration autorisant ou
refusant le licenciement pour cause économique ou pour
salariés mandatés.
. Lettre de réponse de l'employeur à la demande écrite
du salarié réclamant l'expo# des causes réelles et sérieu-
ses de son licenciement.
. Les feuilles de paie.
. Le certificat de travail.
. Le reçu pour solde de tout compte.

Communication des registres

En cenaines circonstances, le rapporteur pourra de-
mander que lui soient communiqués les procès-verbaux
des réunions du comité d'entreprise, le registre des dé-
légués du personnel (161 ou les tracts distribués par les
organisations syndicales.

De même il pourra se faire présenter ou remettre les
registres imposés et obligatoirement tenus par l'emplo-
yeur, par exemple :

. Livre de paie (7)

. Registre d'entrées et de sorties du personnel ( 181

. Registre des rapports du comité d'hygiène et de sé-
curité (19)
. Registre des mises en demeure de l'inspecteur du
travail (20)
. Registre des repos hebdomadaires (dérogations) (21)
. Registre des travailleurs étrangers (22).

Suivant les circonstances, et en fonction du fond du
litige à examiner, le rapporteur pourra être amené à exi-
ger la connaissance des derniers bilans de la société et
des rapports du commissaire aux comptes s'y rapportant.

(1) Cass, soc. Monier c/CNEP, Bull. No 836 p.593 : n... Si le
conseiller commis par le conseil de prud'hommes pour faire un
rapport ne pouvait procéder à une enquéte civile, il était habi-
lité à rechercher tous renseignements utiles à la vérification et
au contrôle des constatations qui étaient l'objet de sa mission ;
qu'il pouvait par la suite recueil personnels suscep-
tibles de l'éclairer de simples qui ont complété
l'ensemble de ses considérations base...lr
(2) Cass. soc. 29 janvier 1964 Muller c/Lecouvreur - bull N" gO
p.65.
(3) Cass. soc. 9 luillet 1 969 - SA Raichou c/Bertoli - buil No 4gO
p.4O2
(4)Décret No 74-783 du 12 septembre 1974 (J.O. 15.09.741.
f5)Conseif d'Etat 11 têvrier 1977 (Droit Social 1978 p.48).
(6) Loi du 18 janvier 1979 (J.O. du 19) - Action Juridique. V.
No 9.
(7) Décret No 79-1022 du 23 novembre 1979 (J.O du 2.12.791.
(8)Pour étre compler, on peut citer l'article L.51 -1O-2 qui pré-
voit dans son 9() que les frais de déplacement des conseillers
rapportours pour l'exercice de leurs missions sont à la charge de
l'Etat. Cette disposition n'a pas encore fait I'objet de décret
d'application. A notre avis, et en attendant, on doit au minimum
obtenir une avance au moins égale au calcul sur les bases de
I'article D.51-10-2 du code du rravail,
{9) Article R.516-23.
(101 Article 147 du N.C.P.C.
(11) Art. 143 du NCPC. Les faits dont dépend lasolutiondu li-
tige peu\rent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de
toute mesure d'instruction légalement admissible.
112l Art. T.518-1
(13) Art. R.518-2
114l Art. R.518€
(15) Art. L. 122-143
l16l Art. L.420'-21
(171 Art. L.1435
(18) Art. R.3205
(19) Art. L.231-9
(20) Art. L. 6203 et L. 231 3
(21 l Art. R.221-1O2
l22l Art. R. 341-8
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Liberté d'action

Ainsi, aucune limitation ne peut être opposée au con-
seiller rapporteur dans l'exercice de sa fonction quant à

la communication des pièces.
ll est toutefois certain que la partie versant certains

documents à caractère confidentiel, notamment le li'
vre des salaires, puisse s'opposer à la divulgation et à la

communication de cette pièce à la partie adverse, I'ob-
jet de la recherche du rapporteur étant d'une toute autre
nature que la connaissance de la rémunération perçue
par les dirigeants de la société.

L'article 1 1 du nouveau code de procédure civile
précise : <<Les parties sont tenues à apporter leurs con-
cours aux mesures d'instruction sauf au iuge à tirer tou-
te conséquence d'une abstention ou d'un refus>.

Si donc l'une des parties refusait au conseiller rap'
porteur de lui présenter un élément de preuve, celui-
ci dans son rapport, devrait le préciser en demandant
au bureau de jugement de tirer, avec lui, toutes les

conséquences qu i s'imposent.

LES DIFFERENTES FORMES
D'INSTRUCTION

La convocation des parties

La forme la plus usitée, par la quasi-totalité des con-
seillers, est la plus simple parce que la plus rapide et la
moins contraignante.

Elle consiste à convoquer les parties -en personne ou
par avocat interposé quand le nom de celuici est connu-
pour une date et une heure précise. dans un des cabinets
de la section.

Le conseiller rapporteur entend alors contradictoire-
ment les parties dans leurs exposés, reçoit les dossiers si
ceuxci ont fait l'objet d'un échange, fixe un délai pour
que l'échange et la communication au conseiller rappor-
teur se fassent sans trop attendre. demande à l'une ou
l'autre partie -ou aux deux- de porter à sa connaissance
telle ou telle pièce.

S'il s'estime insuffisamment informé, le conseiller
rapporteur peut provoquer une ou plusieurs autres en-
trevues contradictoires avant de rédiger son rapport.

Cette méthode, si elle a l'avantage de la simplicité
donc, en théorie, celui de I'efficacité, présente, en pra-
tigue, un inconvénient majeur : la noncommunication
par l'une ou l'autre partie, ou par les deux, de leur dos-
sier au conseiller rapporteur dans un délai raisonnable.

Dans ce cas-là, certains conseillers déposent un
rapport de carence constatant le défaut de la partie dans
la production des documents promis...

Le bureau de jugement doit alors tenir compte de
I'abstention de production de pièces ou bien ordonner
leur dépôt au besoin sous astreinte.

L'instruction sur place

Le conseiller rapporteur peut aussi procéder à l'ins-
truction sur les lieux où s'est exécuté le contrat de tra-
vail.

Pour ce faire il'informe les parties que l'instruction
décidée aura lieu au sein de l'établissement tel jour et à
telle heure et que les parties doivent s'y trouver présen-
tes. ll est parfois utile de préciser que le conseiller rap-
porteur pourra se faire présenter tous documents dont
la connaissance lui paraîtra nécessaire, mais le cas éché-

ant certains peuvent être cités nommément. L'audition
de certains membres du personnel encore présents dans
l'établissement oeut aussi s'avérer utile.

L'entrée de la justice du travail dans les lieux d'études
et de production, l'audition de salariés, l'exigence de
présentation des registres peuvent redonner confiance
aux travailleurs,..

Cette confrontation sur les lieux mêmes du travail
permet au conseiller rapporteur de reconstituer le cli-
mat de travail et de mieux connaftre les réalités physi-
ques et humaines de l'affaire.

LE RAPPORT DU CONSEILLER
RAPPORTEUR

Le rapport du conseiller rapporteur est rédigé à l'in-
tention du bureau de jugement appelé à se prononcer

sur l'affaire instruite.
ll doit avoir un caractère didactique en exposant,

d'une manière chronologique précise et aussi concise que

possible, la thèse de chacune des parties en cause.

Très couramment, à présent, un grand nombre de

conseillers rapporteurs incluent dans leurs rapports les

notes versées aux débats par les parties, notes par les-

quelles cellesci exposent elles-mêmes les
guments militant en leur faveur. Cette m
dispense le conseiller rapporteur de faire
posé des dires.

Si cette formule a l'avantage de la rapidité pour le
conseiller rapporteur, elle ne doit pourtant être utilisée
qu'avec prudence- La note versée par chacune des par-
ties ayant forcément pour objet d'occulter les argu-
ments de l'autre, le risque est grand, si le conseiller
rapporteur ne rétablit pas lui-même les faits tels qu'ils
ressortent de son instruction et qu'il ne les expose lui-
même tels qu'ils les a constatés, de voir le bureau de iu-
gement divisé sur la teneur de l'information donnée par

les notes des parties et négliger - parce qu'il la conteste-
ra - la conclusion du conseiller rapporteur.

En fait le conseiller rapporteur doit prendre Partae et
pioposer une solution du litige au bureau du iugement.
ll doit motiver son avis par des considérations de fait
et de droit pour chacune des demandes et préconiser
l'utilisation de mesures d'office telles que l'exécution
provisoire ou le paiement des intéréts de retard s'il le
juge nécessaire.

Le rapport établi doit être transmis au greffe sans

délai qui le notifie aux parties en les convoquant à l'au'
dience du bureau de jugement qui examinera l'affaire
ainsi instruite.

L'utilisation de ce moyen permet donc de gagner du
temps lors de I'audience, les parties se situant face à la
solution préconi#e par le rapport. Si le conseiller rap-
porteur a bien fait son travail le bureau du jugement
peut entériner sa proposition, ll peut aussi la modifier
pour tenir compte des explications complémentaires
des parties.

Sans renvoyer toutes les affaires à un conseiller
rapporteur les bureaux de conciliation doivent cepen-
dant examiner cette possibilité et l'utiliser chaque fois
que la matière le permet. ll y va de l'efficacité de l'ins-
titution.

IF

{c
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enquête
auprès des lecteurs

Tous les lecteurs, abonnés à <Action Juridique>
au 10 mai 1980, ont été sollicités de répondre
à un questionnaire destiné à mieux les situer et
surtout à mieux connaitre leurs réactions sur la
revue, sa présentation, son contenu, l'utilisation
qu'ils en font.

Leur réponse est indispensable pour améliorer
<Action Juridiquel en répondant de façon plus
satisfaisante à leurs besoins.

C'est pourquoi nous demandons à ceux qui
n'auraient pas encore répondu à l'enquête de le
faire sans tarder en utilisant l'enveloppe déjà
affranchie qui est jointe au questionnaire.

Merci

La rédaction
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