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Introduction 
 
 

27ème Université d’été de l’Audit Social 

 

 
 

Avec le concours des IAS nationaux et des Associations Professionnelles RH européennes et 
africaines. 

 
 

Saint-Etienne 

27 et 28 août 2009 

 

Audit social et qualité de vie au travail 

 
L’IAS a été créé en 1982 et a organisé depuis cette date 36 universités de l’Audit social avec 
les 26 universités d’été qui se sont déroulées à Aix en Provence, Paris, Toulouse, Bordeaux, 
Lille, Luxembourg, Marseille et Poitiers et les 11 universités de printemps dont la majorité se 
sont tenues au Maghreb. Cette université estivale est donc la 38ème université consacrée à 
l’Audit Social. 
 
Après la 11ème Université de Printemps de Zéralda (2009) et les Universités d’été de Poitiers 
(2008), Paris-La Rochelle (2007), Marseille (2006), Lille (2005), Luxembourg (2004) 
Bordeaux (2003 et 2002), Toulouse (2001) Aix en Provence (2000-1982), la 27ème Université 
d’été de l'audit social se déroule à Saint-Etienne.  
 
Cette édition d’été 2009 est conjointement organisée par l’IAS (Institut International d'Audit 
Social), l'AGRH (Association francophone pour la Gestion des Ressources Humaines), 
l’ AINF  (Association pour la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au 
travail), l'ESC Saint-Etienne (Ecole Supérieure de Commerce de Saint-Etienne) et l'EN3S 
(Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale), ces deux dernières institutions de 
l’enseignement supérieur français s’intéressant également à ces thèmes de recherche depuis 
plusieurs années. 
 
 
L’actualité de ce thème ? 

 
En ces temps de crise économique, le thème de l’hyper compétitivité est si présent dans les 
mentalités des dirigeants d’entreprises privées comme publiques que les maîtres-mots 
d’objectifs, de productivité, de réactivité, de flexibilité, de qualité de service sont privilégiés 
au détriment de la qualité de vie au travail.  
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Pour traiter du sujet de l’audit social et de la qualité de vie au travail, universitaires et 
praticiens ont donc décidé de se retrouver autour de différents thématiques, notamment : 

- Audit social et management de la santé et de la sécurité au travail 
- Audit social et gestion des âges 
- Audit social et dialogue social 
- Audit social, handicap et qualité de vie au travail 
- Audit social et déontologie 
- Etc. 
 

Analyse de différentes situations en faisant le lien entre la théorie et la pratique, souci de 
compréhension et d'interprétation de ces réalités, propositions d'axes voire de mesures 
concrètes de contribution à l’amélioration de la qualité de vie au travail… sont les ambitions 
de cette 27ème Université d’été de l'IAS à Saint-Etienne.  
 
 
La qualité de vie au travail ? Le fruit d’une forte implication d’acteurs et de partenaires 
privilégiés… 
 
Les communications rassemblées dans ces actes sont nombreuses, diverses et de qualité. Elles 
reflètent la diversité des travaux actuels sur la qualité de vie au travail et sur l’apport de l’audit 
social à cette problématique. 
 
Ces actes n’auraient pu être réalisés sans l’appui des associations académiques partenaires, en 
particulier de l’IAS et de son président, le professeur Jean-Marie PERETTI et de l’AGRH, le 
professeur Marc BONNET étant son président. 
 
La forte implication des membres du comité scientifique de l’IAS, qui ont accepté de lire et 
d’évaluer les communications reçues et permis de sélectionner et de publier après corrections 
éventuelles les textes ci-après, a également été primordiale.  
 
Merci donc à Abderrahmane ABEDOU, CREAD Alger, Algérie ; Alain AKANNI, Univ. de 
Dakar, Sénégal ; Olivier BACHELARD, Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale ; 
Mohamed BACHIRI, AGEF Maroc ; Nicole BARTHE, Univ. de Nice Sophia Antipolis, France ; 
Elie BASBOUS, Univ. du St Esprit, Beyrouth, Liban ; Mohamed BAYAD, Univ. de Nancy, IAE, 
France ; Mohamed Chérif BELMIHOUB, Univ. Paris 8, France; Adnane BELOUT, Univ. de 
Montréal, Canada ; Luis BENTO, Univ. de Lisbonne, Portugal ; Charles-Henri BESSEYRE DES 
HORTS, HEC Paris, France ; Marc BONNET, Président, AGRH, ISEOR, Lyon, France ; Luc 
BOYER, Univ. Paris Dauphine, France ; Xavier BOUZIAT, Ecole de Mgt Audencia, Nantes, 
France ; Martine BRASSEUR, Univ. Paris Descartes, France ; François BEAUJOLIN, CCIAS, 
Paris ; Frank BOURNOIS, Univ.de Paris II, CIFFOP, France ; Alain BRIOLE, Univ.de 
Montpellier, IAE, France ; Stéphanie CARPENTIER, ESC Saint Etienne, France ; Didier 
CAZAL, Univ.de Lille, IAE, France ; Jean-Luc CERDIN, ESSEC Business School, Cergy 
Pontoise, France ; Fernando CUEVAS,  E.S.C. Pau, France ; Eric DAVOINE, Univ.de Fribourg, 
Suisse ; Françoise De BRY, Présidente RIODD, Paris, France ; Christian DEFELIX, Univ.de 
Grenoble, IAE, France ; Martine DE LA CODRE, Paris, France ; Simon DOLAN, ESADE, 
Barcelone, Espagne ; Raphael DOUTREBENTE, Brittany Ferries, France ; Françoise DUPUICH 
RABASSE, ESC Rouen, France ; Jean-Yves DUYCK, Univ.de la Rochelle, France ; Nadia EL 
GHERS, Univ. de Blida, Algérie ; Mohamed ENNACEUR, IAS Tunis, Tunisie ; Christophe 
ESTAY, Bordeaux Ecole de Management, France ; Yacine FOUDAD, AASA, Algérie ; Corinne 
FORASACCO, C.N.C.E, Paris, France ; Louis FORGET, IAS France ; Mohand HAMOUMOU, 
Ecole de Management de Lyon, France ; Roger-Pierre HERMONT, Univ.de Paris XII, France ; 
Jacques IGALENS, Univ.de Toulouse, IAE, France ; Abdel-ilah JENNANE, IRH- Casablanca, 
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Maroc ; Michel JORAS, IAS, France ; Christian GOUX, IAS France ; Hubert LANDIER, IAS 
France ; Michel LE BERRE, Univ.de Grenoble, France ; Abderrahmane LELLOU, AUF France, 
France ; Erick LE ROUX, IUT Saint Denis, France ; Pierre LOUART, Univ.de Lille, IAE, 
France ; Zeineb MAMLOUK, Univ. de Tunis, Tunisie ; Mohamed MATMATI, Ecole de 
Management de  Grenoble, France ; Malik MEBARKI, Univ.de Lille, France ; Ramdane 
MOSTEFAOUI, Univ.de Picardie, France ; Alain MEIGNANT, IAS France ; Samuel MERCIER, 
Univ.de Bourgogne, IAE, France ; Patrick MICHELETTI, Euromed Marseille, France ; Joan 
MUNDET HIERN, UPC, Barcelone, Espagne ; Evalde MUTABAZI, Ecole de Management de  
Lyon, France ; Hadj NEKKA, Univ. d’Angers, France ; Michel PARLIER, ANACT, Paris, 
France ; Youri POPOV, Univ.de Moscou, France ; Jean-Marie PERETTI, IAE.de Corte, ESSEC 
Business School, France ; Jean Michel PLANE, Univ.de Montpellier III, France ; Philippe 
ROBERT DEMONTROND, Univ. Rennes 1, IAE, France ; Alain ROGER, Univ.de Lyon III, 
IAE, France ; Josse ROUSSEL, European Business School, Paris, France ; Henri SAVALL, Univ. 
Lyon III, ISEOR, France ; Aline SCOUARNEC, Univ.de Caen, IAE, France ; François SILVA, 
ESCEM et CNAM Paris, France ; Khaled TAHARI, Univ. d’Oran, Algérie ; Jean-Paul 
TCHANKAM, Bordeaux Ecole de Management, France ; Maurice THEVENET, ESSEC 
Business School, Cergy, France; Marc VALAX, Univ. Pau, France ; Eric VATTEVILLE, Univ.de 
Rouen, IAE, France ; Catherine VOYNET-FOURBOUL, CIFFOP, Paris II, France ; Thierry 
WIEDEMANN GOIRAN, MACIF, Paris, France ; Zahir YANAT, Bordeaux Ecole de 
Management, France ; Véronique ZARDET, Univ.de  Lyon III, ISEOR, France. 
 
L’Association AINF et le Cercle Entreprises et Santé se sont également très largement 
impliqués dans l’organisation et la réussite de cette université qui s’intéresse à un thème qui leur 
est cher. Puissent Jacques BOUVET, Directeur de l’AINF, et Anne-Marie de VAIVRE, AINF et 
Cercle Entreprises et Santé, accepter l’expression de notre vive gratitude. 
 
Que les entreprises sponsors ayant décidé de soutenir cet événement international en finançant 
pour partie l'organisation de ce congrès reçoivent également l’expression de nos sincères 
remerciements.  
 
Le bureau de l’IAS s’est également impliqué dans la préparation de cette manifestation. Que tous 
ses membres soient ici remerciés et tout particulièrement Aline SCOUARNEC et François 
SILVA, vice-présidents de l’IAS, Louis FORGET, son Secrétaire Général et Roger-Pierre 
HERMONT, son trésorier sans oublier Christiane DESHAIS sa secrétaire toujours disponible. 
 
L’invitation de l’ESC Saint-Etienne et de l’EN3S et les accords des Directeurs respectifs de ces 
institutions, MM. Michel ROLLIN et Claude BIGOT, ont également rendu possible l’organisation 
de cette manifestation. Qu’ils en soient vivement remerciés tout comme les salariés de leurs 
organisations ayant contribué à la réussite de ce congrès. Nous pensons notamment aux membres 
du comité d’organisation mais également au personnel administratif des deux institutions : un 
grand merci donc à Sylvie BONNEFOY et Eric MALECKI, sans oublier Anne-France 
GILBERTAS et Muriel PEYRARD, Catherine VAGANAY et Romaric LE JAOUEN.  
 
Enfin à tous les auteurs dont les publications se retrouvent ci-après et les collègues qui se sont 
manifestés pour apporter leur soutien bien que n’ayant pu participer à cette université d’été, qu’ils 
trouvent dans ces quelques lignes l’expression de notre sincère gratitude. 
 
Stéphanie CARPENTIER   Olivier BACHELARD 
Docteur Sciences de Gestion    Docteur HDR Sciences de Gestion 
Resp. Enseignement Management des RH  Directeur Formation Continue 
ESC Saint-Etienne  EN3S  
Co-responsable 27ème univ. d’été de l’IAS  Co-responsable 27ème univ. d’été de l’IAS
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les axes spécialisés (regroupant des entrepreneurs-salariés travaillant respectivement dans la 
communication et l’industrie), les collaborations concrètes et contributions communes restent 
trop rares. 
 
Ainsi, alors qu’ils se présentent au titre de la CEA dans leurs démarches commerciales, ils ne 
s’identifient pas (ou peu) à celle-ci, de par leur relative autonomie de fonctionnement : « ce 
sont mes clients, pas ceux de la coopérative ». 
D’ailleurs, leur représentation de l’identité de celle-ci est très hétérogène : « il y a encore du 
boulot pour la définir », « diversité et rigueur », « en croissant, elle devient une entreprise 
comme une autre », « une pépinière de projets d’entrepreneuriat », « la cohabitation de deux 
systèmes : des entrepreneurs-salariés qui ont roulé leur bosse et un collège d’apprentis », 
« une coopérative d’entrepreneurs salariés : on est indépendant mais pas tout seul, on n’a pas 
d’administratif à faire ». 
 
A noter que tous connaissent le Travail à Temps Partagé, et qu’un seul considère ne pas 
l’exercer dans la CEA, bien qu’ayant plusieurs clients (mais pour lequel le conseil n’est pas 
opérationnel : cf. 2.3.7).  
 
 

Conclusion 
 
Si quelques enseignants-chercheurs ont mentionné le Travail à Temps Partagé dans certains 
de leurs travaux, aucun n’en a fait le thème central de l’un d’eux.  
De même, si la littérature sur les SCOP est significative, celle sur les CEA reste modeste, 
même compte tenu de sa jeunesse. 
 
Concernant la CEA, si la croissance est significative (6 co-fondateurs, 51 entrepreneurs-
salariés au bout de 5 ans, malgré quelques départs), la dimension collective reste plus difficile 
à appréhender que dans une SCOP classique, de par la diversité des projets individuels. Quant 
à la qualité de vie au travail, elle semble bien percçue plutôt positivement.  
 
Par ailleurs, plusieurs limites sont à mentionner : 

- l’échantillon n’est pas représentatif, compte tenu non seulement du mode d’accès aux 
interviewés (réseau personnel) et d’une taille insuffisante, mais aussi par exemple, de 
l’absence des autres formes de TTP étudiées, ou de l’origine géographique (les raisons 
du développement variable du TTP –et de la CEA, en particulier– selon les régions, 
peuvent également orienter les répondants) ; 

- outre les permanents de la CEA, nous n’avons pas rencontré des d’anciens 
entrepreneurs-salariés qui ont quitté la CEA, afin de mieux comprendre les raisons de 
l’abandon de cette solution originale. 

- nous nous sommes volontairement focalisés sur le TTP d’individus dont le niveau de 
qualification est plutôt élevé, alors qu’il concerne d’autres populations (en particulier 
pour la pluriactivité, le groupement d’employeurs et la coopérative d’emplois et 
d’activités) ; 

 
Au delà de pallier ces limites, ces premières enquêtes offrent d’autres perspectives de 
recherche : 

- la qualité de vie au travail pourrait être le thème central d’une étude approfondie, y 
compris pour la CEA ; 
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- notre recherche pourrait être prolongée et élargie, afin de mieux comprendre d’une 
part, pourquoi le TTP ne connaît pas un essor à la hauteur des besoins de PME 
auxquels il peut répondre, tant du côté des dirigeants (réticence par rapport à la 
disponibilité, la confidentialité, l’originalité...) que des travailleurs (aptitudes 
personnelles, motivation…), d’autre part, quelles sont les formes de mobilisation et les 
conditions d’emploi et de travail de ces derniers, ce qui nous éclairerait davantage sur 
leur qualité de vie au travail. 
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