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Dossier

L'information
economque

du comité d'entreprise

e présent dossier d'Action Juridique CFDT se présente de façon un peu inhabi-
tuelle. ll vise en effet à donner, sous forme de tableaux, une vue d'ensemble
des informations économiques qui doivent être communiquées au comité d'en-

treprise, compte tenu des modifications législatives récentes résultant des lois du 28
octobre 1982 et du 1" mars 1984.

On distinguera d'une part les différents domaines de I'information économique en
fonction de la périodicité avec laquelle elle doit être fournie au comité d'entreprise,
d'autre part la documentation comptable à laquelle celui-ci a droit'

Un lien doit être établi entre cette somme d'informations et
o d'une part la possibilité pour le comité d'avoir recours à des experts afin de l'aider
à les traiter. Action Juridique CFDT reviendra prochainement sur cette question.
. d'autre part la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise. Les informations
économiques que la section syndicale collecte par l'intermédiaire de ses élus au comité
d'entreprise doivent en effet lui permettre de mieux argumenter les propositions qu'elle
formule lors'de cette négociation. (")

1. L'information économique
en fonctlon de sa périodicité

It

(*) Tableaux réalisés oar Chantal Peureux
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2. L'information comPtable

Les tableaux figurant dans les pages suivantes représen-
tent toute la documentation comptable qui doit ètre com-
muniquée au CE en vertu des dispositions du code du travail
renvoyant indirectement à des dispositions de la loi du 24 juil-

let 1966 sur les sociétés commerciales et à son décret d'appli-
cation du 23 mars 1967.

ll tient comote :

. de l'article L.432-4 al. 5 du code du travail : dans les
sociétés commerciales le chef d'entreprise est tenu de
communiquer au CE les documents comptables remis
annuellement aux actionnaires et aux associés.
o de l'article L. 432-4 al. 8 du code du travail : le CE a

droit aux mêmes communications et aux rnêmes époques
que les actionnaires.
r de l'article L.432-4 al. 9 du code du travail. Les entre-
prises qui n'ont pas la forme de sociétés commerciales
communiquent au CE leurs documents comptables'
o de l'article L. 432-4 derniers alinéas du code du travail
(loi 1", mars 1984) : les sociétés commerciales ou non
commerciales et les GIE qui établissent les documents
comptables prévisionnels visés par les articles L. 340-1,
L.340-2 et 3 cje la loi du 24 juillet 1966 doivent les communi-
ouer au CE.
r de l'article L. 432-5 du code du travail : Les délégués
du CE aux conseils d'administration et de surveillance ont
droit aux mêrnes communications que les membres de ces
conseils,

Les informations sont retracées en fonction des types
de société (de droit privé, exclusivement) et de la source
de I'information (différentes assemblées, organes de direc-
tion ou de contrôle).

Le principe selon lequel le CE a accès à la documenta-
tion est énoncé (principe tiré du code du travail)' Puis la
documentation est énumérée avec la référence aux arti-
cles de la loi sur les sociétés.

Ouelques précisions

Les sociétés commerciales
ll s'agit des sociétés anonymes (SA), des sociétés en

commandite par actions (SCA), des sociétés à responsa-
bilité limitée (SARL), des sociétés en nom collectif (SNCl,
des sociétés en commandite simple (SCS).

Les sociétés non commerciales
Parmi les sociétés non commerciales figurent notam-

ment : les sociétés civiles, les coopératives agricoles.

Les personnes morales de droit privé ayant une activité
économiqûe

Le Garde des Sceaux a précisé que par ( activii; éco-
nomique il faut entendre toute activité de production, de
transforrnation ou de distribution de biens, meubles ou
immeubles et toute Drestation de services en matière
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole > (1).

Cette définilion englobe, semble-t-il, les associations
gestionnaires d'établissement par exemple dans le

domaine de la santé, de l'action sociale ou des loisirs et les
sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA).

L'assemblée ordinaire
C'est l'assemblée qui prend toutes les décisions qui ne

relèvent pas de la compétence de l'assemblée extraordi-
naire c'est-à-dire toutes celles qui n'entraînent pas une
modification des statuts (art. L.'155 al. 1 de la loi du 24 iuillet
1966).

L'assemblée extraordinaire
Elle est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes
leurs dispositions (art. L.153 al. 1 de la loi du 24 iuillet 1966).

L'assemblée annuelle
C'est une assemblée ordinaire qui statue sur l'appro-

bation annuelle des comotes de l'exercice écoulé.

Attention
Parmi les disoositions les plus novatrices résultant

de la loi du 1.. mars 1984 relative à la prévention des
difficultés des entreprises, figurent celles imposant à

certaines sociétés l'obligation d'établir des documents
prévisionnels (Art. L. 34O-"1 ,L.340-2 et 3 de la loi du
24 juillet 1966 modifiée) :

- une situation de l'actif réalisable et disponible et du
passif exigible,

- un compte de résultat prévisionnel,

- un tableau de financement en même temps que le
bilan annuel,

- un plan de financement prévisionnel.
Ces informations doivent être transmises au comité

d'entreprise. Elles perrnettront à ce dernier d'avoir une
meilleure vision de la situation exacte de l'entreprise et
de sa stratégie

Toutefois la mise en ceuvre de ces dispositions est
subordonnée à l'intervention de décrets qui doivent
préciser quelles sont les sociétés assujetties en fonc-
tion du nombre des salariés, du chiffre d'affaires ou
de la nature de l'activité. Ces décrets doivent être pris
orochainement.

Par ailleurs, l'ensemble des dispositions de la loi du
1", mars 1 984 n'entreront en vigueur que le 1er mars
1985. Elles ne sont donc pas à l'heure actuelle encore
applicables.

C'est pourquoi ces dispositions figurent en italique
dans les tableaux des pages suivantes.

(1) JOAN 6 décembre '1983 o 6016
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ASSEMBLEE ANNUELLE
ASSEMBLEE
ORDINAIRE

ASSEMBT
EXTRAORDIN

Principe: Ai't. L.432-4 al. 5 du Code du travail: <Dans les sociétés com-
merciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité avant leur ,

présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou des associés, l'ensem-
ble des documents obligatoirement-transmis annuellement à ces assemblées
et le rapport des commissaires aux comptes).

- Documents à envoyer avant l'assemblée annuelle:
1)Ordre du jour (D.'133-1")
2) Compte d'exploitation générale, de pertes et profits et bilan de l'exercice
écoulé (D.135-6") avec en annexe s'il v a lieu:
o le tableau faisant apparaître la situation des filiales et des participations (L.357)
o le bilan consolidé quand il y en a un |D.2481.
. un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société sauf
pour les sociétés exploitant une entreprise de crédit ou d'assurance (L. 340.
c un état des surctés (L.34O). Les sociétés côtées (côte officielle uniquement)
doivent annexer à leurs comotes annuels:

- un inventaire des valeurs mobilières détenues en Dortefeuille à la clôture
de l'exercice
- un tableau relatif à la réoartition et à l'affectation des sommes distribua-
bles qui seront proposées à l'assemblée générale (L.341-1 et L.341-2).
3) Le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera présenté
à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de sur-
veillance (D.135-4" et 5").
4) Un exoosé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice
écoulé (D.'133-3").

5) Le tableau des résultats de la société au cours de chacun des 5 derniers
exercices ( D. 133-3". D. 135-6").
6) Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions pas-
sées entre la société et l'un des administrateurs, directeurs généraux, mem-
bres du directoire ou du conseil de surveillance (D.135-6").
7) Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration
ou le directoire (D.133-2").

8) Le cas échéant le texte et les motifs des proiets de résolution présentés
par les actionnaires (D.133-2", D.135-3").
9) Noms, prénoms, domicile soit des administrateurs et directeurs généraux
soit des membres du conseil de surveillance et du directoire ainsi que le cas
échéant l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exer-
cent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveil-
lance (D.135-1").
10) Si l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de mem-
bres du conseil de surveillance, la société doit aussi fournir:
. Nom, prénoms, âge des candidats, références professionnelles et activités
professionnelles des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils exer-
caient dans des sociétés.
o Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le
nombre d'actions dont ils sont titulaires ou oorteurs (D.135-5").
11) Une formule de procuration 1L.4441.
12) Une formule permettant à l'actionnaire de demander l'envoi des documents
et renseignements des articles D.133 et D.135 à l'occasion de chacune des
assemblées ultérieures si ses titres sont nominatifs (D.133-4").

- Documents à mettre à la disposition des actionnaires au siège social
ou à la direction administrative avant l'assemblée:

Ceux déjà énumérés ci-dessus sous les numéros: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et
en otus
1) l'inventaire (L.168-1" et D.135-6")
2) Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes des
rémunérations versées au 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées selon que
l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés (L.168-4")
3) La liste des actionnaires (L.159 et D.140) arrêtée par la société le 16" jour
qçi précède la réunion de l'assemblée et qui mentionne:
. Nom, prénom, domicile de chaque titulaire d'actions nominatives inscrit à

cette date sur les registres de la société
. Nom, prénom, domicile de chaque personne ayant à cette même date effec-
tué le dépôt permanent de ses actions au porteur au siège social.
. Nombre d'actions dont chaoue actionnaire est oorteur.
Tous ces documents peuvent être consultés à compter du jour de la convo-
cation et au moins pendant 15 jours francs qui précèdent la date de la réu-
nion (D 139).
Mais oueloue soit la date de la convocation la liste des actionnaires et le rap-
port des commissaires aux comptes ne doivent être tenus à disposition que
15 jours avant l'assemblée. Seul l'inventaire ne peut faire l'objet d'une copie.

Principe: Aft. L.432-4 al.8 du code du travail: <Les membe
d'entreorise ont droit aux mêmes communications et aux mêmel
les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévt

du 24 juillet 1966 modifléerr.

Documents à envoyer avant toute assemblée
ordinaire ou extraordinaire:
1) Ordre du jour (D.133-1")
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échéant, les observations du conseil de surveillance (D.135-4")

3) Le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes (D.'

4) L'exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'ext
(D.133-3")
5) Le tableau des résultats de la société au cours des 5 dernie
( D.1 33-3")
6) Le texte des proiets de résolution présentés par le conseil d'ad
ou le directoire et, éventuellement, celui présenté par les actiol
l'exposé des motifs (D.133-2", D.135-2-3).
7) La liste des administrateurs, directeurs généraux, membres <

ou du conseil de surveillance (D.135-1").

8) Une formule de procuration (L.44{)
9) Une formule de demande d'envoi de documents (D.133-40)

10) Le cas échéant les renseignements sur les candidats au cor
nistration ou de surveillance (D.135-5").

Documents à déposer
avant une assemblée générale
ordinaire
- L'art. D.139 ne prévoit pas la con-
sultation de documents dans ce cas.

- Néanmoins, le but de la loi étant
de favoriser l'information des action-
naires, cette consultation ne peut
être exclue. ll est conseillé
de déooser au moins les documents
oermettant aux actionnaires de se
faire une opinion sur les décisions
qu'ils auront à prendre.

- Lâ liste des actionnaires doit en
tout état de cause être déoosée
(L.169, D.140) (voir le 3 des docu-
ments à déposer en cas d'assemblée
annuelle).

Documents à dépose
avant une assemblée
extraordinaire
1) Le texte des résolutir
tés (D.139 al.2).
2) Le rapport du consei
tration ou du directoire
ainsi que celui du conse
lance (L.zl45l.
3) Le cas échéant le t

commtssalres aux com
al.2l.
4) Eventuellement le pro
ou de scission (D.139 t

5) La liste des actionne
D.140) (voir le 3 des d

déposer en cas d'
annuelle).
6) Le rapport des comn
apports en cas d'augrr
capital par apport en n

stipulation d'avantages
ou encore en cas de Tu

D.169 al.2).

Tous ces documents p

consultés à compter d
convocation et au moins
15 jours francs qui préct
de la réunion (D.139).

Mais quelque soit la dar

vocation, la liste des ac
le rapport des comm
comptes ne doivent être
position que 15 jours av
blée. Le délai est raPPo
pour le rapport des comt
apporls.
Seul l'inventaire ne peu
d'une copie.



Action Juridique CFDT no 43 - oct/nov. 1984 - 9

NB: Les articles L non suivis du <Code du travail> sont les articles de la loi du 24 juillet 1966.
Les articles D non suivis de <Code du travail> sont les articles du décret du 23 mars 1967.
L'application des dispositions figurant en italique, résultant de la loi du 1u, mars 1984, est subordonnée à la publication de décrets. L'ensemble de la loi du
1"'mars 1984 entrera en viqueur au plus tard le 1". mars 1985
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ADMINIS-
TRATEURS

CONSEIL
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SURVEILLANCE

TOUTES SOURCES REUNIES

; du comité
copres que

res par la loi

que te cas

35-7")
rcice écoulé
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ministration
natres avec

u directoire

seil d'admi-

générale

rns présen-

d'adminis-
D.139 al.2)
de surveil-

apport des
rtes (D.139

..t de fusion
t.2]..
res (L.,l69,
rcuments à
lssemblée

ssatres aux
)ntation de
rture ou de
particuliers
;ton tL. tYJ,

)uvent être
r jour de la
pendant les

dent la date

: de la con-
onnatres et
;satres aux
tenus à dis-
tnt l'assem-
té à I jours
ïssatres aux

faire l'objet

Principe: Art. L.432-4 al.8 du code du travail: <Les mem-
bres du comité d'entreorise ont droit aux mêmes communi-
cafiôns et arrx mêmes cooies orre les actionnaires el arrx

Principe: Aft. L.432-4 de(niers als. du code du
travail (Art. 42 loi du lu. mars 1984): <Dans les
sociétés visées à l'article 340-1 de la loi no 66-537
du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés com-
merciales les documents établis en application de
cet article et des articles 340-2 et 3 de la même
loi sont communiqués au comité d'entreprise.

Ces documents sont les suivants (art. L.3zl0-1):
| ) Une situation de l'actif réalisable et disponible,
valeurs d'exploitation exclues, et du passif
exigible.
2) Un compte de résultat prévisionnel
3) Un tableau de financement en même temps que
le bilan annuel
4) Un plan de financement prévisionnel.
Ces documents sont établis par le conseil d'admi-
nistration, le directoire ou les gérants (Art. 340-l ).

lls sont analysés dans des rapports écrits sur l'évo-
lution de la société établis par le conseil d'admi-
nistration ou le directoire. La périodicité, les délais
et les modalités d'établissement de ces documents
sont déterminés par décret en conseil d'Etat. ll en
est de même des critères d'application aux socié-
tés commerciales, ltirés du nombre de salariés ou
du chiffre d'affaires comDte tenu de la nature de
I'activité (L.34O-l ).

du code du travail: <Dans
bres du CE délégués par
rt l'un à la catégorie des
lents de maîtrise, I'autre
yés et ouvriers, assistent
outes les séances du con-
de surveillance selon le

rlégation du personnel ont
qents que ceux adressés
du conseil d'administra-
rveillance à l'occasion de
nt soumettre les voeux du
rinistration ou de surveil-
;r un avis motivé sur ces

nt être de tout ordre.
rle ne prévoit la commu-
: documents obligatoires.

mêmes époques dans les conditions prévues par la loi du 24
juillet 1966 modifiée.>

Le droit de communication peut être exercé à toute époque
par tout actionnaire; il porte sur les documents suivants des
3 derniers exercices (art. L.170):
1) les inventaires, comptes d'exploitation générale, comptes
de pertes et profits et bilans plus ses annexes (L.168, D.135)
2) la liste des administrateurs ou des membres du directoire
ou du conseil de surveillance (D.135)
3) les rapports du conseil d'administration ou du directoire,
du conseil de surveillance et des commissaires aux comotes
plus les annexes (L.168, L.357 et D.1rE)
4) le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées
(1.168, D.135)
5) les renseignements concernant les candidats au conseil
d'administration ou de surveillance selon le cas {D.135}
6) le montant global certifié exact par les commissaires aux
comptes des rémunérations versées aux l0 ou 5 personnes
les mieux rémunérées selon que l'effectif du personnel excède
ou non 200 salariés (L.158)
7) les procès verbaux des assemblées
8) le tableau des résultats financiers des cino dernières années
9) les feuilles de orésence à ces assemblées (L.170)

Le droit de communication est exercé au siège social ou au
lieu de la direction administrative.
Tous les documents peuvent faire l'objet d'une copie sauf
l'inventaire.
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ASSEMBLEE
ANNUELLE

ASSEMBLEES
ORDINAIRE ET

EXTRAORDINAIRE

ORGANISMES
DE DIRECTION

Principe: Art. L.432-4 al.5 du Code du
travail: <Dans les sociétés commerciales.
le chef d'entreorise est tenu de commu-
niouer au comité avânt leur orésentation

Le CE n'a pas accès aux documents déli-
vrés aux associés pour ces deux types
d'assemblées, l'art. L.432-4 al. 8 du code
du travail ne orévovant la communication

Les dispositions applicables aux sociétés
anonvmes, quant à la documentation éta-
blie par le directoire ou le conseil d'admi-
nistration. le sont aussi aux SARL. Les

='', ôrd=IsrË
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à l'assemblée générale des actionnaires ou
des associés l'ensemble des documents
obligatoirement transmis chaque année à
ces assemblées et le raooort des commis-
saires aux comptes).

Ces documents sont les suivants:
1) L'inventaire (L.56)
2) Le compte d'exploitation générale,
compte de peites et profits et bilan avec
annexes (Art. 340 nouveau)'
. un état des cautionnements avals et
garanties donnés par la société (sauf pour
les sociétés exploitant une entreprise de
crédit ou d'assurance)
. un état des suretés consenties-
3) Un rapport du gérant sur les opérations
de l'exercice (L.56) et sur les conventions
intervenues entre la société et l'un des
gérants ou associés.
4) Le texte des résolutions proposées.
5) Un tableau des filiales et participations
Ces documents à l'exceotion de l'inven-
taire sont à envoyer aux associés par le
gérant, 15 jours au moins avant l'assem-
blée annuelle (D.36). Dans ce même délai,
l'inventaire doit être tenu à la disposition
des associés au siège social. lls ne peu-
vent en Drendre cooie. (D.35 al.2)

au CE que des documents réservés aux
actionnaires et non aux associés.

documents et rapports sont alors établis
par les gérants.

Les dispositions applicables aux sociétés
anonymes dotées d'un conseil de surveil-
lance le sont aussi aux SARL oui se sont
pourvues d'un tel conseil.

Par ailleurs le CE n'a pas accès aux docu-
ments auxguels ont droit les associés, l'aft.
L.432-4 al.8 ne réservant ce droit qu'aux
seuls actionnaires.
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Principe: Art L.432-4 at 5 du code du
travail: <Dans les sociétés commerciales
le chef d'entreorise est tenu de commu-
niquer avant leur présentation à l'assem-
blée générale des actionnaires ou des
associés l'ensemble des documents obli-
gatoirement transmis annuellement à ces
assemblées et le rapport des commissai-
res aux compres))

Ces documents sont les suivants:
1) Le rapport sur les opérations de
l'exercice,
2) L'inventaire (L 16)
3) Le compte d'exploitation générale, le
compte de pertes et profits, le bilan {L.16)
plus ses annexes (Art. L.340 nouveaul.
. un état des cautionnements avals et
garanùes
. un état des suretés consenties oar elle:
4) Le cas échéant, un rapport d'activité
des filiales de la société par branche d'acti-
vité (1.355 al.2).
5) Le texte des résolutions proposées.

Ces documents à l'exception de l'inven-
taire sont adressés aux associés 15 jours
francs au moins avant l'assemblée
annuelle L'inventaire est tenu à disposi-
tion des associés au siège social pendant
les 15 jours f rancs qui précèdent l'assem-
blée. Une copie peut en être faite.

Mêmes dispositions que celles applicables
aux SARL.

Les dispositions applicables aux sociétés
anonymes, quant à la documentation éta-
blie par le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance, le sont aussi aux
SNC et aux SCS. les documents et rcp-
ports sont alors établies par les gérants.

Par ailleurs la possibilité d'accès à une
documentation permanente n'existe pas
pour les assoçiés de ces types de sociétés.



Action Jr,rridique CFDT no 43 - oct/nov. 1984 - 11

q)
o

o

oc)
àb

NATURE DE L'INFORMATION

Principe:Art. L,432-4 al.9 du Code du travail: <Le comité d'entreprise recoit com-
munication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas

la forme de société commerciale.>

Oue le GIE soit à caractère commercial ou non, il devra soit en vertu des règles applica-
bles aux sociétés commerciales, soit en vertu du principe rappelé ci-dessus, communi-
quer au CE les documents comptables qu'il établit. ll s'agit principalement:
1)des différents comptes (exploitation, pertes et profitsl,
2) du bilan.
3) de l'inventaire,
4) et de tous les autres documents comptables qu'il peut établir.

Principe: ArT. L.432-4 du code du tra
vail lart 42loi du 1"'mars 1984). <La com
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munication au comité d'entreprise des
documents comptables de l'article 10-1 de
l'ordonnance du 23 septembre 1967
s'applique aux GIE l
Devront donc être communiqués au CE:
| ) La situation de l'actif réalisable et dis-
ponible, valeurs d'exptoitation exclues, et
du passif exigible.
2) Un compte de résultat prévisionnel
3) Un tableau de financement en même
temps que le bilan annuel
4) Un plan de financement prévisionnel.
Ces documents sont analvsés dans des
rapports écrits sur l'évolution du groupe-
ment établis par les administrateurs. Un
décrct en conseil d'Etat précisera la pério-
dicité les délais et les modalités d'établis-
sement de ces documents qui ne sont
obligatoires que pour les GIE de plus de
100 salariés.
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Principe: Aft. L.432-4 al.9 du code du travail: (Le comité d'entreprise reçoit com-
munication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas

la forme de société commerciale>.

Pour ces types de sociétés la loi du 1"' mars 1984 (Art. 27) impose l'établissement cha-
que année:
| ) d'un bilan
2) d'un compte de résultat
3) d'une annexe
Seront seules obligées d'établir ces documents les personnes morales de droit privé
exerÇant une activité économique et dont le nombre de salariés, le montant hors taxe
du chiffre d'affaire ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces
critères des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'établissement de ces documents sercnt elles aussi fixées par décret

Principe: Art. L.432-4 derniers als du
code du travail (loi du 1"' mars '1984). <Les
documents établis en vertu des articles
L.340-1 ,2 et 3 de la loi du 24 juillet 1966
sont transmis au CE, il en est de même
pour les sociétés non visées à cet article
qui établissent ces documents>.
L'article 28 de la loi du 1"' mars 1984
impose aux personnes de droit privé ayant
une activité économique d'établir:
| ) une situation de l'actif réalisable et dis-
ponible
2) un compte de résultat prévisionnel
3) un tableau de financement
4) un olan de financement
La périodicité, les délais et les modalités
d'établissement de ces documents seront
définis oar décret.
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Principe: Art. L.432-4 al.9 du code du travail: <Le comité d'entreprise reçoit com-
munication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas

la forme de société commercialel.

Chaque fois que des documents comptables sont établis dans une entreprise (livre de
comptes, bilan, etc...), même en l'absence de toute obligation légale, ils doivent être
communiqués au comité d'entteprise.

Principe: Art. L.432 derniers als du
code du travail: <Les documents établis en
aoolication de L.340-1-2-3 de la loi du 24
juillet 1966 sont transmis au CE. ll en est
de même dans les sociétés non visées à
cet article oui établissent ces documentsD.
Les sociétés non commerciales oui établis-
sent les documents suivants doivent les
communiouer au CE:
| ) une situation de l'actif réalisable et dis-
ponible, valeurs d'exploitation exclues, et
du passif exigible
2) un compte de résultat prévisionnel
3) un tableau de financement
4) un plan de financement prévisionnel
Ces documents sont établis par le conseil
d'administration, le directoire ou les
gérants
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Les sources
de la pratique

des ponts

La récupération

Le régime des (( Ponts DD

Lorsqu'un jour térié se trouve situé l'avant-veille ou le surlendemain d'un
jour de repos hebdomadaire collectif, il est fréquent de faire le < pont rr.

tl n'existe pas de dispositions légales à ce sujet. La pratique des ponts
résulte donc des dispositions conventionnelles, de l'usage, de l'accord des
parties et parfois d'une décision unilatérale de l'employeur.

Les dispositions conventionnelles
ll peut s'agir soit de la convention collective applicable à la branche profession-

nelle dont relève l'entreprise, soit d'un accord d'établissement ou d'entreprise, con-
clu par exemple dans le cadre de I'obligation de négocier en application de l'article
L. 132-27. En effet, la pratique des ponts relève à l'évidence de l'organisation du
temps de travail qui est un des domaines sur lequel porte cette obligation.

Parfois, I'origine du pont trouve sa source dans un accord donné par le comité
d'entreprise à l'employeur. La valeur juridique d'un tel accord pose problème car
il n'est pas conclu selon les formes prévues par la loi (L. 132-2],.

S'il est d'usage dans l'entreprise de faire le pont, il est souhaitable de donner
une assise juridique certaine à cet usage en en consacrant I'existence à l'occasion
de la négociation annuelle obligatoire.

L'accôrd des parties
Cet accord peut être donné par les salariés à titre individuel ou collectif. Aucune régle-

mentation ne précise les conditions et les garanties d'un tel accord.

La décision unilatérale de l'employeur
ll faut ici faire une distinction. La décision de faire le pont peut être dictée à I'em-

ployeur par un événement qui lui est extérieur, un cas de force majeure : par exemple
une grève de l'EDF ce jour-là. Dans ce cas, le chômage s'impose et I'employeur
n'est pas tenu de faire récupérer les heures perdues, ni a fortiori de les rémunérer (1 ).

Le plus souvent l'employeur agit dans le cadre de son pouvoir d'organisation
de l'entreprise. Selon les circonstances qui ont amené l'employeur à prendre sa
décision, les heures chômées peuvent soit être considérées comme une période
de chômage partiel et indemnisées comme telle, soit faire l'objet d'une récupéra-
tion. Dans ce dernier cas, on est en présence d'un simple déplacement d'horaire.

Dans quelques cas rares, la décision de I'employeur peut être fautive, si par exem-
ple il décide d'imposer le pont de façon brutale et injustifiée, sans consultation préa-
lable du CE et sans offrir aux salariés la possibilité de récupérer. Dans ce cas les
heures perdues doivent être indemnisées car I'employeur manque alors à son obli-
gation de fournir du travail.

Sauf accord ou convention contraire, les heures de travail chômées le jour d'un
pont sont récupérables dans la limite des heures collectivement perdues en decà
de la durée légale du travail de 39 h. La récupération est donc de droit, sous réserve
du respect des procédures prévues par la loi.

Une faculté offerte à l'employeur
La récupération n'est pas une obligation légale (2). Par conséquent un pont peut

être chômé et payé sans récupération, ou chômé et payé avec récupération.
Un pont peut-il être - en l'absence d'accord - chômé, non payé et non récu-

péré ? A notre avis une telle situation ne peut être admise que si un cas de force
majeure contraint I'employeur à décider le chômage du pont. En dehors de ce cas,
l"employeur doit offrir la récupération sauf à payer spontanément le pont ou à le
considérer comme une période de chômage partiel.

La récupération s'impose aux salariés dès lors que l'entreprise a bien respecté
les formalités légales. L'obligation de récupérer vise alors I'ensemble du personnel
de l'entreprise y compris les travailleurs absents lors du pont (salariés en maladie,
nouveaux embauchés, salariés en congés payés...).

Les modalités de la récupération
. la règle applicable : la récupération doit être collective au même titre que les heures
perdues. Celles-ci peuvent être récupérées dans les 12 mois suivants, mais les heu-
res de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute I'année, ni
augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour ou de plus de huit heu-
res Dar semaine D. 212-1 eTD. 212.21.
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La rémunération

Les cas particuliers

(1) Cass Soc. 25 avril 1984
(2I Art. D 212 1 : " Les heures per
dues . p€uvent être récupérées D

(3) Cass Soc 21 avril 1983
(4) Cass Soc. 14 mars 1984
(51 L 212-4-2

o Les dérogations possibles. ll est possiblç de déroger par convention ou accord
collectif aux dispositions des décrets relatifs à la récvpération des heures de 1ra'
vail perdues (L.212-2]r.ll est ainsi possible de pratiquer la récupération anticipée
d recu mite de 12 mois.
. . La I récupération à l'accomplissement par l'employeur
d récis nt son contrôle. L'article D. 212-1 prévoit l'infor-
mation préalable de I'inspecteur du travail. Cette information doit porter sur la date
du oont et les modalités de récupératign. L'article L. 432-3 prévoit la conçultation
du comité d'entreorise

En dehors de certains cas particuliers envisagés - indemnisation du pont au titre
du chômage partiel, paiement spontané par l'employeur - la question qui se pose ici
est celle de la rémunération des heures de récupération.

Le principe
Les heures de récupération sont des heures ordinaires de travail dont l'exécu-

tion n'a été que déplacée. Elles sont donc soumises au même régime juridique que
les heures normales et sont payées au taux normal sans majoration, sauf accord
plus favorable.

Les modalités d'application
Si le pont et les heures de récupération se situent à l'intérieur d'une même période

la pério solutions sont
salaire es Perdues en
retion a de leur exécu-

rion au taux applicable à la date de la récupération soit l'employeur maintient le salaire.
Dans ce cas les heures payées constituent une avance sur les heures de récupération.

Les salariés absents lors du pont et ceux qui ont été embauchés postérieure'
ment bénéficient du paiement au tarif normal des heures récupérées.

Le refus d'un salarié d'effectuer la récupération à la date à laquelle elle a été
fixée collectivement alors qu'il a bénéfiCié d'une avance de salaire peut entraîner
une retenue sur sa rémunération (3).

Les congés payés
L'incidence d'un pont survenant pendant la période de congé payé et I'imputa-

tion d'un pont sur les droits au congé payé ont été examinées en détail dans Action
juridique CFDT no 39, p. 9, 10 et 14.

Incidence d'un pont sur f indemnisqtion d'un jour férié
Pour les travailleurs mensualisés en application de la loi du 1 9 janvier 1 978, l'in-

demnisation du jour férié chômé est soumis à une condition de présence la veille
et le lendemain. Dès lors le refus de récupérer le pont peut entraîner, sauf accord
plus favorable, le non paiement du jour férié.

La maladie
. Le salarié est malade le jour du pont. Sauf accord collectif plus favorable, il se
trouve dans I'obligation de suivre l'horaire de travail de sqn entreprise et par con-
séquent de récupérer.
o Le salarié est malade le jour de la réçupération. Une absence pour maladie sur-
venant le jour de la récupération doit être appréciéq de la même façon que si elle
s'était produite un jour de travail normal. Le salarié absent pour un motif légitime
tel que la maladie doit bénéficier des dispositions conventionnelles pour son indem-
nisation dans les mêmes conditions que s'il était tombé malade un autre jour,

Travail à temps partiel
Concernant l'incidence d'un pont sur les salariés à temps partiel deux cas sont

à envisager :

. Le pont tombe un jour normalement travaillé : dès lors que la journée est chô-
mée pour les autres salariés, le travailleur à temps partiel doit en bénéficier ; il se
trouve alors dans une situation plus avantageuse que les travailleurs à temps plein.
. Le pont tombe un jour où le salarié ne devait pas travailler compte tenu de sa
durée du travail : le travailleur à temps partiel sera donc amené à effectuer un temps
de travail plus long que celui qui résulte de I'application de la règle de la propor-
tionnalité aveÇ les salariés à temps plein (5). Plutôt que de s'en tenir aux hasards
du calendrier (formule suggérée par I'administration pour son propre personnel),
il semble préférable de négocier avec I'employeur les conséquences d'un pont sur
la situation des travailleurs à temps partiel dans la perspective d'une équivalence
de traitement.

t*

*
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Textes et jurisprudences

Négociation
dans I'entreprise
Un syndicat CGC n'est représentatif

qu'à l'égard des cadres.

n syndicat CGC ne peut signer seul un accord d'entreprise
dont les dispositions s'appliquent à l'ensemble du person-
nel. ll ne bénéficie en effet d'une présomption de représen-

tativité qu'à l'égard du personnel d'encadrement' C'est ce que
vient de juger la cour d'appel de Rouen.

La règle générale
Aux termes de I'article L. 132-2 du code du travail une

convention collective est valablement conclue dès lors
qu'elle est signée par au moins une organisation syndi-
cale de salariés représentative au niveau national, ou qui
est affiliée à l'une d'elles, ou qui a fait la preuve de sa
représentativité dans le champ d'application de la conven-
tion ou de l'accord.

Ces principes s'appliquent aussi bien aux conventions
collectives de branche qu'aux accords d'entreprise (L.

132-19).
On sait par ailleurs que cinq organisations sont recon-

nues représentatives au niveau national : CFDT, CGT, FO,
CFTC et CGC.

Dès lors s'est posée la question de savoir si une con-
vention collective pouvait valablement être signée par la
seule CGC alors que cette convention contient des dis-
positions visant l'ensemble des catégories de travailleurs
compris dans son champ d'application.

La mise en (Euvre au niveau de t'entreprise
Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt publié ci-dessous

un syndicat CGC était le seul signataire d'un accord d'en-
treprise portant sur la modulation de la durée annuelle de
travail dont les dispositions concernaient l'ensemble des
travailleurs de cette entreprise.

La validité de cet accord était contestée par la CGT au
motif que la représentativité de la CGC était limitée à la
catégorie des cadres et qu'elle ne pouvait de ce fait con-
clure un accord s'appliquant à tous.

Pour sa défense, le syndicat CGC invoquait la présomp-
tion irréf ragable de représentativité dont jouit tout syndi-
cat affilié à une organisation reconnue représentative sur
le plan national 1L.132-2, L.132-19, L.412-41 .
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La représentativité limitée de la ÇGC
Réformant un jugement rendu par le tribunal de grande

instance d'Evreux (1 ), la cour d'appel de Rouen rejette l'ar-
gumentation de la CGC (2). Après avoir relevé qu'aux ter-
mes de ses statuts, le syndicat ÇGC concerné ne rece-
vait l'adhésion que du personnel d'encadremenl, la cour
d'appel considère :

1 . Que la confédération CGC n'est reconnue représenta-
tive gue dans les limites de ses propres statuts, c'est-à-
dire en ce oui concerne les cadres.
2. Oue la présomption de représentativité dont jouit un
syndicat CGC ne peut jouer qu'à l'égard des personnels
qu'il est, comme la confédération à laquelle il est affilié,
statutairement habililé à reprfssnter.

Le syndicat CGC n'avait donc pas compétence pour
signer seul un accord s'appliquant à toutes les catégo-
ries de personnel (3).

Par suite la cour d'appel en prononce l'annulation.
Dans sa circulaire du 25 octobre 1983 (Jo du 9, 10 jan-

vier 1 984), le ministre du travail adoptait sur ce point le
même raisonnement : ( ... une organisation syndicale ne
peut négocier que pour la ou les catégories de salariés que
ses statuts l'habilitent à représenter et pour lesquelles elle
a été reconnue reorésentative )).

On peut enfin f aire le rapprochement avec ce qu'a jugé
la Cour de cassation en matière d'élections profession-
nelles. Bien que bénéf iciant d'une présomption irréfraga-
ble de représentativité dans l'entreprise, un syndicat adhé-
rent à la CGC ne peut être considéré comme représenta-
tif dans le 1". collège et à ce titre y présenter des candi-
dats puisque ses statuts ne lui permettent pas de recru-
ter des adhérents dans l'ensemble de ce collège (4).

Arrêt rendu par
la cour d'appel de Rouen le le' mars 1984

Syndicat CGT-CFPI de Gaillon c/CFPI et SNEC-CGC

(...) Attendu que la direction de la succursale de Gail-
lon de la société CFPI a signé le 12 janvier 1983 avec le
délégué local du syndicat SNEC-CGC de Haute-Normandie
de la chimie un accord oortant sur la modulation de la
durée annuelle du travail en 1983, dans le cadre de la
réduction du temps de travail prévue à l'ordonnance du
16 janvier 1982 ; qu'il n'est pas ou plus discuté que cet
accord était applicable à toutes les catégories de person-
nel de l'établissement, ingénieurs, cadres, employés et
ouvriers, et que le syndicat CGT-CFPI a été régulièrement
convoqué aux réunions précédant ce dit accord, ou'il n'a
cependant pas signé après avoir participé aux négocia-
tions, que ce dernier svndicat n'a pas usé de la faculté
d'opposition prévue à l'article L. 132-26 du code du tra-
vail, les conditions d'application de ce texte n'étant pas
remplies ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le syndicat SNEC-
CGC est affilié à la CGC, syndicat reconnu représentatif
au niveau national suivant décision ministérielle du 8 avril
1948 ; qu'il est également constant que le syndicat SNEC-
CGC a régulièrement désigné un délégué syndical au sein
de l'entreprise CFPI et que cette désignation n'a pas fait
l'objet de la contestation prévue à l'article L. 412-15 du
code du travail ; que de ce fait se trouve établie, en vertu

(1) TGI Evreux 18 novembre 1983
(2) L'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 1 ". mars 1 984 est définitif.
(3) Mais il aurail pu valablement signer un accord s'appliquant aux seuls
cadres
(4) Cass soc. 7 juillet 1983. Action Juridique CFDT no 36 O p '19, no 34 D p '13.

de l'article L. 412-11 du code du travail, la présence d'un
syndicat représentatif affilié à la CGC au sein de l'entre-
prise CFPI de Gaillon ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-19 du code
du travail, la convention, ou, à défaut, les accords d'en-
treprise sont valablement négociés entre l'employeur et
les organisations syndicales de salariés représentatives
dans f'entreprise au sens de I'article L. 132-2 du même
code, ou celles qui sont affiliées à ces dernières.

Attendu cependant qu'un syndicat d'entreprise, affilié
à la CGC, s'il est représentatif au même titre et dans les
mêmes conditions que celle-ci ne peut avoir plus de pou-
voir que la CGC elle-même ;

Attendu que la décision du 8 avril |948 qui considère
la CGT, la CGT-FO et la CFTC comme représentatives de
l'ensemble des catégories professionnelles de salariés, y com-
pris les cadres, prévoit que la CGC n'est représentative qu'en
ce qui concernq les cadres ;

Attendu que l'a;.ticle L. 41 1-1 du code du travail pré-
cise que les syndicats ont exclusivement pour objet
l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs
et individuels des personnes visées par leurs statuts ;

Qu'en l'espèce, le svndicat SNEC-CGC est formé aux
termes des articles 1eî2de son statut, du personnel d'en-
cadrement des industries chimiques et parachimiques,
c'est-à-dire les agents de maîtrise, techniciens ou assi-
milés, cadres ou ingénieurs de la région de Haute-
Normandie, à I'exclusion de toutes autres catégories de
salariés ;

Attendu que si les intimés soutiennent a bon droit qu'en
vertu des dispositions combinées des articles L. 132-2 ,

L. 132-19 et L. 41 2-4 du code du travail, le syndicat CGC-
CFPI de Gaillon bénéficie d'une présomption irréfragable
de représentativité, cette présomption ne peut jouer qu'à
l'égard des personnels que la CGC, par sa définition
même, est chargée de représenter, c'est-à-dire les per-
sonnels d'encadrement ;

Attendu qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que cette
solution est admisse par une circulaire ministérielle du 25
octobre 1983, commentant la loi du 1 3 novembre 1982,
applicable en l'espèce ; que cette circulaire estime qu'une
organisation syndicale ne peut négocier que pour les caté-
gories de salariés que ses statuts l'habilitent à représen-
ter, et pour lesquelles elle a été reÇonnue représentative.

Ou'en l'espèce, si le syndicat CGC-CFPI de Gaillon avait
la qualité pour négocier un accord catégoriel concernant
le personnel d'encadrement, il ne pouvait, en raison de
sa représentativité limitée, conclure et signer valablement
un accord collectif engageant, non seulement l'encadre-
ment, mais encore les ouvriers et employés que ses sta-
tuts ne l'autorisaient oas à reorésenter.

D'où il suit que l'appel est justifié, que l'accorci du 11
janvier 1983 doit être annulé, s'agissant d'un accord indi-
visible qui concerne l'ensemble du personnel, et qui ne
peut être reconnu valable à l'égard du seul personnel
d'encadrement ;

Attendu que le syndicat CGT-CFPI de Gaillon n'établit
pas à la charge des intimés une faute dans l'exercice de
leur droit de se défendre en justice, qu'il n'est pas inéqui-
table de laisser à sa charge des frais non compris dans
les dépens.

Par ces motifs,
La Cour,
En la forme, recoit le syndicat CGT-CFPI de Gaillon en

son appel,
Au fond, infirmant la décision entreprise,
Déclare nul I'accord signé le 1 1 janvier 'l 983 entre la

direction de la CFPI et le svndicat CGC-CFPI de Gaillon
(...).

iF

i6
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Détermination
de I'effectif
Travail à temps partiel
o Assouplissement des dis-
positionq légales par voie
conventionnelle (ouil
. Contrat à durée détermi-
née et à temps partiel. Prise
en compte au prorata du
temps de présence (ouil

Commentaire - Les travailleurs à temps
partiel sont pris en compte intégrale-
ment dans l'effectif à condition que la
durée de leur travail soit égale ou supé-
rieure à 20 heures par semaine ou à 85
heures par mois (L. 2'12-4-41. Ces dis-
positions ne sont pas d'ordre public. Des
conventions collectives peuvent donc y
déroger dans un sens plus favorable aux
salariés (Cass. soc. 20 juillet 1 983 CFDT
c/Laving glaces).

Par ailleurs. lorsou'un travailleur à

temps partiel est embauché pour une
durée déterminée il n'est pris en compte
qu'au prorata de son temps de présence
dans l'entreprise au cours des 12 mois
précédents, quelle que soit la durée de
son travail.

Délégués syndicaux
et rcprésentants du personnel

Les droib des travailleurs
intermittents

< Si l'article L. 431-2 nouveau du
code du travail prescrit en son premier
alinéa que les salariés sous contrat à
durée indéterminée et les travailleurs à
domicile sont pris en compte intégrale-
ment dans l'effectif de I'entreprise, c'est
à la condition, exigée par l'alinéa 2 du
même article, que larsqu'ils sont
employés à temps partiel, la durée de
leur travail soit égale ou supérieure à 2O
heures par çemaine ou à 85 heures par
mots.

Par contre, les travailleurs à temps
partiel sous contrat à durée déterminée
doivent se voir appliquer la règle fixée
à l'alinéa 3 de l'article L. 431-2 c'est-à-
dire celle de la prise en compte au prorata
du temps de présence dans l'entreprise
depuis un an.
Cass. soc. 4 mai 1984, CFDT. CGT c/
SOFRES

Désignation
des délégués
syndicaux
Ancienneté acquise en
vertu de liens occasionnels
ou résultant de contrats
distincts.

< La désignation d'un délégué syndical
travaillant dans I'entreprise et y ayant
acquis l'ancienneté exigée par la loi
relève de l'appréciation souveraine de
l'organisation syndicale. ll n'y a pas lieu
de prenlre en compte la nature et les
conditions de l'emploi occupé par ce sala-
rié. Les liens occasionnels intermittents
résultant de contrats successifs et distincts
d'une salariée effectuant depuis 5 ans
des vacations régulières au sein de l'en-
treprise, ne constituent pas un obstacle
à sa désignation Çomme déléguée syndi-
cale D.

Cass. soc. 5 novembre 1982, PMU
c/Melle Chagnaud

< La loi n'exige pas que l'ancienneté ait
été acquise en vertu d'un contrat de tra-
vail unique. Par conséquent un salarié
ayant travaillé dans une société du 3 juil-
let au 3O juiliet 198O suivant contrat à
durée déterminée, puis ayant été réem-
bauché le 15 septembre 198O par un
contrat de même nature toujours en
cours d'exécution au moment de sa
désignation comme délégué syndical, le
1O septembre 1981, remplit bien les
conditions d'ancienneté exigée par I'article
L.412-121.
Cass. soc. 23 mars 1gtlil (Sté injecta
plastic c/Dmam et A.

Commentaire - L'article L. 4'12-14 du
code du travail imoose une condition
d'ancienneté d"un an, sauf dans le cas
de création d'entreprise ou d'ouverture
d'établissement, pour pouvoir être dési-
gné comme délégué syndical. La loi
n'exige pas que l'ancienneté soit
acquise de façon ininterrompue. Elle
peut donc l'être par la succession de
contrats distincts qu'il s'agisse de con-
trats de même nature ou non, qu'il y ait
entre eux ou non des intervalles, même
s'ils ont eu pour objet un travail à temps
partiel, voire même occasionnnel.

Dans I'arrêt du 5 novembre 1982. la
Cour de cassation estime qu'il appartient
aux organisations syndicales d'apprécier
si un salarié ne travaillant pas en perma-
nence dans l'entreprise sera ou non en
mesure d'y remplir sa mission. C'est la
consécration la liberté d'organisation du
syndicat dans l'entreprise.
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Elections
professionnelles

Electorat
Travail intermittent mais
régulier. Fixation par le juge
de conditions d'ancienneté
aussi proches que posslble
de celles énoncées par la
loi.

< Sont électeurs des travailleurs liés à
une entreprise par contrcts de travail
d'un jour par semaine constamment
renouvelés et Çeci depuis plus de 6 mois
au motif que 24 jours de travail au cours
des 6 derniers mois constituent une acti-
vité habituelle justifiant l'inscription sùr
les listes électorales. >

Cass. soc. 18 juin 1981. CFDT c/Sama-
rltaine

< En cas de difficultés d'appréciation, le
tribunal d'instance peut sans excéder
ses pouvoirs et en l'absence d'accord
collectif , adapter l'exigence de la loi au
caractère nécessairement intermittent
du travail des réalisateurs de TV en
recherchant des critères permettant de
carcctériser leur collaboration habituelle
et en retenant des conditions de durée
du travail et d'ancienneté aussi proches
que possible de celles énoncées par la
loi pour les travailleurs permanents. D

Cass. soç. 31 mars 1982, CFDT
c/Syndicat des réalisateurs de télévision

Commentaire - Pour pouvoir être élec-
teur, la loi impose une ancienneté de 3
mois qui peut ètre acquise de facon frac-
tionnée et résultée d'un ou plusieurs
contrats. L'horaire de travail ou le sta-
tut sont sans influence sur le droit à
l'électorat.

Mais dans certains cas, la condition
d'ancienneté de trois mois oeut être dif-
fici.le à déterminer. Si l'employeur et les
organisations syndicales n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur cette
question lors de la discussion du proto-
cole d'accord pré-électoral, le juge d'ins-
tance saisi en référé peut alors fixer les
conditions de durée du travail et d'an-
cienneté permettant l'inscription sur les
listes électorales. (Dans un cas, le juge
d'instance a exigé 120 jours de travail
dans l'année précédant les élections,
dans l'autre il a admis que 24 jours de
travail au cours des 6 derniers mois
étaient suffisants).

t*

Eligibilité
Travail intermittant
o Fixation par le juge de
conditions d'ancienneté
aussi proches que possible
de celles énoncées par la loi
(oui)
. ( Extra r ne travaillant
qu'un jour par semaine
(non)

<En raison du caractère nécessairement
intermittent du travail des réalisateurs de
télévision, le tribunal d'instance peut
reçhercher des critères aussi proches que
possible de ceux de la loi pour retenir le
caractère habituel de leur collaboration et
peut donc fixer un quota de jours de tra-
vail comme condition déligibilité.1

Cass. soc. 18 mai 1983, CFDT c/FR3

< L'extra d'un grand magasin ne travail-
lant qu'un jour par semaine ne peut être
éligible. L'éloignement de I'intéressé
ainsi que le caractère intermittent et
occasionnel de son activité ne lui permet
pas d'assurer un contact permanent
avec les salariés et donc d'assurer effec-
tivement ses fonctions. >

Cass. soc. 18 juin 1981, CFDT c/Sama-
ritaine

Commentaire - Pour être éligible, l'élec-
teur doit avoir travaillé dans I'entreprise
depuis un an au moins sans interruption.

Toutefois. la Cour de cassation admet
que lorsque des fonctions sont exercées
de facon régulière mais nécessairement
intermittente, le tribunal d'instance Tixe
des conditons d'ancienneté aussi oro-
ches que possible de celles définies par
la loi.

Elle semble cependant ici plus exi-,
geante qu'en matière d'électorat. Ainsi
elle refuse l'éligibilité à des extras ne tra-
vaillant qu'un jour par semaine au motif
qu'ils ne seront pas en mesure d'exer-
cer effectivement leurs fonctions. C'est
une limitation à la liberté de choix de l'or-
ganisation syndicale.

|F
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Fonctions publiques

Les grandes lignes
du statut des fonctions publiques

ans le numéro 41 , juillet/août 1984, d'Action Juri-
dique CFDT le statut a été étudié dans sa philo-
sophie générale.

Dans le présent numéro, il sera question de son con-
tenu, en utilisant chacun des trois titres qui le compo-
sent. Les chapitres utilisés ci-dessous correspondent
à ceux des titres ll et lll,

Le titre I concerne l'ensemble des fonctionnaires.
Le titre ll se rapporte aux fonctionnaires de l'Etat.
Le titre lll porte dispoçitions statutaires pour les fonc-

tionnaires des collectivités territoriales (communes,
départements, régions).

Un titre lV est à paraître. Actuellement en discussion
ildoit normalement remplacer les dispositions du Livre
lX du code de la santé publique concernant les hospi-
taliers publics. (1)

Chapitre 1

Dispositions générales

Le titre I indique les personnels concernés, soit : les
fonctionnaires à l'exclusion des fonctionnaires du Parle-
ment, des magistrats et en général des agents des éta-
blissements publics à caractère industriel et commercial
(EPrC).

Les titres ll et lll précisent les catégories de personnels
fonctionnaires auxquels s'applique le statut.

Dans les fonctions publiques, la règle est que les emplois
soient occupés par des fonctionnaires au sens strict du
mot. Cependant autant pour I'Etat que pour les collecti-
vités territoriales, il y a, dans certains cas précis, possibi-

lité de recruter des < contractuels ) (non titulaires) soit
pour occuper temporairement un poste vacant, soit pour
des besoins saisonniers ou à temps incomplet, mais tou-
jours limités dans le temps.

Quoiqu'il en soit, le titre I reprend les dispositions anté-
rieure$. Ne peut être fonctionnaire titulaire que celui qui
possède la nationalité française (sauf dérogation législa-
tive comme pour la recherche), qui jouit de ses droits civi-
ques, a un casier judiciaire compatible avec les fonctions,
est en règle vis-à-vis du service national et remplit les con-
ditions d'aptitude physique (ce qui n'exclut pas toutefois
le recrutement des handicapés).

Tout cela fait que le fonctionnaire demeure < vis-à-vis
de l'administration dans une situation statutaire et
réglementaire >.
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1 . Les garanties I dispositions relatives aux organismes consultatifs.

Le titre | énumère les garanties que le statut confère
aux fonctionnaires. 

Yvv 'v *srvl 
I Dans I'Etat

ll s'agrt de la lrberté d'opinion politique, syndicale, phi- | "-" -'-"
losophique ou religieuse. ll est même précisé que les opi- | , _ _-_--

_ __:_'_ï^":.. I Le conseil supérieur de la fonction publique (CSFP)

dans des organismes prévus par la loi ne peuvent en aucun | _"J^:"^' j.'-''.. I rote oe recours en matière disciplinaire. ll est présidé par
cas porter préjudice à leur carrière. | '-'"

I le Premier Ministre qui dans les faits délègue ses pouvoirs

< Action Juridique CFDT ) no 41, cela se situe trè$ en I sition a fait l'objet de décrets et d'arrêtés.
decà des revendications formulées par la CFDT. 

I

Pour l'exercice des droits syndicaux dans la fonction I Les comités techniques paritaires (CTPI.

de la possibilité de réunions dans les locaux, de la collecte I lls émettent des avis (4).
des cotisations syndicales sur les lieux de travail, de la 

I

mise à la disposition des syndicats de locaux à usage de I Les commissions administratives paritaires (CAPI.

tion de participer à sa définition et éventuellement de I'or- | , __ --_^- -- -l::"-"^:: I Les comités d'hygiène et de sécurité (CHSI

Rien de nouveau sur ce terrain. I si les CTP concernés en font la demande. (5)

Enfin le fonctionnaire doit recevoir de la 
I

publique une protection vis-à-vis des tiers contr I

ces, outrages, etc. dont il peut être l'objet, I Dans les cOllectivitéS territoriales
devant la juridiction pénale

Elles trouvent leur place au chapitre lV du titre l, mais | . CTp : les représentants du personnel sont élus.

les mettre en regard des garanties. Elles sont ainsi I siègent en procédure disciplinaire.

o Le fonctionnaire doit consacrer l'intégralité de son acti- | et des centres de gestion.

d'ordre culturel, littéraire ou artisitique), | (CSFPT)

nature à compromettre gravement un intérêt public. I donne son avis sur les projets de loi relatifs à la fonction

ties exoosées dans titre I mars par contre développe les

Le titre ll reprend les propositions anciennes, l'innova-
La liberté d'opinion | ., -" ::'-" " '"''""I tion essentielle étant l'institrrtion des CHS. ll existe donc :

nions qu'ils émettent en cas de campagne électorale ou | -',,-_-_--;'
r^^^ !^^ ^-^^_:^_^^ ^-A,...^_^-,^,^i I l connaît de toutes les questions générales et joue ie

Le droit syndical I au secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique. ll com-
ll est nettement affirmé ainsi que la possibilité de négo- | prend 19 représentants de l'administration et 19 des orga-

cier l'évolution des rémunérations et de débattre des con- I nisations syndicales de fonctionnaires (CFDT : 3 titulaires,
ditions de travail. Mais comme il a été fait remarquer dans | 3 suppléants). ll émet des avis et des væux. Sa compo-

publique d'Etat, il faut se reporter au décret du 28 mai I les représentants des organisations syndicales sont'
1982 l2l alors que pour la fonction publique territoriale I designespar ces derniers dans chaque administration. ll
il en est question dans le titre lllchapitre X. Les situations I peut y avoir des CTP locaux. lls traitent de l'organisation et
sont senslblement les mêmes, qu'il s'agisse de l'affichage, | âu tonctionnement des services et des statuts particuliers.

bureau et des décharges d'activité au prof it des respon- | la aussi, outre la CAP centrale, il peut y avoir des CAP
sables des organisations syndicales rei:résentatives. Un I locales. Mais les membres siègeant au titre des organisa-
décret est en cours de discusston I tions svndicales (seules habilitées à présenter les listes,

Chapitre ll - Garanties, obligations I e. r-"" organismes consultatifs
et Of ganismeS COnSUltatifS i t" chapitre ll des titres.ll et lll ne reprend pas les garan-

Les organismes paritaires consultatifs I contrairement au passé) sont élus par leurs pairs. Elles

lls eiaminent ie fonctionnement et l'organisation des I sont consultées sur les décisions individue.lles intéressant
services et se penchent sur les décisions concernant les I les membres du corps. Elles n'émettent qu'un avis' Le pré-

personnes. ll faut rappeler ici que dans les fonctions publi- | sident (administratif) n'a pas voix prepondérante. La CAP a
ques, il n'existe pas de comiié d'entreprise. C'est ainsi I vocation poursiégeren conseil de discipline (voir plus loin).
que pour la gestion de l'action sociale, même s'il est ques- |

ganiser, il apparaît bien que la réalisation de ces princi- | --,:,:::'i'vs v "'Y'vrrv
I C'est une création du nottveaÙ statul. La CFDT a été

pes ne soit pas immédiate' I r"t"iiàiancedeleurmiseenroute. ll yauncHscentral
Le droit de qrève I Our département ministériel mais sont possibles des CHS

ll s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent (3). I locaux ou spéciaux ; ils sont même institués de plein droit

I Dans celles-ci, les CTP, les CAP et CHS ont des com-

2. Les obligations I nétences identiques à celles de l'Etat. Trois particularités
les distinguent :

il semble préférable de les examiner maintenant afin de | . CAP : elles sont présidées par un magistrat lorsqu'elles

définies : I o CTP, ÇAP, CHS sont créés au niveau des collectivités

vité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées (un 
I

décret doit fixer les dérogations à ce principe ; elles sont I Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

o Les fonctionnaires sont tenus au secret profeçsionnel I ll est composé en nombre égal de représentants des
dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. lls I syndicats (18) et de représentants des collectivités terri-
sont aussi tenu à la discrétion professionnelle. On remar- | toriales. Ces derniers sont élus par des collèges de mai-
quera au passage que ra loi ne parle pas de l'obligation I res, de présidents de conseils généraux ou régionaux. Le

de réserve, qui reste du domaine de la jurisprudence. I CSFPT élit en son sein un représentant des collectivités
. De toute facon, la discrétion professionnelle ne doit pas I territoriales. Les membres des organisations syndicales
empêcher de satisfaire les demandes d'information du I sont désignés par ces dernières en tenant compte des
public (Action Juridique CFDT no 41Tp3) | résultats obtenus aux CAP (6). Un représentant du Pre-
o Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de I mier Ministre ciu du ministre chargé des collectivités ter-
son supérieur hiérarchique sauf si l'ordre est illégal ou de I ritoriales assiste aux délibérations de ce conseil. Le CSFPT

*

IF
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publique territoriale, sur les statuts partiÇuliers, sur les
emplois dits < comparables > à ceux de l'Etat et en général
sur toute question relative à la fonction publique territo-
riale. ll est également organisme de recours en matière
discolinaire.

La commission mixte paritaire
Afin de coordonner les deux conseils supérieurs (Etat

et collectivités territoriales) il est institué une commission
mixte paritaire comprenant à parité des représentants des
fonctionnaires de l'Etat et des représentants des fonction-
naires des collectivités territoriales et également à parité
des représentants de l'Etat et des représentants des col-
lectivités territoriales. ll est présidé par le Premier Minis-
tre ou par délégation soit par le ministre chargé des col-
lectivités territoriales soit par celui chargé de la fonction
publique.

ll s'agit d'une création spécifique qui résulte logique-
ment du statut (titre l) concernant l'ensemble des fonc-
tionnaires et également de la possibilité pour les agents
de oasser de l'Etat dans les collectivités territoriales et
inversement. (Action Juridique CFDT n" 41T)

Les centres de gestion de la fonction publique
territoriale

Création spécifique pour les seules collectivités terri-
toriales : les centres de gestion de la fonction publique
territoriale. Le titre llldu statut précise qu'il s'agit d'éta-
blissements publics à caractère administratif dirigés par
un conseil d'administration composé d'élus locaux. C'est
un système assez complexe qui devra se mettre en æuvre
progressivement. En gros, un centre national de gestion
doit publier les vacances d'emplois de catégories A ainsi
que le recrutement et la gestion de certains corps de cette
catégorie. Les centres régionaux de gestion doivent assu-
rer la gestion des personnels de catégories A et B, y com-
oris les mutations et avancements. Enfin les centres
départementaux de gestion ont les mêmes responsabili-
tés pour les personnels des catégories C et D, des com-
munes ayant moins de 200 fonctionnaires de ces caté-
gories. Les autres communes peuvent s'aff ilier volontai-
rement. Pour les communes ayant plus de 2OO agents C
et D et les autres collectivités, les C et D sont gérées par
les collectivités elles-mêmes,

Des dispositions particulières sont prises pour les dépar-
tements de la couronne parisienne et pour Paris.

Le budget de ces centres est financé par une cotisa-
tion payée par les collectivités et établissements
concernés.

Chapitre lll - L'accès à la fonction
publique

Outre les règles générales indiquées ci-dessous concer-
nant la qualité de fonctionnaire, le principe de recrutement
dans les fonctions publiques est celui du concours (titre I

art. 16).

Pour l'Etat et les collectivités territoriales (titre ll
et lll).

On trouve

- le concours (dit concours externe) ouvert aux candi-
dats ayant des diplômes ou certaines études.

- le concours (dit concours interne) ouvert aux agents
de l'administration ayant une certaine ancienneté de ser-
vices publics.

A cette disposition de recrutement par concours, il y a
4 dérogations :

. Application de la législation sur les emplois réservés.

. Constitution initiale d'un corps.

. Recrutement des catégories C et D quand les statuts
particuliers le permettent.
. Accès direct prévu par l'article 14 du titre l, qui recon-
naît la possibilité d'accéder à un autre corps que le sien
à l'intérieur d'une fonction publique ou de l'une à l'autre,
sans être obligé comme actuellement de passer un con-
cours, un examen ou de bénéficier d'un détachement. Les
modalités concrètes devront être pr,écisées dans chaque
statut oarticulier.

Ceci est une importante innovation du nouveau statut.
Par ailleurs oour favoriser la promotion interne et si cela

est prévu dans les statuts particuliers fixant la proportion
des postes susceptibles d'être proposés aux agents titu-
laires, il y a possibilité d'accéder aux grades supérieurs
soit par examen professionnel soit par liste d'aptitude.

Enfin le titre ll reorend la loi concernant la troisième voie
d'accès à l'ENA.

Pour les collectivités territoriales (titre lll)
Après avoir indiqué qu'( aucune création d'emploi ne

peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre bud-
gétaire correspondant ne le permettent ', les concours
de recrutement sont en règle générale organisés par les
centres de gestion examinés plus haut, et les nominations
sont de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.

Un recrutement direct est prévu pour les secrétaires
généraux, directeurs des services techniques des villes
de plus de 80 OOO habitants, secrétaires généraux
adjoints (villes de plus de 150 OOO h). Ce recrutement
direct n'entraîne pas nécessairement la titularisation.

Egalité de recrutement entre les sexes

Une fois le principe d'égalité affirmé (7), le statut indi-
que qu'il pourra néanmoins être procédé à des recrute-
ments distincts pour les hommes et pour les femmes, mais
ceci pour certains corps dont la liste est établie par le Con-
seil d'Etat, avec éventuellement des épreuves physiques
d if f érentes.

Tous les deux ans le Gouvernement déposera au Parle-
ment un rapport (après avis du CSFP et CSFPT) dressant
le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les
niveaux de la hiérarchie, le respect de l'égalité des sexes
dans les fonctions publiques. Voilà encore une innovation
du nouveau statut.

Chapitre lV - Structure des carrières
Classement en quatre catégories A, B, C, et D et ren-

voi aux statuts particuliers pour la hiérarclrle des grades

(1) Des décrets d'application doivent également paraître pour expliciter
la partie législative On les attend. On nous annonce qu'ils doivent être
publiés incessamment. Mais jusqu'à présent n'ont été diffusés au journal
officiel que des textes mineurs meltant seulement à jour les références
avec le nouveau statut par rapport à celles de l'ancien statut de 1959
(2) Action Juridique CFDT no 34 T p3
(3) Action Juridique CFDT no 31 T p17
(4) Action Juridique CFDT n' 37 T p17
(5) Action Juridique CFDT n' 38 T p17 e1 42f p19
(6) La CFDT dispose de 4 sièges de titulaires
(7) Titre lchapitre ll art 7, titre ll chapitre lll art 28, Titre lll chapitre lll
aft 37
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dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque
grade, les règles d'avancement et de promotion.

Le chapitre lV du livre lll traite également des mutations
étant précisé que sont examinées en priorité les deman-
des formulées par les fonctionnaires séparés de leur con-
joint et par les fonctionnaires ayant la qualité de travail-
leur handicapé.

Ghapitre V - Les positions

1" Activité à temps complet
C'est la position du fonctionnaire titulaire d'un grade

et qui exerce effectivement l'emploi correspondant à ce
grade ll est précisé que le fonctionnaire qui bénéficie d'une
décharge de service pour mandat syndical est réputé ètre en
oosition d'activité.

La position d'activité n'esr pas interrompue par le congé
annuel ni par les congés de maladie : maladie ordinaire
de 3 mois à plein traitement et 9 mois à 1/2 traitement ;
congé de longue maladie nécessitant traitement et soins
prolongés et interrompant le travail payé 1 an à plein trai-
tement et 2 ans à 1i 2 traitement ; congé de longue durée
(tuberculose, polyo, cancer et maladie mentale) avec
3 ans à plein traitement et 2 ans à 1/2 traitement. Enfin
en cas d'accidents de service ou de maladies orofession-
nelles, conservation de traitement complet jusqu'à reprise
du travail ou mise à la retraite.

2. Autorisations spéciales d'absence
ïoujours considérées comme position d'activité ces

autorisations concernant les fonctions publiques électi-
ves, l'assistance aux instances de direction des organi-
sations syndicales et mutualistes (8), sans oublier, bien
sûr, les congés de maternité ou d'adoption (même légis-
lation que celle de la sécurité sociale), les congés pour for-
mation professionnelle, les congés pour formation syndi-
cale 112 jours par an) et les congés (6 jours par an) pour
participer aux activités des organisations de jeunesse et
sportives, mais dans ce dernier cas il faut être âgé de
moins de 25 ans.

3. Activité à temps partiel
Elle est prévue aux titre ll et lll dans les mêmes condi-

tions sous réserve des nécessités de service. Elle ne oeut
pas être moindre que le mi-temps mais peut être de 50
à 90 o/o du temps normal (9).

4. Le détachement
C'est la possibilité de quitter son administration d'ori-

gine pour travailler dans une autre mais sans rompre le
lien avec l'administration d'origine quant aux avance-
ments et à la retraite.

5. La disponibilité
A l'inverse du détachement elle rompt le lien avec l'ad-

ministration, le temps de disponibilité ne comptant ni pour
la carrière ni pour la retraite. En général, elle est limitée
dans le temos.

Pour la réintégration après détachement et disponibi-
lité des dispositions particulières sont prévues.

(8) Action Juriciique ÇFDT n' 34 T
(9) Action Juridique CFDT n' 29 T p3
{1O} Action Juridique CFDT n' 31 T p'1 7
(11) Pour en savoir davanlage, abonnez-vous au u Code des fonctions
publiques r édité par I'UFFA - CFDT. Tous les textes concernant les fonc-
tionnaires y sont classés dans un ordre logique TariT préférentiel en cas
d'abonnement conjoint au < Code des fonctions publiques D et à ( Action
iuridioue CFDT r.

Passons sur la position hors cadre et pendant le service
national et signalons le congé parental accordé à la mère
ou au père après naissance ou adoption. Dans ce cas pas
de droits pour la retraite mais droits pour l'avancement
réduits de moitié. Reste enfin, la mise à disposition.

Chapitre Vl - Notation, avancement,
mutation, reclassement

Le titre I du statut (art. 17) indique que les statuts particu-
liers peuvent ne pas prévoir de système de notation. Cette
possibilité était revendiquée par la CFDT.

L'avancement d'échelon est automatique ; il peut
cependant être retardé par la notation. L'avancement de
grade au contraire peut être fait soit au choix, soit par ins-
cription au tableau après examen professionnel soit par
concours (externe ou interne).

Les mutations sont prononcées soit d'office soit sur
demande, la première affectation étant d'ailleurs laissée
à l'arbitraire de l'administration mais les agents peuvent
exprimer leurs préférences.

Le reclassement concerne les fonctionnaires devenus
inaptes à leurs fonctions et pour lesquels il faut trouver
un autre emoloi.

Chapitre Vll - Rémunération
Droit à rémunération après service fait (1O).

Chapitre Vlll - Discipline
Les sanctions sont échelonnées de l'avertissement et

du blâme jusqu'à la révocation. Le CAP se transforme
alors en conseil de discipline. Le conseil supérieur est la
commission de recours tant pour I'Etal que pour les col-
lectivités territoriales.

Chapitre lX - Cessation de fonctions
Pour résumer, il suffit de savoir que la cessation de fonc-

tions arrive

- par atteinte de la limite d'âge (retraite),
par licenciement pour insuffisance professionnelle (très

rare ).

- par démission, mais celle-ci doit être acceptée par l'au-
torité compétente,

- par perte de la nationalité francaise et donc perte de
la qualité de fonctionnaire (titre I du stâtut),
- par révocation (sanction disciplinaire)

Les chapitres X du titre ll et Xlll du titre lll contiennent
des dispositions transitoires notamment pour les non titu-
laires et indiquent les textes ântérieurs qui demeurent en
vigueur en particulier dans le code des communes.

Les chapitres Xl et Xll du titre lll disposent d'une part
qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions appli-
cables aux emplois non comparables à Çeux de l'Etat et
d'autre part les dispositions applicables aux fonctionnai-
res territoriaux nommés dans des emplois permanents à
temps non complet.

Comme on le voit, après ce rapide survol des textes (1 1 )

il s'agit là d'un statut assez monumental dont beaucoup
de dispositions ont été reprises du statut antérieur.

Néanmoins ainsi qu'il a été souligné dans u Action Juri-
dique CFDT No 41 D, des innovations sont intervenues
ainsi que des clarifications. Même si la CFDT eût souhaité
aller plus loin, il ne faut pas négliger les acquis.

tfr

tk
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Prud'hommes

L'exécution provisoire

1 ll exécution prud'homale est d'un grand

| - intérêt po à la justice' Ge procédé lui

L permet d satisfaction même si son
adversaire fait appel.

Les défenseurs syndicaux, les avocats, les conseillers prud'hom-
mes, les greffiers et les militants doivent mieux connaître les méca-
nismes de l'exécution provisoire pour mieux l'tniliser et pour surmonter
Ies difficultés pouvant se présenter'

Nous examinerons les différents régimes de l'exécution provisoire
avant de proposer quelques pistes pour l'action quotidienne' les prin-

cipaux textes apparaissent en encadré (1)'

Les principes
applicables

En règle générale le fait pour une partie de faire appel
d'une décision de justice rendue en première instance sus-
pend l'exécution de celle-ci. La partie à qui profile cette déci-
sion ne peut donc la faire exécuter tant que la cor;r d'appel
ne s'est pas prononcée.

Cependant l'application rigoureuse de cette règle condui-
rait à des situations inéquitables du fait de la lenteur des pro-
cédures d'appel. C'est pourquoi notamment en matière
prud'homale, il existe de nombreux cas où la décision ren-
due en première instance peut être exécutée, même s'il y
a appel.

Cette exécution est toutefois provisoire puisqu'elle pourra
être remise en cause si la cour d'appel infirme la décision
rendue en première instance.

Avant d'examiner dans quelles conditions un jugement peut

être assorti de l'exécution provisoire, il convient de distinguer
celle-ci de deux autres catégories de décisions prud'homa-
les qui s'exécutent également immédiatement'

o Les jugements qualafiés en dernier ressort

Ces jugernents s'exécutent immédiatement puisqu'ils ne

sont pas susceptibles d'appel. ll s'agit des jugements ren-
dus lorsqu'aucun chef de demande n'est supérieur au taux
de comoétence en dernier ressort du conseil de prud'hom-
mes (2). Ce taux, révisé chaque année, est fixé depuis le
15 janvier 1984 à 12 OOO F.

. Les mesures d'administration judiciaire

Ce sont les mesures prises en vue d'un bon fonctionne-
ment de I'institution et d'un bon déroulement du procès. Elles
ne sont susceptibles d'aucun recours (3). ll en va ainsi de
la décision de jonction de plusieurs instances (4), de la déci-
sion d'un bureau d'audience d'accepter ou de refuser un
report ou bien de la désignation, par le président du conseil,
de la section devant laquelle une affaire est renvoyée en cas
de difficulté ou de contestation relative à la section compé-
tente oour connaître cette affaire (5).

r
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l. les diverses sou]ces
de !'exécution prcvisoire

1. L'exécution provisoire
de plein droit

Lexécution provisoire de la décision prud'homale résulte
ici d'un texte qui l'institue. Elle n'a même pas besoin d'être
ordonnée par le juge.

Nous examinerons tour à tour les différents stades de
la orocédure où des décisions exécutoires immédiatement
Deuvent être orises.

Devant la formation de référé
La forrnation de rétéré prud'homal peut prescrire tou-

tes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse {ru que justif ie l'existence d'un différend, toutes
mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impo-
sent. ll peut accorder une provision en l'absence de côn-
testation sérieuse ll peut bien entendu liquider les
astreintes (6).

D'une facon générale, les mesures ordonnées par la for-
mation de référé sont revêtues de l'exécution orovisoire.
llarticle 514 du NCPC dispose en effet que les ordonnan-
ces de référé sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
ll faut tout de même signaler la possibilité, qui reste théo-
rique en droit du travail, de subordonner l'exécution pro-
visoire à la constitution d'une garantie (7).

Les ordonnances prises par le bureau de rê1ê.ré ne sont
pas susceptibles d'opposition. Elles sont exécutoires
immédiatement. ll n'est même pas néÇessaire d'attendre
la notification de la décision par le greffe, lorsque I'exécu-
tion est ordonnée au seul vu de la minute, c'est-à-dire dès
la présentation du texte de la décision (8).

A I'audience de conciliation
En l'absence de conciliation totale, le bureau de conci-

liation peut prendre des mesures qui s'exécutent immé-
diatement, dans certains cas au seul vu de la minute (art
R. 516.'18) :

. remise de document dont la délivrance est obligatoire ;
o provision sur salaires et accessoires lorsque l'existence
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le mon-
tant total ne peut excéder six mois de salaire calculé sur
la moyenne des trois derniers mois ;. mesures d'instruction ou mesures conservatoires ;
o liquidation des astreintes.

Le bureau de conciliation oeut en outre fixer un délai
pour la communication des pièces ou des notes (9).

Les mesures d'instruction
En vertu de l'article 150 du NCPC, la décision qui a

ordonné une mesure d'instruction n'est pas susceptible
d'opposition ou d'appel. Elle s'exécute donc
immédiatement

(1) Nous reviendrons prochainement sur les voies de recours possible con-
tre une décision prononcânt l'exécution provisoire.
(2) Art R 517-3
l3l Art 537 du NCPC
(4) Art 367 et 368 du NCPC
(5) Art R 517-2

Dans ce cadre, les mesures prises par le conseil pour
améliorer sa connaissance des faits s'exécutent
immédiatement.

ll en va ainsi notamment de la décision nommant un con-
seiller rapporteur et des mesures que ce dernier décide
dans les limites de la mission qui lui est confiée. (Voir
Action Juridique CFDT no 16 Z p. 19 ; no 20 V p. 5 ; no
31 V o.221.

Une seule restriction à ce principe la décision ordonnant
une expertise peut en cas de motif grave et légitime et sur
autorisation du premier président de la cour d'appel faire l'objet
d'un appel (10). Toutefois cette disposition n'est pas applica-
ble aux ordonnances rendues en cas de non conciliation et
en référé.

A I'audience de jugement

Les décisions rendues par le bureau de jugement sont
immédiatement exécutoires dans trois cas.
o Lorsque le jugement est qualifié en premier ressort du
seul fait d'une demande reconventionnelle.
. Lorsque le jugement ordonne la remise de documents
que I'employeur est tenu de délivrer (bulletins de paie...)
. Lorsque le jugement ordonne le paiement de salaires ou
d'indemnités mentionnées à I'article R. 516-18, dans la
limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la

moyenne des trois derniers mois (11).

En application de cette règle de nombreux jugements
orud'homaux sont exécutoires immédiatement en totalité
ou partiellement, même s'ils sont frappés d'appel.

Cas particuliers
Dans certains cas, la loi adopte une formulation spéciale.

. ll en est ainsi de l'article 14 de la loi d'amnistie du 4
aout 1981 qui a confié à la juridiction prud'homale le conten-
tieux de la réintégration des délégués qui ont été licenciés
en raison de faits en relation avec leur fonction entre le 1"'
janvier 1975 et la date d'entrée en vigueur de la loi. La loi dis-
pose que le conseil de prud'hommes statue comme en matière
de réfêré 1121.

On pouvait légitimement soutenir que les jugements ren-
dus en application de ce texte étaient exécutoires
immédiatement.
o Le refus d'un employeur d'accorder un congé parental
d'éducation dans une entreorise de moins de cent sala-
riés peut dans les quinze jours, selon l'article L. 122-24-4,
être directement contesté devant le bureau de jugement
qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes
applicables au référé (13).

Lappel étant exclu par le texte lui-même, la décision ren-
due s'exécute immédiatement.

2. Vexécution provisoire
ordonnée par le juge

ljexécution provisoire n'est plus ici décidée par un texte.
Elie est laissée à l'appréciation de la juridiction.

Le conseil de prud'hommes peut, comme les autres juri-
dictions, ordonner à la demande des parties ou même d'of-
fice, l'exécution provisoire totale ou partielle de ses déci-
sions. Le conseil doit estimer cette mesure nécessaire et
compatible avec la nature de l'affaire. En aucun cas cette
mesure ne peut être ordonnée pour les dépens (14).

Si l'exécution prgvisoire n'a pas été accordée en première
instance, elle peut être demandée, en cas d'appel, au pre-
mier président statuant en référé (15).

IF

IF
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ll. Ouelles pratiques
de I'exécution provisoire ?

Lexécution immédiate de la décision de justice permet
de modifier la situation et de remettre les choses en l'état
antérieur à l'irrégularité patronale. Le salarié obtient sans
délai ce oui lui est drl. ll est donc nécessaire d'être con-
vaincu de son utilité.

Mesurer les risques sans renoncer à ses droits
Le discours dominant insiste sur les risques pour les sala-

riés d'exécuter une décision provisoire. Nous devons lut-
ter contre le raisonnement de ceux qui insistent sur les
inconvénients de l'exécution d'une décision non définitive.
Ce sont souvent les mêmes oui défendent sans nuance
le droit pour les employeurs de prendre des décisions rapi-
des s'appliquant immédiatement, notamment dans le
domaine du licenciement.

ll existe des risques bien sûr. Mais il ne faut pas les exa-
gérer pour restreindre les droits des salariés. ll convient
de prendre des précautions et notamment d'informer le
bénéficiaire. Celui qui se présente aux prud'hommes, qui
met en route une procédure ne peut renoncer aux droits
qui lui sont reconnus par un jugement. Le demandeur se
reconnaît comme victime. ll tire le signal d'alarme. Le train
s'arrête provisoirement. On ne doit pas l'empêcher de
descendre...

Les risques de l'inexécution sont plus importants que
ceux oui découlent de l'exécution orovisoire : c'est alors
la persistance d'une situation injuste, illégale et reconnue
comme telle oar le conseil de orud'hommes.

1. La pratique des défenseurs syndicaux

r La rédaction des demandes doit intégrer les possibili-
tés d'exécution provisoire qui existent dans les textes.
o Les notes que les avocats et défenseurs déposent pour
obtenir gain de cause doivent insister sur les mécanismes
de l'exécution et fournir les éléments nécessaires à la
juridiction.

. Lors des débats aux audiences, la possibilité de l'exé-
cution provisoire doit être rappelée avec ses conditions.
o Enfin la mission du défenseur ne s'arrête pas à la déci-
sion de justice. Elle se poursuit jusqu'à I'exécution. C'est
pourquoi il est nécessaire de faire connaître plus largement
les difficultés rencontrées et de proposer des solutions
pour les surmonter.

2. La responsabilité des élus

Connaître les textes
La connaissance des textes sur l'exécution provisoire de

droit ou ordonnée est indispensable. La maîtrise des tex-
tes permet de mieux connaître les pouvoirs et de les utili-
ser en connaissance de cause.

La distinction des différentes sortes d'exécution orovi-
soire selon les phases de la procédure permet de mieux
connaître les oouvoirs et de les utiliser en connaissance
de cause.

La distinction des différentes sortes d'exécution provi-
soire selon les phases de la procédure permet d'éviter les
erreurs. Ainsi un bureau de conciliation ne peut ordonner
la réintégration : ses pouvoirs sont limités par les dispositions
de l'article R.516-18.

... Pour s'en servir
[attitude active des élus à l'audience doit pallier les

insuffisances des plaideurs. Ainsi, en accordant des salai-
res le jugement doit mentionner la moyenne des trois der-
niers mois de salaires. ll y a tout intérêt à ce qu'elle soit
déterminée d'un commun accord entre les parties.
. Le délibéré est le lieu et le moment où la décision est
prise. ll est indispensable de décider collégialement non
seulement la teneur de la décision mais aussi de trancher
les questions d'exécution provisoire.
o La rédaction des décisions doit avoir pour objectif de
faire comprendre la raison des condamnations. ll est aussi
nécessaire d'en faciliter I'exécution en intégrant sur ce
point les explications nécessaires.

|Jintervention du juge départiteur n'exonère pas le con-
seiller de sa responsabilité. Le jugement est une æuvre
collective.
. Lorsque les affaires reviennent à une audience ultérieure,
les conseillers doivent vérifier si les exécutions provisoi-
res de droit ou ordonnées ont été suivies d'effet. C'est un
élément du débat. Cela doit apparaître dans la décision.
Ainsi il n'est sans doute pas indifférent de relever que l'or-
donnance prise à l'audience de conciliation n'a pas été
exécutée.

3) Le rôle des auxiliaires de justice

Les greffiers
lls sont notamment chargés de dresser les actes, notes

et orocès-verbaux. lls assistent les conseillers aux audien-
ces et mettent en forme les décisions (16). Selon les arti-
cles 456 et 458 du NCPC, ils signent à peine de nullité
les jugements avec le président.

Ces missions ne sont pas formelles, elles entraînent une
resoonsabilité.

Ce n'est pas au greffier de motiver la décision, néan-
moins puisqu'il en est signataire, il ne peut ignorer son con-
tenu et particulièrement le dispositif, c'est-à-dire la réca-
oitulation de la décision. ll a le devoir d'attirer l'attention
du président et des conseillers sur les ambiguités de telle
ou telle formule et de proposer des rédactions qui facili-

(6) Art. 5.16-30 et R 5'16-3'l
{7) Art. 489 du NCPC
(8) Uarticle R. 516-33 du code du travail lail référcnce notamment aux arti-
cles 484 et 489 du NCPC
(9) Art R 516-20-1
llOI Art. 272 du NCPC
(11) Art R 5'16-37
(12) Loi n' 81-736 du 4 08 81 (JO du 05)
(13) Loi n' 84-9 du 4 O'l 84
(14) Art 515 du NCPC
(15) Art 525. 526 du NCPC
(16) Art. R. 512-24
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tent l'exécution, par exemple, sur le mode de calcul des
intérêts légaux, le point de départ des astreintes...

En outre, le greffe notifie les décisions aux parties (17), y
compris celles des cours d'appel et à compter du 1"' jan-

vier 1984 celles de la Cour de cassation. Pour ne pas retar-
der l'exécution cette notification doit avoir lieu très rapi-
dement. Les textes ne fixent oas de déiai, mais il serait
judicieux que les décisions puissent être notifiées aux par-
ties le jour de leur prononcé. En cas de circonstances
exceptionnelles, une dérogation pourrait être envisagée.

Les huissiers

Les auxiliaires de justices que sont les huissiers n'inter-
viennent oas nécessairement oour l'exécution de toutes
les décisions. Néanmoins, lorsque l'on requiert leurs ser-
vices c'est en cas de difficulté et bien souvent les diffi-
cultés oersistent.

(17) Art R 516 42eI 1Q22-1 du NCPC issu de l'article 19 du décret no
84-618 du 't3Oi a4 (JO du 18)
(18) Art L 511 4 et décret n' 84-360 du 10 05 84 (JO du 15)

ll y a sans doute là matière à l'organisation d'un débat
oour déterminer les conditions d'un meilleur service aux
usagers.

4. Comment connaître de plus près les réalités ?

ll n'existe oas d'études sur l'exécution des décisions de
justice. Ouelques commissions juridiques essaient de
regarder comment cela se passe, les difficultés rencon-
trées et comment améliorer le système.

Certains préconisent d'interdire l'ouverture des voies de
recours (appel, cassation) à ceux qui n'ont pas exécuté la

décision. Cela nous semble aller dans la bonne direction.
ll serait souhaitable par ailleurs que le conseil supérieur

de la prud'homie (18) qui va se mettre en place constitue
un groupe de travail sur l'exécution des décisions
prud'homales. Des travaux de caractère scientifique sont
en effet indispensables pour connaître ce que deviennent
les décisions, comment elles sont exécutées et dégager
ainsi des propositions de nature à améliorer le dispositif
actuel.

{r

{e

Les textes applicables

On trouvera ci-dessous les principales dispositions du
NCPC applicables à la matière.

Art. 514 ; L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie
sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en
bénéficient de plein droit

Sont notamment exécutoires de droit à titre Drovisoire les
ordonnances de référé, les décisions qui prescrivenç des mesu-
res provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent
des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge
de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Art" 515 : Hors les cas oit elle est de droit, l'exécution provi-
soire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office,
chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec
la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite pal
la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou paftie de la condamna-
tion. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.

Art. 516 : L'exécution provisoire ne peut être crdonnée que
par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous
réserve des dispositions des articles 525 et 526.

Art. 517 : L'exécution provisoire peut être subordonnée à la
constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour
répondre de toutes restitutions ou réparations.

Art. 51 8 i La nature, l'étendue et les modalités de la garantie
sont précisées par la décision qui en prescrit la Çonstitution.

Art. 519 '. Lorsque la garantie consiste en une somme d'ar-
gent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et consigna-
tions ; elle peut aussi l'être, à la demande de I'une des parties,
entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande,
constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nou-
velle décision, à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 520 : Si la valeur de la garantie ne peut être immédiate-
ment appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant
lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.

ll est alors statué sans recours.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les exoédi-
tions du jugement.

Att.521 : La partie condamnée au paiement de sornmes autres
que des aliments ou des rentes indemnitaires, ou accordées à
titre de provision, peut éviter que l'exécution provisoie soit pour-
suivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou
les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais,
le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en répa-
ration d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que
ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser pério-
diquement à la victime la part que le juge détermine.

Art. 522 : Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitu-
tion à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Art. 523 : Les demandes relatives à l'application des articles
517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant
le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus
aux afticles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise
en état dès lors qu'il esf salsl.

Àrt. 524 : Lorsque l'exécution provisoire a été odonnée, elle
ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier prési-
dent statuant en référé et dans les cas suivants:
10 Si elle est interdite par la loi
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement
excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi
prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui
a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le prentier prési-
dent peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de
l'article 521 et à l'article 522.

Art. 525 i Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne
peut êùe demandée, en cas d'appel, qu'au premier président
statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé
de la mise en état et à conditi,on qu'il y ait urgence.

Art. 526 : Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été deman-
dée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut
être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant
en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la
mise en état.
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ta notification automatique
des décisions rendues
en matière prud'homale

<Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par

le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeu-

rent réellemeit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice

du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice>.

Ces dispositions qui instituent la notification automatique par le greffe des décisions ren-

dues parie conseil de prud'hommes et la cour d'appel sont codifiées à l'article R.516-42

du code du travail (1).

Un décrer n" 84-618 du 13 juillet 1984 vient de compléter ce dispositif en instituant la
notification par le greffe des décisions rendues par la Cour de cassation en matière
prud'homale. L'article 1 022-1 du NCPC est ainsi rédigé :

<Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le
secrétariat-greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre

simole à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avo-

cat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassatton>.
Cet article s'applique à compter du 1"' janvier 1985.

Ainsi, il aura fallu dix ans pour que la notification des décisions prud'homales se généra-

lise à tous ies degrés de juridiction (2).

ll est nécessaire que le greffe notifie rapidement les décisions afin que l'exécution ne

soit pas retardée. La CFDT préconise la notification des décisions le jour de leur prononcé.

(1)Voir Action Juridique CFDT n'31 V p24: La nouvelle procédure prud'homale
(2) Décret no 74-783 du 12 septembre 1974 applicable au 1"'janvier 1975
Décret no 82:1073 du '15 décembre 1982 applicable au 15 janvier 1983

Décret no 84-618 du 13 juillet 1984 applicable au 1"'janvier 1985
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