
Union eu ro péenne 
Les gran des orien ta tions de po li ti que

éco no mi que et d’em ploi : quel les in flexions ?
Antoine MATH

Com ment les re com man da tions re -
la ti ves aux po li ti ques éco no mi ques et du
mar ché du tra vail éma nant des ins ti tu tions 
eu ro péen nes, et en par ti cu lier de la Com -
mis sion et du Con seil, pren nent-el les en
compte les évo lu tions de la si tua tion éco -
no mique ? Les gran des orien ta tions de po -
li ti que éco no mi que (GOPE) sont ap pro -
priées pour ten ter de ré pondre à cette
ques tion. Cet ins tru ment po li tique a été
ins ti tué par le trai té de Maas tricht en vue
d’une in ten tion louable : une meil leure co -
or di na tion des po li ti ques éco no mi ques
des Etats (ar ticle 99 du trai té CE). Les
GOPE pren nent la forme d’une pro cé dure
de sur veil lance mul ti la té rale des po li ti -
ques éco no mi ques na tio na les. Elles cou -
vrent non seu le ment les po li ti ques ma croé -
co  no  mi  ques  mais  éga le  ment  les
po li ti ques di tes struc tu rel les. Tou tes ces
po li ti ques di tes struc tu rel les – et par ti cu -

liè re ment les pro ces sus eu ro péens en ma -
tière d’em ploi – sont su bor don nés aux
GOPE de par le trai té 1. Le Con seil eu ro -
péen n’a ces sé de réaf fir mer for te ment
cette préé mi nence ins ti tu tion nelle des
GOPE qui vaut pour tou tes les po li ti ques
so cia les. Les pro ces sus, dé sor mais ap pe -
lés « mé thode ou verte de co or di na tion »
de puis le Con seil de Lis bonne de mars
2000, qui se met tent en place dans d’au -
tres do mai nes comme la lutte contre l’ex -
clu sion so ciale ou les re trai tes sont aus si
su bor don nés aux GOPE 2. Notre choix des 
GOPE pour exa mi ner les in flexions eu ro -
péen nes se jus tifie éga le ment parce que
les per for man ces en ma tière d’em ploi ne
sont évi dem ment pas la ré sul tante des seu -
les po li ti ques di tes struc tu rel les du mar -
ché du tra vail mais aus si des choix de po li -
ti ques ma croé co no mi ques (po li ti ques
mo né tai res, bud gé tai res et de sa lai res).
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1. « Les Etats membres, par le biais de leur politiques de l’emploi, contribuent à [la stratégie
européenne pour l’emploi] d’une manière compatible avec les [GOPE] » (article 126 du traité
CE). Les lignes directrices pour l’emploi adoptées chaque année doivent également être
« compatibles avec les [GOPE] » (article 128).

2. Voir De la Porte C. (2002), « The Soft Open Method of Co-ordination in Social Protection », in
Gabaglio E. & Hoffmann R., European Trade Union Yearbook 2001, European Trade Union
Insitute, Brussels, pp.339-363.



Des évo lu tions at ten dues

Le poids du ni veau eu ro péen varie
for te ment se lon les do mai nes. Si les
GOPE pè sent de fa çon crois sante sur les
po li ti ques bud gé tai res na tio na les (voir
en ca dré), el les agis sent moins sur les po -
li ti ques di tes struc tu rel les des mar chés
des biens, des ser vi ces, des ca pi taux et du
tra vail. La réa li té de l’im pact de ces der -
niè res orien ta tions sur les po li ti ques na -
tio na les reste en core su jette à dis cus sion,
au même titre que les re com man da tions
pri ses dans le cadre de la stra tégie eu ro -
péenne pour l’em ploi 1. Dans tous les cas, 
on peut s’at tendre à ce que ces orien ta -
tions re la ti ves à des po li ti ques consi dé -
rées  comme s t ruc  tu  re l  l es  so ien t
re la ti ve ment cons tan tes. D’où d’ail leurs
le pa radoxe à émettre des re com man da -
tions chaque année pour des ré for mes di -
tes struc tu rel les, que ce soit dans le cadre
des GOPE ou de la stra tégie eu ro péenne
pour l’em ploi 2. Les évo lu tions de ces re -
com man da tions de vraient être très len tes, 
sauf im pro ba bles chan ge ments ra di caux
de cadre d’in ter pré ta tion et de choix po li -
ti ques. Il de vrait en al ler dif fé rem ment
des orien ta tions de po li tique éco no mique
(fi nan ces pu bli ques, sa lai res) qui de -
vraient da van tage va rier en fonc tion de la
si tua tion éco no mique et so ciale.

Di vers élé ments se sont mo di fiés au
cours du temps et ont pu in flé chir les
GOPE au cours des der niè res an nées : le
réé qui li brage dé ci dé au Con seil de Lis -
bonne au ni veau de la pro cé dure d’éla bo -

ra tion des GOPE (voir en ca dré), l’at ten -
tion portée à la ques tion de la qua li té de
l’em ploi après Lis bonne (cf. in fra ),
l’amé lio ra tion cons tatée en ma tière d’em -
ploi après plu sieurs an nées de crois sance
sou tenue (le taux d’em ploi a aug men té de 
plus de 3 points et le taux de chô mage a
bais sé de près de 3 points entre 1997 et
2001) puis le re tour ne ment éco no mique
en 2001 et la re montée du taux de chô -
mage dans l’UE de puis la mi-20013.

L’ins tau ra tion lors du som met de Co -
logne de juin 1999 d’un « dia logue ma -
croé co no mique », sous l’im pul  s ion
d’Oskar La fon taine mi nistre des Fi nan ces 
de l’Alle magne qui dé te nait la pré si dence 
eu ro péenne, est un chan ge ment qui au rait
éga le ment pu conduire à in flé chir le
conte nu des GOPE. L’idée était de mettre 
en place un pro ces sus plus co o pé ra tif des -
ti né à per mettre une meil leure co or di na -
tion, et sur tout une co or di na tion plus
équi librée entre les dif fé rents vo lets de la
po li tique éco no mique. Le « dia logue »
de vait s’opé rer entre la Banque cen trale
eu ro péenne, les gou ver ne ments na tio -
naux et les par te nai res so ciaux, res pec ti -
ve ment res pon sa bles de la po li tique
mo né taire, des po li ti ques bud gé tai res et
des condi tions de sa lai res et de tra vail.
Les ré ti cen ces condui ront à vi der le pro jet 
d’Oskar La fon taine de sa subs tance. Le
pro ces sus de Co logne a fi na le ment ac -
cou ché de sim ples ren con tres bi-an nuel -
les pu re ment for mel les et des échan ges de 
vue ne dé bou chant pas sur une réelle co -
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1. C. De la Porte et P. Pochet P. (eds), Building Social Europe through the Open Method of
Coordination, PIE Peter Lang, Bruxelles, 2002.

2. Le Conseil européen de Barcelone (mars 2002) a exprimé sa volonté de changer la fréquence
des recommandations. Il souhaite « rationaliser les processus » en mettant « l’accent sur la
mise en œuvre plutôt que sur l’élaboration chaque année de lignes directrices » et en
« synchronis[ant] les calendriers relatifs » aux GOPE et au paquet emploi.

3. Voir la contribution de Michel Husson dans cette livraison de la Chronique Internationale de
l’IRES.
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 Les gran des orien ta tions de po li ti que éco no mi que (GOPE) : 
une em prise crois sante sur les po li ti ques bud gé tai res

Chaque année, la Com mis sion, ou plus pré ci sé ment sa di rec tion gé né rale des af -
fai res éco no mi ques et fi nan ciè res, pro pose de nou vel les re com man da tions en
vue des GOPE. Ces re com man da tions sont aus si ac com pa gnées d’un rap port
sur la mise en œuvre des GOPE de l’année pré cé dente. Le Con seil Eco fin statue 
en suite à la ma jo ri té qua lifiée sur le pro jet puis, après avoir reçu l’ap pro ba tion du
Con seil eu ro péen, adopte les GOPE pro pre ment di tes, aux alen tours du mois de
juin. Ces der niè res cons ti tuent donc pour le Con seil Eco fin un moyen puis sant
pour im po ser ses orien ta tions sur tou tes les po li ti ques. Cer tains ont vu dans le
Con seil de Lis bonne de mars 2000 l’am bi tion de ré ta blir les équi li bres entre les
dif fé rents in té rêts en pré sence, jusque là consi dé rés par trop à l’avan tage du
conseil Eco fin. Une consul ta tion des au tres for ma tions du Con seil, en par ti cu lier
du Con seil em ploi et po li tique so ciale, a ain si été ins tituée dans la pro cé dure
préa lable à l’adop tion des GOPE. Mais, le pou voir et le rôle de co or di na tion ou
de mise en co hé rence des GOPE ont été ac crus lors du Con seil de Lis bonne. En 
outre, ceux qui tien nent la plume, c’est-à-dire la DG ECFIN au sein de la Com -
mis sion puis le Con seil Eco fin qui adopte le texte, dé ci dent tou jours du conte nu
des orien ta tions po li ti ques ce que montre Anne Du fresne dans une ana lyse de la
nou velle pro cé dure et de sa mise en œuvre con crète après Lis bonne 1.

Les pre miè res GOPE ont été adop tées à la fin 1993. Mais c’est à par tir de 1998
qu’el les vont voir leur rôle s’ac croître avec la mise en place du pacte de sta bi li té
et de crois sance venu pro lon ger la ri gueur bud gé taire des cri tè res de Maas tricht,
avec la pers pec tive de l’entrée en vi gueur du trai té d’Amster dam et avec le be -
soin de mieux co or don ner les po li ti ques éco no mi ques dans le nou veau cadre de
l’Union mo né taire.

Sur les fi nan ces pu bli ques, les GOPE ont tou jours été par ti cu liè re ment res tric ti -
ves. L’or thodoxie bud gé taire n’est cer tes pas nou velle au ni veau eu ro péen, il
n’est qu’à se rap pe ler des cri tè res de Maas tricht avant l’euro. Mais dé sor mais les 
orien ta tions ne por tent plus seu le ment sur les sol des bud gé tai res à tra vers le
pacte de sta bi li té, mais aus si sur le vo lume des dé pen ses pu bli ques et même sur 
ses com po san tes à un ni veau qui de vient de plus en plus fin. Les GOPE adop -
tées lors du Con seil Eco fin de juin 2002 sont ré vé la tri ces à cet égard. Ce qui est
aus si nou veau, c’est qu’aux orien ta tions gé né ra les, ont été ajou tées à par tir de
1999 des orien ta tions plus nor ma ti ves et spé ci fi ques par pays. For mu lées de fa -
çon de plus en plus di recte, el les exer cent avec les pro cé du res de sui vi du pacte
de sta bi li té une em prise crois sante sur les Etats. « Les po li ti ques bud gé tai res ap -
pa rais sent ex ces si ve ment con train tes par les rè gles eu ro péen nes, pacte de sta -
bi li té et GOPE, pour tant pré sen tées comme de vant fa ci li ter leur co or di na tion » 2.

Les con train tes ont clai re ment émer gé à l’oc ca sion de la re mon trance faite à
l’Irlande en fé vrier 2001, de la pro cé dure d’ « aver tis se ment pré ven tif » lancée
par la Com mis sion en jan vier 2002 à l’en contre de l’Alle magne et du Por tu gal 3,
des in jonc tions ré gu liè re ment adres sées à d’au tres pays comme la France ou
l’Italie et, plus gé né ra le ment, avec l’at ten tion crois sante portée dans le dé bat pu-

l l l



or di na tion 1.
Notre étude des GOPE porte sur la

pé riode al lant de 1998, date à par tir de la -
quelle el les se met tent en place dans leur
forme ac tuelle et pren nent de l’am pleur, à 
2002. Elle est com plétée, pour chaque
année, par les re com man da tions pour les
GOPE pro po sées par la Com mis sion. Les 
GOPE fi na le ment adop tées par le conseil
Eco fin re pren nent cer tes qua si ment l’in -
té gra li té des pro po si tions de la Com mis -
sion - les tex tes sont re pris à l’iden tique -
mais, chaque fois que des re com man da -

tions dif fè rent, il s’avère que le Con seil a
gom mé les pres crip tions trop for tes de la
Com mis sion. Les rap ports d’éva lua tion
ef fec tués chaque année par la Com mis -
sion pour la mise en œuvre des GOPE de
l’année pré cé dente sont éga le ment éclai -
rants car ils sont à la base de nou vel les
pro po si tions et ser vent à les jus ti fier.
Enfin, l’exa men fait aus si ré fé rence aux
prin ci  paux en ga ge ments en ma tière
d’em ploi pris lors des con clu sions des
Con seils eu  ro péens suc ces sifs ain si
qu’aux dé ve lop pe ments in ter ve nus dans
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blic aux pres sions com mu nau tai res en ma tière de fi nan ces pu bli ques. Si les Etats
conser vent lé ga le ment toute com pé tence dans le do maine des po li ti ques bud gé tai -
res na tio na les, ces der niè res « sont tou tes qua si ment ré dui tes à l’im puis sance »
en rai son des « rè gles [im po sées] dans le cadre de l’Union mo né taire pour as su rer 
la dis ci pline (Pacte de sta bi li té et de crois sance) ou au nom d’une meil leure co or di -
na tion (GOPE) » 4. Leurs mar ges de man œuvre ne sont pas tant ré dui tes en rai -
son de con train tes for mel les (dis po si tions lé ga les, in ci ta tions ou pé na li sa tions
fi nan ciè res) mais en rai son de la portée po li tique et mé dia tique des re com man da -
tions, et de l’in té rio ri sa tion de ces con train tes par les dé ci deurs. Les Etats ne peu -
vent plus agir sans avoir à rendre des comp tes sur la base d’en ga ge ments
qu’eux-mê mes, ou plu tôt leurs mi nis tres des Fi nan ces, ont pris. Ils ris quent d’être
pu bli que ment mis sur la sel lette de vant leur opi nion pu blique. Les pres sions en
ma tière de po li tique éco no mique sont da van tage re layées et cons ti tuent en re tour
pour les dé ci deurs na tio naux une res source utile pour lé gi ti mer des ré for mes dif fi -
ci les, à peu de frais et au nom des con train tes et de la cons truc tion eu ro péen nes.
Pa ra doxa le ment, les con train tes du ni veau eu ro péen sur les po li ti ques bud gé tai res 
na tio na les ap pa rais sent à la fois ex ces si ves sans pour au tant être en me sure de
conduire à une co or di na tion adé quate de ces po li ti ques.
1. A. Du fresne (2001), «Les gran des orien ta tions de po li ti ques (éco no mi ques ?) : un tour nant ins ti tu tion -
nel, quels chan ge ments subs tan tiels ?», Revue Belge de Sé cu ri té So ciale, n°3-2001.
2. J. Creel, T. La treille, J. Le Ca cheux (2002), « Le pacte de sta bi li té et les po li ti ques bud gé tai res dans
l’Union eu ro péenne », in Mon dia li sa tion et Eu rope, n° hors série de la Revue de l’OFCE.
3. Sur pro po si tion de la Com mis sion, le Con seil Eco fin peut pro non cer à la ma jo ri té qua lifiée un aver tis -
se ment à l’en contre d’un pays dont les fi nan ces pu bli ques ne sont plus en confor mi té avec les GOPE et
cet aver tis se ment est ren du pu blic. Si au cune pro cé dure n’est en core ar rivée à terme, la simple me nace
pu blique par la Com mis sion de mettre en œuvre la pro cé dure exerce une pres sion sur l’Etat pour qu’il in -
flé chisse ses po li ti ques, ou au moins, pour qu’il s’y conforme l’année sui vante. Une telle me nace a d’ail -
leurs aus si va leur d’exemple pour les au tres Etats.
4. J. Creel, T. La treille, J. Le Ca cheux (2002), op. cit.

1. A. Dufresne (2002), « Le rêve d’Oskar Lafontaine : une occasion pour la coordination des
politiques économiques ? » in C. Degryse, P. Pochet, Bilan social de l’union européenne 2001,
Institut Syndical Européen, Observatoire social européen, SALTSA, Bruxelles.



le cadre de la stra tégie eu ro péenne pour
l’em ploi 1. Les re com man da tions des
GOPE et cel les du rap port conjoint sur
l’em ploi se dis tin guaient en core sur cer -
tains points jus qu’en 2000 2. Les pro ces -
sus étaient dis so ciés et le dé ca lage de six
mois entre les deux tex tes lais sait une cer -
taine au to nomie au pro ces sus sur l’em -
ploi par rap port aux GOPE. Mais de puis,
le nou veau pro ces sus d’éla bo ra tion des
GOPE ins ti tué en 2000 (cf. en ca dré) et le
choix de mettre en « co hé rence » les pro -
ces sus struc tu rels (Luxem bourg, Car diff,
Co logne, etc.) sous la coupe des GOPE et
de faire du nou veau Con seil eu ro péen de
prin temps un mo ment clef ont eu pour ef -
fet d’uni fier les re com man da tions. Il im -
porte de pré sen ter le cadre d’in ter -
pré ta tion sur le quel re po sent les GOPE.

Le cadre d’ana lyse éco no mique
sous-ja cent aux GOPE

En 1998, au len de main du som met de
Luxem bourg sur l’em ploi, à la veille de la 
monnaie unique et de l’entrée en vi gueur
du trai té d’Amster dam, la Com mis sion a
ex pli ci té ce que de vraient être les GOPE
à l’ave nir, et leur rôle dans un texte in ti tu -
lé « Crois sance et em ploi dans le cadre de 
sta bi li té de l’UEM – ré flexions de po li -
tique éco no mique en vue des gran des
orien ta tions de 1998 » 3. Ce texte im por -
tant pré sente le cadre d’ana lyse jus ti fiant
le conte nu des re com man da tions po li ti -
ques de la Com mis sion re pri ses de fa çon
re la ti ve ment cons tante dans les GOPE
des an nées sui van tes. Pour fa vo ri ser la
crois sance et l’em ploi, la Com mis sion
pro pose d’agir sur deux le viers, les po li ti -

ques ma croé co no mi ques d’une part, les
ré for mes struc tu rel les d’autre part.

Des po li ti ques bud gé tai res 
et sa la ria les res tric ti ves sous 
le con trôle de la BCE

Se lon ce do cu ment, une meil leure co -
or di na tion des po li ti ques éco no mi ques et
le bon do sage du po li cy mix doit re po ser
sur trois vo lets :

1. une po li tique mo né taire sous la
seule res pon sa bi li té de la BCE et dont
l’ob jet est de main te nir la sta bi li té des
prix ;

2. des po li ti ques bud gé tai res res tric ti -
ves di tes « d’as sai nis se ment des fi nan ces
pu bli ques », consi dé rées comme « in dis -
pen sa bles à l’ob ten tion d’une crois sance
du rable et non in fla tion niste et d’un ni -
veau éle vé d’em ploi ». Dans ce cadre, il
im porte de réo rien ter les dé pen ses pu bli -
ques en maî tri sant cer tai nes dé pen ses (re -
trai tes, san té, sub ven tions pas si ves aux
chô meurs) et en don nant la prio ri té aux
ac ti vi tés pro duc ti ves (in ves tis se ment en
in fras truc ture et en ca pi tal hu main et po li -
ti ques ac ti ves d’em ploi). Il convient aus si 
« d’al lé ger les im pôts et les co ti sa tions
so cia les, tout en ren dant le sys tème d’im -
po si tion plus fa vo rable à l’em ploi » ; 

3. des po li ti ques de mo dé ra tion sa la -
riale « com pa ti bles avec la sta bi li té des
prix », avec des haus ses des sa lai res réels
in fé rieurs à la pro duc ti vi té pour « te nir
compte de la né ces si té d’ac croître la ren -
ta bi li té ». « La mo dé ra tion sa la riale (et la
ren ta bi li té accrue qui en dé coule) peut ré -
duire sen si ble ment le taux de subs ti tu tion
ca pi tal/tra vail et ac croît les chan ces de
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1. A partir des analyses de l’Observatoire social européen.
2. A. Dufresne (2000), Quels sont les éléments de plans nationaux d’action pour l’emploi (PAN)

repris dans les grandes orientations de politique économique ?, Observatoire social européen,
Bruxelles (http://www.ose.be/fr).

3. Communication du 25 février 1998, COM(1998) 103 final.



connaître une crois sance plus forte tirée
par l’in ves tis se ment ». Les po li ti ques mo -
né tai res et de change de la BCE cons ti -
tue ront à cet égard « des in ci ta tions à la
dis ci pline sa la riale » puis qu’el les « ne
pour ront plus cau tion ner des haus ses sa -
la ria les ir res pon sa bles et ina dap tées ». Il
convient aus si de re voir les mo des de for -
ma tion des sa lai res et de per mettre des
évo lu tions sa la ria les dif fé ren ciées entre
ré gions et sec teurs pour te nir compte des
écarts de pro duc ti vi té. En outre, avec
l’euro et la « trans pa rence accrue des ni -
veaux de sa lai res entre Etats mem bres »,
« il convient d’évi ter l’imi ta tion sa la -
riale » c’est-à-dire la ten ta tion pour « les
sa la riés [des pays à faible ni veau de ré -
mu né ra tion] de re ven di quer les mê mes
re ven di ca tions que dans les au tres pays ».

Il s’agit clai re ment d’une po li tique
éco no mique des tinée à fa vo ri ser l’offre,
sans al ter na tive pos sible et sem blant ex -
clure toute ac tion dif fé renciée se lon la
conjonc ture. Les dé sé qui li bres ne peu -
vent ve nir d’une in suf fi sance de la de -
mande : les dé pen ses pu bli ques y sont
per çues es sen tiel le ment comme des char -
ges qu’il convient de di mi nuer car el les
pè sent sur la crois sance et l’em ploi ; la
feuille de paie joue contre l’em ploi. Cette
grille d’ana lyse est restée la même dans
les GOPE de 1998 à 2002. Une telle vi -
sion qui s’op pose à toute pos si bi li té de
sou te nir l’ac ti vi té par des haus ses de sa -
lai res et des dé pen ses pu bli ques – ou tout
sim ple ment de lais ser jouer les sta bi li sa -
teurs au to ma ti ques – est plus dif fi cile à
jus ti fier quand la crois sance éco no mique
est faible. En pé riode de ra len tis se ment,
une po li tique pro-cy clique de ri gueur
bud gé taire et de mo dé ra tion sa la riale
com prime la de mande et risque d’am pli -
fier la ré ces sion. C’est sans doute ce qui
ex plique que la Com mis sion se soit obs -
tinée à nier le ra len tis se ment éco no mique

de 2001. Ain si, les GOPE adop tées en
juin 2001 re fu saient d’ad mettre la dé gra -
da tion de la si tua tion éco no mique cons -
ta tée  de  puis  p lu  s ieurs  mois .  El les
re con nais saient cer tes un « en vi ron ne -
ment éco no mique ex té rieur moins fa vo -
rable », mais sans que cela n’im pose une
in flexion des po li ti ques du fait d’un
« main tien glo bal de la dy na mique de
crois sance dans la zone euro ». Elles pré -
di saient « une crois sance éco no mique re -
la ti ve ment so lide » pour 2001-2002. Les
re com man da tions de la Com mis sion
d’avril 2002, re pri ses dans les GOPE
adop tées en juin 2002, ad met tent fi na le -
ment que « l’éco nomie de l’UE s’est ca -
rac té risée en 2001 par un ra len tis se ment
bru tal et inat ten du » pour aus si tôt ajou ter
que « l’ac ti vi té éco no mique re dé marre »
et donc, im pli ci te ment, qu’il est tou jours
ex clu de sou te nir cette der nière.

Po li ti ques « struc tu rel les » : 
li bé rer les mar chés

Le se cond vo let des pré co ni sa tions du 
texte de 1998 consiste à « in ten si fier les
ré for mes struc tu rel les » pour « amé lio rer
le fonc tion ne ment des mar chés de pro -
duits et de ser vi ces et des mar chés du tra -
vail ». Dans cette vi sion, les po li ti ques
ma croé co no mi ques ne sont pas pré vues
pour sou te nir l’ac ti vi té éco no mique. Pour 
« ga ran tir une ré duc tion sen sible et du -
rable du chô mage », seu les peu vent être
ef f i  ca ces les ré for mes struc tu rel les
consis tant à « sup pri mer dé fi ni ti ve ment
les obs ta cles éco no mi ques à la crois -
sance » et « amé lio rer la flexi bi li té des
éco no mies ». 

Sur les mar chés des pro duits et des
ser vi ces, cette orien ta tion doit se tra duire
par un ren for ce ment de la concur rence.
Des « ef forts de dé ré gle men ta tion sont
né ces sai res ». Il convient de le ver « les
obs ta cles struc tu rels », les « li mi ta tions »
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et au tres « bar riè res à l’entrée des mar -
chés », no tam ment dans des sec teurs
comme l’énergie, les té lé com mu ni ca -
tions, le trans port, les ser vi ces fi nan ciers,
le com merce, les ser vi ces so ciaux ou de
proxi mi té. 

Sur les « mar chés de l’em ploi », il
convient, dans le cadre des po li ti ques
éco no mi ques dé fi nies plus haut en par ti -
cu lier de mo dé ra tion sa la riale et de baisse 
des dé pen ses pu bli ques et de la fis ca li té,
d’aug men ter le conte nu de la crois sance
en em ploi. Deux moyens sont théo ri que -
ment pos si bles : ra len tir le pro ces sus de
subs ti tu tion du ca pi tal au tra vail ; ré duire
le temps de tra vail.

Comme la mo dé ra tion sa la riale ne
peut suf fire à ra len tir la subs ti tu tion ca pi -
tal/tra vail, une dé marche com plé men taire 
consiste à « élar gir l’échelle des sa lai res
vers le bas » en s’ins pi rant de l’ex pé -
rience amé ri caine afin de fa vo ri ser des
« ac ti vi tés peu qua li fiées à faible ni veau
de pro duc ti vi té qui se trou vent ex clues du 
mar ché par des coûts sa la riaux trop éle -
vés ». « Pour ob te nir le ré sul tat vou lu, un
élar gis se ment de l’échelle des sa lai res
vers le bas sup pose une ré duc tion d’en vi -
ron 20 à 30 % du coût sa la rial des ac ti vi -
tés peu qua li fiées. En outre, pour être
ef fi cace, une telle me sure né ces si te rait
une ré duc tion équi va lente des al lo ca tions
de chô mage et des pres ta tions so cia les,
afin d’éli mi ner ce que l’on ap pelle le
“piège de la pau vre té” ». La Com mis sion
ad met que cette stra tégie à l’amé ri caine a
tou te fois l’in con vé nient de créer des « ca -
té go ries de pau vres bien qu’ayant un em -
ploi » mais en ajou tant que ce pro blème
pour rait être at té nué au moyen d’un « cré -
dit d’im pôt sur les re ve nus sa la riaux » à
l’image de l’ear ning in come tax cre dit
aux Etats-Unis.

La Com mis sion semble pré fé rer pour
abais ser le coût sa la rial un autre moyen

qui n’au rait pas l’in con vé nient de créer
des tra vail leurs pau vres. Il s’agi rait de
« ré duire les coûts de main-d’œuvre non
sa la riaux », c’est-à-dire, « les co ti sa tions
de sé cu ri té so ciale » consi dé rées non
comme du sa laire mais comme des
« taxes ».

En re vanche, une po li tique de ré duc -
tion du temps de tra vail pré sente, se lon la
Com mis sion, de sé rieu ses li mi tes, en par -
ti cu lier car elle « peut avoir des consé -
quen  ces  p ré  ju  d i  c ia  b les  pour les
en tre pri ses ». La Com mis sion lui pré fère
une ré vi sion de la lé gis la tion du tra vail et
le dé ve lop pe ment du temps par tiel et des
nou vel les for mes d’em ploi.

Se lon la vi sion de la Com mis sion, les
dé sé qui li bres sur le mar ché du tra vail
vien nent donc es sen tiel le ment de ri gi di tés 
qui s’op po sent au libre fonc tion ne ment
du mar ché. Les re com man da tions des
GOPE sur les po li ti ques struc tu rel les des -
ti nées à « dy na mi ser les mar chés du tra -
vail  » vont ce pen dant  in té  grer  très
len te ment d’au tres élé ments da van tage
mis en avant dans la Stra tégie eu ro péenne 
et les li gnes di rec tri ces pour l’em ploi (ca -
pa ci té d’in ser tion pro fes sion nelle, for ma -
t ion ,  e s  p r i t  d ’en  t re  pr i se ,  éga l i  té
hom mes/fem mes, etc.).

Struc ture des GOPE 
et orien ta tions en ma tière d’em ploi

Les GOPE contien nent des orien ta -
tions gé né ra les et, de puis 1999, des orien -
ta tions par pays. 

Les orien ta tions gé né ra les s’ap puient, 
peu ou prou, sur la dis tinc tion entre po li ti -
ques ma croé co no mi ques, en dis tin guant
po li ti ques bud gé tai res et évo lu tions sa la -
ria les, et po li ti ques struc tu rel les (mar chés 
des pro duits, du tra vail, fi nan ciers), à
quoi sont ve nus s’ajou ter des thè mes telle
que la pro mo tion de l’es prit d’en tre prise,
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de l’éco nomie de la connais sance ou du
dé ve lop pe ment du rable. Avec le temps,
les pré co ni sa tions se font de plus en plus
pres san tes no tam ment pour tout ce qui
touche aux fi nan ces pu bli ques.

Les orien ta tions par pays, in tro dui tes
en 1999, s’avè rent aus si de plus en plus
pré ci ses et ap puyées, et, avec le pacte de
sta bi li té et de crois sance, exer cent une
em prise crois sante sur les Etats. Elles
sont struc tu rées en trois par ties : po li tique 
bud gé taire, mar ché du tra vail, mar chés
des pro duits et des ca pi taux 1.

Dans les orien ta tions gé né ra les, les
ap pels à la mo dé ra tion sa la riale n’ont pas
ces sé de puis 1998. Il en va en par ti cu lier
de l’in sis tance à te nir compte des écarts
de pro duc ti vi té liés aux qua li fi ca tions,
aux ap ti tu des ou aux zo nes géo gra phi -
ques lors des né go cia tions col lec ti ves et à 
fa vo ri ser la mo bi li té du tra vail. Une telle
pré co ni sa tion est jus tifiée dans les GOPE
de 1999 par les dif fé ren ces de taux de
chô mage cons ta tées au sein de plu sieurs
pays et dans les GOPE de 2002, par la
coexis tence de taux de chô mage éle vés et
de pé nu ries d’em ploi 2. La mo dé ra tion sa -
la riale et la né ces si té de re voir les sys tè -
mes de for ma tion des sa lai res pour te nir
compte des écarts de pro duc ti vi té se re -
trou vent aus si dans les orien ta tions spé ci -
fi ques adres sées en 2002 à la Bel gique,
l ’Alle  magne,  la  Grèce,  l ’Espagne,
l’Irlande, l’Italie et le Por tu gal.

Les re com man da tions vi sant à li mi ter 
les dé pen ses pu bli ques dans le but d’al lé -
ger la fis ca li té, en par ti cu lier sur le tra -
vail, se ca rac té ri sent éga le ment par une
forte conti nui té de 1998 à 2002. Les

GOPE, comme le rap port conjoint sur
l’em ploi, mar tè lent la né ces si té de ré duire 
la charge fis cale glo bale et plus par ti cu -
liè re ment le coin fis cal sur les tra vail leurs 
les moins payés et/ou les moins qua li fiés.
Ces re com man da tions se re trou vent dans
les orien ta tions adres sées spé ci fi que ment
en 2002 à la Bel gique, au Da ne mark, à
l’Alle magne, à la France, à l’Irlande, à
l’Italie, aux Pays-Bas, à la Fin lande et à la 
Suède. Dès 1999, les GOPE ont tou te fois
quelque peu com plé té ce leit mo tiv par
des de man des vi sant à pré ser ver des
moyens né ces sai res pour les in ves tis se -
ments en ca pi tal hu main et au tres po li ti -
ques ac ti ves du mar ché du tra vail. Les
re com man da tions in sis tent sur la né ces si -
té de réo rien ter les dé pen ses di tes pas si -
ves ,  pa r  m i  l e s  que l  l es  f i  gu  ren t  les
pres ta tions de chô mage ou les re trai tes,
vers les bon nes dé pen ses di tes ac ti ves ou
pro duc ti ves.

Sur l’em ploi, les GOPE re pren nent
éga le ment les ob jec tifs chif frés fixés par
les Con seils eu ro péens de prin temps. Le
som met eu ro péen de Lis bonne (mars
2000) a fixé comme ob jec tif d’aug men ter 
d’ici à 2010 le taux d’em ploi moyen des
15-64 ans de l’Union eu ro péenne à 70 %,
et à au moins 60 % pour les fem mes. Le
som met de Stock holm (mars 2001) a fixé
des ob jec tifs in ter mé diai res pour 2005 :
un taux d’em ploi moyen de 67 % et, pour
les fem mes, de 57 %. Il a aus si fixé un
taux d’em ploi de 50 % pour 2010 pour les 
per son nes de 55 à 64 ans. Le som met de
Bar ce lone (mars 2002) a fixé à 5 an nées
le re cul d’ici 2010 de l’âge moyen de ces -
sa tion d’ac ti vi té. En vue d’éli mi ner les
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femmes, travailleurs âgés) s’expliqueraient aussi par un coût du travail excessif.



freins à la par ti ci pa tion des fem mes au
mar ché du tra vail, un ob jec tif a été éga le -
ment dé ci dé en ce qui concerne la part des 
en fants en bas âge ac cueil lis dans des
« struc tu res d’ac cueil » d’ici à 2010 :
90 % au moins des en fants ayant entre
trois ans et l’âge de la sco la ri té obli ga -
toire et au moins 33 % des en fants âgés de 
moins de trois ans. Le Con seil est donc
allé jus qu’à fixer des ob jec tifs chif frés
très pré cis mais se rap por tant seu le ment à 
la moyenne de l’UE et sans al ler jus qu’à
les dé sa gré ger par pays.

Les GOPE de 2002 consi dè rent que si 
la si tua tion du mar ché du tra vail a conti -
nué à s’amé lio rer en 2001 en dé pit du fort 
ra len tis se ment éco no mique, c’est grâce à
la mise en œuvre des re com man da tions
eu ro péen nes : mo dé ra tion sa la riale et
pro grès en tre pris en ma tière de ré forme
struc tu relle, «re cours ac cru aux con trats
de tra vail tem po raire et à temps par tiel
[qui] a ren du les mar chés du tra vail plus
flexi bles et plus in clu sifs », ré duc tions
d’im pôts et de char ges sur les bas sa lai res
et poids ac cru ac cor dé aux me su res ac ti -
ves à la place des me su res pas si ves. Les
orien ta tions gé né ra les in sis tent donc pour 
que les ré for mes struc tu rel les des ti nées à
« dy na mi ser les mar chés du tra vail » ne se 
ra len tis sent pas. Ces orien ta tions re grou -
pées en six ru bri ques dans les GOPE
2002 sont pré sen tées ci-des sous (leur for -
mu la tion a été ré sumée). Entre pa ren thèse 
fi gure l’année à par tir de la quelle ces me -
su res ont été pro po sées dans les orien ta -
tions gé né ra les et nous avons in di qué les
pays fai sant l’ob jet de re com man da tions
spé ci fi ques dans les GOPE de 2002.

n Ré for mer la fis ca li té et les pres ta -
tions pour aug men ter les in ci ta tions fi -
nan ciè res à l’em ploi (1998) ; ré duire les
taux d’im po si tion en par ti cu lier pour les
bas sa lai res (1998) ; réexa mi ner la ri -
gueur de la ges tion des pres ta tions (ren -

for cer l’obli ga tion de re cher cher un em -
ploi ou de suivre une for ma tion) (1998) ;
di mi nuer les in ci ta tions à la pré re traite et
in ci ter les tra vail leurs âgés à res ter sur le
mar ché du tra vail (2001). Des re com man -
da tions vi sant à aug men ter l’in ci ta tion au
tra vail ou à ré duire la fis ca li té sont adres -
sées en 2002 spé ci fi que ment à des pays
comme la Bel gique, le Da ne mark, l’Alle -
magne, la Grèce, la France, l’Irlande,
l’Italie, le Luxem bourg, les Pays-Bas,
l’Au triche, la Fin lande et la Suède.

n Ren for cer les po li ti ques ac ti ves pour 
l’em ploi à la place des pro gram mes pas -
sifs (1998) en ci blant les grou pes les plus
ex po sés (1998) et en mo der ni sant les ser -
vi ces d’aide à l’em ploi (2002). Des orien -
ta tions vi sant à amé lio rer les pro gram mes 
d’ac ti va tion sont adres sées en 2002 spé ci -
fi que ment à l’Alle magne, à l’Espagne,
aux Pays-Bas, à la Fin lande et à la Suède.

n Ré duire les obs ta cles à la mo bi li té
(1999) ; en cou ra ger la re con nais sance des 
qua li fi ca tions (2000) ; fa ci li ter les trans -
ferts des droits so ciaux (2000) ; amé lio rer 
l’in for ma tion sur les pos si bi li tés d’em ploi 
(2001). La ré duc tion des en tra ves à la
mo bi li té est de mandée dans les orien ta -
tions spé ci fi ques adres sées à l’Espagne
en 2002.

n Pré ser ver l’ap ti tude à l’em ploi par
de la for ma tion et du re cy clage (1999).
Des re com man da tions sont adres sées en
2002 au Por tu gal et à la Grèce.

n Pro mou voir une or ga ni sa tion du tra -
vail plus souple (1998) ; veil ler à ce que
toute ré duc tion du temps de tra vail n’en -
traîne pas d’aug men ta tion des coûts sa la -
riaux uni tai res (1998) ; te nir compte des
be soins fu turs de main-d’œuvre (1999) ;
exa mi ner les ré gle men ta tions des con trats 
de tra vail (réexa mi ner les lé gis la tions ins -
ti tuant une pro tec tion de l’em ploi ri gide
et le paie ment d’in dem ni tés de li cen cie -
ment exa gé ré ment éle vées) (2000). Des
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orien ta tions vi sant à as sou plir l’or ga ni sa -
tion et la lé gis la tion du tra vail en sup pri -
mant les ri gi di tés ou en re cher chant un
« juste équi libre entre flexi bi li té et sé cu ri -
té » sont adres sées spé ci fi que ment en
2002 à la Bel gique, à l’Alle magne, à la
Grèce, à l’Espagne, à la France, à l’Italie
et au Por tu gal.

n Sup pri mer les en tra ves à la par ti ci -
pa tion des fem mes (1999) ; en cou ra ger
des po li ti ques qui conci lient vie pro fes -
sion nelle et vie fa mi liale (1999) ; mettre
en place des struc tu res d’ac cueil des en -
fants en bas âge (2001) ; s’at ta quer aux
fac teurs qui condui sent à des écarts sa la -
riaux entre hom mes et fem mes (2001).
De tel les orien ta tions sont de man dées en
2002 à la Bel gique, à l’Alle magne, à
l’Espagne, à l’Irlande, à l’Italie et au
Luxem bourg.

Une forte inertie 
et quel ques in flexions

Les orien ta tions tant gé né ra les que
spé ci fi ques par pays se ca rac té ri sent par
une forte conti nui té entre 1998 et 2002,
en par ti cu lier cel les qui por tent sur la mo -
dé ra tion sa la riale ou les ré for mes fis ca les. 
Les me su res des ti nées à ac croître les in ci -
ta tions fi nan ciè res de l’offre de tra vail et
à abais ser le coût du tra vail pour sti mu ler
la de mande de tra vail sont éga le ment une
prio ri té cons tante de puis 1998. Il en va de 
même des re com man da tions vi sant au
ren for ce ment des po li ti ques ac ti ves ci -
blées sur les grou pes les plus vul né ra bles
– et en pre mier lieu les jeu nes et les chô -
meurs de longue durée. Comme pour les
re com man da tions et les li gnes di rec tri ces
adop tées dans le cadre de la Stra tégie eu -
ro péenne pour l’em ploi, pré do mine une
grande sta bi li té des orien ta tions dans le
temps.

Des in flexions sont tou te fois per cep -
ti bles. Les préoc cu pa tions re la ti ves à la

mo bi li té géo gra phique et pro fes sion nelle, 
aux exi gen ces du mar ché du tra vail et au
be soin de main d’œuvre sont de plus en
plus pré sen tes, re flé tant pro ba ble ment les
crain tes de ten sions sur le mar ché du tra -
vail consé cu ti ves à la baisse du taux de
chô mage. Les GOPE ac cor dent da van -
tage d’at ten tion à l’amé lio ra tion de
l’« em ploya bi li té », en pri vi lé giant tou te -
fois l’aug men ta tion des in ci ta tions fi nan -
c iè  res  à  t ra  va i l  le r  p lu  tô t  que
l’amé lio ra tion de la for ma tion, et no tam -
ment de la for ma tion tout au long de la
vie, qui, avec l’éco nomie de la connais -
sance et l’e-lear ning, font pour tant partie
des mots d’ordre d’au tres tex tes com mu -
nau tai res.

Les re com man da tions des ti nées à fa -
vo ri ser l’ac ti vi té des fem mes, des tra vail -
leurs âgés, voire d’au tres ca té go ries
(han di ca pés, mi no ri tés) ont pris de l’im -
por tance au cours du temps. La grande
nou veau té tant au ni veau des GOPE que
des li gnes di rec tri ces pour l’em ploi va
être l’in sis tance crois sante, très forte à
par tir de 2001, portée au thème du « vieil -
lis se ment ac tif » et aux me su res des ti nées
à aug men ter le taux d’em ploi des tra vail -
leurs âgés. Cette orien ta tion s’est con cré -
tisée au Con seil eu ro péen de Stock holm
(mars 2001) par un ob jec tif de taux d’em -
ploi moyen de 50 % à at teindre d’ici 2010 
et au Con seil eu ro péen de Bar ce lone
(mars 2002) par l’en ga ge ment à « cher -
cher d’ici à 2010 à aug men ter pro gres si -
ve ment d’en vi ron 5 ans l’âge moyen
ef fec tif au quel cesse dans l’Union eu ro -
péenne l’ac ti vi té pro fes sion nelle ». Sa -
chant que, du rant la pé riode de crois sance 
entre 1998 et 2001, le taux d’em ploi de
cette ca té gorie a aug men té de 1,6 point en 
pas sant de 36,6 à 38,2 %, la pers pec tive
d’at teindre 50 % d’ici à 2010 ap pa raît très 
vo lon ta riste. L’ac cent est aus si mis sur les 
me su res des ti nées à fa vo ri ser l’ac ti vi té
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des mè res, et en par ti cu lier sur le dé ve -
lop pe ment des mo des de garde.  Un
consen sus existe dé sor mais sur la né ces -
si té d’aug men ter les struc tu res d’ac cueil
comme en at tes tent les ob jec tifs chif frés
am bi tieux dé ci dés lors du Con seil de Bar -
ce lone. Cet ob jec tif est d’au tant plus no -
table que pour la pre mière fois en ma tière
d’em ploi, il ne s’agit pas d’un en ga ge -
ment sur un ré sul tat as sez aléa toire (taux
d’em ploi, re cul de l’âge moyen de ces sa -
tion d’ac ti vi té) mais d’un en ga ge ment di -
rec te ment lié à des moyens à mettre en
œuvre.

Le prin ci pal chan ge ment in ter ve nu
lors des der niè res an nées a été le thème de 
la qua li té de l’em ploi ap pa ru en bonne
place dans les GOPE de 2001 et qui a dis -
pa ru de puis. Cette préoc cu pa tion vi sait à
con tre ba lan cer une ap proche trop centrée
sur l’aug men ta tion quan ti ta tive de l’em -
ploi 1. Le som met de Lis bonne puis le
som met de Nice (dé cembre 2000) ont mis 
l’ac cent sur la né ces si té de créer da van -
tage d’em plois mais aus si de meil leurs
em plois (more and bet ter jobs). Du rant
l’année 2001, les pré si den ces sué doise et
belge se sont ef for cées avec dif fi cul té de
trou ver un ac cord sur des in di ca teurs de
qua li té. Les in di ca teurs de re ve nu ont ain -
si été écar tés, semble-t-il en rai son de la
crainte de cer tains Etats d’être mon trés du 
doigt sur les bas sa lai res et les tra vail leurs 
pau vres. La qua li té de l’em ploi a fi na le -
ment été in tégrée sous la forme d’un ob -
jec tif trans ver sal à l’en semble de la
stra tégie eu ro péenne pour l’em ploi. Il ne
semble pas que cela conduise for cé ment à 
une meil leure prise en compte de la qua li -
té de l’em ploi, mais plu tôt à sa di lu tion,

au moins dans un pre mier temps, puisque
les pré si den ces es pa gnole et da noise sem -
blent tour ner le dos à cette orien ta tion. Ce 
re vers est re flé té par la dis pa ri tion de la
qua li té de l’em ploi dans les GOPE de juin 
2002. La to na li té très li bé rale im pulsée
par la pré si dence es pa gnole semble avoir
eu rai son des vel léi tés ex pri mées à Lis -
bonne.

Tou te fois, alors même que les ré for -
mes struc tu rel les pré co ni sées ont jus te -
ment pour ob jec tif ex pli cite d’aug men ter
le conte nu en em ploi de la crois sance 2

no tam ment en en cou ra geant l’em ploi de
tra vail leurs fai ble ment qua li fiés, les
GOPE de 2002 met tent pour la pre mière
fois par mi leurs quatre gran des prio ri tés
(les « dé fis ma jeurs ») la né ces si té d’amé -
lio rer la pro duc ti vi té, consi dérée comme
seule à même de pré ser ver des ni veaux de 
vie éle vés dans la pers pec tive d’une
baisse de la part de la po pu la tion en âge
de tra vail ler. On re trouve la con tra dic tion
bien connue entre des po li ti ques de court
terme, pour tant pri ses au moyen de ré for -
mes de fond (« struc tu rel les »), pour lut ter 
contre le chô mage en aug men tant le
conte nu en em ploi de la crois sance et une
stra tégie de re cherche à moyen et long
terme d’ac crois se ment de la pro duc ti vi té.
Pour ce der nier ob jec tif, les ré for mes
struc tu rel les re com man dées par les
GOPE de 2002 por tent sur les mar chés du 
tra vail (in ves tir dans la for ma tion et
l’édu ca tion, amé lio rer la mo bi li té e t
l’adap ta bi li té de la main-d’œuvre), sur les 
au tres mar chés (chan ger l’en vi ron ne ment 
ré gle men taire, en cou ra ger la concur -
rence, fa vo ri ser une meil leure in té gra tion
éco no mique des mar chés de pro duits
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comme les ré seaux éner gé ti ques et de
com mu ni ca tions, des ser vi ces fi nan ciers
et des mar chés de ca pi taux) et sur les po -
li ti ques com mer cia les (suivre une po li -
tique ex té rieure com mune fa vo rable à un
com merce mon dial ou vert, pré co ni ser
fer me ment le res pect des rè gles  de
l’OMC).

Con clu sion

Les orien ta tions re la ti ves aux po li ti -
ques di tes struc tu rel les et des ti nées à « re -
vi ta li ser les mar chés du tra vail » res tent
pour l’es sen tiel les mê mes d’année en
année. L’in sis tance se fait tou te fois plus
forte pour aug men ter le taux d’em ploi des 
tra vail leurs âgés et pour le ver les obs ta -
cles au tra vail des fem mes. La ques tion
de la qua li té de l’em ploi, qui avait fait
une percée après Lis bonne, semble être
passée à la trappe en 2002.

Les orien ta tions por tant sur les po li ti -
ques éco no mi ques n’ont connu au cune
in flexion en dé pit du re tour ne ment de
2001 et des chan ge ments in ter ve nus dans
la si tua tion de l’em ploi. Les re com man -
da tions en ma tière de fi nan ces pu bli ques
ou d’évo lu tion des sa lai res s’avè rent in -
tan gi bles quel les que soient les évo lu -
tions conjonc tu rel les. Le manque de
réac ti vi té et de co or di na tion des po li ti -
ques éco no mi ques dans le cadre de
l’UEM est d’ail leurs un pro blème sou -
vent sou li gné 1. Les rè gles com mu nau tai -
res ap pa rais sent très con trai gnan tes pour
les po li ti ques bud gé tai res na tio na les
même si, avec le ra len tis se ment éco no -

mique, les gou ver ne ments vont pro ba ble -
ment  pa r  ve  n i r  à  re  pous  se r  les
en ga ge ments pris dans le cadre du Pacte
de sta bi li té et des GOPE. Mais, res pec -
tées comme dans les an nées de forte
crois sance ou non, ces con train tes ne pro -
dui sent pas pour au tant une bonne co or di -
na tion. Les con train tes doi vent-el les pour
au tant être ren for cées, de ma nière à de ve -
nir plus « cré di bles » et à ga ran tir une co -
or di na tion plus réac tive et plus ef fec tive ? 
On peut en dou ter. L’ex pé rience de puis le 
dé but des an nées 1990 a mon tré que
l’aug men ta tion des con train tes eu ro péen -
nes pe sant sur les po li ti ques bud gé tai res
ne condui sait pas for cé ment à une co or di -
na tion po si tive de ces po li ti ques. Deux
évo lu tions pour raient être plus ef fi ca ces :
la co or di na tion de vrait re po ser sur une
plus forte lé gi ti mi té, ce qui né ces si te rait
que les re com man da tions de po li cy mix
entre po li ti ques bud gé tai res, mo né tai res
et de sa lai res s’éla bo rent entre des ac teurs 
mis en po si tion moins iné ga li taire les uns
vis-à-vis des au tres et à tra vers des pro -
ces sus plus co o pé ra tifs, trans pa rents et
dé mo cra ti ques ; et, ce qui est pro ba ble -
ment lié, cette co or di na tion pour rait
s’opé rer sur la base d’orien ta tions dif fé -
ren tes re flé tant da van tage la si tua tion
éco no mique et les at ten tes so cia les.

Sour ces :

Eu ro pa : http://eu ro pa.eu.int

Obser va toire so cial eu ro péen :
http://www.ose.be
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ORIEN TA TIONS DE PO LI TI QUE ECO NO MI QUE ET D’EM PLOI

1. Voir Mondialisation et Europe, n° hors série de la Revue de l’OFCE, 2002.


