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COMPTES RENDUS

Piure TntNpur.r, Maîrriser les risques du travail.

Paris, PUI Le Travail Humain, 1996, llJ p.

Cet ouvrage s'inrerroge sur les limites de I'efûcacité des disposicifs de pré-
vention des accidenrs du travail. Certes, le problème esr d'rmportance. Le
nombre des accidenrs de travail, dont la tendance érait à la baisse depurs le
début des années 70, s'esr accru depurs 1987. En 1991, on comptair 787 000
accidenrs avec arrêr. Environ 4 accidenrs du travarl (hors trajers) tuenr au-
jourd'hui chaque jour. Laureur s'intéresse plus parriculièrement au bâtiment,
secteur où le risque est le plus élevé En 1992, les salariés du bâriment qui re-
présencenr 9 % des salariés sonc vicrimes de 217o àes accidents de rravail. Rap-
pelons que I'agriculture figure également parmi les secreurs à haur risque en

rerme d'accidenrs du travail. En l993,le raux de fréquence moyen par branche
esc de 26, de 38 pour les salariés agricoles, et il culmine à 67 pour Ie BTP Il
n'exisre pas de données cr-rmparables pour les exploitants agricoles, qui relèvent
d'æsurances privées où les données d'accidents du cravail ne sont pæ disrin-
guées de celles de la vie privée.

Lauteur, cadre du bâcimenr à I'origine, se rélère à son expérience profession-
nelle. analyse les textes réglemeoraires et sappuie sur des enquêtes sociolo-
grques er ergonomiques auxquelles il a pris parr. Son approche s'appuie sur les

plus récents rravaux d'ergonomie, de psychologie cognirive er de psychoparho-
logie. Il met en évidence commenr I'appréhension de la politique de sécurrté

du rravarl par les assureurs limire sa portée prévencive Plus précisémenr, rl
moorre que les conceptions qui onr présidé à l'élaborarion des poliriques de
prévenrion, que ce soienr les rexres des législateurs ou les mérhodes ec disposi-
tifs des "prévenreurs", sort fortemenc marquées par le taylorisme. Âlors, quand
ce n'esc pas la mise en scène qui les rourne en dérision, c'esr l'inadéquarion des

dispositifs de sécuriré qui se manifesce: les consigoes de sécuriré ne permerrenr
bren souvenc pas de renir les délais, la sous-rraitance en cascade, avec des mar-
chés arrrrbués aux "noiu divnt", accroîr les risques A la limite, dans
nombre de siruations, il esr impossible de travailler sans commerrre d'infrac-
rions La concepcion raylorienne conduit les textes à prendre en compte un
" trauail-étalan" mythique. Le problème posé esr de gérer la complexiré, la va-
riabilrré er l'incertitude. Le travail prescrit par les organisateurs n'esr pas celui
que réalisenr concrèremenr les ouvriers. C'est au sein de cer écarc, de ceue "ltoîte

noirc" àr tra'vail, qui fair que "ça narche" er clue les grèves du zèle mettent en

\umière a contrario, que sc joue la quesrion de la sécurité du rravail Les texres

sont aujourd'hui incapables de se saisir de ce domaine non formalisé. La drur-
sion du travail enrfe concepcion et exécurion nie Jes compétences des r-rpera-

reurs. Elle rgnore leurs savoirs e!, en les canronnan! dans des rôles d'exécutanrs,
laisse peu de place à leur investissement quant à leur sécuriré.

Lauteur formule des propositions visant à intégrer dans les textes le risque
issu de cet écarr enrre le rravail tel qu'il esr prescrir er rel qu'il se réalise, en re-

connaissanc er en prenant en compte I'iniriarive des opérateurs au cours du pro-
cessus même de prod\rctioo. "Ii nan-reconnduan.e de t'dtteu vlarié m ldnt q/te

ge ilnûd;rc de ra Prapre rellatrce dan le ryttèw de ptéuention face à rne tituarton
de naratl flrcttante et canllexe linite I'effcacité da nÆueJ de prélenri7n pftc,ni-
ry'er". Il recommande d'alléger la réglemenration pour permettre plus d'initra-
tive, notammen! aux opérareurs. Pour cela il suggère de s'appuyer sur le droir
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de rerrart, introduit par les lois Auroux, qui oflre la possibilité de dépasser la
traditionnelle incapacité luridique des salariés au sein de I'entreprrse. II propose

ensuire des expérimenrarions de prévencion, sous contrôle du législareur, per-
mettanr de dégager les "fltentidlitét que recèle la crâatiuité oatière" dans le do-
maine de la sécuriré. Ainsi la réglementacion, qui ne peut être que prescrip-
tion, pourrair peur-être mieux s'adaprer aux problèmes complexes qu'ont à

gérer les iodividus au rravail.

Plus largemenc, ce! ouvraSe éclaire les limites des syscèmes de gestion des

risques Lorsque l'efficaciré esr Ie premier crirère de validation de I'activiré de
production, et qu'elle repose sur les compérences er les décisions d'individus
ayant à résoudre des problèmes non codiûés, ceux-ci se retrouvent ûnalemenr
seuls responsables des risques quils encourent. Les exploitanrs et les salariés

agricoles, à propos desquels les renrarives d'organisation taylorienne du rravail
onr montré leurs limites, connaissent ce piège de la responsabiliré, lorsqu'ils
disposenr de données floues pour gérer des situatioos incertaines C'est alors
peut-être paradoxalement, au rravers d'une élucidarron et d'une appropration
par les textes de cerre responsabiliré, que les individus au travail ne se retrou-
veront plus seuls, confionrés à des risques mulriples.

Chrittian NIC0URT
INRÀ ESR, Ivry
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