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D I V E R S I T É  P E R S I S T A N T E  D E S

C O N D U I T E S  D E  R E C H E R C H E  D ’ E M P L O I
P o u r  s a  r e c h e r c h e ,  l e  d e m a n d e u r  d ’ e m p l o i  d é p e n d  d ’ a b o r d  d ’ u n  e n v i r o n -

n e m e n t  q u i  p e u t  ê t r e ,  s e l o n  l e s  c a s ,  r i c h e m e n t  o u  f a i b l e m e n t  d o t é .

L ’ i n é g a l i t é  d e s  r e s s o u r c e s  e s t  a u t a n t  l i é e  à  l a  l o c a l i s a t i o n  g é o g r a p h i q u e

q u ’ a u x  r é s e a u x  q u i  s o n t  p l u s  p u i s s a n t s  p o u r  l e s  p o s t e s  q u a l i f i é s .  L ’ é v o -

l u t i o n  d e s  p o l i t i q u e s  d e  l ’ e m p l o i  v e r s  p l u s  d e  l o c a l  e t  d e  s u i v i  i n d i v i -

d u e l  n ’ i n f l u e n ç a i t  f i n a l e m e n t  q u ’ u n e  m i n o r i t é  d e  c h ô m e u r s  d e  l o n g u e

d u r é e ,  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s .  Q u a n d  l e  c h ô m a g e  s e  p r o l o n g e ,  q u a t r e

d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i  s u r  d i x  p r i v i l é g i e n t  u n  s e u l  t y p e  d e  r e c h e r c h e

d ’ e m p l o i .  U n  q u a r t  d e s  c h ô m e u r s  n e  r e c o u r e n t  q u ’ a u x  c a n d i d a t u r e s

s p o n t a n é e s  c e  q u i  e s t ,  p o u r  b e a u c o u p  d ’ e n t r e  e u x ,  s i g n e  d e

d é c o u r a g e m e n t .
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En fonct ion de quels  facteurs
les chômeurs or ientent- i l s  leurs
conduites de recherche d ’em-
ploi ?  Une étude long i tudina le
(c f .  encadré) permet de les
comprendre.  Le chômeur est
confronté d ’abord au volume et
à la  nature des of fres d ’emploi ,
mais  auss i  à  l ’ intens i té de la
concurrence parmi les  deman-
deurs d ’emploi  ayant des prof i l s
proches du s ien .  I l  peut a lors
é larg ir  le  champ géographique
de sa recherche ou tenter de se
reconvert ir  vers des mét iers
p lus «porteurs».  Mais  i l  doit
tenir  compte auss i  des d i f f icu l -
tés de la  rencontre et  de l ’a jus-
tement entre of fres et  de-
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En  1996 ,  l a  DARES  a  l ancé  une
enquê te  sur  l e s  T ra j e c t o i r e s  d e s
demandeurs  d ’emplo i  e t  l e  marché
l o c a l  d u  t r a v a i l (TDE-MLT) .  E l l e
po r t e  s u r  une  coho r t e  d e  p e r -
sonnes âgées de 16 à 55 ans qui
s e  s o n t  i n s c r i t e s  à  l ’ A N P E  e n
catégor ie  1 ,  2  ou 3 au cours du
deux ième t r imestre  1995  e t  qu i
r é s i d a i e n t  d a n s  l ’ u n e  d e s  h u i t
zones d ’emploi  su ivantes :
R é g i o n  I l e - d e - F r a n c e :  z o n e s  d e
C e r g y  P o n t o i s e ,  d e  M a n t e s - L a -
J o l i e ,  d e  P o i s s y - L e s  M u r e a u x .
Rég ion  Nord -Pas -de -Ca la i s :  zones
d e  L e n s - H é n i n  e t  d e  R o u b a i x -
Tourco ing .  R é g i o n  PACA :  zones
d’Aix-en-Provence,  de l ’Étang de
Berre et  de Marsei l le-Aubagne.
Trois  interrogat ions ont été réa-
l i s é e s :  l a  p r em i è r e ,  e n  f a c e - à -

f a c e ,  a  eu  l i e u  en t r e  j a n v i e r  e t
m a r s  1 9 9 6 ,  s o i t  e n t r e  s e p t  e t
onze  mo i s  a p rè s  l ’ i n s c r i p t i on  à
l ’ANPE .  Le s  i n t e r roga t i on s  s u i -
v a n t e s  o n t  é t é  e f f e c t u é e s  p a r
t é l é p h o n e  ( o u  e n  f a c e  à  f a c e
pour  l e s  pe r sonne s  n ’ a y an t  p a s
de  t é l éphone )  débu t  1997 ,  pu i s
début 1998,  soi t  en moyenne 33
mois après l ’ inscr ipt ion à l ’ANPE
pour la  dernière .  8125 personnes
o n t  r é p o n d u  à  l a  p r e m i è r e
in terrogat ion  (env i ron  2700 par
rég ion) et ,  parmi e l les ,  6480 ont
r é p o n d u  à  l a  s e c o n d e  i n t e r r o -
gat ion et  5262 à la  trois ième.  La
D A R E S  a  c o n f i é  a u  C e n t r e
d ’ é tudes  de  l ’ emp lo i  l ’ exp lo i t a -
t i o n  d e  l a  p a r t i e  d e s  q u e s -
t i o n n a i r e s  q u i  p o r t a i t  s u r  l e s
prat iques de recherche d ’emploi .

Présentat ion de l ’enquête



-  les  ins t i tut ions  loca les  dont  l a

vocat ion  première  n ’es t  pas

d ’ ag i r  sur  l e  marché  du  t rava i l
ma i s  qu i  sont  amenées  à  l e  f a i re

compte  tenu  de  l a  demande

soc ia le  (ma ir ies ,  assoc ia t ions  du

champ soc ia l ,  organ i smes  consu-

la ires) ;  

-  l ’ en tourage  ( l a  f ami l l e ,  l e s

amis ,  l e s  re l a t ions  pro fess ion-

ne l les  qu ’ i l  a  pu  conserver) .

L’INÉGALITÉ 
DES RES-

SOURCES MOBILI-
SABLES

Les  premiers  mois  de  recherche

après  l ’ i n scr ip t ion  à  l ’ANPE font

appara î t re  des  inéga l i tés  man i -

fes tes  dans  l a  capac i té  des  per -

sonnes  à  mob i l i ser  ce t  env i ron-

nement .  Les  cadres ,  en  par t i cu -

l i er ,  peuvent  s ’ appuyer  à  l a  fo i s
sur  l eur  entourage  e t  sur  des

in terméd ia i res  spéc i a l i sés  dans

leur  p l acement :  APEC et  cab i -

nets  de  recrutement .  Une part ie

des  ouvr iers  pr iv i lég ie  le

recours  aux soc ié tés  d ’ in tér im.

Les  j eunes  peu  d ip lômés

s ’ adressent  souvent  aux

miss ions  loca les .

À l ’ inverse ,  les  employés  de

commerce  ou des  serv ices ,

f aute  de  pouvo ir  recour i r  à  des

ins t i tu t ions  spéc ia l i sées  dans

leur  p l acement  ou  à  l eur  entou-

rage ,  ut i l i sent  seu lement  les

moyens  l e s  p lus  courants :
pet i tes  annonces ,  cand ida tures

spontanées .  En f in ,  l e  recours  à

l ’ANPE,  éga lement  très  f ré -

quent ,  ne  permet  pas  à  lu i  seu l

de  carac tér i ser  une  log ique  de

recherche et  semble  se  combi -

ner  ind i f f é remment  avec  l ’ en -

semble  des  autres  moyens .

La  loca l i s a t ion  géograph ique

exp l ique auss i  l es  d i f férences
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consta tées  dans  l e s  modes  de

recherche .  Le  pr inc ipa l  f ac teur

de  d i f f érenc i a t ion  t i ent ,  comme
on pouva i t  s ’ y  a t tendre ,  aux

modes  de  recrutement  adoptés

par  les  grandes  entrepr i ses

loca le s  e t  p lus  préc i sément  à  l a

p l ace  de  l ’ i n tér im (essent ie l l e  à

Rouba ix  -Tourco ing  e t  marg i -

na le  à  Marse i l l e  -  Aubagne par

exemple ) .  Ma i s  l e  recours  f ré -

quent  à  l ’ en tourage  dans  l e s

bass ins  de  Provence  -  A lpes -

Côte-d ’Azur ,  a lors  qu ’ i l  es t  rare

dans  ceux  du  Nord-Pas -de-

Ca la i s  semb le  re lever  p lu tôt  des

contextes  soc iaux  et  des  consé-

quences  des  formes  contras tées
pr i ses  par  l a  c r i se  de  l ’ emp lo i

dans  ces  deux  rég ions .  Avec  l a

fermeture  des  us ines  e t  l a  des -

t ruct ion  des  réseaux  t rad i t ion-

ne l s  d ’ insert ion  pro fess ionne l le ,

l ’ enrac inement  f ami l i a l  n ’es t

p lus  perçu  par  l e s  chômeurs  des

bass ins  ouvr iers  du  Nord-Pas -

de-Ca la i s  comme un f ac teur

suscept ib le  de  leur  f ac i l i t er

l ’ accès  à  l ’ emp lo i .

UNE MINORITÉ 
ONT RECOURS

AUX ORGANISMES
D’INSERTION

La  pers i s tance  du  chômage

n ’amène pas  l e s  chômeurs  à

bou leverser  l eurs  méthodes  de

recherche .  C ’es t  ce  qu ’ense i gne

l ’ ana lyse  de l ’évo lut ion des

pra t iques  des  demandeurs  qu i
n ’ont  pas  réuss i  à  se  s tab i l i ser

dans  l ’ emp lo i  au  cours  des  t ro i s

années  su ivant  l eur  inscr ip t ion  à

l ’ANPE1.

Pour tant ,  l e s  i nnova t ions  dans

la  po l i t ique de l ’emplo i  en

d i rect ion  des  pub l i c s  «menacés

d ’exc lus ion»  ont  beaucoup

reposé au cours  de ces  der-

n ières  années  sur  l es  in i t i a t i ves
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mandes  sur  les  marchés  du

trava i l .  L ’ in terméd ia t ion  néces -
sa i re  entre  e l l e s  es t  re l a t i ve -

ment  f a ib le  en  France  (Bessy ,

Eymard-Duvernay ,  d i r .  1997) ,  ce

qu i  génère  de  nombreuses

conséquences  néga t i ves :  i n ce r -

t i tudes ,  absence  de  dynamique

d ’apprent i s sage ,  s i tua t ions

d ’ in jus t i ce ,  e tc .

S’APPUYER SUR
SON ENVIRON-

NEMENT

La  p lupar t  des  demandeurs

d ’emp lo i  ont  peu  d ’occas ions  de

fa i re  va lo i r  l eurs  qua l i tés  au

cours  d ’entre t i ens  avec  des

emp loyeurs .  I l  e s t  encore  p lus

rare  qu ’ i l s  pu i s sent  exercer  un

cho ix  entre  p lus ieurs  propos i -
t ions  d ’emp lo i  s imu l tanées

(S imon in ,  2000) .  Auss i ,  i l s  u t i -

l i sent  tous  l e s  moyens  suscep-

t ib les  à  l eurs  yeux  de  f ac i l i t er

un  contact  d i rect  avec  un  em-

p loyeur  potent ie l ,  sans  dé f in i r

au  préa l ab le  d ’ex i gences  for tes

sur  l e s  t ypes  d ’emp lo i  qu ’ i l s
sont  prê t s  à  accepter .  Tous  l e s

demandeurs  n ’ont  pas  l a  poss i -

b i l i té  de  mobi l i ser  l ’ ensemble

des  moyens  ex i s tants  e t  aucune

méthode  ne  semb le  ê t re  perçue

a pr io r i comme p lus  e f f i c ace .

C ’es t  pourquo i  l e s  modes  de

recherche se  révè lent  t rès

d ivers .  Les  cand ida tures  sponta -

nées  et  les  pet i tes  annonces
peuvent  serv i r  d ’ appu i  à  l a

cons truct ion  d ’une  s t ra tég ie

autonome de  recherche .  Ma i s  l a

p lupar t  du  temps ,  l e  demandeur

d ’emp lo i  dépend  for tement  de

son  env i ronnement :

-  l e s  organ i smes  spéc i a l i sés  dans

l ’ i n tervent ion  sur  le  marché  du

trava i l  (ANPE,  APEC,  agences

d ’ i n tér im ,  cab ine t s  de

recrutement ) ;
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beaucoup p lus  de  jeunes  ayant

très  peu d ’expér ience profes -

s ionne l le  et  un  n iveau de forma-

t ion  assez  f a ib le ,  p lus  de  fem-

mes ,  p lus  d ’hab i tants  des  bas-

s ins  du Nord-Pas-de-Ca la i s .

(Tab leau ,  c l a sse  1 ) ,  p lus  de

personnes  res tant  tou jours  au

chômage  durant  ce t te  pér iode ,

sans  aucun  accès  à  l ’ emp lo i .

DES MODES DE 
RECHERCHE DE

PLUS EN PLUS
CONTRASTÉS AVEC LE
TEMPS

Pour  l a  ma jor i té  des  chômeurs

( les  89% qu i  n ’ont  pas  un

recours  cro i ssant  aux d i spos i t i f s

d ’ inser t ion) ,  l e s  d i f f érences

entre  prat iques  se  durc i s sent

dans  le  temps se lon les  caté-

gor ies .

40% des  chômeurs  (c l a sses  2  à  5

du  tab leau) ,  dès  l a  première

vague d ’enquête ,  pr iv i l ég ient  un

moyen de recherche ( in tér im ou

réseaux  personne l s  ou  cand ida -

tures  spontanées) .  Par  l a  su i te ,

i l s  foca l i sent  encore  p lus  leurs

prat iques  de  recherche sur  ce

moyen ,  au  détr iment  des  autres ,

en  généra l  de  moins  en  moins

ut i l i sés .

Les  cadres  e t  l es  p lus  de  40  ans

sont  surreprésentés  parmi  ceux

qu i  pr iv i l ég ient  les  réseaux

personne l s  e t ,  à  un  moindre

degré ,  l es  cand idatures  spon-

tanées .  De même,  le  recours

cro issant  aux soc iétés  d ’ in tér im

est  t rès  l i é  à  un prof i l  type :

homme de  mo ins  de  25  ans ,

ouvr ier ,  t rava i l l an t  dans  les

bass ins  d ’emplo i  où  l ’ i n tér im es t

répandu ,  ayant  dé jà  dans  un

passé  récent  connu de  courtes

pér iodes  de  chômage .

IV

Une personne sur  s ix  (c l a sse  6
du  tab leau)  opte  pour  des  pra -

t iques  marquées  par  l e  recours

presque sys témat ique  aux
pet i tes  annonces  e t  à  l ’ANPE ,

combiné  à  d ’ au tres  moyens .  Ces

prat iques  sont  t rès  s tab les  au
cours  du  temps .  E l l e s

concernent  p lu tôt  des  femmes ,

recherchant  des  postes  d ’em-
p loyé  admin i s t ra t i f  ou  de

serv ices .

À l ’opposé ,  7% des  enquêtés
déc larent  des  prat iques  très

ins tab les  (c l asse  7  du tab leau) .

Les  femmes ,  employées  de
serv ices ,  n ’ arr i vant  pas  du  tout

à  sor t i r  du  chômage  sont  b ien

représentées  dans  cet te  c l asse .

En f in ,  un  quar t  des  chômeurs
ont  recours  à  des  moyens

d ivers i f i é s  e t  nombreux au

début ,  qu ’ i l s  abandonnent  t rès
l a rgement  ensu i te  pour  ne  p lus

guère  ut i l i ser  que  les  cand ida -

tures  spontanées  (c l a sse  8  du
tab leau) .  Cet te  évo lu t ion  es t ,

pour  beaucoup ,  un  s i gne  de

découragement :  45% d ’entre
eux  (contre  34% en  moyenne

dans  les  autres  c lasses )

est iment  à  l a  dern ière  enquête
que n i  leur  entourage  n i  les

ins t i tu t ions  ne  peuvent  l eur

apporter  de  l ’ a ide  pour  t rouver
un emplo i .  Cet te  popu la t ion  ne

se caractér i se  par  aucun tra i t

marquant ,  s i  ce  n ’es t  qu ’e l l e  ne
comprend presque aucun cadre

et  que les  employés  dans  le

commerce sont  p lus  nombreux .

Bernard  S imonin

Le s  exp l o i t a t i on s  s t a t i s t i que s  on t
é té  r éa l i s ée s  pa r  J ean -Sébas t i en

Co i f f e t  sous  l a  d i r e c t i on
s c i en t i f i que  de  Be rna rd  Gome l

loca les  e t  sur  le  déve loppe-

ment  de  nouveaux modes  de

coord inat ion  entre  ac teurs

locaux2,  des t inés  à  proposer

des  «parcours  d ’ insert ion»
v i sant  à  f ac i l i ter  le  retour  à

l ’ emp lo i .

Les  monograph ies  terr i tor i a les
réa l i sées  para l lè lement  à  cet te

enquête  (Trava i l  e t  Emp lo i , n°81 )

ont  rendu compte des  log iques

d ’ac t ion  des  d iverses  ins t i tu -

t ions  in tervenant  sur  un  même

terr i to i re ,  e t  notamment  des

partages  des  rô les  et  des  pu-

b l i c s  qu i  tendent  à  s ’organ i ser

entre  les  opérateurs ,  ma i s  auss i

de  l a  concurrence  qu i  s ’exerce

entre  eux  pour  se  pos i t ionner

auprès  des  employeurs  ou  pour

«capter» certa ines  catégor ies

de  pub l i c s .

En  se  ré férant  à  ces  or ienta -

t ions  de  l a  po l i t ique  de  l ’ emplo i ,

on aura i t  pu  penser  que les

personnes  qu i  n ’ arr i va ient  pas  à

sort i r  du  chômage  éta ient  de

p lus  en  p lus  amenées ,  au  f i l  du

temps ,  à  s ’ appuyer  sur  l es  orga -

n ismes spéc ia l i sés  dans le  tra i -

tement  des  s i tua t ions  les  p lus

d i f f i c i l e s .  Or  cet te  hypothèse

n ’es t  pas  vér i f i ée  par  les  résu l -

ta t s  de  l ’ enquête .  S i ,  pour

chacune des  t ro i s  vagues ,  on

fa i t  l a  somme des  réponses
évoquant  les  ma ir ies ,  l es  PAIO,

les  assoc iat ions ,  les  organ ismes

de  format ion  ou  encore

«d ’autres  moyens  non  codés» ,

l es  résu l ta t s  appara i s sent  t rès

proches  d ’une  vague  à  l ’ au tre .

Le  mouvement  vers  les  ins t i tu -

t ions  spéc ia l i sées  dans  l ’ inser-

t ion est  percept ib le ,  ma is  seu le-

ment  chez  une  par t ie  t rès  mino-

r i ta i re  des  personnes  enquêtées

(11% de l ’ensemble) .  Cette

catégor ie  de  chômeurs  s ’ avère

auss i  assez  d i f férente  du reste

de l a  popu la t ion touchée dura-

b lement  par  l e  chômage :

NOTES
1. C e t t e  a n a l y s e  p o r t e  s u r  l e s
d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i s  q u i  n ’ o n t

j ama i s  réus s i  à  t rouver  un  emp lo i
o u  o n t  a l t e r n é  c o u r t e  p é r i o d e
d’emploi  et  pér iode chômage.   



4

CENTRE D’ETUDES 
DE L’EMPLOI
29, promenade Michel Simon
93166 Noisy-le-Grand Cedex
Téléphone : 01 45 92 68 00
Télécopie : 01 49 31 02 44
Mèl : cee@cee.enpc.fr

Directeur de publication : A. Fouquet
Responsable édition et presse : P. Boisard
Rédacteur en chef : J.-C. Barbier
Maquette : M. Ferré
Imprimerie : Louis-Jean
C.P.P.A.P. : 3070 ADEP
Dépôt légal :   -mai 2000

TABLEAU
Class i f icat ion des prat iques de recherche d'emploi  et  de leurs  évolut ions pour les

personnes ayant connu des périodes de chômage pendant chacune des trois  années suivant
leur inscr ipt ion à l 'ANPE*

*Le  ca l cu l  des  popu l a t ions  sur - représentées  ou  sous - représentées  dans
chaque c lasse a été fa i t  par la  méthode des r isques re lat i f s  d 'appartenance
(programme SAS des r isques re lat i f s  par rapport au complémenta ire) .  Les
chi f fres entre parenthèses s igna lent le  n iveau de s ign i f icat iv i té du résultat

le  n iveau 5 étant  le  p lus  é levé .  Les
n i v e a u x  d e  s i g n i f i c a t i v i t é  a s s e z
fa ib les (1)  n 'ont pas été repr is  dans
ce tab leau.

Classe (intitulé) Part (%) Utilisation des moyens Population sur représentée Population sous représentée

1 Institutions locales 
et ANPE

11

Focalisation croissante sur les 
institutions locales, recours toujours 
fréquent à l’ANPE, utilisation de 
plus en plus faible des autres 
moyens 

sortant de l’enseignement secon-
daire (4), <25 ans (3), femmes (2), 
Lens-Liévin (2)

Professions intermédiaires (5), 
cadres (4), ouvriers qualifiés (3), 
employés de commerce (3), courtes 
périodes de chômage par le passé 
(4), hommes (2)

2 Évolution vers 
réseaux personnels

9

Moyens multiples au début, usage 
grandissant des réseaux personnels, 
baisse du recours aux autres 
moyens, en particulier à l’ANPE 

Cadres (4), professions 
intermédiaires (2), >40 ans (2)

Pas d’expérience professionnelle (5), 
moins de 25 ans (3), sortant de 
l’enseignement secondaire (2), Lens-
Liévin (2)

3 Uniquement 
réseaux personnels

5
Focalisation dès le début sur les 
réseaux personnels, avec une faible 
utilisation des autres moyens 

Cadres (5), >40 ans (5), Zones de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (3), 
emploi stable auparavant (3)

Zones de Nord-Pas-de-Calais (4), 
Mantes-la-Jolie (4), chômage récent 
(4), <25 ans (3), employés de 
commerce (3) 

4 Candidatures 
spontanées

17

Utilisation toujours dominante des 
candidatures spontanées avec une 
utilisation de plus en plus faible des 
autres moyens

Cadres (3) Mantes-la-Jolie (3)

5 Intérim 10
Focalisation croissante sur l’intérim, 
abandon progressif des autres 
moyens sauf l’ANPE

Hommes (5), Roubaix-Tourcoing 
(5), ouvriers (4), courtes périodes 
de chômage récemment (3), moins 
de 25 ans (2)

Zones de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (5), femmes (5),  professions 
intermédiaires (5), employés (4), 
>40 ans (4)

6 Beaucoup de 
moyens classiques

16

Beaucoup de moyens cités à chaque 
enquête, recours presque 
systématique à l’ANPE et aux 
petites annonces

employés administratifs (2), 
Cadres (5), Ouvriers non qualifiés 
(2), Lens-Liévin (2). 

7 Pratiques très 
instables

7
Faible nombre de moyens cités et 
modifications considérables des 
réponses d’une période à l’autre

Employés dans les services (3), Ouvriers (3)

8 Abandon 
progressif des 
moyens initiaux, sauf 
les candidatures 
spontanées

25

Moyens multiples au début, baisse 
très forte de l’utilisation de tous les 
moyens, sauf des candidatures 
spontanées de plus en plus utilisées

Employés de commerce (2) Cadres (5)
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