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I N T R O D U C T I O N

RztzniA. VUNKERQUE comme. tesmain d'étude, pou* Vanaly&z du tôle. que. joue. Le.

iamai,i,agz organisé peut les zntAzpiises dam, ta mobilisation de. izuA. main-

d'ozuvnz, pKéSzntz, ieJion noui de. multiple* intérêts.

Ces inténzts tie.rw.ent tout à la fais à une. question d'opportunité et à des

queAtioni de. &ond.

La question d'opportunité appahaZt évidente. : la itAuctutz unbaine à

VUNKERQUE, leA znjzux économiques, iodaux et politiques liés au déveZoppz-

mznt indukViieJL, lu lapponti iociaux zt Izuh. évolution, ont déjà &ait

l'objet, dix an& apilb V-implantation d'Ubinoi, dz KzcheAchzi et d'études

zxtAzmzmznt pouiiézi : UanueZ CASTELLS et Fnancls GOVARD dam "M0N0P0LV1LLE",

V.ijfJdL C0IMG et Ruthy BERC0FF dam "La planification U/tbainz à Vunkznquz",

les travaux du CzntAz d'Analyiz du Vévzloppzmznt à Lillz, ont mis à nu Iz

ptiocesiui d'accumulation mas&ivz zt napidz dz capitaux dam un iitz donné,

aimi que les tA.amfioh.matiom et les contAa.dictA.om que ce piocesi>ui a

zntAainézi.

Vzs fiavaux plus Kécznts ont zncoiz a^iné V analyàz zt la connal&iancz dz

la iituation dunkzAquoisz.

) Pour l'ensemble des ouvrages de référence, nous renvoyons à la liste

a'e nos sources en page 210 ci-dessous.



VUNKERQUE ut donc un tzhhain connu ; toute. nouvzllz étudz pno^Xz donc

d'un acquis imponXant zt bénéficie d'une, accumulation dz matéhÀaxxx zt

d'unz nA.ch.z6iz d'analysz qui, loin dz héduihz à néant l'wtiÂité d'unz

étudz nouvzllz, con^zAZ au conthaihz à czltz-ci un intéhit panticulizh

né. delà possibilité dz comparaison, d'analyiz de l'évolution zt dz

condh.ontcuti.on du hypothzszi avzc Izi ^aLts a.ctuzli.

Le izcond typz d'inténêX. d'une étudz &wi VUNKERQUE zt iuA la. paAt zt Iz

lolz dz namm&agz dam, la. moblla,ation du. pzuonnzl , tiznt, avoni-nouà

dit, à de* question* dz &ond.

En ziizt, VUNKERQUE appaAoÂX â la. {,oi& cortmz Iz cai iimplz, Iz cou, typique.,

à la limitz caAicatWiaZ dz la villz ou dz la légion en zxpaniion induA-

tAizttz zt économiquz lapidz, qui double en V zhpacz dz quzlquzi annzzi izi

btioim en main-d'oeuvre, zt en mzmz.tzmpi cortmz Iz démenti le plus, vil

à dz nombizux ichémaA d'analyse pn.z-zxLita.nti>, liant dz manièAz int/iin&zquz

dévzloppzmznt induitAizl zt développement utbain.

Chacun dz cei dzux aipecti con^è/ie au njxmaiiagz oJiganlbz pan. Izi zntn.e-

un n.ôlz difi{izn.znt.

1. LE RAMASSAGE, MESURE CONJONCTURELLE PANS UNE SITUATION VE PENURIE VE

MAIN VOEUVRE ET VE FAIBLE DEVELOPPEMENT URBAIN.

Vont, Iz pn.emizn. coi, il i'agit simplement, poun. lu entAzphsUZi, d'altzn.

nzcn.ut.zh. la main d'ozuvn.z là où zlle i e Viouve. Vani une iituation dz fiaiblz

dévzloppzmznt utibain', légué pan. l'état dzi activité* économique* anté-

nA.zun.zi, {zi&zntizllzmznt pontuaihzi avec quelque* industrie*) et pan. Izi

happohti, iodaux cohAUpondanti, dani unz situation dz pénuKiz de main-

d'ozuvhz, zt pah là-mzmz, dz concuhAzncz aiguz entJie Izi zntnephiAZi iuh

czttz main d'ozuvhz, nÂ.zn nz izmblz plui nohmal zt zxplicablz quz la mi&z

en placz pan. lu zntuzphi&zi dz héizaux dz hamaA&agz : czi dzhnizhi

appahaiA&znt zn efâet corme le moyen &inz qua non de dhainagz du pzh-

ionnzl iwpplémzntain.z nzcu&aOiz zt comme un élément dz luttz contxz

la concuAAencz du auth.es z.ntjiepnjj>u, dans la mesuhz où il pzhmzt de

s'apphopnizK unz main-d'ozuvhz, zt cela, dè4 son lizu dz hésidzncz.



VOUA, autant, la. question n'ut peu résolus, dz savoir pourquoi, ailleurs,
dam, eu zonu ruralu ou urbaines de ramassagz, la. main-d' oeuvre Ut
renduz disponiblz.

On pzut conii.deA.eA qu'à la. UmLtz, unz telle, question n'est pas dirzetz-
mznt liée, à celle, du ramassagz. On peut conczvoir que. l'analysz a powi
objet principal de iairz ruiortir en quoi le. ramassagz Ut un palliatif,
plus ou moim tempoiaiAz, au. faible, développement utbain et au manque
exijant de Zogeme.nt& dam V a%qlaméxation.

Il Ut cependant dJLkhjLcile. d'évacueA totalement du Kaisonnement lu
AaL&on& de la disponibilité d'une moUn-d'oeuvue dam du zonu piochu
de VOQQloméAatlon ; en z^et une entAzp>Use KecheAche. toujouAS à
adapteA ia main-d' oeuvKe à &u conditions de production eX de travail,
et donc à lecAuteA une main-d' ozuvn.e pié&entant teJt& typu de quali^i.ca.-
tion, teJULu caAacté'Ustiqu.u ; Si. un tel choix n'existe pat, réellement
pour V zntAzprise, la iiXuation de contAointe dans laquzHe eJULz &z
tAouvz vis-à-vis de la mai.n-d'OZUVKZ mobiJUsablz, Vobligera, à adopter
&a politiquz du peASonnel et notammznt &a poUtiquz de formation, compte-
tenu des caractéristiques de la main-d'ozuvrz rzcrutéz zt compte tznu
des caractéristiques du poitu de travail dam V entreprise.

Or, les caractéristiquu de la. main-d' ozuvrz mobiJUsablz dont donnéu, en
grande partiz, par lu caractéristiques dz iU anclznnu conditions de
production, c' ut-à-diAz par cellu qu'zllz connaissait avant dz vznir
travaiZleA à Vunkzrquz. ia mêmz question &z poiz d'aillzuAS pour la. maÀn-
d'oeuvre travaillant déjà, auparavant, dans Vagglomération mais pour
d'autres branchu que la sidérurgie, pour d'autru entrzprisu qu'USIKOR.

Il ut donc di.dii.cilz, voiAz Impo&siblz, dam unz étudz iur Iz ramassage
considéré comme paJUUatLi à la. pénurie, de main-d'ozuvrz et à la. concuAA.en.cz
zntrz lu zntrzprisu, d'ignorzr totalement la question du typz de main-
d'ozuvrz mobilisez zt la quution subsidiaiAz du raisons dz sa disponibi-
lité actuzllz.

A cet égard, unz question v-iznt tout dz suitz à V uprit, dans Iz cas dz
VUNKERQUE : comment iz ^ait-il que. lu zntrzprisu qui avaient besoin d'unz



main-d' OZUVAZ iupplémzntai/iz abondante., aient eu ii pzu /izcou/u à dz la

main-d'OZUVKZ ztnangèAz ? Partout aitlzuAi, y compAÀA dam, ta iidéAu/igiz,

de nombKzux zxzmplu noui montAznt un appet maiiih à du tAavaillzuM,

ztAangeAi. A VUNKERQUE, lu zntAzpxÂAU n'y ont eu izcouAi quz dam du

ptopohtiom th.u haiblu. En n.zvanchz, la mobtluatùm d'ou.vnA.zxd du

CalaiA-Li, du bouAQi KWiaux e-C du ba&iln misnlex a ztz th.u impohtantz.

OK, lu HoÀAont, de ta dupowibilitz de ce-tte main-d' ozuvnz du zonu zn

cvuz nz iont pat, ian& <LncÀ.dzncz ion. Iz typz de contuaintu que &a mobili-

sation hnpo&z aux zntAzpnÀAU.

En e^e^t, dam, ta muwiz où czttz main-d'ozuvxz a, moim, quz toutz autxz,

le. choix de ion zmploi, le'Ut vzniA tAavaitlzn. à VUNKERQUE ou zmigizfl. dam,

d'autnu Hzgiom,) la quution de t>a mobilisation va &z poieA u&zntizllz-

mznt zn tznmu dz moyzm, matziizli, phyiiquu, pouMxuX-on dÀjiz •• il haut

qu'zltz ioit a64uA.ée ioit d'un logzmznt à PUWKERQ.UE, ioit dz ion thaniponX,

dz ion lie.u dz Kziidzncz actuel, â ion tizu dz travail.

Vz hait, il ut zvidznt qu'il ne i'agit jamaii, dam la tzatitz, dz la

ieutz zxiitenaz phyiiquz du logzmznt ou du t/iampofit : Iz logzmznt ou Iz

thanipoKt ont toujouAi un août, du c.an.actéhÀAtÀ.quzi plui ou moim compa-

tiblu avzc lu HUiouticu zt lu buoim dz la main-d'ozuvxz conc.zn.nzz.

V zlzmznt important à iouligneh. ici ut quz, czttz main-d' ozuvfiz zn pKovz-

nanez de zonu ou dz izctzuKi zn CAÀAZ zit Uizntizltzmznt à la tzcheAchz

d'un zmploi. Et Kizn n'zmpzche dz pzmeA, comme l'ont pzmz dz nombtizux

tupomablu du mitizux dunkeAqaoii, quz dam la muutiz où V zipoin.

dz fizt/iouveA. un zmploi dam Izun izctzu/t d'oKÀ.ginz i'évanouiaait avzc Iz

tzmpi, czttz main-d'ozuviz iouhaitaiJ: vznÀA à PUNKERQUE zt qu'zltz Iz

hznoJLt dz toutz zvidzncz, dzi quz du logzmznti zn nombn.z iu^h-tiant zt

coHAupondant à iu lUiouticu iznaiznt conitAuiti.

Vani unz tztlz optique., Iz Kamaiiagz appariait Uizntizllemznt comme une
muufiz tout auiii indiipzmablz [comptz-tzna dz l'abizncz ou dz Vinadzqua-

tion d'autAU modu dz tuampoit) quz tempo'iaiAz.

Czt zxzmplz dz ta main-d' ozuvxz fizcAutzz dam dzi zonu connaiiiant unz



aigùz de Z'zmpZoi. est à compaAzh. à czZui. de la. main-d'OZUVKZ déjà

zmpZoyéz dani Z'induitAisi VunkeAquoisz zt qui changz d'zntAzphiiz. dette

main-d'O&UVAZ, conthaiAemznt à Za. ph.éczdzntz, n'e&t pai izuZzment à Za

h.zchzh.chz d'un zmpZoi., mais d'un zmpZoi. mizux hémunzAz , ph.zszntant d'auth.es

conditiom dz tiavail, d'autAts pejapzctiveA d'avznoi ztc...

Lzi moyzm dz mob-itU>atÂ.on dz ce-fcte maÂ.n-d' ozuviz vont donc pohZzn. z&izntlzZ-

Zzmznt iuA d'auùtzi zZmznti quz czux IZZZVZA dani Zz ph.zm.zn. cca : non

pai iuA Zzi condLtiom, Zlzzi à Za. mobiJUj,aXÂ.on, au izni phyi-iquz du tzhmz,

dz Za loh.cz dz thmiaJJ., maJj> iuh. Zzi conditions dz tAavaJUL zt dz hzmunzha-

tian, iuh. Zzi condition!) d'achat zt d'uiagz, pah. Z'zntAzphÂJiZ, dz Za faoh.cz

dz th.avaJJ..

CzZa ML iA.gnlfa.iz pai pouh. autant quz Zz hwnaiiagz nz concznnz pa& czXtz
mvin-d'oe.uvh.e.. UaÀA iZ Za. conczh.no. dz mayiièsiz quzZquz pzu di.fafazn.zntz quz
dani Zz cai zxaminz ph.zczdznw.znt : Zz h.amaiiagz Kzvzt Lci ziizntizZZzmznt
un a&pzct dz Zuttz confiz Za concuhAzncz dzi autxeA znth.zphJj>zM, ou un
a&pzct dz Zuttz pouh. 4'aAAuh.zh. unz mzÀZZzWiz pZacz dani czttz concuhAzncz.

1Z noui pan.aJith.aiJt dangzxzux d'aiiimiZzh., tJiop napi.dzmznt, d'un côté. Zz

hamai&agz dam ce-4 zoneA en c/iXôe à un iimpZz moyen phyi-iquz dz dh.ai.nagz

dz Za maln-d'ozuvh.z, zt d'un autAe. côté. Zz n.amaiiagz d'unz main-d'OZUVKZ

auparavant zmpZoyzz dam Z'induitAiz dunkzhquoiAz à un iimpZz moyzn dz

Zuttz cont/iz Za concuhAzncz dzi aufizi, e.nth.zpnJj>u.

En zfafazt, d'unz pont, czi dzux. a&pzcti dam Za situation ipzci.faijquz

qu'a connuz VUNKERQUE, ont toujouu ztt ph.zizntA, mzmz &i. Z'accent zit

mis davantage iuh Z'un ou Z'autn.z dz czs éZémznts, izZon Zz typz dz

mcuin-d'OZUVKZ njunaiié (ex. iZ y a auiii. concuAhzncz zntAZ Zzs zntAz-

pnl&ZA pouh. Zz hzchutzmznt dam Zzs zonzi en chÂAZ zt Zz haiwussagz zit

un moyzn Impontant dz Zuttz contAz czttz concuhAzncz) .

V'autAz paAt, unz tzlZz démaAchz AzvlzndAait à aiiimiZzn. main- d'ozuvtiz

à Za hzchzAchz d'un zmpZoi. zt Azglom zn chliz, ou b-izn main-d'OZUVKZ

dzjà au thavaiZ dam Z'aggZomzn.ati.on zt popuZation n.zii.dzntz. Ce iZAait

oubZizn. qu' unz pantiz dz Za mai.n-d''ozuvn.z dzi> ckantizu navati ztait

Kzcn.utzz, blzn avant Za vznuz d'USINOR zn zone. huAaZz. Vz mzmz en z&t-iZ
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d'unz grandz paKtlz dz ta main-d'ozuvrz dz Vusinz des dunzi, passez
aujourd'hui sous la coupe de CREUS0T-LOIRE.

A l'inverse, USIW0R a iait venir dam Vagglomération unz bonnz partiz
dz sa main-d'ozuvrz provenant d'autres régiom.

terni soulignez Vimportancz dz la prisz zn compte, dz t'originz Spatiatz
zt dz l'origine iodalz dz la main-d' ozuvrz mobiZl&éz à VUUKERQUE, pour
unz étudz sur Iz rolz dz ramassage dam ta polLtiquz dzi zn&izpiiAZA, il
convient dz izvznin. à notxz p^zmiSAZ con&idéAation : pendant toutz unz
pzàiodz manquez pan. ta. pznuxLz dz main-d' ozuvnz dan& V agglomération,
Izi zntAzp>ta,z6 appanaiA&znt zazntizttzmznt contAaintzi à (,ainz du namai-
iagz. Maii panez quz czttz contnaintz découle dz tout un zn&zmble de
conditions génénalzi : amplzan et napixLUtt du développement induitnizt,
iuicitant une tnli iontz pnziiion &UA IZ manche dz l'emploi, concwmzncz
lénoez zntjiz lu entnzpnÂAZi, qui ne &ont d'aillzunyi, pai à égalité dam
czttz tuttz poun Vappnopniation dz la main-d' ozuvnz zt notamment de ta
main-d' ozavKz qualifiez, inadéquation tzttz du pane dz logemzntt, que. Izi
aipzcti quantitatif panent bien avant Izi a&pzcti qualitati^i, ztc...

Il appanait à bzaucoup que V évotution dzi conditions génénatzi zntnalnzna
la {jin de cette contrainte .- Iz natzntiiizmznt du dévzloppzmznt indus-
triel avec ta ^in du pnogratmz d'zmbauchz chzz USTNÛR, ta ^in des travaux
dz construction des 2 usinzi d'USWOR zt dz la zonz industriato-portuainz
ainsi quz le vaste programme dz comtructien dz togzmznts (CCI zt CUD
tancznt dis 7 97/ V objectif dz 4 000 togzments par an), auront pour corol-
taiAz unz diminution dz ta tznsion sur Iz marché dz t'emploi zt ta lin dz
ta. contAxUntz du namassagz qui coûtz, zn déiinitivz, iort cher aux entre-
prises. Vans Iz mhnz temps, Iz ionctlonnmznt zt Vétargiistmznt des orga-
nismzs patrenaux interprofessionnels de &onmation permanente, mis en place
à Vinitiativz d'USJNÛK dzi 1962-63, auront contribué à briszr tzs anciens
ctoiionnemznts du. marché de l'emploi et à unifier zn grandz partiz ce
dernier., rendant sans objet la concurrzncz inter-entreprise, dam la mesure
où ces organismes de formation combleraient d'annéz zn année, tzs bzsoim
des entreprises en main-d'oeuvre qualifiez.

VIS lors, VIMKERQUE czsszrait d'êXAZ zn siXuation "zxczptionnztlz" dz
sur-emploi et de pénurie de main-d' ozuvrz.



Et de. nombreux milizux dunkzrquoii de pzn&zr que. Iz ramaiiagz iz réduirait,
voirz diiparaitraiX.

Or, la réalité tet loin de con^irmeA unz tzllz hypothziz. Cut donc que.
Iz rôle, du ramaiiagz n'avait pai zncorz été corrzctzmznt intzrprété ni
comprit, dam toutte izi ionctiom.

Z. LE RAMASSAGE, MESURE STRUCTURELLE VE LA POLITIQUE DES ENTREPRISES ?

Le maintizn zt Vzxtzn&ion dzi iz&zaux de n.ama&6age. aujourd'hui zncoiz
•ùnpUquznt quz ioit n.zcon&idziê. Hz lolz izzt joué. pan. Hz lamai&agz dam
la politique. dz& zntAzpii&zi.

En ziizt, nombKz d'zlzmznti zntAant dam Izi conditiom gznêAalzi ont

évolué, cei dzn.nizn.zi> annézi : la tzmion iun. Iz manche, dz V zmploi a,

pzut-on dinz, comidznablzmznt bai&ié ; la din dei giandi travaux dz

même quz V aAAzt dz V embauche chez USIN0R dzpwii un an, ont doit tnèA

nzttzmznt chutzn. Iznivzau dz Vofaiiz d'zmploi. Contn.aifLZmznt à cz qui

était ptiévu (zt iouhaité), pzu d'induAt/iizi iz iont implantées à VUNKERQUE

à la iaitz d'USlNOR. CzlZz& qui l'ont hait ont zu izcouHM, pouK Vziizntizl

à la main-d'OZUVKZ du gioupz dont zJULzi dzpzndznt. Elite ont ch.it un

nombnz h.zZativzmznt h.zith.zint d'zmploii iuh. placz-

A czttz diminution du nivzau dz l'oii>iz &'tet ajoutez, dzpuii la &in 1973,

VappahJjtion du ch.5ma.gz à VUNKERQUE. S'il zxi&tait déjà dzpuii longtemps

poun. Ite {.zrmzi.H &'z&t ztzndu aux hormzi.

L'évolution dte condUxom généialte a aui&i concznné Iz dévzloppemznt

urbain : conthaih.zmznt à tout, lu ichtmai mentaux "tnaditionnzl&", pour

ne pai dih.z "cla&iiquzi", qui conjugaient dévzloppzmznt urbain à dévzloppz-

mznt induithizl (ex. :"dani toutz ville ou toutz agglomération, Vzmploi

zntAalnz l'habitat"), unz grandz partiz dte comtructiom nouvzlZzi a été

réalisez zn dzhon dz l'agglomération dam la couronnz dte bourgi, donnant

aimi concrztzmznt iuitz au ichéma dz l'OREAM qui avait ioulzvé, zn ion

tzmpi, unz vivz oppoiiXion dz la Communauté Urbainz dz VUNKERQUE.
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VOUA. ta. pantiz du conAtn.ucti.onA nouvellu implantéu danA V agglomêAcutœn

à peÂnz V objzctii dz 4 000 logzmzntA/an a-t-il été atteint [happzlonA quz

czt objzctli de. 4 000 logemznti/an à conAtAuuiz danA le pVwmztxz du. SVAU

a été atteint du 1974 et dépaAAé en 1975) quz déjà du logemzntA tnou.vou.znt

dl^icilzmznt pxznzau. Aujourd'hui quzlqau czntcUnU dz logzment& neufa

[dont du logzmenti) HLM) tutznt videA.

PaAall.zlzmznt à czttz évolution qui maAquz oJin&i. tant la. iituation dz

l'emploi, quz czllz du logemznt, Izi huzaiix. dz Ajmaiiagz, paradoxalement

A' étzndznt.

Le haÂAonnzmZYVt pn.écédznt (,ondé AUA l'anaZyiz du tiamaAiagz comme moyzn

dz duainage d'unz ma-in-d'OZUVKZ zxtéA-izwtz, davn> unz &-ltuatx.on dz pénwviz,

Ut Imu^liant eX Inaptz à lui ieul, à Kend/iz comptz dz la iLtuatlon.

Lz Aamaiiagz a donc, à Vévldzncz, unz aufiz fonction, majj, laqueZlz ?

Vzux. pKemLzn.u comtatationi &'Âmpo&znt, à la iimplz izctuKz du

iztnacant Vzvolution du z^zctifa du gn.andu zntn.zp>vu>u omô-t qu'à

la lectuAz d'unz caxtz du iz&zaux dz namaaagz :

Tout d'aboh.d, II HUionX. quz dzi giandu zntA.zpiÂj,U n'ont pai eu izcou/U,

dz la même ^açon au namaAiage, au &UA. et à muuAz quz cn.oiMAaX.ent Izwu

zHectlfa. Cut USINOR qui a. développé lz plui, en valzuA abioluz zt

izlatlvz, lz KZCOU/U, au lamcUAage. Vz cela, la notion dz pénwUz dz maln-

d'ozuvxz ne Au^iJ: pa& à Hzndtiz camptz.

La izcondz constatation pont d'unz ii.mplz Izctufiz du fiacé du n.é&zaax

dz lamaiACLgz : II en KUAonX unz Képcjvtition zntAz lu giandu zntAepnJiAU

du zonu dz izcKutemznt, cznX.aA.nu dz eu zonu Kzlzvant d'un quail-

monopolz poun. tellz ou telle znttzpnÂAz. C ut lz cou, dz villu commz

CALAIS, BETHUNE ou ST OMER vl&-à-vl&

Au niveau ipatial, V zxiAtzncz dz baAiinA de main d'ozuvhz que AZ KUeAve

tzltz ou tellz zntA.zpnÀsz appanait donc.

Cu dzux pn.emi.eKU conAtatationA noui aminent à ^onmulzn. unz hypothuz •.

danA unz pizmièAZ étapz, USINOR, en annJivant à PUMKERQUE, a développé



actioni en vue de bh-iizh. le cloiionnzmznt antéhizuh du mahchê

de l'emploi..

Ce4 ac-fctoni hzpoiaient en ghandz pahtiz iuh. la. miiz en placz d'ohganiAtnzi

cormum de ^cwio-tôon pA.O(5ei4Xonne££e e£ de ^ohnation pzhmanzntz.

Comptz-tznu de la paaation, dèi 1962-63, en#ie Izi ghandzi zntAzphliei

"d'OLCC.oh.dt> de non-aghziiion zt de non-concuM.zn.cz" Au/i la mcuin-d' OZIMIZ

&iadùtLonnzlLe.mznt contuôlzz pan. cnacunz d'oJHoJt, la. tzntatLvz d'USlNÛR

de fie.unj.hlzt, à ion pio^it, Iz maAchz du. thavail, a poitz davarvtagz AU/L

IZA Auppohti zconomiquzi zt iocÂaux [polùttquz dz& did&zizntzi

pouA t,'attachzn zt &z h.ziz>wzfi unz main d'ozuvAz) que iuA Izi

spatiaux, dzi dL^zKzntk baii^m de im-cn-d1 ozuviz [zonzt> gtogiaphÀ.quz& de
izcA.utzmo.nt de czttz main-d' ozuvn.z) .

AujouAd'huJ.,USWOK à'zmplolzô. iz KZiZAvzh. izt> pioph.zd bai&i.m,dz main-d'ozu\»iz.

L'zntAzprJjiZ n'a plut, intzAzt à joueA la caAtz de l'unification du maAchz

du tnavail, maii bizn au contAaiAZ à KzvzniA au. iyitzmz du cloiMonnzmznt.

CzAtzi, Iz maAchz de V zmploi a connu de tzls, boulzvzuzmznti au couu

dzi dix ph.zmizh.zi annzzi iuivant Vimplantation d'USIMR que. Iz cloiJ>onnz-

mznt actuzl ne pzut hzphodwihz a l'idzntiquz czlui qui zxiitaÀX. auparavant,

iZ nz pzut plui ionctionnzh. de la mzmz manizAz.

La comtitution zt Iz contAÔlz pah. US1NÛR dz ion phophz baiiin d'zmploi,

paaz pan. tout un zmzmblz d'zlzmznti qui iont pahtiz -Lntzghante. dz la

politiquz du pzAionnzl dz V zntAzphÂAz : nivzau du KzcAutzmznt, ^ohmation,

plui ou moim ghandz "tAani&êAabilitz" dzi quali^icationi, ialaihzi,

avantagzi iociaux ztc.• .

Mali l'objzctii ziizntizl zit-il la KzckzAchz d'un czAtain monopolz iuA
ia phophz main-d'ozuvhz ?

La quzition zit dz iavoiA quzlA avantagea oi&hz tzl ou tzl baiiin giogha.-

phiquz dz main-d'ozwjhz compahatA.vzmz.nt à tzl authz.

Vhypothziz pzut-zthz zmù>z que., en hzcouhant au hzchutzmznt de ia main-
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d' ozaviz dam un izctzux gzogfua.phi.quz dzfa-ni, V zntxzpxLiz ne vLbz pai

Azulzmznt un z^zt de monopolz, poux ta mobiJLliation d'unz main-d'OZUVKZ

mais auAii. czxtainzi ipécL^i-citzA qu'ofâxz ce izctzux géographique.. CZA

6pzcsl(sicÀ£z'i> pzuvznt poittzx Aux V znizmblz. dzi conditLoni dz nzpxoduction

dz la (JoA.ce de txavaiZ, ou iux l'un dz IZUXA zlzmznti, comme Iz logzmznt ;

zllzA pzuvznt poxtzx AUX IZ coût dz CZA condition* dz AzpAcduction ou

ion. Izut "quaLUtti

Vam ce cxu>, Iz namcu>i>agz n' z&t plu& un ihnplz moyzn dz dhainagz dz la

maijnrd'ozuv/iz, mal& un moyzn pzfimzttant à VzntxzpiLdz d'obtzniA dzi

condctioru, ipzd^ijquzi dz h.zp>uoduttion dz la ^OKCZ dz tAavaiZ poux ia

mcuin-d'OZWJKZ. Mai* unz tzllz kypothziz ne noué autoAÀAZ pu poux autant

à com-idzfizx dti>0Kmaij> iz àam<u,&agz commz un zlzmznt itxuctuxzl dz la.

potitiquz dzi zntxzpsUAZA vLt>-à-v-ù> dz Izuh. pzx&onnzl. Suppoioni la miAZ

iux pizd d'unz lignz dz txamponX public ou b-izn zncoxz Vacquisition zt

Vutilisation pax Iz txavaÀJLlzux d'un moyzn dz txanipoAt lndi\>i.duzl, poux

&ZA dzplaczmznti domicÂJLz-txava-Ll, zt quz czla zntxoJinz la xzduction ou

la. &uppxzi&i.on du xama&iagz : la pxzuvz izxait. louxniz quz, ce qui z&t

itxuctuxzl dam la poliXlquz dz VzntxzprvUz, c'zit blzn Iz izcouxi à

tzllz unité, ipatlalz poux la Kzph.oduc.tion dz la hoxcz dz txavaiZ zt non

Iz /uunaiia.gz commz modz ipzdd-iquz dz txanipoit. Il noui &audxa. donc

analy&zx aui&i. dam quzllz mziuxz Iz àamaiiagz Ut lié nzcziiaixzmznt ou

non à tzllz ^oxmz {ipatLatl&zz) dz A.zpxoduction dz la ioKcz dz txavail,

zt i'iZ y a en outxz du enjeux quz izul Iz àwnaaagz pzxmzt dz pn.zizn.vzx.

3 . DIFFERENCIATION DANS LE ROLE VU RAMASSAGE ET PERIOOICISATION.

Lu xap-idzi con&i.dzxationA pKzczdzntzi AUX la diUzxzncz dz ii.gni.6-icati.on

du namaiiagz dam dzi iituationi di&tinctzi, poux ne pai dixz Invzx^zi

[iiXuation dz pznux-Lz dz main d'OZUVKZ i'accompagnant dz boulzvzxizmznti

dam Iz maxchz dz Vzmploi. zt iÂMtotion d'accalmiz zt mzmz dz dzpxziii.on

Aux ce même maxchz dz V zmploi.) ne doivznt pai noui conduixz à con4-cdé̂ .eA
txop xapidzmznt, quz Iz xamaiAagz à VUNKERQUE a nzvztu toux à toux, zt

dani un pxocziiui dz continimitz tzmpoxzllz, la pnzmizxz, puiA la izcondz
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S'iZ zi>t vrai, qtiz pzndant toutz unz pznlodz, Vaccent principal îXait
mit, iur. la production dz ta main-d' ozuvrz, c' zit-à-dirz iur ia mobiZÀJkation,
zt que. dam la izcondz pzri.odz, l'accznt Zit mii davantagz iur la rzpro-
duction dz czttz main-d'ozuvrz, chacun dz cei deux aipzcti n'appariait
jarnait, dz manizrz zxcluii.vz. Szutzi Izi ne.cziiiX.zi> dz l'analyiz juiti&i&nt
unz izparation auiii. ctairz zntrz tzi dzux. fioncttoni du *ama&&agz quz
czttz quz noui avoni

Haii dzjà, dam V zxamzn du fiôlz du Aama&iagz dam tz dnainagz dz ta
main-d'OZUVKZ, ta question ztaiX poizz dz Vadzquation dz ta main-d'ozuviz
mobiJLitiZz aux conditiom dz ta production zt aux bzioini dz VzntKzpKÂAZ.
Le iait dz ph.zndh.z en com-idziation tzi onlQinzi "ioci.aZ.zi" dz czttz main-
d'OZWJKZ pour mziwizn. ion adzquation poiiihlz, immz'diatzmznt ou à mziufiz,
aux conditiom actuzttzi dz production, poiait, dz mawièAZ impticitz ta
quzition dz ta production zt dz ta rzproduction dz czttz main-d'ozuvrz :
autrzmznt dit, ta main-d'ozuvrz aujourd'hui, "produitz" pour ta iidirurg-iz,
zit unz main-d' ozuvrz qui a dzjà ztz "rzproduitz" auparavant pour
d'autrzi activiXzi, pour d'autrzi proczi dz production.

Czttz "rzproduction" i'zit ziizctuzz dam unz itructurz ipatiatz donnzz.
Et toriquz USINOR [ou toutz autrz zntrzprliz) viznt rzcrutzr pour tz
ramaiiagz, ia main-d' ozuvrz dam czttz itructwiz ipatiatz, il lui zit
impoaiblz dz ne pai tznir comptz dzi conditiom dam tziquzttzi czttz
main-d'ozuvrz a ttz produitz zt zit aujourd'hui, rzproduitz. CzrXzi, czttz
pnjj>z en comi.dzrati.on n'zit pai formulez dz manJizrz comcizntz zt voton-
tairz par l'zntrzpr^iz. Bten iouvznt d'aillzuu, zttz iz izra izton unz
dtmarchz nzgativz ; czttz dzmarchz izra czttz-ci : "tzi travaittzuri
agrJ.colzi dzi zonzi ruratzi pzuvznt iairz dz boni ouvri.zr& d'USIUOV., tout
en continuant à habitzr en zone ruratz" plutôt quz czttz-là : "II ^aut
rzcrutzr Izi ouvrizn d'USINOR chez tzi travaittzun agiicolzi, parez
qu'ili habitznt zn zonz ruratz zt c'zit pour noui, zntrzpri-iz, un avan-
tagz".

Il axnJivz, czrtzi, quz l'zntrzpri^z zxprÀmz dz mani.èAZ poiiXivz ta
zn comptz dzi condùtiom dz rzproduction dz ta forez dz travaiZ attachz'zi
à unz itAucturz ipatiatz donnzz : "A BETHUNE, Izi geni poiiïdznt Izur.
logzmznt. Itb ne palznt donc pai dz toyzr zt ili ont Iz charbon gratuit".
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Ou "A CALAIS, il y a de Vemploi féminin. C zit donc, un dzuxièmz ialaitz

qui nznttz dam Hz ménage". Mali zllz Iz izna txzi KoJizmznt dz manizAz

zxplicitz. Tout, Izi iziponiablzi d'zntxzpKiiz Iziizntizllzmznt chzli dz

pzuonnzl) quz nom, avoni n.zncontn.zi attnibuznt aux "iouhaiti" zt "pnJziz-

n.znczi" dz Izufi pzuonnzl quand ce n'zit pai à la mzntalitz localz, Iz

"choix" dzi> condition* dz KzpKoducJtÀjon dz la ion.cz dz travail. Combizn dz

^oii noui iommzi-noui zntzndu dJuiz quz la viz zn immzublzi collzcXi^i, dam

dzi qiandi znizmblzi, ztait incompatiblz avzc la mzntalitz &lamandz - ou

quz Vznfizpiiiz maintznait ion Aa.maiiagz pan.cz quz Izi azm dz CALAIS ou

dz BETHUNE ne "voulaiznt" pai vznin. hahitzn à VUNKERQUE.

Sam nizn. Iz faondzmznt Kzzl dz tzllzi afâimatiom, il zonviznt dz iouliqnzn

quz, dam Iz di&couAA dzi Kzipomablzi d'znVizpnÂAZ, la izlzKzncz aux

"pA.z(lz>iznczi du pzAAonnzl" iznJt iouvznt à ma&quzà. Izi ph.zfén.znczi> dz Vzntfiz-

Vawtnz panX, la pàiie. zn comptz pan. V zniAzpnÀAz, dzi conditions dz n.zpn.o-

duction dz ia main-d'ozuvn.z poazdz unz izcondz can.acXzniitiquz : en dzfai-

nitivz, quzllz quz io-ùt la ma.nizn.z comdzntz ou non, ^on.mulzz ou non dont

VznthzpnÀMZ Izi pn.znd zn comptz, zllz Iz &alt toujouAA zn fonction d'un

objzçXid : unz mzitlzuAz adéquation dz czi conditiom dz n.zpn.oduction aux

"'impznatiii" dz Kzntabitùtz dz Vzntxzpniiz. Ce nz iont bizn iûn. pai Izi

conditiom dz n.zpnvduction dz la ion.cz dz tfiavaiZ zn tant quz tzllzh qui

intziziiznt V zntxzpniiz, mai& Iz nappant qu'il y a zntnz czi conditiom zt

Izi conditiom dz pn.oductA.on zt dz nzntabilitz.

On., un dactzun. important à ioulignzn. dam Iz cadAz dz notxz ztudz zit quz,

pouA. la miiz zn pla.cz d'un nzizau dz namanaqz, l'zntn.zpnii>z iz dotz d'un

moyzn, à la joii iouplz zt à ion u&aqz zxcluiij, d'acczi à czi conditiom

ipzcijiquu dz n.zpn.oduction, izlon Izi dif[f:zn.zntzi itn.uctun.zi ipatialzi.

Czi dz'Jzloppzmznti, pzut-ztn.z un pzu longi, ont poun. objzt dz mzttn.z zn
zvidzncz la dÀvzKiiXt dzi nâlzi aiiignzi au n.amaaagz, dam chaquz pzniodz
comidzAzz.

S'il zit \inai quz, izlxin Izi ciAcomtonczi, l'ztat dzi conditiom gznznalzi

zt la poiition, dominantz ou dominzz, dz V zntAzpniiz pan. n.appont à czi
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conditiom gznzhalzi, V unz dzi ^onctiom du namaaagz tend à dzvzniA la

fonction piincipalz, il ne iaut peu zn dzduiAz qu' zllz zit poux autant la

fonction unique.

AuJou/id'hui zncoKz, Iz hamai&agz zit un moyen d'action utxtiiz pan. Izi

zntAzpAiiz pouA. Ha mobilisation de IZUA main-d' OZUVKZ. AujouAd'hui zncoiz

•il Zit un moyzn de itduoiz zt de cont/izn. la conc.uM.zncz dzi autAZA zntAz-

pKÂJt>zi> iuA la maln-d'ozuv>iz ou iun. czntaini typzi dz main d'ozuvtiz.

ku&il noui pA.opoioni-noui, dam Iz cadAz dz czttz ztudz, d'ztudizA tout
à touA Izi aipzctti du temaA&agz qui Kzlzvznt d'unz loqlquz dz mobiljj>atÂ.on
dz la main d'oeuMe zt dz luttz contAz la concuM-zncz dz& aut/izi zntAzpiiAzi
(objzt dz notAz 1èAz paAtiz), pwit, Izi aipzcti du lamai&agz qui izlzvznt
dzi objzctiii zt dz la politique, dzi zntAzp/uAzi quant aux condition* dz
Azpioduction dz la (SoA.ce de t/iavail, zt d'unz manièAz ge.nzn.alz quant à la
gestion dz Izun. pzuonnzl [objzt dz notfiz Izmz paAtiz) .

Vani chacunz dz czi dzux paAXizi, noui tznteAom dz m'ontAzA quzlle. plxx.cz

Aézllz la fonction conbidzKzz {mobili&ation ou Azptoduction) a tznu dani

la poLLtlquz dz lamaAiagz dz VzntAzphÀAz, au couu dzi di^eAznteA"péAiodzA"

qui ont iuivi l'implantation d'USINOR.

V aufiz paAt, dam chacunz dz czi pamtezi, noui tznteAom dz montAeA

l'impoAtancz zt l'znjzu du Aamaiiagz, commz modz ipzcif,JQuz dz tAampont

aux yzux du zntAephJLizi : autAzmznt dit, Vunz dzi quzitiom quz noui

tAaitziom zit bizn czllz dz iavoiA ii, pouA Izi zntAzpAûzi à VUNKERQUE,

comptz-tznu dzi znjzux coniidzizi, la iubititution , au fuvnaiiagz, d'autAzi

modzi dz tAampoKt - zt notammznt, la mi&z zn placz dz KZizaux dz tAanipotti

publia - zit iouhaitzz, ou paAaJUt au contAai/iz inoppoAtunz zt inutilz,

dzmzuAant iam zfâzt iuA la pfiatiquz dzi zntAzpAiiZi, maii auiii iuA czllzi

dz la main d'ozuvKz.
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PREMIERE PARTIE

LE ROLE DU RAMASSAGE DANS LA MOBILISATION

DELA MAIN-D'OEUVRE
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Cet aspect du ramassage à DUNKERQUE est apparu pendant longtemps comme

l'aspect, sinon unique, du moins principal dans la politique des entreprises.

Il est vrai que dans une agglomération où la main d'oeuvre des cinq princi-
pe

pales entreprises industrielles a plus que doublé en l'espace de 12 ans,

passant de 7 900 emplois en 1963 à 20 900 emplois fin 1975, l'impératif

premier qui s'impose aux entreprises est le recrutement de la main-d'oeuvre,

sa mobiIisation.

Or, dans un contexte de "pénurie" aigtie de main-d'oeuvre sur l'agglomération,

la question de la mobilisation du personnel nécessaire aux entreprises, et

notamment à USINOR, qui connaît l'accroissement d'effectifs le plus rapide,

ne va pas aller sans mal : pompage de la main-d'oeuvre disponible en zone

rurale - par la mise en place de réseaux de ramassage - recours aux entre-

prises de main-d'oeuvre temporaire qui prolifèrent, débauchage à peine

déguisé de la main-d'oeuvre des autres entreprises, déploiement de publicité

pour attirer, vers DUNKERQUE, des travailleurs de toute la France, relève-

ment partiel du niveau des salaires... Tous les moyens sont bons pour

atteindre ce but : se procurer de la main-d'oeuvre qualifiée. Dans ce climat

général de lutte pour l'appropriation de la main-d'oeuvre, la concurrence

entre les entreprises s'aiguise.

*Les entreprises sidérurgiques USINOR et CREUSOT-WIRE, les chantiers navals

FRANCE-DUNKERQUE ( Groupe EMPAIN-SCHNEIDER), la société de pétrole BP et

l'entreprise d'industrie alimentaire LESIEUR, représentent à elles-seules

plus de la moitié de l'emploi industriel total à DUNKERQUE.
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Mais ces dernières ne sont pas à égalité de moyens dans cette concurrence.

Les entreprises qui tout en disposant d'une main-d'oeuvre très qualifiée

pratiquaient traditionnellement de bas salaires, comme les chantiers

navals, sont les grandes perdantes : elles ne parviennent plus à retenir

leur main-d'oeuvre et se voient contraintes,pour recruter.de passer par

les entreprises de louage de main-d'oeuvre, qui leur facturent le person-

nel supplémentaire nécessaire à un prix largement supérieur aux salaires

pratiqués dans ces entreprises, avec, en outre, l'obligation de passer

par le versement de "primes de déplacement", qualifiées de "tristement

célèbres" par les représentants du patronat à DUNKERQUE.

Ce fait ne constitue qu'un exemple parmi d'autres des bouleversements que

subit le marché de l'emploi : dans la majorité des cas, les anciens cloi-

sonnements de ce marché craquent. La politique traditionnelle de certaines

entreprises est remise en cause. L'ampleur des difficultés de recrutement

et le taux élevé de turn-over deviennent catastrophiques pour les entre-

prises qui occupent une place dominée dans le marché de l'emploi. D'anciens

bassins de main-d'oeuvre cessent d'être le monopole d'une entreprise, de

nouveaux bassins se forment.

Ce renforcement de la concurrence intei—entreprise ne va pas sans un aigui-

sement des contradictions sociales : contradictions, au niveau des entre-

prises, entre d'une part l'intérêt qu'a chacune d'elles de lutter contre

les autres pour l'appropriation de la main-d'oeuvre, et, d'autre part,

l'intérêt qu'elles ont, dans une certaine mesure en commun, à offrir une

forte résistance à la pression sur les salaires, créée par la situation

de "sur-emploi".

L'arrivée massive - quoique pendant longtemps insuffisante pour les entre-

prises - de travailleurs provenant de divers secteurs géographiques et

de diverses régions et qui viennent, en quelques années, gonfler la classe

ouvrière à DUNKERQUE, constituent aussi un élément d'aiguisement des

contradictions sociales.

Le tableau ainsi rapidement dressé de la situation créée à DUNKERQUE par

l'implantation et le développement d'USINOR doit être,en fait, nuancé

selon ce que l'on peut considérer comme les différentes périodes, les

différentes phases du développement industriel à DUNKERQUE. En effet, au
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cours de ces différentes phases, les problèmes posés n'ont pas connu la

même intensité, leur ampleur n'a pas touché de la même façon les différentes

couches de main-d'oeuvre et les différents secteurs d'activité.

En outre, les réactions des entreprises n'ont pas, non plus, toujours été

semblables. Ces réactions ont évolué en même temps qu'évoluaient les con-

traintes qu'elles subissaient, en même Temps qu'évoluaient les conditions

générales.

C'est dans tout ce contexte, mouvant et contradictoire, qu'il convient

d'analyser le rôle et la signification du ramassage dans la politique des

entreprises pour la mobilisation.de leur main-d'oeuvre.

Nous nous proposons donc, dans cette première partie, d'examiner tour à

tour dans le cadre de quatrechapitrès :

1° - L'évolution des besoins des entreprises en main-d'oeuvre nouvelle et

l'évolution des secteurs de recrutement,

2° - La typologie des ressources en main-d'oeuvre et des obstacles à sa

mobi Iisation

3° - La place du ramassage dans la politique générale des entreprises pour

la mobilisation de leur main-d'oeuvre

4° - Le rapport entre zones de recrutement, réseaux de ramassage et concui—

rence inter-entreprises.
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C H A P I T R E I

BESOINS DES ENTREPRISES EN MAIM-0'OEUVRE NOUVELLE ET

EVOLUTION DES SECTEURS DE RECRUTEMENT

LQA 3 pinÀodu du. diveZoppzmtnt induitnl&Z à VIMKERQUE

L'objet de ce chapitre est de poser les premiers éléments de base nécessaires

à la suite de l'analyse. Une grande partie des développements y sera donc

essentiellement d'ordre descriptif.

D'autre part, pour toute la période antérieure à 1973, la quasi-totalité des

éléments d'analyse sont repris

de M. CATTELLS - F. GODARD**

éléments d'analyse sont repris des recherches de R.BERCOFF - H. COING* et

Pour rendre compte de l'évolution des besoins des entreprises en main-d'oeuvre

nouvelle et de l'évolution parallèle des secteurs de recrutement de cette

main-d'oeuvre 3 grandes périodes doivent être distinguées :

- la période 1962-1968, qui part de l'implantation d'USINOR. Il s'agit d'une

période au cours de laquelle l'implantation d'USINOR ne provoque sur le

marché de l'emploi que des remous de faible amplitude, grâce à la combinai-

son de tout un ensemble de facteurs,

* op. cité

* * o p . cité
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la période 1969-1973 : c'est la période des grands bouleversements du

marché de l'emploi, la période d'extension effrénée du ramassage.

la période qui démarre en 1973 : il s'agit d'une période de "stabilisa-

tion" suivie de dépression sur le marché de l'emploi. Dans cette dépres-

sion, les facteurs propres à la situation dunkerquoise sont difficilement

séparables des facteurs découlant du contexte plus général de crise

économique à l'échelle du pays. Or, de façon a priori paradoxale, le

périmètre du ramassage ne se réduit pas

I. 1962-1968 : Le "DEMARRAGE D'USINOR"

La période qui suit immédiatement le démarrage d'USINOR ne correspond pas

à de grands bouleversements du marché local de l'emploi. Et pourtant,

les prémices des transformations futures qui conduiront à l'éclatement

de l'ancien fonctionnement du marché de l'emploi, sont déjà présentes,

dès cette période.

Il convient ici, de développer chacun de ces deux aspects.

Sur le premier point, Henri COING note, dans sa recherche sur "La planifi-

cation urbaine à DUNKERQUE" * que : "Pendant la période 62-68, l'effet

de la croissance d'USINOR fut encore restreint, car le marché local

recelait des ressources importantes".

En fait, les effectifs totaux des 5 grandes entreprises passent de 7 900

en 1963 à 10 750 en 1968, soit + 2 850 emplois.

Cette croissance est essentiellement le fait d'USINOR, comme en témoigne

l'examen de la situation de chacune des entreprises :

sic
Op. cité p. 20.
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ENTREPRISES

Usine des Dunes

Chantiers Navals
ACDB

LES 1 EUR

B.P.

USINOR

Effecti

1

2

1

1

1

fs en 1963

900

450

000

300

250

Effecti

2

2

1

4

fs en 1968

250

550

900

150

200

Variation

+ 350

+ 100

- 100

- 150

+ 2 950

Les raisons qui expliquent la relative modération à cette époque des consé-

quences entraînées par l'arrivée d'USINOR sur le marché de l'emploi local

relèvent de plusieurs facteurs :

- Tout d'abord, la mise en marche de l'usine a été précédée par sa construc-

tion. Et il semble que ce soit plutôt à ce stade que certains problèmes ont

pu se poser : les entreprises de construction de l'usine ont employé

jusqu'à 4 900 personnes en juin 1962, pour d'ailleurs redescendre à 1 000

I'année suivante.

"La main-d'oeuvre employée sur le chantier a été recrutée sur place en s'ef-

forcant de ne pas dépouiller les industries locales et de ne pas provoquer de

surenchères. Toute la main d'oeuvre disponible sur place dans un rayon de

40 kms ayant été absorbée rapidement, les services officiels de la main-

d'oeuvre ont lancé une enquête dans toute la France qui a amené environ

quatre cents personnes. Il a été également fait appel à la main-d'oeuvre

étrangère : en mai-juin 1962, sur un effectif de cinq mille personnes, il y

avait 1 100 étrangers sur le chantier, essentiellement des Portugais,

Espagnols et Italiens. On a pallié le manque de main-d'oeuvre qualifié en

faisant de la formation sur place"*

J.D. RSYNAUD, cité par H. COING, op. cité p. 18.
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USINOR va bénéficier, au moment du démarrage de l'usine, de la libération

de la main-d'oeuvre des chantiers de construction (en 1967, 22 % des effec-

tifs d'USINOR venaient du B.T.P.).

- USINOR bénéfie par ai I leurs de la stagnation des effectifs dans les autres

entreprises, et même de la récession de certaines, en matière d'emplois

(LESIEUR, BP), ainsi que du marasme dans les usines sidérurgiques du Nord

(restructuration du groupe USINOR ; En 1967, 20 % des effectifs d'USINOR-

DUNKERQUE viennent de la sidérurgie) et de la crise latente de l'emploi dans

toutes les villes de la région.

- Enfin, USINOR bénéficie de l'arrivée des jeunes sur le marché du travail.

La relative facilité qu'il y a encore, à l'époque, à recruter de la main-

d'oeuvre, explique que certains accords de répartition de la main-d'oeuvre

aient pu être passés entre les grandes entreprises : Ainsi l'accord verbal

de non-agression passé entre elles en 1962-1963 (aucune des grandes entreprises

n'a intérêt à voir monter les salaires) ; de même, l'accord sur la répartition

des zones de ramassage.

Mais, si la concurrence des entreprises sur la main-d'oeuvre semble pouvoir

se résoudre par l'utilisation à plein des ressources locales, certains éléments

annoncent toutefois les bouleversements de la période suivante :

C'est ainsi que le taux de turn-over augmente aux chantiers navals. La main-

d'oeuvre de cette entreprise, qui est dans l'ensemble une main-d'oeuvre

qualifiée, ne manque pas d'être attirée par le niveau des salaires, plus

élevé chez USINOR (quoique inférieur aux cas les plus favorables sur le plan

local) et par les perspectives de carrière, de stabilité d'emploi, que

semble offrir cette nouvelle industrie.

D'autre part, dès son arrivée, USINOR va remettre en cause l'un des facteurs,

qui contribuait au cloisonnement rigide du marché de l'emploi, à savoir les

systèmes de formation internes aux entreprises.

USINOR talonne les organisations patronales locales, notamment le Comité

Patronal d'entente (Syndicat patronal local interprofessionnel) et la
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Chambre de Commerce et d'Industrie, pour que soient créés des instruments

communs de formation. Cet effort aboutit en 61-62 à la création d'une

école professionnelle (E.P.I.D.) qui a pour conséquence la fermeture du

centre d'apprentissage propre aux chantiers navals, ainsi que la création

de l'A.0.1.F.P. (Association Interprofessionnelle pour l'Orientation de la

Formation et le Perfectionnement) qui comptabilise 10 000 journées de

stagiaire en 1963. L'A.0.1.F.P. est aussi chargée de la gestion d'un centre

de F.P.A. intei—entreprise - 12 000 journées de stagiaires en 1963.

Dans le même temps, l'appareil de formation public se renforce avec l'ouvei—

ture en 1962 d'un lycée technique et d'un collège technique (métaux) regrou-

pant 3 000 élèves.

Ces deux exemples du turn-over aux chantiers navals et de la formation pro-

fessionnel le témoignent d'une certaine tension sur le marché des ouvriers

quaIi f iés . Si le niveau moyen de qualification des emplois offerts est plus

faible chez USINOR que dans les autres entreprises (le rapport OQ/OS.M

n'est que de 1,4 contre 5,7 aux Chantiers Navals), les besoins d'USINOR

sont très importants, en chiffres absolus par rapport au marché local.

Par son action en faveur du développement de la formation publique et de

la mise en place d'organismes communs au patronat, par une organisation

inter-professionnelle de la formation, USINOR ne vise pas seulement à

former une main d'oeuvre qualifiée supplémentaire ; l'enjeu est bien de

transformer le fonctionnement du marché de l'emploi, en obligeant les

entreprises à embaucher les qualifiés sur le marché des qualifiés et non

corme avant, sur le marché non-qualifié, ce qui permettait aux entreprises

de s'attacher leur main-d'oeuvre qualifiée, en la rendant prisonnière de

formations internes très spécifiques, difficilement transférables.

Par le biais de la production extérieure aux entreprises - grâce aux orga-

nismes intei—professionnels, publics ou patronaux - d'une main-d'oeuvre

qualifiée, USINOR vise à faire du marché des qualifiés un "marché d'acheteur",

c'est-à-dire favorable aux entreprises dans l'achat de la force de travail,

alors qu'à son arrivée, il apparait très clairement que le marché des

qualifiés est un marché de "vendeur" (favorable à la main-d'oeuvre qui vend

sa force de travail) ou, plus exactement : "il n'y a pas de marché du

travail, mais une série de transactions particulières"
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S'il est possible de noter, dès cette époque, une certaine tension sur le

marché de la main-d'oeuvre qualifiée, cette tension ne revêt toutefois pas

une ampleur alarmante.

Les entreprises, et notamment USINOR, principal recruteur de main-d'oeuvre

nouvelle, au cours de cette période, parviennent à peu près à satisfaire

leurs besoins en main-d'oeuvre.

Les secteurs géographiques de recrutement et les zones de ramassage au cours

de cette période.

Avant d'examiner les secteurs géographiques auxquels USINOR a eu recours

pour la constitution de sa main-d'oeuvre, il convient tout d'abord de rappe-

ler comment s'effectuait, dès avant l'arrivée d'USINOR, la répartition

spatiale de la main-d'oeuvre des quatre grandes entreprises industrielles.

On peut dire que l'essentiel de cette main-d'oeuvre était recrutée dans

l'agglomération pour BP et LESIEUR, ainsi qu'une grande partie du personnel

des chantiers navals ACDB et de l'usine des Dunes.

Au sein de l'agglomération, les entreprises avaient chacune des secteurs

de recrutement assez spécifiques :

BP : St Pol - Mardyck - Petite Synthe)

CREUSOT-LOIRE : est (Leffrinckoucke - Ma lo-les-Bains - Teteghem - Rosendael)

CHANTIERS NAVALS : ouest et sud (Petite Synthe - St Pol - Cappelle-la-Grande

Coudekerque Branche)

LESIEUR : sud ( Cappelle-la-Grande, Coudekerque. Branche)

En dehors des chantiers navals, toutes les entreprises possédaient des

"cités" pour leurs cadres et leurs employés.

Ainsi la BP possédait une cité pour ses ouvriers à St POL SUR MER, en plus

de sa cité réservée aux ingénieurs de l'entreprise ; L'usine des Dunes à

Leffrinckoucke , LESIEUR à CAPPELLE-La-Grande.
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En dehors de l'agglomération, l'usine des Dunes recrutait son personnel

dans toute la zone littorale est, sur laquelle elle avait depuis la création

de l'usine en 1914, un monopole.

Les chantiers navals recrutaient aussi une partie de leurs ouvriers en zone

rurale sud. C'est d'ailleurs uniquement pour les ouvriers des zones rurales

que les chantiers navals organisaient un ramassage, alors que la société

BP ramassait par car le gros de son personnel dans l'agglomération.

L'usine des Dunes ramassait une faible partie de son personnel, en partie

sur l'agglomération, en partie en zone rurale.

Quand USINOR s'implante à DUNKERQUE, et durant les premières années suivant

cette implantation, ses zones de recrutement vont être diverses. Mais, si

l'on met à part le cas des migrants définitifs (essentiellement les cadres,

les techniciens et les ouvriers qualifiés) en provenance de la région pari-

sienne, de l'Est et du Nord, qui viennent s'installer à DUNKERQUE, le •

recrutement d'USINOR se fait essentiellement dans l'agglomération et en

zone rurale, avec une orientation privilégiée vers l'ouest.*

Nous avons vu qu'avec les besoins en main-d'oeuvre supplémentaire pour les

chantiers de construction d'USINOR, les entreprises de BTP avaient balayé,

par leurs réseaux de ramassage toute la zone rurale dans un rayon de 40 kms.

Au moment de la mise en route de l'usine, USINOR prend le relai des entre-

prises de construction, de manière progressive, au fur et à mesure de la

croissance de l'embauche. Il semble que les réseaux de ramassage d'USINOR

ne débordent pas, jusqu'en 1968, les limites de la zone rurale. Mais USINOR

fait aussi du ramassage à l'intérieur de l'agglomération, notamment à l'ouest.

A cette époque, des accords sont passés entre les grandes entreprises sur

le tracé des I ignés.

Rappelons que c'est à l'ouest ,aux portes'de l'usine, qu'USINOR fait construire,

par l'ODHLM du Nord, des milliers de logements pour son personnel ouvrier ,

dans la ZUP des Grandes Synthes, souvent désignée à DUNKERQUE comme la "ZUP

USINOR". Nous y reviendrons plus loin lorsque seront examinées les politiques

d'entreprises pour la mobilisation de leur personnel
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II. 1969-1973 : L'ACCELERATION DE L'EXPANSION INDUSTRIELLE ET L'AIGUISEMENT DE LA

CONCURRENCE INTER-ENTREPRISES SUR LA MAIN-D'OEUVRE : LES BOULEVERSEMENTS DU

MARCHE DE L'EMPLOI A DUNKERQUE.

L'année 1969 marque un tournant décisif dans l'évolution de la situation du

marché de l'emploi à DUNKERQUE. La vive reprise de l'économie après mai 1968

se combine à DUNKERQUE avec un regain d'expansion pour les entreprises qui

connaissaient depuis quelques années une relative stagnation. Dans le même

temps, USINOR entreprend des travaux de construction pour la seconde tranche

de l'unité sidérurgique ainsi que pour la construction d'une usine de lami-

nage à froid à MARDYCK (USINOR-MARDYCK). A ces travaux de construction de

l'usine, s'ajoutent les travaux entrepris par le Port Autonome de DUNKERQUE,

créé en 1966, pour la réalisation de la zone industrialo-portuaire (7 000 ha).

En outre, quelques implantations industrielles nouvelles ont lieu : VALLOUREC

(groupe USINOR), C M . P . (constructions métalliques de Provence).

La croissance des grandes entreprises se fait de la manière suivante :

Entreprises Effectifs en 1969 Effectifs fin 1972 Variations

CREUSOT-LOIRE 2 300 3 100 + 800

(Usi ne des Dunes)

CHANTIERS NAVALS 1 550 2 900 + 350

(France-Gi ronde

LES I EUR 900

BP 1 100

US IN0R-DUNKERQUE 4 500

USINOR MARDYCK

VALLOUREC

C.M.P

TOTAL 11 350 17 390 + 6 040

900

1 050

8 400

400

340

300

- 50

+ 3 900

* 400

+ 340

+ 300
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Ainsi en l'espace de 4 ans, la main-d'oeuvre industrielle des grandes entre-

prises croît de plus de 6 000 unités auxquelles il faut ajouter les effec-

tifs employés dans le BTP (environ 7 000 personnes, et même 8 000 aux grands

moments de pointes).

Au cours de cette période, on constate qu'USINOR double pratiquement ses

effectifs.-Mai s cette fois-ci USINOR n'a plus le monopole de l'embauche.

L'usine des Dunes croît aussi rapidement. De même l'embauche se développe

aux chantiers navals.

Or, cette croissance simultanée ne vas pas se faire sans crise profonde

sur le fonctionnement du marché de l'emploi. La tension sur le marché des

qualifiés exacerbe la concurrence entre les entreprises pour l'appropriation

de cette main-d'oeuvre.

Les anciens accords de non-agression éclatent. Les qualifications tradition-

nelles aux chantiers navals (soudeurs, assembleurs, tuyautiers.etc.. . )

sont précisément ceI les-là-même qui sont requises pour les chantiers de cons-

truction.

Les entreprises qui pouvaient maintenir des niveaux de salaires très bas,

compte-tenu de l'ancien cloisonnement du marché de l'emploi - notamment les

chantiers navals - sont les premières et les plus fortement touchées.

Dans cette âpre concurrence, les entreprises occupent des positions diffé-

rentes. C'est ainsi que ce qui est appelé "pénurie" de main-d'oeuvre par

les entreprises dominées est différemment analysé par les entreprises domi-

nantes. Ainsi, sur les chantiers d'USINOR, on dit, par exemple : "des gens

qui viennent à l'embauche, il y en a des tas ; on en refuse beaucoup ; mais

il y a des surenchères incessantes entre les employeurs ; les entreprises

se piquent la main-d'oeuvre entre elles, il faut faire la police". C'est

une véritable guerre qui se déclenche et qui revêt divers aspects :

- Une attitude très négative se dessine dans les milieux patronaux envers

toute nouvelle implantation industrielle consommatrice de main-d'oeuvre ;.

USINOR notamment adopte un point de vue malthusien sur le développement de

DUNKERQUE et freine efficacement les implantations.
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- La concurrence en tre entreprises donne naissance à un développement anai—

chique, voire pathologique, d'entreprises de travail temporaire ; celles-ci

n'ont pas pour rôle essentiel de fournir une main-d'oeuvre d'appoint (rempla-

cements, pointes de production), ni de mobiliser une main-d'oeuvre extérieure

à DUNKERQUE, mais plus simplement de servir d'intermédiaire, d'instrument

(parfois de parasite) pour permettre le débauchage des ouvriers d'une entre-

prise et leur embauche chez le concurrent. Les "marchands d'hommes" se

multiplient. On en comptera largement plus de 80 en 1971 pour la.seule

agglomération. A côté des firmes de taille nationale, comme BIS ou MANPOWER,

se crée une multitude d'entreprises, souvent minuscules, tournant allègre-

ment la loi, ne versant ni cotisations URSSAF, ni impôts, disparaissant à

la moindre alerte pour reparaître peu après sous une autre appellation ou

avec un autre siège social. Les syndicats ouvriers, traditionnellement

opposés au principe même de la main-d'oeuvre temporaire, constatent que pour

l'instant, elle joue un rôle important en faveur du relèvement des salaires,

alors qu'ailleurs, a LILLE notamment, leur intervention produit l'effet

inverse. Les entreprises les plus touchées se débattent en vain contre les

entreprises de main d'oeuvre temporaire . Quant aux entreprises qui

bénéficient de cette situation, elles n'ont bien sûr aucun intérêt à modifier

le statu quo et se contentent de regretter en termes platoniques l'anarchie

régnante.

Dans ce climat, USINOR distingue soigneusement trois groupes dans la main-

d'oeuvre employée sur le contexte sidérurgique :

- son personnel propre, qu'il cherche à stabiliser par une politique

de salaire et d'avantages sociaux (logements) et par le contrôle monopoliste

de zones de recrutement de main-d'oeuvre banale

- le personnel de service et d'entretien, dont i I laisse la gestion

à des entreprises sous-traitantes.

Plusieurs grèves ont eu lieu qui s'expliquent par les écarts de salaires

(notamment de chantiers), voire à l'intérieur d'une même entreprise.
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- et le personnel des chantiers (travaux neufs) dépendant des

entreprises de construction qu'USINOR contrôle par l'intermédiaire de la

S.O.F.R.E.S.I.D. (effectifs hautement variables, entre 1 000 et 5 000

personnes).

Les conséquences de cette concurrence sur la main-d'oeuvre ne tardent pas

à se faire sentir :

- sur les entreprises de BTP et donc sur la capacité de construc-

tion des logements,

- sur les P.M.E. qui n'ont pas les moyens de tenir la concurrence.

Les moyens communs de formation mis en place en 1962, et qui se transfor-

ment quelque peu durant cette période, puisque le SIFOP - Organisme géré

en commun par les Chambres de Commerce et d'Industrie de CALAIS, BOULOGNE,

DUNKERQUE et ST OMER, ainsi que par les Unions Patronajes Inter-profession-

nelles de CALAIS, ST OMER et DUNKERQUE - se substitue à l'A.0.1.F.P. en

1969, ne suffisent pas à fournir la main-d'oeuvre qualifiée nécessaire.

Bien que le SIFOP totalise en 1972,60 000 journées de stage au lieu de

10 000 par l'A.0.1.F.P. en 1963, les besoins des entreprises sont loin

d'être couverts.

Si la concurrence sur la main d'oeuvre qualifiée ne cesse de s'exacerber au

cours de cette période, la tension croît aussi considérablement sur le

marché des non qualifiés.

Au cours de cette période, les grandes entreprises vont être conduites à

adapter leur pol i t iqué~~de recrutement et de mobilisation de la main-d'oeuvre

à la situation nouvelle. Outre leur action en matière de salaires, d'avan-

tages sociaux, de logement ou de formation, que nous étudierons plus loin

pour situer la place exacte que revêt le ramassage dans cet enjeu prioritaire

que constitue la mobilisation de la main-d'oeuvre, elles ont recours à

I'extension de leur réseau de ramassage, et à de nouvelles zones de recru-

tement, qui viennent s'ajouter aux anciennes.

C'est ainsi qu'en 1971, 64 % des nouvelles embauches faites à DUNKERQUE

correspondaient à des personnes habitant hors de l'agglomération.
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Les réserves de main d'oeuvre locale d'origine rurale sont pratiquement

épuisées. Les réseaux de ramassage des entreprises (notamment d'USINOR et

dans une moindre mesure, des chantiers navals) s'étendent de plus en plus

loin et atteignent la limite au-delà de laquelle l'allongement des temps

de transport est source de conflits sociaux ; au gisement de main d'oeuvre»

représenté, dans la période précédente par la zone rurale, s'ajoute désor-

mais pour USINOR le recours aux villes de CALAIS, de BETHUNE, et faible-

ment, de ST OMER . Le flux de migrations alternantes CALAIS-DUNKERQUE

croît rapidement* provoquant des réactions politiques à CALAIS. USINOR

propose et obtient de la SNCF, un train spécial BETHUNE-DUNKERQUE.

Le recrutement en provenance du reste de la France reste peu important ;

périodiquement de nouveaux efforts de prospection sont faits, mais sans

grand succès.

Cette seconde période dans la croissance industrielle de DUNKERQUE se

caractérise donc du point de vue de la mobilisation du personnel par :

- l'importance de plus en plus grande prise par le recours aux

secteurs extérieurs à l'agglomération pour le recrutement de la main-

d'oeuvre,

- l'extension du périmètre de recrutement au-delà de la zone rurale

CALAIS, BETHUNE et ST OMER constituant aussi désormais des zones de recru-

tement.

- l'extension parallèle des réseaux de ramassage

- l'allongement des temps de transport

- la substitution ponctuelle de transports organisés par la

collectivité publique à certains réseaux de ramassage ; De fait, ce dernier

point concerne uniquement USINOR avec la mise en fonctionnement d'un train

spécial BETHUNE-DUNKERQUE, adapté aux horaires d'USINOR ; de même le projet

Au total, plus de 1 500 en 1971.
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formulé à l'époque d'inauguration prochaine d'une liaison cadencée CALAIS-

DUNKERQUE concerne aussi essentiellement USINOR.

III. 1974-1976 : VERS UN ARRET DE LA CROISSANCE INDUSTRIELLE A DUNKERQUE ?

L'année 1973 marque un nouveau tournant dans l'évolution de la croissance

industrielle et économique à DUNKERQUE. Avec la fin des grands travaux de

construction avec la fin de l'embauche à USINOR, la pression sur le

marché de l'emploi se résorbe de manière relativement rapide. Mais, très

vite, d'autres éléments transforment la perception de la situation nouvelle

qui apparaît moins comme "l'accalmie" que souhaitaient de nombreux milieux

patronaux à DUNKERQUE que comme une menace sur le développement futur.

En effet, la décision de PECHINEY-KAISER d'abandonner en définitive, son

projet d'implantation à DUNKERQUE, les déclarations officielles, de Jérôme

MONOD, délégué général à l'Aménagement du Territoire, en mars 1975 sur le

ralentissement et la limitation nécessaire de la croissance à DUNKERQUE

en grande partie au profit du bassin minier, ne manquent pas d'être intei—

prêtés à DUNKERQUE, comme de sérieux démentis aux espoirs fondés sur la

diversification industrielle. En outre, une telle optique sous-entend aussi

que DUNKERQUE risque de faire l'objet, non pas d'une simple stagnation

temporaire, mais bien d'un freinage'sur'longue période.

A cette évolution de la situation économique, dont les premiers effets se

font sentir dès 1974, correspond une évolution du marché de l'emploi.

Certes, au cours de ces dernières années, quelques industries sont venues

s'implanter dans la zone industrialo-portuaire : ainsi la CFR-TOTAL, les

ciments LAFARGE, les usines de construction de plateformes maritimes de

forage pétrolier (C.F.E.M et C.M.P).

Mais il ne s'agit pas de grosses créations d'emplois, et surtout d'emplois

locaux : en effet, beaucoup de ces industries nouvelles, relevant de grands

groupes font venir, d'autres usines du groupe, la main-d'oeuvre, notamment

la main-d'oeuvre qualifiée qui leur est nécessaire à DUNKERQUE.
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Quant à I 'évolution de l'embauche dans les grandes entreprises, l'arrêt du

recrutement chez USINOR a certes permis à certaines entreprises dominées

sur le marché de l'emploi comme les chantiers navals, de pouvoir accroître

leurs effectifs ; mais, au total, les créations d'emplois nouveaux n'ont

rien de comparable, quantitativement avec le niveau atteint au cours de la

période précédente.

En 1974 et 1975, le nombre d'effectifs a évolué de la manière suivante, dans

les grandes entreprises :

Entreprises Effectifs en 1974 Effectifs en 1975 Variation %

CREUSOT-LOIRE

usine des Dunes

3 300 3 390 90

CHANTIERS NAVALS

France-Dunkerque

B.P.

LES 1 EUR

US 1NOR-DUNKERQUE

US 1NOR-MARDYCK

VALLOUREC

TOTAL

3 030

1 000

930

10 400

1 700

360

20 720

3 400

1 000

900

10 500

1 700

360

21 250

+ 370

-

30

+ 100

-

-

+ 530

Le constat fait, dès la fin 1973, que le rapport entre l'offre et la

demande d'emplois commence à s'établir au détriment de la demande, se

confirme en 1974. Pour cette année là, la Chambre de Commerce et d'Indus-

trie relève : "La situation générale du marché du travail s'est nette-

ment détériorée aux dépens des demandeurs, au long de l'année 1974, non

seulement pour le marché du travail féminin, mais également pour les

hommes... fin. novembre 1974, 1 047 demandes d'emplois non satisfaites

existaient à l'Agence de Dunkerque contre 757 fin novembre 1973, soit

+ 40 %... Cette situation est inquiétante pour une région réputée en

expansion extrêmement rapide"

"La Croix-Dimanche du Nord" n° du 1er 2 février 1975.
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Dans son numéro du 27 mars 1975, "La voix du Nord" titre : "Renversement

de la tendance : la situation de l'emploi s'est sérieusement dégradée

dans l'agglomération dunkerquoise" et, dans le corps de l'article, on peut

lire : "L'époque est passée où l'on cherchait de la main d'oeuvre à

n'importe quel prix jusque auprès des marchands d'hommes...(Aujourd'hui)

tous les compartiments sont atteints : hommes, femmes, emplois qualifiés

et non qualifiés, en même temps que l'ensemble des activités économiques".

Ce ralentissement de l'activité économique, s'il se confirme et se pour-

suit, comme tout semble l'indiquer aujourd'hui, ne manquera pas de reposer

en termes nouveaux la question de la mobilisation de la main-d'oeuvre.

Et pourtant il est un fait que pour l'instant le périmètre des zones de

recrutement n'a pas sensiblement varié - par rapport à la période antérieure":

Les réseaux de ramassage se sont même étoffés, notamment pour les chantiers

navals qui ont accru leurs effectifs au cours de ces dernières années,

après la période de boom . mais aussi pour US INORrMARDYCK et USINOR-DUNKERQUE.

Durant ces dernières années, les embauches faites par USINOR-DUNKERQUE

sur l'agglomération n'ont pas cessé de diminuer au profit des nouvelles

embauches réalisées hors de l'agglomération. De même en est-il pour

VALLOUREC. En revanche, les chantiers navals et surtout CREUSOT-LOIRE

ont recruté leurs effectifs nouveaux essentiellement dans l'agglomération*

Les premiers résultats du recensement de 1975 font ressortir une augmen-

tation importante des migrations a Iternantes«depuis 1968. Nous ne possé-

dons malheureusement pour l'instant que des indications concernant le

La part des nouvelles embauches réalisées dans l'agglomération a évolué de

la manière suivante entre 72 et 75 :

USINOR de 26 % (sur un total de 1 756) à 21,6 % (sur un total de 1376)

VALLOUREC de 75 % ( " 44) à 57,7 % ( " 52)

CREUSOT-LOIRE de 85,3 % ( ' " 389) à 88,2 % ( " 416)

CHANTIERS NAVALS' 61,8% ( " 521)

USINOR-MARDÏCK de 30,2 % (sur un total de 344) à 42,9 % (sur un total de 582)
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périmètre du SDAU, c'est-à-dire un périmètre beaucoup plus large que le

périmètre de l'agglomération ou le périmètre de la Communauté Urbaine.

II ressort que, de 1968 à 1975, le nombre de migrants alternants résidant

hors du SDAU et qui viennent travailler chaque jour à l'intérieur du péri-

mètre du SDAU, est passé de 1 000 à 4 000 personnes.

On peut considérer que l'essentiel de cette migration concerne I'aggloméra-

tion de DUNKERQUE car c'est là que sont regroupés la majeure partie des

lieux de production et d'emplois.

A ces 4 000 migrants quotidiens résidant en dehors du SDAU, il convient

d'ajouter l'ensemble des personnes qui résident à l'intérieur du SDAU

mais hors de l'agglomération et qui viennent travailler dans les indus-

tries Dunkerquoises. Seule la parution des résultats définitifs du recen-

sement INSEE pourra nous permettre d'en mesurer l'importance. Mais ce que

nous pouvons déjà savoir sur l'évolution géographique de la construction de

logements neufs dans le SDAU de DUNKERQUE de 1968 à 1975* * nous permet

d'avancer l'idée que de 1968 à 1975, la croissance industrielle s'est

accompagnée d'un développement de grande ampleur des migrations alternantes.

Pour la délimitation du périmètre du SDAU, nous renvoyons aux cartes portées

en annexes. Rappelons simplement ici que le périmètre du SDAU comprend, en

plus des cantons de DUNKERQUE est et ouest, les cantons de GRAVELIf/ES,

BOURBOURG, BERGUES, HONDSCHOOTE et WORNHOUDT. En 1975 le SDAU regroupait

252 400 habitants dont 165 400 dans l'agglomération. '

cf. Zème partie.
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C H A P I T R E II

TYPOLOGIE DES RESSOURCES EN MAIN-D'OEUVRE INDUSTRIELLE

ET DES OBSTACLES A SA MOBILISATION

Pour faire-face à leurs besoins en main-d'oeuvre supplémentaire, les entre-

prises de DUNKERQUE ont la possibilité de recourir à différents types de

main-d'oeuvre : qualifiés et non qualifiés, jeunes, travailleurs étrangers,

ouvriers de l'agglomération et ouvriers des zones rurales, main-d'oeuvre

des régions en crise, ouvriers "libérés" des chantiers de BTP etc...

Cette énumération juxtapose de manière apparemment pêle-mêle des éléments

relatifs à la qualification et d'autres portant sur les origines sociales

et géographiques de la main-d'oeuvre disponible pour l'industrie dunkerquoise.

En fait, la distinction entre ces différents types de"main-d'oeuvre se fonde

sur la différenciation qu'offre chacun d'eux quant aux conditions de sa

mobi Ii sat ion.

Par mobi Ii sation, nous entendons tout ce qui contribue à mettre en rapport

force de travail et moyens de production. Il s'agit donc à la fois de

données physiques (logement, transport) de données économiques (conditions

d'achat de la force de travail et niveaux des salaires), des données

relatives à l'adaptation de cette force de travail à la production (qualifi-

cation, formation professionnelle . . . ) .

Nous nous proposons donc, dans le cadre de ce chapitre, de dresser une sorte

de typologie des ressources en main-d'oeuvre disponible, en spécifiant à
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chaque fois, ses caractéristiques quantitatives, qualitatives de même que

les contraintes et les obstacles rencontrés pour sa mobilisation.

Dans cette optique, il est indispensable de tenir compte des structures spa-

tiales auxquelles sont liées les différentes catégories de main-d'oeuvre, du

fait de tout un ensemble de processus économiques et sociaux complexes. Notre

typologie des ressources en main-d'oeuvre s'appuiera donc sur la distinction

spatiale : agglomération dunkerquoise, zone rurale et villes en crise.

I. DANS L'AGGLOMERATION

Les conditions de mobilisation de la main-d'oeuvre de l'agglomération sont

loin d'être homogènes. 5 types de main-d'oeuvre doivent, à cet égard être

différenciés :

1° - La main-d'oeuvre industrielle locale, c'est-à-dire celle dont la pré-

sence à DUNKERQUE n'est pas le résultat d'une migration définitive

récente,

2° - La main-d'oeuvre en provenance d'autres régions, venue récemment à

DUNKERQUE à la suite d'une migration définitive,

3° - La main-d'oeuvre des grands chantiers de BTP,

4° - La main-d'oeuvre immigrée,

5° - Les jeunes entrant sur le marché du travail.

Ie - La main-d'oeuvre industrielle locale

II s'agit de la main-d'oeuvre qui résidait dans l'agglomération bien avant

l'implantation d'USINOR et qui était employée dans les entreprises indus-
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trie I les "traditionnelles" de DUNKERQUE : Chantiers navals, entreprise de

réparation navale, usine des Dunes, industries du pétrole et industries

alimentaires, industries du port etc...

On comprend que cette main-d'oeuvre fasse l'objet de la convoitise des entre-

prises nouvelles (essentiellement USINOR, mais aussi les entreprises de BTP)

car il s'agit d'une main-d'oeuvre très qualifiée dans l'ensemble. Les

chantiers navals présentent l'un des taux de qualification les plus élevés

à DUNKERQUE. Rappelons qu'en 1972, le pourcentage d'ouvriers qualifiés par

rapport à l'ensemble du personnel s'établissait ainsi dans les grandes

entreprises :

S.F.B.P. 56 %

CHANTIERS NAVALS 54 %

CREUSOT-LOIRE 52 %

LES I EUR 41 %

USINOR 40 %

Le deuxième avantage offert par cette main-d'oeuvre est qu'elle est déjà

logée sur l'agglomération. Certes, cela ne signifie pas qu'elle est toujours

bien logée . La crise du logement qui sévit de manière particulièrement

forte à DUNKERQUE, où les destructions de la dernière guerre ont été massives,

touche une partie de la main-d'oeuvre locale. Il n'en demeure pas moins

qu'aux yeux des entreprises nouvelles, la main-d'oeuvre locale ne pose pas

la question du logement.

Mais la mobilisation de cette main-d'oeuvre locale n'est pas aisée pour les

entreprises nouvelles, ou, d'une manière générale, pour toutes les entreprises

qui veulent y recourir pour faire face à leur croissance.

Les obstacles à sa mobilisation tiennent à plusieurs facteurs :

Tout d'abord il s'agit d'une main-d'oeuvre relativement peu abondante : en

1962, date à laquelle USINOR ouvre ses portes, l'industrie à DUNKERQUE

n'occupait que 29 % de la population active de l'agglomération (contre 37 %

pour l'ensemble du département). <.
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D'autre part, cette main-d'oeuvre est l'objet de la part des entreprises

anciennes à DUNKERQUE d'une politique paternaliste très forte qui vise

notamment au cloisonnement du marché de l'emploi en multiples sous-marchés

étroitement contrôlés.

Traditionnellement cette politique paternaliste revêtait des formes multiples

et combinait des éléments très variables d'une entreprise à l'autre ;

Le cas le plus typique semble être fourni par I 'usi ne des Dunes, implantée à

BRAY-DUNES depuis 1914. Le quasi-monopole exercé depuis le début du siècle

par cette entreprise sur la partie est de la zone littorale, combiné à une

politique de cités ouvrières extrêmement développée,à une politique de forma-

tion essentiellement interne, aboutissait à la stabilité de la main-d'oeuvre.

A l'usine des Dunes, on y travaillait "de père en fils". Cette politique

paternaliste se traduisait aussi par l'existence d'un syndicat CFTC. Pendant

longtemps le climat dans l'usine était décrit comme un "climat de paix

sociale". Le niveau des salaires y était peut-être déjà plus élevé que dans

la construction et la réparation navales.

La Société des Pétroles BP, implantée à DUNKERQUE en 1932, jouait aussi des

cités ouvrières, de la formation interne - BP envoyait ses cadres se former

à l'Institut du Pétrole -, mais pratiquait dans le même temps les salaires

les plus élevés de la place de DUNKERQUE.

Quant aux chantiers navals, l'un des établissements les plus anciens de

la ville, ils jouaient sur I'image de marque de l'entrepri se, sur la

stabilité du personnel, sur la formation, et pratiquaient des salaires

très faibles.

Etant déjà appropriée par une entreprise qui entend d'autant plus la con-

server que, dans la plupart des cas, elle l'a formée, la main-d'oeuvre

industrielle locale ne peut être mobilisée vers d'autres entreprises qu'à

la suite d'une très vive concurrence. Elle n'est donc pas facilement

accessi ble.

En outre, si la question de son logement apparaît pratiquement réglée -

sauf dans le cas où le travailleur est logé en cité d'entreprise ; dans
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ce cas, le départ de l'entreprise signifie la perte du logement - en

revanche,la question du transport peut-être un obstacle non négligeable.

Il s'agit d'un problème d'autant plus important qu'USINOR ainsi que les

entreprises de la zone industrielle portuaire sont quelque peu excentrées

par rapport à l'agglomération. Or, hormis le cas de la BP et d'une faible

partie du personnel de CREUSOT-IOIRE, les entreprises traditionnelles

n'assumaient pas elles-mêmes le transport de leur main-d'oeuvre résidant

dans l'agglomération. La main-d'oeuvre organisait donc elle-même ses

déplacements domicile-travail (en voiture, en deux roues, en autobus ou

à pied). Dans la mesure où les entreprises nouvelles parviennent à mobi-

liser cette main-d'oeuvre, la question se pose de l'adaptation des moyens

jusque là utilisés pour le trajet domicile-travail aux nouvelles données

de ce trajet, et notamment à la nouvelle localisation de l'emploi.

Mais le problème le plus important soulevé par la mobilisation de cette

main-d'oeuvre demeure, sans conteste, la concurrence intei—entreprise

dont elle fa i t l'objet.

2° - l.a main-d'oeuvre résidant dans l'agglomération à la suite d'une migration

définitive récente.

Devant l'insuffisance des ressources locales en main-d'oeuvre industrielle, les

entreprises qui connaissent une forte croissance de leurs besoins en effectifs

ont la possibilité de faire venir à DUNKERQUE une main-d'oeuvre originaire

d'autres régions : il peut s'agir soit de travailleurs employés dans d'autres

usines du groupe (exemple des travailleurs d'USINOR à DENAIN et VALENCIENNES

ou des travailleurs de la CMP, venus d'ARLES), soit de travailleurs qui

viennent chercher à DUNKERQUE l'emploi qui n'existe pas ou n'existe plus dans

leur région d'origine, ou encore un emploi plus avantageux que celui qu'ils

occupent actuellement.

Dans le cas de transfert à DUNKERQUE de personnel déjà employé dans le groupe,

l'avantage de l'appel à cette main-d'oeuvre tient essentiellement à l'expé-

rience professionnelle acquise dans le groupe et à la qualification.
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Bien souvent, ce transfert de personnel correspond, en fait, à une restructu-

ration du groupe, comme ce fut le cas d'USINOR. Mais cette ressource de

main-d'oeuvre, notamment de main-d'oeuvre qualifiée, n'est pas inépuisable.

Pour le second type de migrants, à savoir ceuxqul n'appartenaient antérleuremer

à aucun des groupes aujourd'hui présents à DUNKERQUE, et qui viennent s'instal-

ler dans l'agglomération pour y trouver un emploi ou des perspectives de

carrière plus intéressantes, leur apport soit en qualité (dans le cas de tra-

vailleurs qualifiés) soit en quantité, est précieux pour les entreprises.

Si USINOR a absorbé rapidement la part la plus importante des nouveaux arrivés,

le nombre des migrants définitifs dans l'agglomération ne se réduit pas au

seul personnel d'USINOR. On sait que de 1962 à 1968, la zone du PME de DUNKERQ".

(plus étendue, il est vrai-, que la seule agglomération de DUNKERQUE) a connu

un solde migratoire positif de 9 500 personnes , dont 80 % proviennent de la

seule région Nord, et notamment du bassin minier (26 % des immigrants).

De 1968 à 1975, l'agglomération de DUNKERQUE (DUNKERQUE Est et Ouest)

reçoit une population supplémentaire de 21 400 personnes dont 32 % seule-

ment (soit 6 850 personnes) correspondent à la part des migrations défi-

nitives dans l'accroissement de la population dunkerquoi se.- Nous n'jvons

pas encore aujourd'hui davantage de précisions sur les origines géogra-

phiques, économiques et sociales de ces migrants définitifs depuis 1968.

L'enquête réalisée par le GSU* sur les migrants définitifs de

DUNKERQUE fournit des renseignements intéressants.

Ainsi il apparaît que les migrants venus s'installer à DUNKERQUE dans la

période 1969-1973 sont en général plus jeunes que les migrants de la période

précédente.

En outre, une corrélation est établie entre la région d'origine de ces

migrants et leur qualification.

L

Groupe de Sociologie Urbaine : "Enquête sociologique auprès des migrants

définitifs et alternants à destination de l'agglomération de DUNKERQUE".

Sept. 1974 - pour le compte du G.C.A.L.
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Ainsi, la région parisienne a fourni des cadres supérieurs et des cadres

moyens.

L'Est et le bassin parisien ont fourni essentiellement des ouvriers qualifiés

et des cadres moyens.

Enfin, la région Nord-Pas de Calais a fourni essentiellement des ouvriers

spécialisés, des ouvriers qualifiés en moindre proportion et des cadres

moyens.

Cette même étude nous indique que sur 10 migrants :

- 6 viennent du Nord-Pas de Calais

- 2 " de l'Est ou du Bassin Parisien

- 1 " de la région parisienne

- 1 " du reste de la France ou de l'étranger.

Mais le recours à une main-d'oeuvre venue d'autres régions pour s'installer

à DUNKERQUE pose le problème du logement^d'autant plus délicat que DUNKERQUE

connaît une pénurie très forte dans ce domaine. Toutefois cette question

se pose de manière beaucoup moins aigUe pour les cadres qui, disposant de

revenus plus élevés, trouvent de manière relativement facile à se loger dans

les communes résidentielles de l'Est.

A ce problème du logement s'ajoute aussi souvent le problème de l'adaptation

professionnelle, de la formation. En dehors des ouvriers qui venaient déjà

de la sidérurgie et qui vont travailler à USINOR, beaucoup de migrants

définitifs changent de branche d'activité en même temps que de zone de rési-

dence.

3° - La main-d'oeuvre libérée des chantiers de bâtiment

Les entreprises du BTP présentent cette spécifité de libérer souvent une

grande partie de leur personnel à la fin d'un chantier; leur noyau de per-

sonnel permanent (essentiellement des qualifiés) peut être faible.
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On sait qu'USINOR, à l'origine de son implantation,recruta une bonne partie

de sa main-d'oeuvre parmi les ouvriers du bâtiment qui avaient participé

à la construction de l'usine.

En 1967, 22 % de son personnel venaient des BTP.

Mais en 1973, quand s'achèvent les grands travaux correspondant à l'exten-

sion d'USINOR et à l'aménagement de la zone industrialo-portuaire, USINOR

a pratiquement terminé sa croissance puisqu'elle atteint, cette année là,

un effectif de 10 000 personnes qui passera l'année suivante à 10 650 pour

redescendre ensuite à 10 530.

II est évident que nombre d'ouvriers du BTP, notamment ceux qui dépendent

d'entreprises de taille nationale, ont quitté la région de DUNKERQUE

après la fin des grands travaux.

Mais il est possible qu'une partie soit restée sur place et ait trouvé à

s'employer soit dans d'autres entreprises de BTP, - notamment pour la cons-

truction de logements dont le rythme croît à cette époque - soit dans des

entreprises industrielles, notarrment celles qui profitent de la détente

sur le marché de l'emploi pour accroître leurs effectifs (Chantiers Navals

dont les qualifications sont souvent proches de celles que l'on rencontre

dans le bâtiment) ou celles qui sont nouvellement implantées (USINOR-MARDYCK,

C.M.P.-MARDYCK) .

La mobilisation de cette main-d'oeuvre, libérée du BTP, vers l'industrie

dunkerquoise soulève, elle aussi, essentiellement la question de son loge-

ment et de son adaptation, non seulement aux qualifications requises, mais

aussi aux conditions du travail en usine.

4° - La main-d'oeuvre étrangère

De nombreuses entreprises françaises, notamment dans le travail des métaux,

font appel à de la main-d'oeuvre étrangère en majorité Nord-Africaine ; Ce

mouvement s'est particulièrement développé depuis la fin de la dernière

guerre. Le recours à cette main-d'oeuvre présente pour les entreprises de



45

multiples avantages : les pays en voie de développement leur apparaissent

comme des réservoirs inépuisables de main-d'oeuvre, et qui plus est, de

main-d'oeuvre à bon marché. Compte-tenu de la précarité des garanties d'emploi

qu'elle connaît, et des nombreuses autorisations administratives auxquelles

elle est soumise, cette main-d'oeuvre apparaît beaucoup plus "contrôlable".

En outre, comme il s'agit bien souvent de travailleurs célibataires, consi-

dérés comme "de passage", leurs conditions de logement sont, en l'état

actuel des choses, moins complexes, donc moins coûteuses que celles d'un

travailleur français vivant avec sa famille.

Nous ne nous étendrons pas sur ces questions déjà fort connues.

Or, malgré tous les avantages économiques que représente cette main-d'oeuvre

pour les entreprises, les industries dunkerquoises y recourent peu. A

aucun moment de la croissance industrielle de DUNKERQUE, le taux de main-

d'oeuvre étrangère a été élevé, si ce n'est dans certaines entreprises de

construction. On sait qu'une partie de la main-d'oeuvre étrangère aujourd'

hui employée dans l'industrie provient des chantiers de BTP.

Le recoupement de diverses données relatives soit à la main-d'oeuvre étran-

gère employée dans les grandes entreprises, soit au nombre d'étrangers,

recensés dans les foyers de travailleurs célibataires, nous laissent penser

que leur nombre total ne doit pas dépasser 2 500 à 3 000 personnes (au

maximum) sur l'agglomération.

Nous savons en effet qu'en 1975, ils représentaient :

. 290 travailleurs aux chantiers navals, soit 8,5.? des effectifs

. 280 " à CREUSOT-LOIRE , soit 8,2 % "

. 740 " à US INOR-DUNKERQUE , soit 7 % '•!

En 1974, ils étaient 850 environ dans les foyers de célibataires (sur un total

de 1 250 travailleurs résidant en foyer). Et en tenant compte du fait qu'ils

devaient aussi faire partie des 1 500 travailleurs célibataires résidant

ailleurs que dans des foyers, on voit que leur nombre sur l'agglomération

n'est pas très important.
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Or, l'essentiel de la main-d'oeuvre immigrée réside dans l'agglomération.

En effet, en dehors du foyer situé à LOON-PLAGE (250 lits), tous les autres

foyers de travailleurs célibataires sont situés dans l'agglomération ; il

s'agit de :

- 2 foyers ADATARELLI à Petite Synthe (de 275 lits chacun)

- 1 " " à TETEGHEM ( 300 I its

- 1 " " à COUDEKERQUE-BRANCHE ( 300 Iits)

- 1 " SONACOTRA à ST POL S/MER (250 lits)

- 1 " " à ROSENDAEL (150 lits)

Cette faiblesse relative de la main-d'oeuvre étrangère est l'une des carac-

téristiques de DUNKERQUE qu'il nous faudra expliquer. Pour l'instant,

relevons seulement les contraintes qui peuvent apparaître aux entreprises

comme des obstacles à la mobilisation de cette main-d'oeuvre.

Si le logement et le transport sont au nombre de ces contraintes - d'autant

plus que la main-d'oeuvre étrangère est en majorité une main-d'oeuvre à

faibles revenus qui, en outre, ne vit souvent que sur une partie de son

salaire - la formation de cette main-d'oeuvre comporte aussi des exigences

spécifiques (alphabétisation, apprentissage de la langue). Mais les entre-

prises voient dans la mobilisation de la main-d'oeuvre étrangère un avan-

tage supplémentaire : celui de son contrôle et de sa surveillance.

Nous savons par exemple qu'USINOR est à l'origine de I'ADOGEC (Association

d'Organisation et de Gestion des Equipements Collectifs), association patro-

nale créée, en fait, pour le contrôle des travailleurs dans la ville et

qui gère les centres d'accueil ; l'ADOGEC ne gère pas de foyers, mais des

réservations d'appartements dans des immeubles d'HLM (les travailleurs

immigrés célibataires y sont regroupés à dix par appartement - 2 lits par

chambre, 1 lavabo-douche pour dix) .

De même en 1971, sous l'égide de la CCI et du Patronat Dunkerquois, un orga-

nisme a été créé, dont la fonction est "l'accueil des travailleurs étrangers"

(ACARD).



47

5° - Les jeunes entrant sur le marché du travail

II s'agit d'une source importante de main-d'oeuvre, dans la mesure où l'arrivée

d'USINOR correspond à l'arrivée des classes pleines sur le marché du travail.

Le taux de croissance naturel est, de plus, particulièrement élevé à

DUNKERQUE. De 1962 à 1968, le taux d'accroissement annuel moyen était de

1,5 % par an - et de 2,1 % entre 1954 et 1962.

Depuis 1968, ce taux a légèrement baissé (1,3 % par an) mais il demeure très

élevé par rapport au taux régional (0,78 % par an) et aux taux national

(0,57 % par an) .

Mais si ce+te catégorie de main-d'oeuvre apparaît relativement importante

numériquement, elle ne présente pas toujours le niveau de qualification requis.

On sait que tout l'ancien fonctionnement du marché de l'emploi reposait sur

la formation, par l'entreprise de sa main-d'oeuvre, la plupart du temps

recrutée chez les jeunes, notamment les enfants ou amis du personnel de l'entre-

prise. Aux chantiers navals ou à l'usine des Dunes, le recrutement se

faisait "de père en fils", la formation des jeunes par l'entreprise repré-

sentait pour celle-ci à la fois une charge (le coût de la formation du jeune)

mais aussi et surtout, un avantage : le jeune formé aux méthodes de travail

de I'entreprise était d'autant plus lié à elle.

L'arrivée et la croissance d'USINOR ont, semble-t-il, modifié quelque peu

les rapports des entreprises à la main-d'oeuvre constituée par les jeunes.

Tout d'abord, la pression exercée par USINOR pour la mise en place d'un

système commun de formation tendait à faire éclater le processus ancien,

comme nous l'avons déjà mentionné. D'autre part, la forte demande de main-

d'oeuvre, notamment de qualifiés, surtout dans la période 1968-1973, ne

pouvait pas être totalement comblée par les jeunes sortant de l'école

cela d'autant moins que, malgré le développement de l'enseignement tech-

nique* les entreprises, dans leur ensemble se disent insatisfaites du

* Ex. : Le lycée technique de COUDEKERQVE a formé en 72-73 118 élèves (contre

33 en 1966-67)

Le CET industriel de COUDEKERQUE a formé en 71-72 699 élèves (contre

509 en 1966-67).
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niveau des jeunes et toujours contraintes soit de les former totalement,

soit de compléter leur formation. Que ces actions de formation se fassent

dans l'entreprise ou par le biais du recours à des organismes extérieurs

(SIFOP, FPA, GEPEN, EPID etc...), qu'elles soient ou non prises en charge

partiellement par l'Etat, il n'en demeure pas moins qu'elles demeurent

pour l'essentiel sous la coupe des entreprises et interviennent après

l'embauche des jeunes.

La question essentielle posée par la mobilisation de cette main-d'oeuvre

spécifique que sont les jeunes est donc la question de leur formation.

Nous verrons dans le chapitre suivant comment cette question est résolue

ou tente de l'être par chacune des entreprises.

Notons simplement ici qu'une différence importante existe entre les entre-

prises de la sidérurgie et celles de la métallurgie : cette différence

consiste en ce que les premières fonctionnant essentiellement au rythme du

travail posté et des feux continus, n'ont pas le droit, aux termes de la

loi, d'embaucher des jeunes avant 18 ans, alors que les secondes peuvent

le faire, dès l'âge de 16 ans.

Mais ce fait ne peut expliquer, à lui seul, les différences d'attitude des

entreprises par rapport à la main-d'oeuvre jeune.

La seconde question posée par la mobilisation des jeunes est celle de leur

logement et dans une moindre mesure de leur transport ; ces deux points

tiennent à la faible solvabilité des jeunes. S'ils n'habitent plus chez leurs

parents, le problème du logement des jeunes se pose en termes de foyer de

célibataires, de chambres ou studios en ville, ou bien d'appartements loué

à plusieurs.

Quant au transport, le moyen employé par les jeunes dans le déplacement

domicile-transport est rarement la voiture.
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II. EN ZONE RURALE

Les ressources en main-d'oeuvre de l'agglomération se sont très vite

révélées insuffisantes. Aussi la zone rurale est-elle rapidement apparue

comme un réservoir supplémentaire de main-d'oeuvre.

Les caractéristiques de la main-d'oeuvre résidant en zone rurale sont

beaucoup moins diversifiées que celles de la main-d'oeuvre résidant dans

I'agglomération.

On peut, en fait, établir grossièrement une distinction entre la ma i n-

d'oeuvre agricole, récemment mobilisée vers l'industrie dunkerquoise, et

la main d'oeuvre industrielle travaillant dans des entreprises implantées

depuis longtemps dans les bourgs ruraux : tel est le cas de la main-

d'oeuvre des Tréfileries de BOURBOURG (implantées depuis 1922-23) ou des

cartonneries de GRAVELINES.

Les problèmes posés par la mobi lisation de ces deux types de main-d'oeuvre

vers l'industrie dunkerquoise sont très différents :

Dans le cas de la main-d'oeuvre agricole, par exemple, l'absence de qualifi-

cation pouvant servir à l'industrie (en dehors de la conduite d'engins

lourds) laisse supposer que ce ne sera pas pour cette main-d'oeuvre que

les industries recruteront leur main-d'oeuvre qualifiée. La concurrence

qu'elles ont pu ou peuvent encore se mener entre elles porte surtout sur

la quantité d'ouvriers. Certes, on peut supposer que chaque entreprise,

dans cette concurrence cherchera à réduire les frais de la mobilisation de

cette main-d'oeuvre : les entreprises dominantes sur le marché de l'emploi

chercheront à s'approprier en priorité les secteurs ruraux les plus proches

de l'agglomération et les plus concentrés spatialement, afin de réduire

leurs frais de transport, de "rentabiliser" en quelque sorte, leur réseau

de ramassage.

D'autre part, dans la mesure où nombre de ces ouvriers agricoles cherchent

à conserver encore un certain lien avec la terre, être à la fois ouvriers

d'industrie et paysans, les conditions de travail des différentes entre-
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prises ne leur sont pas indifférentes. C'est ainsi que beaucoup expliquent

en partie l'impact des réseaux de ramassage d'USINOR auprès des travailleurs

ruraux, dès le début, par l'existence des feux continus.

Le travail en poste et notamment le travail de nuit est le seul réellement

compatible avec la poursuite du travail de la terre.

Pour les entreprises, la mobilisation de cette main-d'oeuvre agricole met

surtout l'accent sur le transport de cette main-d'oeuvre, plus encore

peut-être que sur sa formation.

Mais une des caractéristiques de la zone rurale est que la main-d'oeuvre

d'origine agricole est moins importante que dans d'autres régions. C'est

l'une des différences que rencontrent les entreprises de DUNKERQUE par

rapport aux entreprises qui s' implantent en Bretagne ou en Charente.

En ce qui concerne la main-d'oeuvre industrielle résidant et travaillant

en zone rurale, la question de sa mobilisation vers l'industrie dunkei—

quoi se est plus complexe, car à la concurrence que se mènent déjà les

industries de l'agglomération, s'ajoutent les efforts des entreprises de

la zone rurale pour conserver leur main-d'oeuvre.

Sous plus d'un aspect, cette main-d'oeuvre est comparable à la main-

d'oeuvre industrielle locale de l'agglomération, à cette énorme différence

près qu'elle pose des problèmes de transport autrement plus importants

du fait de son éloignement géographique de l'agglomération.

En fait, il semble que, dans une grande mesure, les entreprises implantées

en zone rurale ont pu conserver leur main-d'oeuvre sans grand problème,

et résister ainsi à la concurrence, notamment d'USINOR. La tradition, la

politique paternaliste qu'elles pratiquaient pour la plupart, leur niveau

de salaire moyen, l'avantage que représente la-proximité du lieu de travail

pour le personnel- qui, la plupart du temps, habite dans le même bourg que

l'entreprise, expliquent que ces entreprises des zones rurales aient pu

dans de nombreux cas préserver leur bassin de main-d'oeuvre. Mais beaucoup

de ces entreprises, petites et moyennes, ont connu des difficultés au cours

de ces dernières années. Certaines ont disparu. Leur ancienne main-d'oeuvre

est alors apparue comme une source nouvelle pour les entreprises dunkerquoises.
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III. DANS LES VILLES EN CRI SE

II s'agit essentiellement de la main-d'oeuvre calaisienne et de la main-

d'oeuvre du bassin minier, c'est-à-dire d'une main-d'oeuvre d'origine indus-

triel le.

La crise qui atteint le textile dès le début des années 60, la liquidation

des houillères qui intervient dès 1966, touchent profondément toute la

région du Nord-Pas de Calais.

Le processus de "libération" de la main-d'oeuvre Calaisienne et des travail-

leurs du Bassin Minier résulte directement de la restructuration des capi-

taux et de la politique étatique qui l'accompagne.

L'absence de nouvelles implantations industrielles à Calais, l'abandon du

tunnel sous la Manche condamnent une grande partie de la population à

émigrer définitivement ou à venir travailler chaque jour à DUNKERQUE.

La situation du bassin minier est à peu près la même. Toutefois la question

se pose de l'évolution des migrations alternantes vers DUNKERQUE, dans la

mesure où de nouvelles industries, notamment d'industries de l'automobile,

sont venues, récemment s'implanter dans le bassin minier.

La question de la mobilisation de la main-d'oeuvre des villes en crise

soulève un certain nombre de points spécifiques par rapport aux autres

catégories de main-d'oeuvre déjà examinées :

- Tout d'abord, cette mobilisation vers DUNKERQUE est intimement liée à

la situation de l'emploi local et les conditions (salaires), dans ces

vi I les en cri se. Le cas des travai Meurs Ca lai siens qui accomp I i s sent

chaque jour le trajet vers DUNKERQUE est expliqué, souvent, par le désir

de ne pas quitter CALAIS, dont les avantages urbains sont jugés compa-

rables sinon supérieurs à ceux de DUNKERQUE, et par l'espoir de retrouver

un jour, un emploi sur place. On peut toutefois se demander si, depuis le

temps que ces travailleurs accomplissent quotidiennement le voyage vers

DUNKERQUE, ces raisons, et notamment la seconde, peuvent toujours être

considérées comme valables.
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- D'autre part, la mobilisation de la main-d'oeuvre des villes en crise

soulève un autre type de questions spécifiques, liées aux transports.

L'éloignement de ces villes par rapport à l'agglomération, le temps de

transport journalier (environ 2 heures par jour pour le trajet domicile-

travail CALAIS DUNKERQUE et 4 heures par jour pour le trajet BETHUNE-

DUNKERQUE) sembleraient constituer un lourd handicap, à la fois pour les

entreprises - le transport,notamment le ramassage coûte d'autant plus cher

et pour les salariés.

Nous avons d'ailleurs vu que pratiquement, seule US INOR recrute sa main-

d'oeuvre dans des bassins aussi lointains et cela essentiellement à partir

de 1969, alors que la crise du textile à CALAIS ou des houillères ne date

pas de 1969.

Pour ces deux villes, (CALAIS et BETHUNE) les problèmes de transport du

personnel ont connu une tentative de solution par une intervention directe

de l'Etat : i I s'agit de la liaison ferrée BETHUNE-DUNKERQUE mise en place

au début des années 1970 et de la desserte cadencée CALAIS-DUNKERQUE,

i naugurée en 1975.

Dans le cas de la liaison ferrée BETHUNE-DUNKERQUE , US INOR versait à la

SNCF I'équiva lent du prix d'une carte hebdomadaire d'abonnement par

personne transportée, l'Etat prenant à sa charge le déficit éventuel. Or

l'on sait qu'aujourd'hui la SNCF a décidé d'abandonner la liaison directe

BETHUNE-DUNKERQUE, car le nombre de voyageurs n'a pas sensiblement cru

depuis l'ouverture de la ligne, et le déficit augmentait.

En revanche, la desserte cadencée CALAIS-DUNKERQUE existe toujours aujourd-

hui , mais d'après les responsables d'USINOR, elle est très mal adaptée aux

conditions de travail.

De manière générale, on peut dire que la question de la mobilisation de la

main-d'oeuvre des villes en crise se pose, logiquement dans ces termes :

migrations définitives à DUNKERQUE ou migrations quotidiennes longues et

coûteuses ; autrement dit, la politique des entreprises qui recourent à

cette main-d'oeuvre doit être examinée sous l'angle du rapport actions pour

le logement à DUNKERQUE/actions pour les transports.

.y.
Nous reviendrons sur ces deux points dans notre chapitre III ci-dessous.
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C H A P I T R E III

LE RAMASSAGE DANS LA POLITIQUE GENERALE DES ENTREPRISES

POUR LA MOBILISATION DE LEUR MAIN-D'OEUVRE

Après avoir repéré les principales ressources en main-d'oeuvre dans l'agglo-

mération, en zone rurale et dans les villes en crise, il importe d'analyser

la politique suivie par chacune des grandes entreprises pour répondre à

leurs besoins en main-d'oeuvre.

Pour cela il convient de souligner les actions menées par chacune d'elles

pour lever les obstacles à la mobilisation de tel ou tel type de main-d'oeuvre.

Le ramassage constitue l'une de ces actions, dont l'importance et le rôle

joué en matière de mobilisation doivent être situés, dans l'ensemble de la

politique de l'entreprise.

A cet égard, i! nous semble important de distinguer d'une part, les entre-

prises qui occupent une position dominante sur le marché de .l'emploi et

sont à même de maîtriser les conditions de mobilisation de leur main-d'oeuvre,

et d'autre part les entreprises qui occupent une place dominée et sont

contraintes de recourir à d'autres formes de mobilisation de la force de

travai I . •

Avant même de passer à cette analyse, il n'est pas inutile de rassembler,

dans un tableau récapitulatif, les données relatives aux secteurs de recru-

tement des grandes entreprises. Les résultats de l'enquête FREEMAN FOX sur

"les migrations alternantes dans l'aire CALAIS-DUNKERQUE-ST OMER",* complé-

Société Civile FREEMAN FOX : "Les migrations alternantes dans l'aire CALAIS-

DUNKERQUE-ST OMER". Rapport d'enquêtes - (pour le G.C.A.L.) décembre 1974.
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tés par nos propres informations sur le bassin minier, nous donnent l'état

suivant des grandes zones de recrutement des entreprises, à la fin 1974.

Répartition de la main-d'oeuvre des grandes entreprises

par grands secteurs de recrutement

ENTREPRISES

Grands secteurs

de recrutement

Agglomération
Dunkerquoi se

Zone r u r a l e

Vi1 les e t régions
en c r i s e dont :

- Ca la is

- Béthune

- St Orner

TOTAL

USINOR

Nombre

5 540

2 650

1 190

300

60

9 740

%

56,9

27,2

12,3

3,0

0,6

100

USINOR-MARDYCK

Nombre

870

420

155

85

1 530

%

56,9

27,4

10,2

5,5

100

CREUSOT-LOIRE

Nombre

1 900

1 040

2 890

%

64,1

35,9

100

CHANT. NAVALS

Nombre

2 320

535

20

2 875

%

80,7

18,6

. 0,7

100

I.. LES ENTREPRISES DOMINANTES : USINOR ET CREUSOT-LOIRE

a) - US INOR-DUNKERQUE

Les besoins en main-d'oeuvre de l'usine et leur évolution peuvent être

résumés de la façon suivante :

Si USINOR connaît . le taux de qualification le plus faible des grandes

entreprises dunkerquolses - Rappelons que le pourcentage d'ouvriers quali-

fiés s'élevait à 40 % de l'ensemble du personnel d'USINOR en 1972, il

atteint aujourd'hui 45 % - il n'en demeure pas moins qu'en valeur absolue

les besoins en main-d'oeuvre qualifiée dépassent de loin les besoins des

autres entreprises.
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Si nous prenons, par exemple, la période 1970-1975, au cours de laquelle

la main-d'oeuvre d'USINOR-DUNKERQUE a presque doublé, passant de 6 625

salaires à 10 530, on voit que le nombre absolu d'ouvriers qualifiés est

très important. En 1970, il atteignait presque le nombre des effecti fs

totaux des chantiers navals ou de CREUSOT-LOIRE. En 1975. il les dépasse

largement.

Evolution des effectifs et de la composition socio-professionnelle

de la main-d'oeuvre d'USINOR-DUNKERQUE en 1970-1975.

G.S.P.

Cadres administratifs
et commerciaux

Cadres techniques

Techniciens

Agents de maîtrise

Ouvriers qua1i f iés

Ouvriers spécialisés

Manoeuvres

Employés

Autres

TOTAL

1970

Nombre

136

598

491

2 552

1 754

214

880

6 625

%

2.1

9,0

7,4

38,5

26,5

3.2

13,3

100

1975

Nombre

50

124

946

948

4 796

1 985

77

1 071

534

10 531

%

0,5

1,2

9,0

9,0

45,5

18,8

0,7

10,2

5,1

100

En outre, même si l'on admet que le marché des non-quaIi f iés (OS-Manoeuvres)

n'a été vraiment tendu qu'à certaines périodes très limitées dans le temps,

il n'empêche que les besoins d'USINOR étaient importans, en chiffres absolus.

Admettre qu'USINOR, dans l'ensemble, a su et pu dominer les conditions de

mobilisation de la main-d'oeuvre qtii lui était nécessaire ne signifie absolu-

ment pas que cette politique de mobilisation a été la même au cours des

différentes phases de la croissance de l'entreprise.

On peut même dire, à la limite, que le succès d'USINOR dans la mobilisation
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de sa main-d'oeuvre tient moins au fait que l'entreprise a imposé ses propres

conditions qu'en fait qu'elle a particulièrement su s'adapter et tirer parti

des conditions générales et de leur évolution. Cela ne signifie pas bien-

sûr que la politique de l'entreprise n'a pas rencontré de difficulté, n'a

pas suscité à son tour certaines contradictions.

En fait, on peut considérer que les 3 phases que nous avons dégagées pour

décrire les étapes de la croissance industrielle de DUNKERQUË (Chapitre I

ci-dessus) correspondent à 3 stades différents dans la politique d'USINOR

. 1962-1968 : US INOR mobi Iise des quaIifiés.

On peut dire, d'une manière quelque peu simplifiée, que l'entreprise a eu

recours à 4 types principaux de main-d'oeuvre :

- la main-d'oeuvre libérée des chantiers du BTP

- la main-d'oeuvre rendue disponible par la restructuration de la

sidérurgie dans le Nord, et en premier lieu par la restructuration du groupe

US I NOR,

- la main d'oeuvre rurale

- les jeunes arrivant sur le marché du travail

Les principaux éléments de la politique de l'entreprise pour mobiliser la

main-d'oeuvre sont, essentiellement, une action en matière de logement

pour les deux premières catégories, une action en matière de transport

pour la 3ème catégorie, enfin une action en matière de formation pour la

première et les deux dernières catégories.

- action en matière de logement

Le premier trait à souligner, est qu'en s'implantant à DUNKERQUË, US INOR

a voulu rompre avec toute la politique traditionnelle du groupe, caracté-

risée comme la plupart des grandes entreprises du Nord, par une politique

paternaliste de construction de cités ouvrières aux portes même de l'usine.

Pourtant, avec la ZUP des Grandes Synthes, c'est bien ce schéma de la
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cité, aux portes de l'usine, "sous les fumées de l'usine", qui est repro-

duit. Toutefois, des différences importantes apparaissent par rapport à

la politique antérieure : iI ne s'agit plus de maisons individuelles, mais

bien d'un grand ensemble, excessivement concentré, dont la construction et

la réalisation n'ont pas été pris en charge comme précédemment par l'entre-

prise elle-même, mais par la puissance publique : Etat, Collectivités locales,

Office Public d'HLM.

Pendant toute cette première période, la politique de logement d'USINOR

est centrée sur la construction de ce grand ensemble.

Les contacts, notamment avec le sous-préfet, puis avec I'ODHLM dont le

président,M. DENVERS, faisait partie de la commission logement à l'Assemblée

Nationale et qui selon les propos du directeur d'USINOR, de l'époque,

constituait un interlocuteur de poids, alors que les collectivités locales

étaient très faibles, témoignent de cette politique de mobilisation des

pouvoirs publics sur ces problèmes.

C'est ainsi que de 1962 à 1967, 2 750 logements sont réalisés à Grande

Synthe. USINOR apporte à I 'ODHLM 15 % de la valeur des logements pour

des réservations.

A quelles catégories de travailleurs sont destinés ces logements ? il

semble que ce soit, en grande majorité, aux ouvri ers quaIi f iés d'USINOR.

"USINOR a fait venir en priorité des gens du Valenciennais qui avaient

déjà une certaine ancienneté dans le groupe. Quand le bruit courait, au

moment du démarrage de l'usine, qu'avec USINOR, ce serait le PEROU, il

faut bien voir que les salaires relativement élevés qui étaient versés à

cette époque tenaient au fait que les gens qui venaient de VALENCIENNES,

ou de DENAIN, avaient déjà une certaine ancienneté, et donc des avantages

en matière de salaires. Bien souvent, ils bénéficiaient en outre d'une

promotion avec leur transfert à DUNKERQUE1) nous disait un responsable

syndical ouvrier.

Les gens du Valenciennois,dont une grande partie est logée dans la ZUP des

Grandes Synthes.sont bientôt rejoints par des ouvriers, souvent qualifiés
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du bassin minier ou du Calaisis. De même, on peut penser que la ZUP des

Grandes Synthes accuei I le une grande part des ouvriers des chantiers de

construction de l'usine, embauchés par US INOR au moment du démarrage de

l'usine.

L'action d'USINOR en matière de logement, pour la mobilisation des ouvriers

et particulièrement des ouvriers qualifiés, s'explique par l'enjeu que

représente dès cette époque cette catégorie de main-d'oeuvre et par les

spécificités des conditions de sa mobilisation.

En effet, la main-d'oeuvre non qualifiée peut être aisément trouvée dans

le réservoir rural, l'organisation d'un réseau de ramassage est suffisant

pour la mobiIi ser.

Le succès de la mobilisation des cadres à DUNKERQUE est beaucoup plus

lié au type d'emplois qui leur est proposé qu'à la question du logement.

Disposant de revenus sensiblement supérieurs aux autres couches de

sa lair|éSjnotamment à DUNKERQUE, ils n'ont pas de difficulté à trouver

un logement qui leur convienne, dans les secteurs résidentiels, dans le

cas où ce logement ne serait pas directement fourni par l'entreprise.

En revanche, dans la situation de pénurie d'ouvriers qualifiés et de

concurrence entre les entreprises sur cette catégorie de main-d'oeuvre

c'est l'entreprise la plus offrante, soit sur le niveau des salaires, soit

sur les avantages divers qui l'emporte.

En outre, nous l'avons vu, une grosse partie de la main-d'oeuvre initiale

d'USINOR est une main-d'oeuvre transplantée de secteurs géographiques

relativement éloignés.

Cette concentration d'une main-d'oeuvre d'ouvriers, et dans une certaine

mesure de techniciens,aux portes mêmes de l'usine apparaît comme la

solution la plus rapide. La ZUP des Nouvelles Synthes est une opération

d'urgence, qui correspond directement à cette nécessité. Nous verrons

que, dans les périodes suivantes cette logique se modifiera et que la ZUP

jouera un rôle différent dans la stratégie de mobilisation.
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Ces caractéristiques de la main-d'oeuvre initiale d'USINOR et de la

question primordiale qui est à l'époque celle de son hébergement à

DUNKERQUE, expIiquent un grand nombre d'autres éléments de la politique de

l'entreprise : en matière de salaires, nous avons vu que le niveau moyen

apparaissait supérieur à la moyenne locale - tout en étant inférieur aux

cas les plus avantageux comme la BP - 2 facteurs expliquent Ce fait :

d'une part, la forte proportion de membres du personnel du groupe, ayant

acquis une certaine ancienneté ; d'autre part, le travail en feux continus

aboutit,grâce au tarif de nuit des heures de travail, à relever le niveau

des salaires par rapport à ce qui est pratiqué dans les entreprises qui

ne connaissent pas le travail de nuit.

Quant aux actions de formation de l'entreprise, elles prennent surtout,

à cette époque, l'aspect d'une incitation à la mise en place d'organismes

patronaux communs, ainsi qu'à la création et au renforcement d'établisse-

ments publics de formation : l'AOlFP organise dès 1964 22 000 journées

de stagiaires ; le CET de COUDEKERQUE-BRANCHE regroupe 300 élèves.

. 1969-1973 : US INOR mobi Iise de plus en plus des non quai ifiés qu'iI

forme ensuite.

Le développement massif des besoins d'USINOR en main-d'oeuvre supplémen-

taire marque cette seconde phase. On peut dire qu'au cours de cette période

ces besoins vont être satisfaits essentiellement par un développement

corrélatif du ramassage et de la formation.

Les actions d'USINOR en matière de logement n'ont plus cette fonction évi-
,y y,

dente de mobilisation qu'elles avaient dans la période précédente.

Ce fait s'explique en grande partie par les transformations - et l'épuise-

ment - de certaines des ressources en main-d'oeuvre de la période précé-

dente. Si en 1962-63, USINOR a pu embaucher des ouvriers du BTP à la fin

Ce n'est que plus tard que CREUSOT-LOIRE introduira à son tour les feux

continus.

Nous les analyserons plus amplement dans la deuxième partie.
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des chantiers, une telle ressource n'existe plus en 1969-1973 ; ou plus

exactement, la main-d'oeuvre du BTP, dont les effectifs augmentent consi-

dérablement sur l'agglomération en raison de l'important programme de cons-

tructions d'USINOR et de la zone industrialo-portuaire, est affectée priori-

tairement à ces travaux. Elle n'est pas disponible pour le travail en

usi ne.

De même, USINOR a absorbé de 1962 à 1968 une grande partie des effectifs

de VALENCIENNES et de DENAIN touchés par la restructuration de la sidérur-

gie. En 1969, cette ressource est, elle aussi, relativement affaiblie.

Face à cette situation, USINOR va alors se retourner vers d'autres réseï—

voirs de main-d'oeuvre : le pompage de la main-d'oeuvre des zones rurales

bien avancé dans la période précédente va encore s'accentuer, là où des

possibilités demeurent. USINOR qui avait accepté dans la période précédente

de se cantonner essentiellement à l'ouest étend ses réseaux à l'est.

Mais surtout, la principale caractéristique marquant cette période est le

recours sans précédent à la main-d'oeuvre des viI les en crise, en premier

I ieu de CALAIS.

Pour permettre la mobilisation quotidienne de cette main-d'oeuvre - dont il

n'est pas envi sageable qu'elle vienne s'installer dans sa tota M té à

DUNKERQUE, ne serait-ce que parce que la quantité de logements disponibles

est insuffisante pour l'accueillir - en même temps que pour créer un flux

privilégié de cette main-d'oeuvre vers USINOR, à l'abri de la concurrence

des autres entreprises, USINOR développe et multiplie ses réseaux de ramas-

sage.

En 1972, USINOR, qui a créé 10 lignes de cars pour CALAIS, dispose au total

de 45 à 50 cars. Cette même année, les dépenses totales de l'entreprise

pour le ramassage de son personnel atteignent 4 165 200 Frs.

Ce sont, au total, 3 340 personnes qui sont ramassées, sur un effectif

d'ensemble de 7 300 personnes. Le ramassage intéresse donc 45,8 % du pei—

sonne I .
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Est-ce cette large possibilité de recruter de la main d'oeuvre en zone

rurale et dans les villes en crise qui permet à USINOR de limiter son

recours à la main-d'oeuvre étrangère ? Est-ce au contraire "la volonté" de

réduire au maximum la présence de cette main-d'oeuvre dans le personnel

d'USINOR qui explique l'ampleur du recours à la main-d'oeuvre des zones

rurales, de CALAIS, de BETHUNE ? quoiqu'il en soit, les étrangers sont

en proportion relativement faible , parmi les effectifs de l'entreprise :

410 étrangers sur 7 300 salariés, soit un pourcentage de 5,6 %. Il est

à souligner que les travailleurs en provenance de pays d'Afrique du Nord

représentent 55 % des effectifs de nationalité étrangère, tous les autres

étant originaires de pays européens - il s'agit essentiellement d'Italiens

d'Espagnols et de Polonais.

A côté 'de la main-d'oeuvre puisée dans les zones rurales et les villes en

crise, USINOR va, au cours de cette période de forte croissance, recourir

aussi à la main-d'oeuvre industrielle locale, employée dans les autres

industries :

Cette pratique avait été relativement peu développée dans la période

précédente, car USINOR, au même titre que les autres entreprises, n'avait

pas intérêt à développer la concurrence sur la main-d'oeuvre, tant que

d'autres solutions étaient possibles; en effet, une telle concurrence ne

manquerait pas d'aboutir à une pression de la main-d'oeuvre pour un relève-

ment des salaires. .

Dans la période 1968-1973, USINOR n'a plus le même choix. La prolifération

des entreprises de main-d'oeuvre temporaire constitue d'ailleurs

le relais qui permet aux entreprises de ne pas débaucher directement le

personnel des autres.

Enfin, USINOR continue de recourir à la main-d'oeuvre constituée par les

jeunes. L'importance du recours aux jeunes comme à la main-d'oeuvre calaisienne

ou à celles des zones rurales contra in* l'entreprise à accomplir un gros

effort de formation.

#
Renseignements tirés de la revue éditée par USINOR : "DUNKERQUE Informations"
n° 55 - Janv. 1972.
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"En 1972, l'effort de formation accompli par USINOR dépasse largement le

minimum imposé par la loi de 1971 (0,8?). Cette année-là, USINOR aurait

investi entre 8 et 9 millions pour la formation (soit 5,30? de la masse

salariale) et aurait fait suivre des formations à 2.900 salariés sur

7.300 . En valeur relative, cet effort a peu diminué les années

suivantes.

Une grande distinction est à faire entre services d'entretien et services

de production. Les premiers bénéficient de 55? des heures de cours alors

qu'ils ne représentent que 25? des effectifs. C'est évidemment pour les

services d'entretien que l'entreprise a le plus besoin de qualifiés. Comme

elle ne les trouve pas tous sur le marché du travail, elle fait suivre à des

ouvriers non qualifiés des filières de promotion pour devenir 0P1 et aux

ouvriers déjà qualifiés des filières de perfectionnement pour devenir 0P2

ou 0P3.

Pour les ouvriers qualifiés de la production, USINOR a mis en place une

formation interne de sidérurgistes, préparant à un CAP.

Pour faciliter le développement de ces formations professionnelles, USINOR

a dû" organiser d'autre part un réseau de formations générales, destinées à

remédier au bas niveau d'origine des ouvriers. Mais comme il n'y a pas

braucoup de volontaires pour les cours de formation générale, - les gens

cherchant surtout à obtenir un diplôme leur permettant d'avoir une promotion

ont été organisées des "préformations" se rapprochant davantage de la forma-

tion professionnelle.

Toute une série de stages est par ai I leurs destinée aux agents de maîtrise.

Il s'agit surtout de formation au commandement, aux relations humaines. Ils

sont donnés, en particulier, dans l'établissement de Denain,.
i

L'ensemble de ces actions de formation est réalisé à proportion d'environ

50? par le SI^OP, 30? par d'autres organismes extérieurs et de 20? par

USINOR. On vo i t que la part ie sous t ra i tée est importante, mais e l l e n'en

est pas moins très étroitement contrôlée par l 'entrepr ise.

Rapport du Centre d'Analyse du Développement sur le marché du Travail
dunkerquoisj page 295
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Certaines des actions de formation sont conventionnés par l'Etat, mais la

participation financière de l'Etat est proportionnellement faible et va en

se réduisant. En 1975, l'Etat participait pour 500.000 F. sur 12.500.000 F.

Ainsi, l'établissement d'USINOR Dunkerque a-t-i I une politique de formation

particulièrement active, bien organisée, qui se poursuit même en dehors des

périodes de croissance et qui résulte presque exclusivement de l'initiative

de l'employeur. Cette politique est sans doute jugée vitale pour le bon

fonctionnement de l'établissement, tant sous l'aspect proprement technique,

que sous celui de la gestion du personnel. Aussi, peut-on tenir pour assuré

que cette politique serait à peu près identique, même si la loi de 1971

n'était pas intervenue ".

Ainsi nous est donnée la mesure de l'effort consacré par USINOR à la

formation de son personnel. La décroissance de la participation étatique est

en partie compensée par le fait que le système public de formation est de plus

en plus à même de fournir les qualifiés dont l'usine a besoin. Ainsi en 1974,

sur 150 embauchés de PI :

. 41 étaient fournis par la F.P.A.

. 13 " " par l'EPID

. 96 " " par le C E . T . de Coudekerque

La d i f fé rence entre l ' a c t i o n de formation de l 'us ine de 1965 à' 1973 e t son

ac t ion au cours des deux dernières années t i e n t certainement au f a i t q u ' i l

s 'es t agi sur tout de 1965 à 1973 de former des P I , la formation des P2 et P3

i ntervenant après.

On s a i t qu'en 1970, par exemple, une grosse campagne de formation de PI a

été lancée et entièrement financée par l 'us ine (pour ses besoins en serv ice

e n t r e t i e n ) .

Jean-Pierre SAVY : recherche en cours sur la "Formation permanente" -

Chapitre sur Dunkerque BETURE 1976
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Enfin, il faut noter que, depuis quelques années, l'entreprise recoure

à l'embauche (très limitée) de jeunes de moins de 18 ans, qui constituent

des "pépi niéristes".

En effet, n'ayant pas le droit de les affecter à des travaux de sidérurgie

avant 18 ans, l'entreprise les occupe et les forme, environ un an, avant

de les mettre à la production. Il s'agit là moins d'une action à but

prioritaire de formation qu'un "stockage" des jeunes titulaires de CAP,

afin d'empêcher la concurrence des autres entreprises de s'exercer sur

cette main-d'oeuvre. "A Dunkerque, il y a des entreprises qui ont le

droit d'embaucher avant 18 ans. Notre pratique de la "pépinière" vise à

ne pas laisser ces entreprises embaucher les meilleurs CAPistes et

à nous laisser les moins bons".

1974 - 1976 : vers une stabilisation du personnel

Avec l'année 1974 et surtout 1975 qui marque le terme de la croissance de

I1 embauche à USINOR (aussitôt sui vied'a i I leurs, par une période de chômage

partiel), le problème ne se pose plus tant à USINOR en termes de mobilisa-

tion qu'en termes de stabiIisàtion de la main-d'oeuvre.

Cette optique se traduit notamment dans la politique de formation de

l'entreprise. Il est désormais possible d'accroître le niveau de qualifi-

cation du personnel.

"Notre effort de formation a surtout commencé par le bas, à savoir les PI.

Aujourd'hui, le nombre de P2 formés augmente (1) comme en témoigne le

tableau ci-après :

Un responsable de la formation chez USINOR
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EVOLUTION DE LA FORMATION DES OUVRIERS QUALIFIES

Moyenne 1970-1972

1973

1974

1975 (provisions)

PI

135

160

140

179

P2

92

93

82

105

P3 et au-dessus

0

26

45

31

TOTAL

227

279

267

315

Mais elle se traduit aussi par la part de plus en plus grande de formation

interne à l'entreprise :

EVOLUTION DE LA REPARTITION.DES.HEURES ENTRE LES DIFFERENTS

ORGANISMES DE FORMATION

1972

1973

1974

SIFOP

47,12 %

53,02 %

49,15 %

Autres organismes

extérieurs

35,52 %

25,55 %

28,45 %

US 1NOR

17,36 $

21,43 %

22,40 %
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Cette stabilisation du niveau des effectifs d'USINOR a aussi eu une réper-

cussion dans l'organisation du transport du personnel : il s'agit de l'arrêt

de la liaison directe Béthune-Dunkerque par autorail, dont nous avions vu

I es modaIi tés de mi se en place en 1972-1973. Depuis quelques mois, la SNCF

a, en effet, décidé l'arrêt de cette liaison directe. Un responsable

d'USINOR nous en exposait ainsi les raisons et le point de vue de l'entreprise.

"Dans notre accord avec la SNCF, il était convenu que l'usine rémunérait

partiellement la société nationale, et que le reste serait pris en charge

par l'Etat au prorata des personnes transportées. Quand elle avait accepté

cet accord, la SNCF pensait que les effectifs s'accroTtraient très rapide-

ment ^ . Or, il n'y a pas eu grand changement dans nos effectifs. D'abord

parce que cette année-là, on a arrêté l'embauche.

Et ensuite parce que le personnel lui-même connaissait, avec le transport

SNCF, de nombreux inconvénients qui n'existent pas avec le ramassage. Ces

inconvénients sont essentiellement les multiples ruptures de charge ; à

Béthune, par exemple, i I y avait d'abord, un ramassage par car dans la vi I le

et les environs pour amener le "personnel à la gare;de Béthune. Pu i s une fois

arrivés à Dunkerque, de nouveau, ils quittaient l'autorail pour un nouveau

car. Quand on sait qu'il s'agit uniquement de personnes qui travaillent en

poste., donc bien souvent la nuit, cette situation était difficilement

supportable'.'

Aujourd'hui, la liaison directe Béthune-Ounkerque par autorail ne fonction-

nant plus, USINOR est revenu au ramassage par car du bassin minier jusqu'à

I'us ine.

Ainsi fin 1975, USINOR a stoppé sa croissance. L'ensemble des effectifs

atteint 10.530 salariés. Mais, au total, depuis le début, il y a eu 19.000

embauches, ce qui permet de se faire une idée des difficultés qu'a rencontrées

l'entreprise pour là constitution de sa main-d'oeuvre malgré sa position

dominante sur le marché de l'emploi.

Souligné par nous
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b) - CREUSOT-LOIRE

L'usine des Dunes, qui dépend aujourd'hui du groupe Creusot-Loi re, n'a eu

à s o u f f r i r à aucun moment s e m b l e - t - i l , de l ' imp lan ta t ion d'USINOR à Dunkerque.

Sa s i t ua t i on géographique spéc i f ique , un peu à l ' éca r t de l 'agglomérat ion,

n 'est pas à même de tou t exp l iquer . C'est bien toute la po l i t i que du personnel

su iv ie par l ' en t rep r i se , a ins i que son évolut ion qui peut seule rendre

compte du f a i t que l 'us ine des Dunes est parvenue à maintenir son quas i -

monopole sur la zone l i t t o r a l e Est.

Contrairement à USINOR, i l est d i f f i c i l e de dégager des étapes marquant une

évolut ion radicale de la p o l i t i q u e de l ' en t r ep r i se . C'est au cont ra i re la

con t inu i té de cet te p o l i t i q u e qui frappe l 'observateur, même si e l l e s'appuie

sur cer ta ins moyens quelque peu d i f f é ren ts au jourd 'hu i .

Remarquons tout d'abord que le taux de q u a l i f i c a t i o n de la main-d'oeuvre de

Creusot-Loire est plus élevé que c e l l e d'USINOR ( l ' u s i n e des Dunes produi t

des aciers spéciaux) mais moins élevé que dans la const ruct ion et la répara-

t i o n navales.
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EVOLUTION DE LA COMPOSITION DE LA MAIN-D'OEUVRE

PAR C.S.P. DE 1970 A 1975

Cadres administra-
t i f s et commer-
ci aux

Cadres techniques

Dessinateurs et
techniciens

Agents de maîtrise

Ouvriers quai i f iés

Ouvriers spéci a-
1 isés

Manoeuvres

Employés

Autres

TOTAL

1970

Nomb re

15

37

159

207

1.235

781

184

95

2.713

i

0,5

1,4

5,9

7,6

45,5

28,8

6,8

3,5

100,0

1975

Nomb re

26

36

199

248

1.914

707

256

3.386

0,8

1,1

5,9

7,3

56,5

20,9

7,5

100,0

Les répercussions de l ' a r r i v é e d'USINORont é té t r è s f a i b l e s sur le r ec ru te -

ment e t la s t a b i l i t é du personnel de l ' u s i n e . Cela t i e n t à la f o i s à sa

s i t u a t i o n t r è s s p é c i f i q u e , au niveau des s a l a i r e s (un peu supér ieurs à ceux

d'USINOR), aux cond i t i ons de t r a v a i l qu'un responsable de l ' e n t r e p r i s e

q u a l i f i a i t de p lus supportables qu'à USINOR ( les feux cont inus n 'ont été

i n t r o d u i t s que récemment à l ' e n t r e p r i s e ) .

La croissance des e f f e c t i f s de l ' us ine des Dunes a été re la t ivement régu l i è re

de 1965 à 1975, avec t o u t e f o i s une po in te plus élevée en 1974, année au

cours de l aque l l e l ' u s i ne recrute 300 personnes.

Tout au long de la période qui démarre avec l ' i m p l a n t a t i o n d'USINOR e t

jusqu 'à a u j o u r d ' h u i , l ' u s i ne n'a pas beaucoup mod i f i é ses zones de recrutement.
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On peut dire que sa source de recrutement privilégiée est aujourd'hui

encore la main-d'oeuvre locale que l'usine forme elle-même.

Or, cette main-d'oeuvre est aujourd'hui comme par le passé, recrutée

essentiellement dans la zone littorale est. D'après le tableau figurant en tête

de ce chapitre, 1.900 salariés de Creusot-Loire résidaient, fin 1974, dans

l'agglomération. Or sur ces 1.900 personnes, 1 500 résidaient dans les

communes de l'est de l'agglomération» quant aux 1.100 personnes résidant en

zone rurale, 740 résidaient à . Bray Dunes et 300 à Hondschoote.

Creusot-Loire n'a donc pas modifié sa politique de mobilisation du personnel.

Cette politique est toute entière fondée sur l'existence d'un bassin de main-

d'oeuvre bien défini géographiquement.

L'usine des Dunes recrute aussi quelques étrangers, mais avec cette

particularité que plus de la moitié sont des frontaliers (152 frontaliers

sur 273 étrangers) ; les autres se répartissent atnsi, selon les différentes

nationalités :

\Algériens

Marocains

Portugai s

Espagnol s

Tuni siens

Polonai s

1taliens

Allemands

1voi riens

Hongroi s

Hollandais

Tchèque

58

16

15

7

6

6

4

4

2

1

1

1

121

L'usine a dû recourir aux étrangers (autres que les frontaliers, pour

lesquels il y a une longue tradition d'embauché dans l'usine) en partie à

la suite de l'interdiction du travail de nuit pour les femmes et de la

suppression qui s'en est suivie des emplois de pontonnlères à l'usine des

Dunes.
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Si Creusot-Loire organise un ramassage, cette action est difficile à inter-

préter1 en terme de mobilisation de personnel.

Non seulement, le ramassage n'a jamais été très important quant au nombre

de personnes transportées. Mais en outre, il n'a pas varié depuis plusieurs

années : alors que le personnel est passé de 2.700 à 3.380 personnes de

1970 à 1975, le nombre de cars est toujours de 5, et le nombre de personnes

ramassées de 200 environ, aujourd'hui comme hier. Ce ramassage concerne

uniquement le personnel de jour, dont nous savons qu'il est composé pour 2/3

de personnel administratif et pour 1/3 de personnel ouvrier.

Les points de départ des cars sont toujours les suivants :

1. Coudekerque, 2. MALO, 3. Malo-terminus, 4. Bray Dunes, 5. Hondschoote.

En valeur relative, le pourcentage de personnel ramassé a donc diminué,

passant de 7,4 % en 1970 à 5,9 %. On a, avec Creusot-Loire, une situation

très différente de celle d'USINOR.

La politique de CREUSOT-LOIRE en matière démobilisation de la main-d'oeuvre

est à rapprocher de celle observée dans une entreprise de métallurgie située

dans l'un des bourgs ruraux proches de DUNKERQUE ; cette entreprise qui

emploie 600 salariés se trouve dans la zone de ramassage d'USINOR. Et pourtant

elle a su largement préserver son bassin de main-d'oeuvre, qu'elle contrôle

étroitement, tout comme l'usine des Dunes contrôle le sien. L'ancienneté de

l'usine dans la région, le niveau des salaires qu'elle pratique - et qui se

situent dans la bonne moyenne, les avantages sociaux divers comme" la prime

de fin d'année proche d'un 13e et 14e mois, la politique paternaliste qui

est la sienne et qui s'exprime tant dans le mode de recrutement - priorité

aux enfants et aux amis du personnel - que dans la politique de formation

et de promotion interne, expliquent en grande partie cette stabilité. En

outre, la proximité des lieux de résidence du personnel par rapport aux lieux

d'emplois ne justifie pas la mise en place d'un réseau de ramassage, même si

plus de la moitié des effectifs travaillent en 3 x 8.
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II. LES ENTREPRISES DOMINEES : LES CHANTIERS NAVALS

L'entreprise des chantiers navals France-Dunkerque a été pratiquement

l'entreprise la plus touchée par l'arrivée d'USINOR. Elle a subi et subit

encore, quoique dans une moindre mesure aujourd'hui, la concurrence pour la

mai n-d'oeu.vre et notamment la main-d'oeuvre qualifiée.

Avant l'arrivée d'USINOR, les chantiers navals, qui comptaient parmi les

établissements les plus anciens de la ville, jouaient, pour, le recrutement

et la stabilité de personnel, sur l'image de marque de l'établissement, de

même que sur la formation-maison.

En contrepartie, elle tournait avec des salaires très faibles.

Dès l'arrivée d'USINOR, cette politique de relations avec le personnel subit

de sérieuses atteintes : l'ouverture de l'EPID, école de formation interpro-

fessionnel.! e ouverte à l'initiative d'USINOR, entraîne la fermeture du

centre d'apprentissage propre aux chantiers navals. L'entreprise se voit

"piquer" sa main-d'oeuvre par les entreprises de chantiers de BTP, et par •

USINOR.

Cette hémorragie de personnel s'intensifie au moment de la seconde phase

de grands travaux.de construction (1969-70). Pour faire face à cette

hémorragie de main-d'oeuvre, les chantiers navals recourent :

- aux entreprises de main-d'oeuvre temporaire. En 1971, cette main-

d'oeuvre temporaire représentaient près de 10 % des effectifs des chantiers

navals. Fin 1975, il y avait encore 365 ouvriers loués à des entreprises de

main-d'oeuvre temporaire.

- aux travailleurs étrangers ; mais cette solution est très limitée

car le niveau de qualification est très élevé aux chantiers navals. Toutefois,

il y avait 290 travailleurs étrangers soit 8,5 % du personnel, fin 1975.

- aux femmes pour la première fois. Aujourd'hui, leur nombre a été

réduit par la suppression du travail féminin à bord des navires - pour des

raisons de moralité, nous a-t-on dit.
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Nous avons vu précédemment que la période la plus dure pour les chantiers

navals en ce qui concerne le recrutement de leur main-d'oeuvre se situait

de 1969 à 1973 envi ron.

A partir de cette date, la fin des grands chantiers puis en 1974, la fin

des grands recrutements massifs d'USINOR, permettent enfin aux chantiers

navals d'augmenter leurs effectifs qui passent de 2.950 en 1973 à 3.450

en 1975.

De 1971 à 1975, l'évolution des effectifs et de la composition du personnel

s'est faite de la façon suivante :

C.S.P.

1 ngén i eurs-cadres
et pers. administrat i f

Total ouvriers dont :

0P

OS

Manoeuvres

TOTAL

2

1

2

1971

613

.075

.730

270

75

.688

%
sur

tota l

22,8

77,2

83

13

3

100

2

2

3

1975

811

.640

.390

180

70

.450

%
sur

tota l

23,5

76,5

90,5

6,8

2,6

100

Entreprise totalement dominée sur le marché de l'emploi, les chantiers navals

sont contraints de réaliser de très fortes dépenses en formation.

Comme nous l'avons déjà souligné, les chantiers navals ont la particularité

d'employer un fort pourcentage d'ouvriers qualifiés, notamment dans les

trois spécialités : soudeurs, tuyautiers, charpentiers-monteurs, qui sont

les plus demandées surles grands chantiers de BTP et en construction métallique.

"De ce fait, les chantiers navals subissent "de plein front la concurrence sur

la main-d'oeuvre" et voient leur turn-over augmenter dans d'énormes propor-

tions. Les chantiers de construction offrant de bien meilleurs salaires à

leur personnel.
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"Pour combler les départs, l'entreprise réalise un gros effort de formation.

En une seule année, six cents personnes pour les emplois de soudeur, assem-

bleur, tuyautier ; les dépenses en formation atteignent vingt fois le

montant de la taxe d'apprentissage . En 1975, les dépenses de formation

se montaient à 7% de la masse salariale.

Ces dépenses se réalisent essentiellement dans le centre de formation

professionnelle d'adultes, propre à l'entreprise, qui a pris le relais en

1956 de l'ancien centre d'apprentissage, et qui reçoit des stagiaires, dès

l'âge de 16 ans, pour la préparation aux métiers nécesaires à l'entreprise,

les stagiaires étant payés pendant le temps de formation.

En fait, au moins jusqu'à la crise récente, les jeunes formés quittaient

les chantiers dès la fin de leur contrat obligatoire de deux ans ou même

dès la fin de leur formation et les chantiers étaient obligés de recourir

assez largement aux entreprises de travail temporaire, qui payaient des

salaires plus élevés.

Dans le cas des chantiers navals, comme dans celui d'USINOR, le développement

des efforts de formation correspond à la nécessité d'augmenter le volume de

main-d'oeuvre qualifiée dans l'agglomération. On peut considérer qu'aux

chantiers, il visait plus particulièrement aussi à maintenir autant que

possible un bas niveau de salaire. En fait, la concurrence, sur la main-

d'oeuvre était trop forte pour que cet objectif put être atteint, et la produc-

tion s'est trouvée gravement perturbée par l'absence d'une main-d'oeuvre

qualifiée et stable en nombre suffisant.

Mais un grand nombre de jeunes sans formation initiale ont trouvé dans

cette politique de l'entreprise l'occasion de recevoir une formation profes-

sionnelle monnayable sur le marché du travail en dehors de l'entreprise.

Le recours à une main-d'oeuvre particulièrement jeune, apparaît dans le

tableau comparatif de l'âge moyen à l'embauche, selon les différentes

entreprises :

*J.P. SAVÏ : op. cité.
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1974

Nomb re de
nouveaux
embauchés

Age moyen à
1'embauche

ENTREPRISES

FRANCE-
DUNKERQUE

734

22 ans

CREUSOT-
LOIRE

458

25 ans

US 1NOR-
DUNKERQUE

1.626

26 ans

US 1NOR-
MARDYCK

909

27 ans

C M . P .

264

28 ans

I I es t in té ressant de noter que la CM.P . qui es t aussi une en t r ep r i se

largement dominée sur le marché de l ' e m p l o i , rec ru te sa main-d'oeuvre à un

âge moyen sensiblement supér ieur à ce lu i des chan t ie rs nava ls .

A u j o u r d ' h u i , où la s i t u a t i o n du marché de l 'emploi a quelque peu évolué à

Dunkerque, avec le développement du chômage, i l semble que l 'on ass i s te à

une ce r ta i ne modération quant à l'embauche des jeunes, de la pa r t de l ' e n t r e -

pr ise : "Jusqu'à présent , nous embauchions à p a r t i r de 17 ans, p a r f o i s à

16 ans. Mais on se rend compte de plus en plus q u ' i l s e r a i t p ré fé rab le

d'embaucher les jeunes après leur serv ice m i l i t a i r e . D'abord, parce qu 'à

ce moment-là, i l s sont plus sé r ieux , e t su r tou t parce que, quand nous les

formons avant le s e r v i c e , nous ne sommes pas sûrs de les r e v o i r à leur

re tou r , e t même s ' i l s rev iennent , i l faut à nouveau les reformer.

D ' a i l l e u r s , le niveau de q u a I i f i c a t i o n dans l ' e n t r e p r i s e es t t e l quebeaucoup

d 'ouv r i e r s qui nous avaient q u i t t é s pour d 'au t res e n t r e p r i s e s , au'moment des

grands t ravaux , souhai tent a u j o u r d ' h u i , avec I a ' con jonc tu re , reven i r chez

nous. Mais vous comprenez que ce n 'es t pas poss ib le : en 4 , 5 ans, i l s ont

perdu leur q u a l i f i c a t i o n " .

S ' i l est poss ib le aux chant ie rs navals de re lever d'un ou de deux ans

l 'âge d'embauché, i l semble que t o u t leur système de ges t ion du personnel ,

basé sur la combinaison de bas s a l a i r e s e t de haute q u a l i f i c a t i o n , ne les

au to r i se pas à abandonner vraiment leur p o l i t i q u e de recours à la main-

d'oeuvre jeune.

Ce qui est p o s s i b l e , en revanche, c ' e s t que, la pér iode de f o r t e concurrence
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sur la main-d'oeuvre -y compris la main-d'oeuvre non qualifiée- étant passée,

les chantiers navals souhaitent abandonner le recrutement d'ouvriers

trop jeûnes -moins de 18 ans- qui a été, pendant longtemps considérée comme

I 'une de leurs supériorités dans la concurrence. Encore, faut-iI poser la

question de savoir si une telle attitude ne risque pas de remettre en cause

la politique des salaires pratiqués par l'entreprise.

Le ramassage a aussi un rôle dans la politique de l'entreprise pour la

mobilisation de son personnel. Le recours au ramassage est d'ailleurs très

nettement circonscrit tant géographiquement que par rapport aux catégories

de personnel ramassées.

Géographiquement, tout d'abord, le ramassage concerne essentiellement -et

d'ailleurs, pendant longtemps, exclusivement- la zone rurale. Aujourd'hui,

l'entreprise effectue aussi un ramassage dans l'agglomération, pour desservir

les deux foyers de célibaTaires où elle réserve des chambres à Petite Synthe

et à Teteghem.

Ensuite, ce ramassage concerne essentiellement le personnel ouvrier. La part

du ramassage dans la mobilisation du personnel des chantiers navals est

tellement définie que le taux de personnes ramassées par rapport aux effectifs

totaux est très stable : de 1971 à 1975, le personnel total des chantiers

navals est passé de 2.690 à 3.450 personnes. Or, dans le même.temps, le nombre

des ouvriers ramassés est passé de 450 à 580, représentant un taux stable de

16/6 des effectifs totaux.

Le ramassage n'est pas perçu par l'entreprise comme une simple contrainte

technique mais bien comme un moyen de peser sur la mobilisation de la

main-d'oeuvre en faveur de l'entreprise. C'est ce qui explique que le

transport par car soit non seulement gratuit pour le personnel qui l'emprunte,

mais donne lieu, en plus, à une prime de 5,76 F. par jour.

Le type de recrutement opéré par les chantiers navals est assez caractéris-

tique de celui qui est effectué par les entreprises occupant une position

dominée sur le marché de l'emploi.

Ainsi, une entreprise de métallurgie implantée dans la zone industrielle de



76

Petite Synthe a rencontré d'énormes difficultés pour

le recrutement de sa main-d'oeuvre en dehors de la partie qui était venue

directement de la maisonmère, implantée dans le midi de la France. Cherchant

à embaucher des ouvriers qualifiés, essentiellement dans la même spécialité

que les chantiers navals - les soudeurs - mais avec des exigences de quali-

fication plus grande encore, elle connaît, depuis son implantation, un très

fort taux de turn-over (36 % de turn-over aux pires moments) .face à cette

situation, l'entreprise est contrainte de recourir aux services des entre-

prises de louage de main-d'oeuvre qui sont seules à même de lui offrir les

qualifications qu'elle recherche. Pour le reste elle doit développer la

formation interne, alors que, dit-elle, ses préférences iraient sans aucun

doute vers l'embauche d'ouvriers déjà formés. Pendant une courte période,

elle créa une école- maison pour former des soudeurs. Mais le coût en était

trop élevé. Alors elle passa une convention avec l'Etat (FPA). C'est encore

la formation interne qui est privilégiée - l'entreprise n'embauche que des OS -

tout en cherchant à en mettre le plus possible à la charge de l'Etat. Pour

conserver son personnel, l'entreprise vise I ' intransférabiIité des qualifica-

tions - les deux seules demandes de formation formulées par le personnel ont

été refusées : il s'agissait de soudeurs qui demandaient à passer le CAP !

Un autre établissement du même groupe est dans une situation plus significa-

tive encore : le personnel en régie y représente près de la moitié des effectifs

totaux. Cet établissement ressent très fortement la pénurie de soudeurs, mais

à l'inverse du premier, ne fait aucune dépense de formation pour y remédier.

Etabli depuis moins de 2 ans à DUNKERQUE, cet établissement est particulière-

ment touché par la situation du marché de l'emploi. L'une des raisons avancées

par un responsable pour expliquer les difficultés de l'entreprise à mobiliser

sa main-d'oeuvre tient à la localisation géographique de l'entreprise - avant

port ouest - et aux difficultés d'accès qui s'en suivent pour le personnel. Mais

II est aisé de deviner que cette raison est loin d'être la seule. On sait par

exemple que dans cet établissement, le salaire d'un P3 est, en 1976, de

2.000 F. et se situe donc à un niveau nettement inférieur à la moyenne dunker-

quoise.

Enfin, on peut prendre comme dernier exemple d'entreprise dominée sur le

marché de l'emploi l'exemple de VALLOUREC, filiale d'USINOR. Pendant longtemps

l'entreprise a connu une très forte rotation de son personnel. En 1975, le
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taux de turn-over ne s'établissait plus qu'à 10 %, témoignant d'une certaine

stabilisation. Mais les responsables de l'entreprise se plaignent du bas

niveau de qualification de la main-d'oeuvre recrutée, qui exige une formation

complémentaire auprès duSIFOP.

VALLOUREC n'a pas de réseau de ramassage propre, à l'Inverse d'USINORTMARDYCK.

Son personnel emprunte les réseaux de ramassage d'USINOR-DUNKERQUE. Une soi-

xantaine de travailleurs de VALLOUREC sont aussi ramassés chaque jour, sur

un personnel total de 370 personnes. Il s'agit essentiellement d'ouvriers

travaillant en postes (VALLOUREC ne pratique que les 2 x 8 ) . Al'origine, le

ramassage n'était réservé qu'aux personnes résidant à plus de 16 kms de l'agglo-

mération, essentiellement à l'ouest. Aujourd'hui, USINOR accepte d'effectuer

le ramassage de travailleurs habitant l'agglomération.

Ainsi l'examen des actions menées par les grandes entreprises pour la

mobilisation de leur main-d'oeuvre fait apparaître une très grande diversité

de politiques. Cette diversité tient, certes, à la différence des besoins

des entreprises en main-d'oeuvre, mais aussi à leur position,dominante ou

dominée, sur le marché de l'emploi.

Si l'objet de ce chapitre était de faire ressortir la cohérence de la

politique de chacune des entreprises, il convient à présent de voir comment

le croisement de ces politiques se traduit au niveau spatial et au niveau

du tracé des réseaux de ramassage.
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C H A P I T R E IV

ZONES DE RECRUTEMENT, RESEAUX DE RAMASSAGE ET CONCURRENCE

INTER-ENTREPRISES

L'élargissement progressif des zones de recrutement, que nous avons noté

dans notre chapitre I, au fur et à mesure de l'évolution des besoins en

main-d'oeuvre nouvelle, n'a pas été homogène d'une entreprise à l'autre,

du fait même de la différence des politiques suivies par rapport à chacune

des sources de main-d'oeuvre que nous avons dégagées.

Il importe ici de synthétiser ces données afin de faire apparaître la

traduction spatiale de ces politiques. Les différences que nous avons déjà

relevées dans l'attitude des entreprises quant à la place de ramassage dans

la mobilisation de leur main-d'oeuvre n'en apparaîtront que plus clairement,

de même, une telle démarche nous permettra de mieux mesurer le niveau de la

concurrence sur les réservoirs de main-d'oeuvre que sont|'agglomération

Dunkerquoi se, la zone rurale et les vi I les en crise.

Une brève description de la situation des transports en commun utilisables

pour les trajets domicile-travail, nous aidera à apporter une première

réponse à la question de savoir si, dans chacune de ces zones, le ramassage

est une simple nécessité "technique" (sans ramassage pas de mobilisation)

ou s'il est aussi et surtout un moyen de lutter contre la concurrence des

autres entreprises. Dans les développements qui suivent, nous disposons de

données suffisantes relatives à USINOR Mardyck (Usine de laminage à froid

inaugurée en 1972) pour intégrer cette entreprise dans notre raisonnement.
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I. RECRUTEMENT ET RAMASSAGE PAR LES GRANDES ENTREPRISES DANS L'AGGLOMERATION

Après avoir examiné la répartition du personnel des grandes entreprises dans

les différentes communes de l'agglomération, nous comparerons la part du

ramassage effectuée par chacune des entreprises et nous la situerons par

rapport aux possibilités de desserte de l'entreprise par les transport en

commun.

1°) - BEPARTITION DU PERSONNEL DES GRANDES ENTREPRISES DANS LES DIFFERENTES COMMUNES

DE L'AGGLOMERATION -~IT~PÂR" GRANDS" SECTEURS**'

SECTEUR

ET

COMMUNES

OUEST

St Pol sur Mer

Petite-Synthe

Grande-Synthe

Fort Mardyck

EST

Ma lo les Bains

Rosendaël

Teteghem

Leffrinckoucke

Uxem

CENTRE

Dunkerque

SUD

Coudekerque-Branche

CappeIIe-I a-Grande

Coudekerque-ViIlage

TOTAL

US INOR

DUNKERQUE

Nbre de travalI leurs

3.897

486

1.387

1.809

215

119

245

48

34

3

720

720

593

398

183

12

arrondi è 5.540

US INOR

MARDYCK

CHANTIERS j CREUSOT

. NAVALS | LOIRE

§52

71

354

207

18

11

47

24

3

7

2

40

40

96

83

13

870

480

' 207

228

28

17

844

289

423

117

12

3

464

464

532

430

93

9

2.320

II

29

4

20

268

370

707

37

VA

115

196

21

7

* * - établi d'après les résultats de l'enquête de la Société FREEMAll Fox Op cité 1974.

- d'une manière générale, noue renvoyons, pour le tracé des réseaux

de ramassage aux aortes figurant en annexes.
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Au vu de ce tableau, il apparaît très nettement que certaines communes sont

"en situation de monopole relativement à une entreprise donnée" ; ainsi

en est-iI :

- De Grande Synthe et Fort Mardyck par rapport à USINOR (Dunkerque

et Mardyck).

- De Leffrinckoucke par rapport à Creusot Loire

Les deux entreprises que nous avons qualifiées de "dominantes" sur le marché

de l'emploi sont aussi celles qui ont des secteurs "réservés".

Si nous nous en tenons aux 4 entreprises visées, il apparaît que certaines

communes sont en situation de "duopole" :

- Ainsi Petite Synthe pour USINOR et FRANCE DUNKERQUE

St Pol s u r Mer " "

- Ainsi TETEGHEM pour Creusot Loire et FRANCE DUNKERQUE

Pour les autres communes, elles apparaissent en situation de concurrence

cf. Travaux du CAD "Le Marché du Travail à Dunkerque" Une différence eet

à noter avec nos propres résultats ; Ceux-ci ne concernent que les

4 entreprises d'Usinor Dunkerque, Usinor Mardyck, Chantiers Navals

et Creusot-Loire, alors que les travaux du CAD portaient 8ur l'ensemble

des entreprises.

- Nous ne possédons malheureusement pas les chiffres du personnel
d'Usinor sur Malo.



2°) - PART DU PERSONNEL RAMASSE DANS L'AGGLOMERATION PAR COMMUNE ET PAR ENTREPRISE

SECTEURS ET

COMMUNES

OUEST

Saint Pol.-sur-Mer
Peti te Synthe
Grande Synthe
Port Mardyck

EST

Malo-les-Bains
Rosendaël
Teteghem
Leffrinckoucke
Uxem

CENTRE

Dunkerque

SUD

Coudekerque Branche
C a p p e l l e l a Grande
Coudelcerque V i l l a g e

T O T A L

US 1NOR-DUNKERQUE

Nombre
total

3.897

'486
1.387
I.809

215

3JO

245
48
34

3\

120

720

m.
398
183
12

5.540

Nombre
ramassés

1.7^7

231
729
770
17

203.

157
24
22

384

384

412

285
125

2

2.700

%

44,8

48
53
43
8

a
50

65

52

53

69,4

72
68
17

US 1NOR-MARDYCK

Nombre
total

650

71
35*+

207
18

ai

47
24

3
7
2

40

40

26

83
13

e7o

Nombre
ramassés

221

42
209
136

6

51

38
14

1
3

38

38

Si

62

7

560

*

59
59
66
33

67,4

81
58
33
43

21

95

71,8

75
5t

64,3

FRANCE-DUNKERQUE

Nombre
to ta l

480

207
228

28
17

844

289
423
117

12
3

464

464

52i

430
93

9

2.320

Nombre
ramassés

£

6

110

110

-

-

116

%

3

9*+

J.

CREUSOT-LOIRE

Nombre
to ta l

52

29
4

20

1.493

268
370
111
707

37

115

115

224

196
21
7

1.900

Nombre
ramassés

-

33
27

49

11

11

6

126

_

-

12
7

7

10

10

3

,6
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L'attitude d'USINOR quant au ramassage de sa main-d'oeuvre résidant dans

l'agglomération se différencie très nettement de l'attitude des autres

entreprises.

USINOR Dunkerque ramasse près de la moitié de son personnel (48,1% et

USINOR Mardyck, beaucoup plus de la moitié de son personnel (64,3?)

FRANCE DUNKERQUE n'opère qu'un ramassage" dans l'agglomération que dans les

communes de TETEGHEM et de PETITE SYNTHE, c'est-à-di re là où elle réserve des

chambres dans les foyers de célibataires.

Enfin, CREUSOT-LOIRE n'a aucun réseau de ramassage à l'Ouest. C'est dans

les communes de l'Est de l'agglomération que le nombre de personnes ramassées

est le plus important. Mais il est à noter que Creusot Loire effectue aussi

son ramassage dans la commune Centre, et aussi, pour une très faible propoi—

tion de sa main-d'oeuvre, au Sud (3?).

S'il est vrai que des accords sur la répartition des zones de ramassage ont

été passés entre les grandes entreprises dans la première période de crois-

sance industrielle suivant l'implantation d'USINOR, aujourd'hui, USINOR a

des réseaux de ramassage dans l'ensemble de l'agglomération, même si le

nombre des membres de son personnel est relativement faible à l'Est.

3°) - Ramassage et réseaux de transport en commun.

Plusieurs éléments d'expIication peuvent être avancés, pour rendre compte de

l'attitude d'USINOR, en matière de ramassage, uniquement du point de vue des

contraintes liées à la mobilisation de sa main-d'oeuvre :

1 - Mauvaise desserte d'USINOR et USINOR MARDYCK par les transports en

commun

II s'agit ici d'étudier essentiellement l'organisation du réseau

de transport en commun avant restructuration. La communauté urbaine de

Dunkerque, a en effet mis à l'étude un projet de restructuration, financé

en grande partie par la taxe de \% sur les transports, versée par les

entreprises, et dont l'entrée en vigueur devait intervenir au 1er Avril 1976
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(après un report de 4 mois par rapport à la date prévue initialement :

1er Janvier 1976).

De fait, nous nous contenterons d'indiquer le nombre de lignes existantes

et leur tracé.

Ces lignes sont au nombre de 5 :

- I igné n° 1 : Rosendaël - Saint Pol.

- I igné n° 2 : Leffrinckoucke - Coudekerque-Branche.

- I igné n° 3 - Ma lo-les-Bains - Coudekerque-Branche.

- I igné n° 4 - Dunkerque - Capelle-la-Grande.

- I igné n° 5 - Grande-Synthe - Dunkerque.

Les 3 premières lignes sont des lignes "diamétrales", c'est-à-dire, reliant

deux communes périphériques en passant par le centre de Dunkerque.

Les deux dernières sont des lignes "radiales" c'est-à-dire, reliant des

communes périphériques au centre de Dunkerque.

On peut formuler plusieurs observations en vu de ce réseau, du point de vue

de la mobilisation de la main-d'oeuvre pour les entreprises :

Tout d'abord ce sont les zones Nord, Sud et Est qui apparaissent les mieux

desservies. La seule liaison Est-Ouest est celle que constitue la ligne n° 1,

de St Pol à Rosendaël.

Il en ressort, du point de vue des entreprises que ce sont les entreprises

traditionnelles à Dunkerque qui bénéficient de ce réseau.

En effet, si l'on compare 'es lieux d'emplois et les lieux d'habitat, tels

que nous les avons dégagés pour la main-d'oeuvre des grandes entreprises,

il apparaît que le réseau de transport en commun assure essentiellement la

mobi Iisation de la main-d'oeuvre des entreprises portuaires, (et le tertiaire

du centre).

- af. carte annexe sur te réseau â& transports en commun avant restruc-

turation.
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Rappelons que les lieux d'habitat du personnel des chantiers navals, du

personnel docker, du personnel des entreprises de réparations navales,

aujourd'hui du personnel du PAD sont relativement les mêmes :

- St Pol

- Petite-Synthe

- Coudekerque

- Rosendaël

- Dunkerque Centre

Or, par le passage obligé de l'ensemble des lignes par le centre de Dunkerque,

c'est certes, le centre commercial qui est desservi pour les habitants des

communes périphériques, mais ce sont aussi les lieux d'emplois que constitue

I'ancien port.

De fait, compte tenu de la localisation du passage de la ligne au centre

de Dunkerque, ce sont surtout les communes de St PoI, Rosendaël, Malo-les-

Bai ns et Coudekerque qui sont reliées à l'ancien port, par le réseau d'auto-

bus.

Une seule ligne est suceptible d'intéresser CREUSOT-LOIRE : il s'agit de la

ligne n° 2 (Leffrinckoucke - Coudekerque-Branche), avec la réserve de la

situation spécifique de l'usine qui est relativement excentrée par rapport

au centre de Leffrinckoucke.

De même une seule ligne intéresse USINOR, c'est la ligne n° 5, reliant les

Grandes Synthes à Dunkerque Centre. Or, les travaux de Manuel Castells et

Francis Godard, ainsi que la recherche précédente de Henri COING sur "la

planification urbaine à Dunkerque" ont souligné la particularité de cette

ligne dans l'ensemble du réseau de transports de l'agglomération. Jusqu'à

la restructuration, cette ligne était gérée par un transporteur privé

(la SADO), alors que toutes les autres étaient gérées par une compagnie

concessionnaire du département, la STDE. La bataille menée par la SADO

contre la STDE pour préserver son monopole à l'Ouest s'appuie sur la bataille

contre l'extension du "périmètre d'agglomération" à la commune dès Grandes-

Synthes. On sait que le projet de restructuration emporte aussi modification

du périmètre d'aggomération qui s'étenderait réellement à l'ensemble des

communes de l'agglomération. Le projet prévoieraitle rachat par la STDE des
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lignes de la SADO, mais cette société continuerait de s'en voir confier la

gestion*

II semble donc que ce premier point, la faiblesse et la mauvaise organisation

des transports en commun, soit un élément d'explication de la mise sur pied

d'un vaste réseau de ramassage par USINOR, dans l'agglomération.

Toutefois, les résultats de l'enquête FREEMAN FOX font apparaître une augmen-

tation du nombre et du pourcentage de personnes ramassés des Grandes-Synthes

vers l'usine, par rapport à 1972.

A cette date, M. CASTELLS et F. GODARD notaient que, pour se rendre à USINOR,

les 1.700 personnes résidant aux Grandes-Synthes et travaillant à USINOR

emprun+alent :

- une voiture (584 personnes soit 34,2%)

- un "deux roues" (420 personnes soit 24,7?)

- un autobus (ramassage) (365 personnes soit 21,4?)

- 335 personnes soit 19,7? se rendaient à pied à l'usine.

Fin 1974, sur 1.800 habitants des Grandes-Synthes, 770 (soit 43?) empruntaient

le réseau de ramassage de l'usine (sans compter les 209 travailleurs d'USINOR

MARDYCK).

2 - La tai I le de l'Usine.

Un autre élément susceptible d'expliquer l'Importance du ramassage d'USINOR

dans l'agglomération tient à la taille même de l'usine.

Il ne suffit pas de se rendre aux portes de l'usine. Encore faut-il se

rendre à son atelier.

- La position de force que la SADO maintient depuis près de 15 ans est à

rechercher du côté d'USINOF. La SADO est le transporteur principal

d'USINOR et il semble que des accords aient été passés entre USINOR

et le propriétaire de la SADO, M. CALC0UN, au moment de l'expropriation

de ce dernier par USINOR, pour l'acquisition des terrains de l'usine.
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D'ailleurs, l'organisation des circuits de cars à l'intérieur de l'usine, a

été l'objet d'une grève importante en 1972. USINOR voulait mettre en place

une gare routière où les cars arrivaient, s'arrêtaient et où des navettes

venaient prendre les travailleurs pour les répartir dans l'usine.

Or, cela contribuait à allonger le temps de transport; en outre, il s'agissait

d'un temps non rémunéré, puisque non incorporé dans le temps de travail, comme

le demandaient les syndicats.

Aujourd'hui, ce système de la gare routière ne fonctionne que pour le person-

nel de jour (personnel administratif) et le personnel de journée continue

(personnel des services d'entretien) ; mais il a été abandonné pour le person-

nel posté. Cet abandon a d'ailleurs conduit USINOR à organiser le ramassage

au départ de Calais de telle façon que chaque zone résultant d'un découpage

de la ville corresponde à un secteur précis dans l'usine.

Mais si la taille de l'usine nécessite, souvent, le recours à un moyen de

transport pour les déplacements internes, cela ne nous parait pas constituer

une raison suffisante pour expliquer le ramassage dans l'agglomération.

3 - Les horaires de travail.

Enfin, l'un des éléments susceptibles d'expliquer l'importance du

ramassage dans l'agglomération peut tenir aux horaires de travail, et notam-

ment à l'existence du travail posté. Une telle remarque n'aurait de perti-

nance que si seuls, les travailleurs postés étaient ramassés. Or, nous

savons qu'USINOR ramasse aussi bien son personnel de jour (personnel admi -

nistratif), que son personnel de journée continue (ouvriers, qualifiés et

techniciens des services d'entretien) et son personnel posté.

Chaque jour, dans la seule agglomération :

12 cars ramassent le personnel administratif

7 cars ramassent le personnel des Services d'entretien

9 cars (è chaque poste) remassent le personnel posté.
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Or ces trois catégories de main-d'oeuvre connaissent des horaires très

di fférents :

. 7 h 36 - 17 h 06 avec 51 mn pour le déjeuner, pour le personnel

administratif,

. 7 h 06 - 15 h 42 pour le personnel des services d'entretien,

. 5 h - 13 h 13 h - 21 h 21 h - 5 h pour le personnel

posté.

Là encore, cet argument ne nous semble pas convaincant à lui seul, d'autant

plus que CREUSOT-LOIRE qui fonctionne aussi en grande partie sur le système

des 3 x 8 n'assure aucun ramassage pour son personnel posté.

Il - RECRUTEMENT ET RAMASSAGE DU PERSONNEL DES GRANDES ENTREPRISES DANS LES ZONES

RURALES.

Il convient, là aussi, de préciser préalablement les secteurs de recrutement

de chaque entreprises en zone rurale. Nous distinguerons, la zone rurale

dunkerquoise (périmètre du SDAU) et la zone rurale Calaisienne.

Pour la première, nous retiendrons le découpage en canton, à l'exception de

Bray-Dunes qui ne constitue pas un canton à proprement parler, mais que l'on

peut assimiler à la zone rurale ; pour la seconde nous retiendrons le décou-

page qui est celui du P.A.R.

Ht - Pour le découpage des cantons et des secteurs du P.A.R., cf. carte

annexe.
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REPARTITION DU PERSONNEL DES GRANDES ENTREPRISES EN

ZONE. RURALE

SECTEURS RURAUX

ZONE RURALE

DUNKERQUOISE

Bray Dunes

Grave 1 i nés

Bourbourg

Bergues

Hondschoote

Wormhout

ZONE RURALE HORS SDAU

Casse 1

Steenvoorde

Hazebrouck

ZONE RURALE

CALAI SIENNE

Oye Plage

Audrui cq

Ardres

T O T A L

USINOR-DUNKERQUE

1.810

50

796

503

183

106

171

90

521

231

2.650

US 1NOR-MARDYCK

258

93

83

64

4

14

10

117

35

420

FRANCE-DUNKERQUE

370

60

107

83

64

19

34

110

22

13

76

7

49

535

CREUSOT-LOIRE

1. 100

740

50

300

13

1.100

Contrairement à ce que nous avions constaté sur l'agglomération, il n'y a

pas, en zone rurale, de secteur en situation de monopole par rapport à

une entreprise. Le cas n'apparaît que pour le secteur d'ARDRES, dans le

Pas-de-Calais, où seul USINOR recrute.

En revanche, s'il n'apparaît pas dans ce tableau (établi d'après les données

FREEMAN FOX) d'autres entreprises que les chantiers navals dans la zone de

CasseI, Steenvorde et Hazebrouck, nous savons, par la revue "USINOR-Infoi—

mations", qu'Usinor Dunkerque y recrutait en 1975, 215 personnes.
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Mais ce qui ressort t rès nettement de ce tableau, c 'est que I'extrême

séparation qui e x i s t a i t avant dans les zones de recrutement d'USINOR et de

CREUSOT-LOIRE, s 'est quelque peu atténuée : USINOR aujourd'hui recrute aussi

bien à Bray-Dunes qu'à Hondschoote, zones t rad i t ionne l les de CREUSOT-LOIRE.

H0N0SCH00TE et BERGUES apparaissent d ' a i l l eu rs comme des zones où viennent

puiser toutes les entreprises.

Mais s ' i l n'est de canton qui ne so i t traversé par les réseaux de ramassage

d'USINOR, ' CREUSOT-LOIRE maintient son or ientat ion p ré fé ren t ie l le à l 'Es t .

Quant aux chantiers navals, leur réseau de ramassage est véritablement en

t o i l e d'araignée avec des ramif icat ions dans tous les secteurs, et cela

jusque dans la Flandre-Lys.

PART DU PERSONNEL RAMASSE EN ZONE RURALE SELON LES ENTREPRISES

SECTEURS

RURAUX

US INOR-DUNKERQUE

Nombre
total

Nombre
•amassés

US INOR-MARDYCK

Nombre
t o U l

Nombre
'amassés

FRANCE-DUNKERQUE CREUSOT-LOIRE

ZONE RURALE

DUHKEROTOISE

B r a y Dunes

Gravelines

Bourbourg

Bergues

Hondschoote

Wormhout

HORS SDAH

Cassel

Steenvoorde

Hazebrouck

ZONE RURALE
CALAIS IENNE

Oye Plage

Audruiçq

Ardre s

50

796

503

183

1J6

1 7 1

25

633

395

137

8U

H*6

90

521

231

2.650

8U

172

2.210

78

9t

93

83

10

117

35

86

62

27

3

8

7

101*

25

8it

76

60

167

83

6t '

19

3»

UC

22

13

76

1*2

86

62

27

9

27

ICC

2C

1 1

69

7

1*9

535

6

U8

1107 76

71*0

50

30.

13

50 I

31*

16
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Hormis CREUSOT-LOIRE, toutes les entreprises transportent une proportion

beaucoup plus forte de leur personnel recruté en zone rurale que de celui

recruté dans l'agglomération.

La part du ramassage est d'autant plus importante que le secteur de recru-

tement est éloigné de l'agglomération.

Il semble qu'en zone rurale, les entreprises sont d'autant plus contraintes

d'effectuer du ramassage qu'il y a peu de desserte en transports en commun.

Les lignes d'autocars au départ de Dunkerque desservent certes la zone

ouest (Grand Fort Philippe, Gravelines), la zone Sud (Bourbourg, Bergues),

la zone est (Hondschoote) et Sud est (Cassel) mais il y a fort à parier que

tant leurs horaires que leurs lieux de passage sont difficilement compatibles

avec les contraintes des déplacements domicile-travail.

De même la SNCF dessert certains bourgs, mais la même remarque peut être

émise à l'égard des transports par train. Toutefois, nous savons que certains

salariés des chantiers navals résidant à Hazebrouck empruntaient autrefois

le chemin de fer, avant, que l'entreprise n'y organise une desserte par car.

Aujourd'hui, les chantiers navals, qui ont toujours fait du ramassage en

zone rurale, bien avant l'arrivée d'USINOR utiIisent 14 cars.

USINOR Dunkerque en utilise 39 dont 15 pour le personnel de jour, 6 pour le

personnel de journée continue et 18 (à chaque poste) pour le personnel posté.

CREUSOT-LOIRE en utilise 2.

III - RECRUTEMENT ET RAMASSAGE DU PERSONNEL DES GRANDES ENTREPRISES DANS LES VILLES

EN CRISE.

Les villes qui fournissent de la main-d'oeuvre aux industries Dunkerquoises sont

essentiellement CALAIS, BETHUNE et St OMER.

Or, en dehors des 20 personnes que les chantiers navals recrutent à Calais,

on peut dire qu'USINOR a le monopole du recrutement dans les villes en crise.
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Rappelons que fin 1974, USINOR Dunkerque recrutait 1.190 personnes dans les

cantons de Calais Est et Ouest (dont 883 personnes à Calais Ville) 300 à

Béthune et 60 à St Orner.

USINOR Mardyck recrutait 155 personnes à Calais et 85 à St Orner.

La main-d'oeuvre de ces villes présente des spécificités par rapport à la

main-d'oeuvre des autres secteurs.

Il s'agit tout d'abord d'une main-d'oeuvre qui était le plus souvent engagée

dans l'industrie avant de venir travailler à.Dunkerque.

D'autre part, cette main-d'oeuvre connait les conditions de concentration

propres à une agglomération urbaine, c'est dire que ces villes constituent

d'importants réservoirs de main-d'oeuvre.

Enfin, leur éloignement, par rapport à l'agglomération Dunkerquoise, explique

que leur accès ne soit réservé qu'aux entreprises qui ont des moyens suffisants

pour organiser des réseaux aussi étendus.

Nous savons que fin 1975, USINOR Dunkerque avait, au départ de Calais :

4 Cars pour le personnel de jour

2 Cars pour le personnel de journée continue

6 Cars pour le personnel posté

soit 12 Cars au total.

De même USINOR disposait de 2 cars au départ de St Orner : 1 car pour chacune

des 2 premières catégories de maln-d'oeuvre.

Au départ de Béthune, les deux cars qui ramassaient le personnel USINOR ne•

concernaient que la main-d'oeuvre postée.

La quasi totalité du personnel d'USINOR recruté à Calais et à Béthune sont

ramassés par l'entreprise.

Ainsi en est-iI du personnel recruté à Calais : 1.160 sur 1.190 personnes

sont ramassées (soit 97$)/
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A Béthune, le ramassage concerne 1005& du personnel recruté.

Toutefois, St Orner se différencie des autre villes en crise, par le fait

que seules, 34 personnes sur les 60 recrutées par USINOR (soit 56,6%) sont

ramassées par l'entreprise.

L'importance de la distance de ces villes par rapport à l'agglomération,

l'importance corrélative du coût du ramassage dans les zones en même temps

que la concentration de main-d'oeuvre qu'elles représentent, posent de manière

encore plus forte qu'ailleurs la question des raisons du ramassage. En effet,

compte tenu du poids d'USINOR dans la vie nationale, compte tenu de l'ampleur

des aides politiques, directes ou indirectes, déjà perçues par le groupe,

on peut s'interroger sur les raisons qui poussent USINOR à maintenir le

ramassage et non pas à tenter de reporter cette charge sur la collectivité

pub Iique..

De fait, on sait qu'une telle tentative a eu lieu : USINOR, nous l'avons vu,

a obtenu pendant tout un temps le fonctionnement d'un autorail spécial

Bethune-Dunkerque. L'échec de cette expérience témoigne du fait que l'appareil

d'état n'est pas à même d'assurer, toujours et partout, l'ensemble des con-

tradictions auxquelles se heurte le capital privé.

L'exemple de la desserte cadencée inaugurée l'an dernier entre Calais et

Dunkerque soulève un autre problème. Il semblerait que dans ce cas, USINOR

soit moins intéressé par le recours à ce mode de transport public. Les

raisons qui nous ont été avancées par l'un des responsables de l'entreprise .

sont les suivantes :

"Cette desserte est absolument incompatible avec le travail posté - et

même si les horaires des trains correspondaient aux nôtres, il nous faudrait

quand même assurer le ramassage par car dans Calais - même, parce qu'à

3 heures du matin, il n'y a pas beaucoup d'autobus publics.

Et puis il faudrait de nouveau venir chercher par car le personnel à la gare

de Grande Synthe.

En outre, le temps qui est'nécessai re pour que le train aille de Grande Synthe
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à Dunkerque et repasse à Grande Synthe, est trop court pour assurer la

relève des postes. Cette desserte cadencée est totalement inadaptée pour

nous.

Là encore, notre personnel n'y est pas favorable, car à Calais notre ramas-

sage est tellement dense que les gens sont presque tous ramassés devant leur

porte et c'est un avantage incontestable'.1

Ces arguments, qui présentent l'impossibilité pour le personnel d'USINOR de

recourir à la desserte cadencée comme fondée sur des obstacles."techniques"

nous paraissent assez peu convaincants. Ces obstacles, en effet, pourraient

être levés de manière relativement aisée, nous semble-t-il.

Mais le fait qu'USINOR continue d'envoyer ses cars sur Calais - alors que

le système éventuel du paiement par l'entreprise d'une carte hebdomadaire

d'abonnement SNCF représenterait un coût certainement moindre, et au pire,

égal au coût du ramassage, et alors que le temps de trajet serait sinon

diminué du moins égal, au maximum;à celui que représente le ramassage

par car nous laisse supposer que le ramassage dans ce secteur n'a pas

la simple mobilisation du personnel comme seul objectif.

Mais, quelques soient les autres objectifs poursuivis par l'entreprise, dans

l'organisation du ramassage, il est vrai que bien souvent, ses intérêts et

ceux du personnel se rejoignent quant au type de transport que constitue le

ramassage. Le personnel y trouve en effet une qualité de service (desserte

proche de son domicile, absence de rupture de charge etc..) supérieure

à celle que présentent d'autresmoyens de transport.

L'objet de cette première partie était bien d'expliquer le ramassage par

les impératifs de mobilisation de la main-d'oeuvre qui se sont posés et

se posent encore aujourd'hui aux entreprises.

C'est ainsi que le recours massif à la main-d'oeuvre des zones rurales,

une fois épuisées les ressources en main-d'oeuvre de l'agglomération,

puis le recours aux villes en crise, jusqu'à ce que soient mis en

place des réseaux de transports en commun adaptés, relèvent de cette

explication du ramassage par les nécessités de la mobilisation.
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Le renforcement des réseaux de ramassage d'USINOR se j u s t i f i e , semble-t-

i l , si l'on prend en considération le f a i t qu'USINOR, ces dernières

années, a recruté sa main-d'oeuvre nouvelle essentiellement dans les

secteurs extérieurs à l'agglomération. La part relat ive de l'agglomération

dans les embauches nouvelles a en ef fe t diminué. _̂

De même, l'extension en zone rurale des réseaux de ramassage des chantiers

navals FRANCE DUNKERQUE, ainsi que leur éclatement en " t o i l e d'araignée",

traduisent la recherche tous azimuts d'une main-d'oeuvre dont les

réservoirs les plus proches de l'agglomération ont déjà été largement

pompés.

Le tracé des réseaux des chantiers navals témoigne ainsi de la vive concur-

rence que se sont menée -et que.se mènent encore- les entreprises sur

la mai n-d'oeuvre.

Mais, à côté de ces multiples aspects qui expIiquent bien le ramassage

par la nécessité pour les entreprises de mobiliser, à ce p r i x , leur main-

d'oeuvre, certains aspects du ramassage et de la pol i t ique suivie à cet

égard par les entreprises demeurent obscurs.

C'est ainsi que, si l'on comprend for t bien qu'USINOR a i t mis sur pied

des réseaux de ramassage en partance de Calais et de Béthune, i l y a

quelques années, on comprend moins qu'aujourd'hui la main-d'oeuvre de

ces v i l l e s , relativement éloignées dans le cas de t ra je ts domic i le- t rava i l ,

y demeure toujours. De même, on comprend mal qu'USINOR se dise peu

intéressée par la desserte cadencée Calais-Dunkerque. Les arguments selon

lesquels le recours à ce mode de transport ob i igéra i t quand même l 'en t re-

prise à maintenir ses cars de ramassage pour le t r a j e t jusqu'à la gare

de Calais sont - i ls vraiment valables ?

Par a i l l eu rs , si l 'extension du ramassage hors agglomération, peut s ' in terpré-

te r , même avec des nuances, par les besoins de recours à une main-d'oeuvre

nouvelle et par la nécessité de sa mobilisation d i f f ic i lement concevable

sans le ramassage, comment expliquer le renforcement des réseaux de

ramassage d'Usinor, à l ' i n té r ieu r de l'agglomération, et cela, dans tous

les secteurs ?
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Aux Grandes Synthes, par exemple, le ramassage par cars concernait en

1972, 365 personnes sur un total de 1.700 t rava i l leurs d'USINOR, soi t

21$ du personnel de l 'entreprise habitant dans ce secteur.

Deux ans plus ta rd , i l concerne 770 personnes sur un tota l de 1.800 salariés

d'USINOR habitant dans les c i tés, soi t un pourcentage de 43$. En .deux ans

seulement, la part du ramassage dans | e transport du personnel USINOR

habitant aux Grandes Synthes a plus que doublé, alors que le nombre total

de salariés d'USINOR y a à peine augmenté Cune centaine d'unités en plus).

I l y a là un phénomène que l'étude du ramassage sous le seul angle de la

mobil isation de la main-d'oeuvre n'explique pas.

De même., si l'on considère les e f fec t i f s totaux d'USINOR et les e f fec t i f s

ramassés, on assiste à un accroissement de ces derniers sans commune mesure

avec le développement des e f fec t i f s de l 'entrepr ise.

En e f fe t , en 1972, 3.340 personnes sur 7.300 au tota l à USINOR sont ramassés.

Le pourcentage d 'e f fec t i f s ramassés sur l'ensemble du personnel s ' é tab l i t

à 45,8$.

En 1975, ce sont 7.000 personnes sur 10.530 so i t 70$ des e f fec t i f s qui

sont ramassés par l 'entrepr ise. Certes, ce pourcentage n'est pas uniforme

dans tous les secteurs : la part du personnel ramassé s 'é tab l i t à :

- 48,5$ du personnel habitant l'agglomération

- 80$ du personnel habitant en zones rurales

et à plus de 90 $ du personnel habitant Calais et Béthune.

mais I I est à noter que les ef fect i fs~ ramassés ont crû de 109,5$ de 1972

à 1975, alors que le nombre tota l de salariés à USINOR Dunkerque augmente

dans la même période de 44,2$.

En valeur absolue, le nombre supplémentaire de personnes ramassées depuis

1971,soit 3.660 personnes .dépasse le nombre tota l d 'e f fec t i f s supplémentaires

engagés à USINOR depuis cette date soi t 3.230 personnes.
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Le ramassage organisé par US1N0R Dunkerque croît donc plus vite que

l'embauche de personnel nouveau, ce qui signifie, à la limite,que des salariés

d'USINOR qui hier, n'étaient pas ramassés, le sont aujourd'hui.

Nous n'avons jusqu'ici cité que des exemples concernant USINOR pour

montrer que l'aspect mobilisation n'épuise pas la signification réel le

du ramassage dans la politique des entreprises.

Mais le cas de l'usine des Dunes est encore plus incompréhensible de ce

point de vue : depuis des années, l'usine des Dunes ramasse une très faible

partie de son personnel au moyen de 5 cars. Les effectifs de l'entreprise

augmentent régulièrement mais le nombre de cars reste stable.

En outre, le ramassage ne concerne que du personnel travaillant de jour.

Il est donc difficile d'arguer, pour lui, des horaires de nuit ou autres

conditions de travail qui justifieraient,comme une "nécessité", le recours

au ramassage.

Enfin, sur ces 5 cars, 3 desservent l'agglomération, c'est-à-dire un

secteur où les transports publics, sans être parfaits, n'en existent pas

moi ns.

Ces quelques exemples nous montrent que la lecture que nous avons faite

du ramassage, en termes de mobilisation de la main-d'oeuvre, n'épuisait

pas à elle seule tous les aspects du ramassage.

Aussi une seconde lecture du ramassage et de la politique des entreprises

en la matière, nous paraît nécessaire pour lever certaines ambiguïtés

qui demeurent.

Nous nous proposons donc, dans une seconde partie, d'étudier tout ce qui,

dans le ramassage,ne nous paraît pas répondre à des nécessités objectives

de mobilisation de la main-d'oeuvre. De même, pour ce qui concerne les

aspects de "mobilisation" revêtus par le ramassage, nous nous Interrogerons

pour savoir si d'autres solutions que celles retenues par l'entreprise

n'étalent pas ou ne sont pas possibles. Acet égard, la période qui démarre

fin 1973 nous paraît particulièrement propice pour une telle étude dans la

mesure où le freinage de la croissance industrielle et la stabilisation

des effectifs des grandes entreprises semblent faire passer au second plan

les objectifs de mobilisation de la maln-d'oeuvre.
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DEUXIEME PARTIE

LE ROLE DU RAMASSAGE DANS LA REPRODUCTION

DE LA FORCE DE TRAVAIL

ET DANS LA GESTION DES RAPPORTS SOCIAUX
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Devant l'insuffisance d'une analyse posée dans les seuls termes de la

mobilisation de la main-d'oeuvre à Dunkerque, pour rendre compte de tous

les aspects du ramassage, nous tenterons, dans cette seconde partie, de

mettre en relief les autres facteurs susceptibles d'expliquer le phénomène

ramassage, notamment les facteurs relatifs aux conditions de reproduction

de la forcede travail de la main-d'oeuvre dunkerquoise.

Notre démarche consistera à partir de l'évolution des conditions générales

liées au développement urbain à Dunkerque. Cette considération qui, apparemment,

nous éloigné du ramassage stricto sensu, nous paraît en effet fondamentale

pour permettre la suite de notre raisonnement. On peut dire qu'elle se situe

à la charnière de l'optique mobilisation et de l'optique reproduction de la

force de travai I.

En effet, pendant longtemps, l'un des arguments avancés pour rendre compte

de l'existence du ramassage était le manque de main-d'oeuvre sur l'agglomération

lié lui-même au manque de logements. Aujourd'hui, la situation s'est renversée :

le nombre de chômeurs croît à Dunkerque depuis deux ans. La construction de

logements, à la suite de la campagne lancée conjointement par la communauté

urbaine et la Chambre de Commerce et d'Industrie sur le thème "4.000 logements

par an", se révèle inadaptée à la demande puisque de nombreux logements neufs

surtout dans l'agglomération, ne trouvent preneurs ni en accession, ni en

location, y compris en location HLM.

Selon les calculs des planificateurs, une proportion importante de ces

logements devait servir à accueillir des migrants. Si la construction et

d'une manière générale, la concentration urbaine n'ont pas eu l'impact

qu'on en attendait sur la mobilisation de la main-d'oeuvre, il convient

d'en rechercher la cause.
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A cet égard, l'analyse que font, dans leur ouvrage. M. CASTELLS et

F. GODARD*, de la structuration urbaine en termes de "filières de consom-

mation" - notion sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre III de

cette seconde partie - nous paraît pertinente pour rendre compte des formes

réelles prises par le développement urbain et leurs implications sur les

déplacements domicile-travail. En effet, l'hypothèse que nous formulons

est que la concentration urbaine dans l'agglomération dunkerquoise,

souhaitée par les planificateurs locaux, est dans une certaine mesure contra-

dictoire avec les exigences des entreprises relatives aux conditions de

reproduction de la force de travail de leur main-d'oeuvre.

Considéré sous cet aspect, le ramassage organisé par les entreprises revêt

alors une autre signification : il participe à l'organisation de ces

conditions de reproduction de la force de travail et à la constitution des

filières de consommation.

Or, nous avons déjà noté, dans notre première partie, la différence

d'attitude des grandes entreprises quant au ramassage de leur personnel : le

ramassage, dans chacune d'elles,n'a pas la même importance, n'intéresse

pas les mêmes catégories de travailleurs, ne concerne pas les mêmes secteurs

géographiques.

La question se pose donc de savoir si ces différences de politiques dont

beaucoup s'expliquent en termes de mobilisation de leur main-d'oeuvre, ont

aussi une signification du point de vue de la reproduction de la force de

travail de la mai n-d'oeuvré "de ces entreprises.

Pour répondre à ces questions, nous nous proposons d'étudier, dans cette

seconde partie :

- l'évolution des conditions générales à Dunkerque ; tel sera I'objet' de

nos deux premiers chapitres dont l'un portera sur l'évolution des migrations

définitives et l'autre sur les formes prises pour le développement urbain,

notamment ces dernières années.
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la notion de "filières de consommation" et son application à la réalité

dunkerquoise.

enfin, tout ce qui, dans la politique des entreprises, a des répercussions

sur l'organisation du ramassage et qui relève de préoccupations autres

que la mobilisation du personnel. Ces préoccupations tournent, selon nous,

essentiellement autour de deux aspects : la reproduction de la force de

travail et la gestion des rapports sociaux.
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C H A P I T R E I

LES MIGRATIONS DEFINITIVES DANS L'AGGLOMERATION ET DANS

LE PERIMETRE DU S.D.A.U.

PREVISIONS ET REALITES

4c
Quelques chiffres ont déjà été avancés dans notre première partie , afin

de mesurer l'importance de la ressource en main-d'oeuvre constituée par les

migrants définitifs.

Il s'agit davantage, à présent, de mesurer la part des migrations définitives

dans la croissance démographique de l'agglomération et de la zone littorale

Nord (périmètre du S.D.A.U.)

En effet, l'une des grandes idées des planificateurs locaux était bien que

la croissance industrielle à Dunkerque ne manquerait pas d'avoir des retombées

démographiques importantes, du fait notamment d'un fort afflux de migrants

définitifs, attirés par les emplois industriels.

D'ailleurs, la programmation de la construction de logements découlait des

prévisions démographiques. Le raisonnement s'articulait de la façon

suivante :

EMPLOIS —- CROISSANCE DE LA POPULATION, DONT MIGRANTS DEFINITIFS —•- LOGEMENTS

* Chap. II, page

* * Pour la délimitation du périmètre du SDAU, nous renvoyons aux cartes
en annexe.
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I I f au t d i r e que l ' i m p o r t a n t apport m ig ra to i r e de la période 1962-1968

j u s t i f i a i t une t e l l e démarche.

Rappelons, en e f f e t , qu 'au cours ce ce t te pér iode, qui s u i t d i rectement

l ' i m p l a n t a t i o n d'USINOR, le solde m i g r a t o i r e , dans le pér imètre du PME*de

Dunkerque, es t t r è s nettement p o s i t i f : i I y a eu 23.724 immigrants cont re

14.400 émigrants , s o i t un solde p o s i t i f de 9.500 personnes (durant la même

pér iode, la zone de L i l l e connaît un solde m ig ra to i r e p o s i t i f de 6.000

personnes seulement). Le taux de croissance annuel le au cours de c e t t e

période é t a i t de 2 ,2?, dont \,6% par accroissement nature l e t 0,6$ par

apport m ig ra to i r e : la popula t ion t o t a l e du PME passe de 145.393 hab i tan ts

à 162.620 h a b i t a n t s , l a popu la t ion de la seule agglomération passant dans

le même temps de 126.334 habi tants à 143.425.

Durant ce t t e pér iode , l 'accroissement de la popu la t ion de l 'agg lomérat ion

dunkerquoise a connu le taux le plus élevé des agglomérations de p lus de

100.000 hab i tan ts de la région du Nord ; e t les migra t ions d é f i n i t i v e s

représentent p lus du quar t de cet accroissement.

Les c réa t ions d 'emplois au cours de ce t te période f u ren t au nombre de

4.047 emplois dans l 'agglomérat ion (dont la majeure p a r t i e sont des emplois

.USINOR) e t 4.456 emplois dans le pér imètre du PME.

Or, on pensai t que le rythme de croissance i n d u s t r i e l l e a l l a i t encore

augmenter e t dépasserai t de beaucoup, au cours de la période su ivan te , les

c h i f f r e s déjà a t t e i n t s : e t ceci du f a i t des p r o j e t s d'USINOR (ses e f f e c t i f s

doivent plus que doub le r ) , du f a i t des grands t ravaux de c o n s t r u c t i o n , du

f a i t de la croissance d 'au t res i n d u s t r i e s , e t c .

* Définition des différents périmètres :
1°) Le périmètre de la communauté urbaine de Dunkerque comprend 17 communes
dont les 9 communes de Vagglomération proprement dite à savoir : Dunkerque
(fusionnée avec Malo-les-Bains, Petite Synthe, Rosendaël), Grande Synthe,
Saint-Pol-sur-Mer, Fort Mardyck, Cappelle-la-Grande, Coudekerque Branche,
Lëffrinakouke, Teteghem, auxquels s'ajoutent les communes de : Armbouts-
Càppel, Bray Dunes et Zuydcoote, Coudekerque Village, Saint Georges sur l'Aa.

2°) Le périmètre du PME comprend les mêmes communes que la CUD à l'exception
de 3 d'entre elles : Craywick, Coudekerque Village et Saint Georges s/Aa.
Mais il comprend en plus la commune de Ghyvelde.
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C'est ainsi que les planificateurs sont conduits à prévoir, dans le cadre

du PME pour le Vie Plan (1970-1975) la création de 11.800 emplois industriels

dans une hypothèse basse et 15.700 emplois dans une hypothèse haute, sans

tenir compte des emplois sur les chantiers de BTP, estimés à 8.000 ou 9.000

au cours de cette période.

Sur la base de ces prévisions économiques, des estimations sont formulées

en matière de croissance démographique. Ce sont 57.000 nouveaux habitants

(hypothèse la plus basse) qui doivent s'ajouter à la population du PME,

entre 1970 et 1975. Cet apportde population nouvelle correspond à un taux

de croissance annuel de 5,3%. Il doit conduire à une population totale de

234.300 habitants (hypothèse la plus basse, l'hypothèse la plus haute

fixant à 72.000 le nombre d'habitants supplémentaires à venir et à 249.300

le chiffre de la population totale en 1975) dans le périmètre du PME.

Or, le recensement de 1975 fait apparaître une augmentation de 24.800 personnes

par rapport à 1968, dans le cadre du PME - soit 50^ seulement des prévisions

les plus fai blés. En conséquence , le nombre total d'habitants passe, à

l'intérieur du PME, de 162.600 personnes en 1968 à 188.900 en 1975, soit

un taux de croissance moyen annuel de 2,05%, moindre qu'entre 1962 et 1968.

La croissance à l'intérieur du SDAU s'est répartie de la façon suivante entre

les différentes communes de I'agglomération, de la communauté urbaine, et

entre les cantons de la zone rurale.
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EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1968 et 1975

(Premiers résultats du recensement INSEE 1975 - Résultats provisoires)

SECTEURS DU SDAU Population en 1968 Population en 1975
Evoluti on

Nombre

I - AGGLOMERATION

1°) Dunkergue (fusionnée)

Dunkerque
Malo-les-Bai ns
Rosendaël
Petite Synthe

2°) Ouest

Fort Mardyck
Grande Synthe
Saint Pol-sur-Mer

3°) Sud

Cappelle-la-Grande
Coudekerque Branche

4°) Est

Leffrinckoucke
' Tétéghem

II - C.U.D. HORS AGGLO

1°) Ouest

Craywick
Grave Iinés
Loon Plage
Mardyck
St Georges sur l'Aa

2°) Sud

Armbouts Cappel
Coudekerque Village

3°) Est_

Bray Dunes
Zuydcoote

II - CANTONS DES ZONES
RURALES

Hondschoote
Bergues
Bourbourg
Wormhoudt
Gravelines (moins
ville de Gravel ines)

T O T A L

35.309

28.761

4.993

1.628

4.702

27.504
15.223
19.591
12.044

3.666
12.559
19.084

5.722
23.039

3.192
1 .801

338
8.167
4.370

331
251

1.048
580

3.673
1.029

9.678
11.853
14.926
11.037

9.871

40.675

32.826

8.227

1 .807

5.884

83.091

4.798
14.888
20.989

7.936
24.890

5.295
2.932

401
9.048
5.603

323
218

1.180
627

4.766
1.1 18

9.952
13.824
17.170
12.148

11.357

+ 21.394

- 8.729

+ 8.729

+ 5.366

220.577 252.554

274
1.971
2.244
1.111

1.686

• 31.977

\* 14,9 |

• 11 ,7

15,2 I

1.132
2.329
1.905

4.065

2.214
1.851

3.234

2.103
1.131

3.497

2.136

63
881

1.233
8

33

179

132
47

1.182

1.093
89

7.086

+ 30,9
• 18,5
* 10

[717771
* 38,7
+ 8

|7~6477|
• 65,9
+ 62,8

+. 15,8

• 18,6
* 10,8
* 28,2
- 2,4
- 13,15

• 11,0

* 12,6
+ 8,1

• 25,1

* 30
• 8,6

fTTTTJl
2,83

16,6
15,0
10,0

17,0

14,50
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Les premiers résultats du recensement INSEE pour 1975 démentent très nette-

ment les prévisions du PME : même en prenant en considération le périmètre

du SDAU (plus large que le périmètre du PME) et en nous référant à la

période 1968-1975 soit 7 ans, alors que le PME ne se rapportait qu'à la

période 1970-1975, soit 5 ans, on n'est pas loin des prévisions du PME

en matière de croissance démographique.

Des précisions supplémentaires nous seront fournies avec la publication

des résultats définitifs du recensement. Aujourd'hui, le solde migratoire

de 1968 à 1975 est estimé à + 12.000. Il est difficile, en l'absence de

données plus complètes qui seront fournies avec les résultats définitifs,

d'établir une comparaison quant à la part des migrations définitives dans

l'accroissement démographique au cours de la période 1968-1975 par rapport

à l'a période antérieure 1962-1968.

Quoiqu'il en soit, il apparaît très clairement que les estimations en

matière de croissance de la population dans le périmètre du PME se sont

avérées fausses.

Comment expliquer ce phénomène ?

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce phénomène. Nous allons les

examiner tour à tour.

a) Les estimations ea matière de créations d'emplois se sont, elles aussi,

révélées fausses. Mais cela ne remet pas encause le sens de la démarche.

Nous avons vu que les estimations oscillaient entre 11.800 et 13.700 emplois

industriels à créer pendant le Vie Plan en dehors des emplois dans le bâti-

ment.

Nous ne possédons malheureusement pas de données très précises sur le nombre

total de réalisation dans le PME de Dunkerque.

Mais nous savons que le chiffre de 11.800 emplois nouveaux de 1970 à 1975

étaient fondés sur une prévision de 8.200 emplois à créer par les seules

5 grandes entreprises dunkerquoises. Or, en 1975, ces 5 grandes entreprises

n'avaient créé que 7.000 emplois depuis 1970. Ce sont essentiellement les
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prévisions de Creusot-Loire et des chantiers navals qui se sont avérées

fausses, car elles étaient largement supérieures à la réalité.

C'est à peu près ce chiffre de 7.000 emplois que les ASSEDIC avancent en

matière de création d'emplois industriels sur Dunkerque, pour un total de

créations nettes d'emplois de 13.255, dans l'ensemble du SDAU.

Quant au recensement INSEE, il fait apparaître une création nette de

17.000 emplois de 1968 à 1975, dans le SDAU, où le nombre total d'emplois

entre les deux dates passe de 76.300 à 93.300.

La répartition entre les grands secteurs économiques est la suivante :

EVOLUTION DE L'EMPLOI DE 1968 à 1975 DANS LE PERIMETRE DU SDAU

(Recensement INSEE - Résultats provisoires)

SECTEUR

Agriculture

Industries

BTP

Tertiai re

TOTAL

Nombre d'emplois
en 1968

6.500

25.400

7.300

37.100

76.300

Nombre d'emplois
en 1975

5.300

34.800

7.600

45.600

93.300

Evolut ion

Nomb re

- 1.200

• 9.400

+ 300

+ 8.500

17.000

%

+ 22,2

On voit que les estimations faites dans le cadre du PME en matière

d'emplois étaient très optimistes.

Il est-à noter que les deux dates du recensement (1968 et 1975) ne

correspondent pas à la grosse période de pointe (1969-1973) dans les

chantiers de construction et dans le BTP. Les chiffres de 7.300 puis

* Les statistiques ASSEDIC ne comptabilisent ni les emplois dans le BTP,
ni ceux du secteur public ; en outre, elles ne prennent en compte qu'une
partie du secteur tertiaire. Elles sont donc à manier avec beaucoup de
précautions.
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7.600 personnes employées dans le BTP portent sur les périodes

antérieure et postérieure aux années de boom.

Quant aux emplois strictement industriels, ils concernent eux aussi

l'ensemble du SDAU. En admettant que I'essentiel de la croissance écono-

mique s'est concentrée sur Dunkerque, et qu'il y a, en définitive, peu de

différence^ sinon formel le, entre la création d'emplois dans le périmètre

du PME et dans celui du SDAU, on voit qu'avec 9.400 emplois nouveaux,

les estimations les plus basses du PME ne sont réalisées qu'à 79?.

Mais si l'on admet que ces emplois sont concentrés essentiellement sur

Dunkerque, on voit que la réalité est plus proche des précisions sur

la croissance industrielle (réalisée à 79,5?) que sur la croissance

démographique (réalisée à 50? seulement des prévisions). Le freinage

de la croissance des emplois est donc loin d'expliquer tout le "déficit"

démographique par rapport aux prévisions.

b) Ce sont essentiellement des migrants alternants qui ont répondu aux

offres d'emplois.

Si donc le niveau atteint par les migrations définitives à Dunkerque

n'est pas celui que beaucoup prévoyaient, le nombre et l'importance des

migrations alternants se sont, en revanche, accrus dans de fortes propoi—

tions. Les travailleurs résidant en dehors du périmètre du SDAU et venant

chaque jour travailler dans l'agglomération dunkerquoise sont, passés de

1.000 en 1968 à 4.000 en 1975. Les migrations alternantes hors SDAU/SDAU

ont donc connu un taux de croissance de 400?, alors que dans le même temps

les emplois à l'intérieur du SDAU ont crû de 22,2?.

A ces migrations hors SDAU/SDAU, il convient d'ajouter les migrations

internes au SDAU, et notamment les migrations hors agglomération/agglomé-

ration, là où sont concentrés la majorité des emplois.

Si nous nous référons aux seuls salariés des quatre entreprises que

nous avons examinées dans notre première partie : USINOR Dunkerque,

USINOR Mardyck, Creusot-Loire et les Chantiers Navals, nous savons qu'en

1974, près de 3.000 travai I leurs venaient chaque jour des secteurs situés
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hors du périmètre du SDAU et 3.540 venaient de secteurs situés dans le

périmètre du SDAU, mais extérieurs à l'agglomération.

c) Insuffisance et inadaptation des logements

Pour expliquer ce "déficit" de migrations définitives, et cet "excédent"

de migrations alternantes, sommes-nous renvoyés au thème de la pénurie

de logements ?

Pendant longtemps, en effet, la pénurie de logements sur l'agglomération

était présentée comme l'obstacle fondamental à l'installation dans l'agglo-

mération de nouveaux venus. L'étude du GSU conclut que ce n'est pas là

véritablement le problème : "Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ce

n'est pas en raison d'une difficulté à se loger ou du coût du logement à

Dunkerque (raisons évoquées par un enquêté sur 6)" que les nouveaux

embauchés ne sont pas venus s'installer à Dunkerque.

Ces conclusions de l'étude du GSU impliquent, plus ou moins clairement,

une critique de la notion de "pénurie de logements" sur l'agglomération;

el'les se réfèrent, ailleurs, à l'existence d'une différenciation des

conditions de reproduction de la force de travail dans l'agglomération et

hors agglomération.

C'est dans ces deux directions qu'il nous faut chercher l'explication

des phénomènes.

* GSU. M. CHEVALLIER. "Enquête sociologique auprès des migrante définitifs
et alternants à destination de l'agglomération de Dunkerque" pour le
compte de G. C.A.L.-Sept. 1974.


