
Union eu ro péenne
Les ac teurs so ciaux eu ro péens, l’em ploi 

et la montée du chô mage en Eu rope
Mau rice BRAUD

De puis 1997, les trai tés eu ro péens
in tè grent un cha pitre sur l’em ploi qui pré -
cise les mo da li tés d’une co or di na tion eu ro -
péenne des po li ti ques d’em ploi (Con seil
eu ro péen d’Amster  dam, juin 1997).
Avant même sa ra ti fi ca tion, les chefs
d’Etat et de gou ver ne ment dé ci dè rent de
mettre en œuvre les dis po si tions pour
l’em ploi du nou veau trai té à tra vers la

« Stra  tégie  eu  ro péenne de l ’em ploi
(SEE) » (Con seil eu ro péen de Luxem -
bourg, no vembre 1997). Si mul ta né ment,
la crois sance éco no mique et l’em ploi se
sont amé lio rées en Eu rope.

Les ins ti tu tions eu ro péen nes, les ac -
teurs so ciaux et les Etats mem bres pro cè -
dent au jourd’hui à une éva lua tion de la
SEE, tan dis que l’Eu rope, quel ques mois
après les Etats-Unis, connaît un re tour ne -
ment de conjonc ture éco no mique qui pro -
voque une montée du chô mage.

Les li gnes sui van tes s’at ta chent à
rendre compte de l’im pli ca tion des or ga -

ni sa tions syn di ca les et pa tro na les eu ro -
péen nes dans la SEE et leurs par ti ci pa tion 
aux dé bats sur l’em ploi en Eu rope de puis
1997.

A des sein, nous nous li mi tons aux
deux gran des or ga ni sa tions eu ro péen nes
re pré sen ta ti ves des em ployeurs et des tra -
vail leurs, UNICE et Con fé dé ra tion eu ro -
péenne des  syn di  cats  (CES) .  Nous
n’igno rons pas pour au tant l’im por tance
et le rôle d’au tres or ga ni sa tions re pré sen -
ta ti ves sur ces thè mes (CEEP, UEAPME,
Con fé  dé  ra  t ion eu  ro  péenne  des  ca  -
dres,…), pas plus que nous né gli geons
l’in fluence de « lob bies » et de cer cles
pro fes sion nels, en par ti cu lier d’em -
ployeurs 1. 

De Tu rin à Amster dam : 
l’em ploi, une prio ri té eu ro péenne

La ré vi sion des trai tés eu ro péens a été 
l’oc ca sion au mi lieu des an nées 90 d’élar -
gir les com pé ten ces de l’Union eu ro -
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péenne à l’em ploi. Cette re ven di ca tion
est prin ci pa le ment portée par le mou ve -
ment syn di cal et des as so cia tions et ONG
eu ro péen nes.

Dès mai 1995, à l’oc ca sion de son
con grès sta tu taire de Luxem bourg, la
Con fé dé ra tion eu ro péenne des syn di cats
(CES) en ten dait « mettre l’em ploi et la
so li da ri té au cœur de l’Eu rope » 1. Pour
l’ou ver ture de la Con fé rence in ter gou ver -
ne men tale de ré vi sion des trai tés (Tu rin,
mars 1996), les or ga ni sa tions syn di ca les
ita lien nes et la CES ont ma ni fes té pour
que le thème de l’em ploi soit in té gré dans 
les trai tés.

Par mi les ins ti tu tions eu ro péen nes, le
Par le ment eu ro péen ap pe lait lui aus si à la
même pé riode à une « po li tique ré solue
en fa veur de l’em ploi ».

Quel ques Etats mem bres ont lar ge -
ment con tri bué à don ner corps à cette
prio ri té : le gou ver ne ment fran çais a
adop té le 27 mars 1996 un mé mo ran dum
« Pour un mo dèle so cial eu ro péen » ap pe -
lant « à faire de l’em ploi la prio ri té de
l’Union eu ro péenne ». De la même ma -
nière, les nou veaux Etats mem bres de
l’UE de puis 1994-1995 (Au triche, Fin -
lande, Suède), in quiets pour leur mo dèle
so cial, ont for te ment ap puyé et re layé ce
sou ci.

En re vanche, une op po si tion ré solue
ve nait de quel ques gou ver ne ments, en
par  t i  cu  l ie r  ce l u i  de  John  Ma  jo r
(Royaume-Uni). Le pa tro nat eu ro péen de
l’UNICE, dans sa con tri bu tion à la CIG,
sur la dé fen sive sur ce thème, ne le re je -
tait ce pen dant pas for mel le ment.

La mise en route de l’Union éco no -
mique et mo né taire à par tir de 1993 -

vécue par les opi nions pu bli ques na tio na -
les comme un cor set ri gide et res tric tif - et 
la ré ces sion éco no mique qui frappe alors
l’Eu rope mo di fient sen si ble ment le cli -
mat po li  t ique dans toute la zone de
l’Union eu ro péenne : re jet par le Da ne -
mark du trai té de Maas tricht, mou ve -
m e n t s  s o  c iaux e t  chan ge  men t s  de
ma jo  r i  t é  po  l i  t ique  en  I ta l ie ,  au
Royaume-Uni puis en France ont fi na le -
ment pour consé quence, en 1997, l’in ser -
tion d’un cha pitre em ploi dans le trai té
d’Amster dam (juin 1997) et la réu nion
d’un Con seil eu ro péen ex traor di naire en
no vembre 1997 à Luxem bourg.

La Stra tégie eu ro péenne pour l’em ploi

La Stra tégie eu ro péenne pour l’em -
ploi (SEE) dé finie dans le nou veau trai té
et mise en œuvre dès le len de main du
som met de Luxem bourg est une co or di -
na tion eu ro péenne des po li ti ques na tio na -
l e s  d ’em p lo i  e t  non  une  po  l i  t i que
com mune 2. 

Fi dèle à ses op tions an té rieu res, la
CES a for te ment sou te nu la mise en place
de la SEE, dès le som met de Luxem -
bourg, par une ma ni fes ta tion im por tante
le 20 no vembre 1997 et la tenue d’un fo -
rum pour l’em ploi. Elle ap prouve ain si de 
fait les tra vaux et do cu ments pré pa ra toi -
res de la Com mis sion eu ro péenne, en par -
t i  cu  l ie r  ses  pro po s i  t ions  de  l i  gnes
di rec tri ces avec des ob jec tifs chif frés.
Elle de mande aus si un ren for ce ment des
com pé ten ces de l’Union eu ro péenne et,
par tant, de la Com mis sion. Tou te fois, dès 
cette époque, la CES sou haite que les ob -
jec tifs soient en core plus am bi tieux, en
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par ti cu lier pour les pro gram mes de for -
ma tion, et elle pri vi légie une « ap proche
in tégrée » (co mi té exé cu tif de la CES des
16-17 oc tobre 1997) qui com bine co or di -
na tion éco no mique, co or di na tion fis cale
et me su res plus spé ci fi ques pour l’em -
ploi. Elle re ven dique aus si, pour les or ga -
ni  sa  t ions  s y n  d i  ca  les  e t  pa  t ro  na  les
eu ro péen nes, une place dans la pré pa ra -
tion et dans le sui vi de la mise en œuvre
de la SEE, ar guant que les pou voirs pu -
blics, na tio naux et eu ro péens, ne peu vent
as su rer seuls le suc cès d’une telle stra -
tégie eu ro péenne co or donnée.

A l’in verse, le pa tro nat eu ro péen de
l’UNICE est beau coup plus ré ser vé sur
les mo da li tés d’une stra tégie eu ro péenne
pour l’em ploi, même s’il n’en conteste
pas fron ta le ment le prin cipe. Comme
pour l’en semble des ques tions so cia les,
l’UNICE consi dère que les ques tions
d’em ploi sont prin ci pa le ment de la res -
pon sa bi li té des Etats mem bres et de com -
pé tence es sen tiel le ment na tio nale. Dans
un « mes sage » du 18 no vembre 1997,
l’UNICE s’op pose à l’idée d’ob jec tifs
chif frés. Elle re fuse que l’on pro cède
pour l’em ploi au ni veau eu ro péen comme 
pour la monnaie dans le cadre de l’UEM,
ar guant que les cau ses et ca rac té ris ti ques
du chô mage comme les moyens de lut ter
contre ne peu vent va la ble ment être ob ser -
vés et dé fi nis au ni veau eu ro péen. Tou te -
fois, l’UNICE ne s’en ferme pas dans un
re fus dé fi ni tif : elle se fé li cite aus si de
cer tains pi liers re te nus par la Com mis -
sion eu ro péenne dans les li gnes di rec tri -
ces pour 1998 : es prit d’en tre prise,
em ploya bi li té et adap ta bi li té lui sem blent 
per ti nents.

Par ail leurs, dans le jeu ins ti tu tion nel
eu ro péen, ca rac té ri sé par la concur rence
entre les Etats mem bres et les di ver ses
ins ti tu tions eu ro péen nes (Com mis sion,
Con seil de l’UE et Par le ment no tam -

ment), les or ga ni sa tions syn di ca les et pa -
tro na les eu ro péen nes ont pour sou ci com -
mun de voir re con nu leur rôle dans le
pro ces sus de dé ci sion. La con tri bu tion
com mune pré sentée par la CES, l’UNICE 
et le CEEP (pa tro nat eu ro péen des en tre -
pri ses pu bli ques et d’in té rêt gé né ral) pour 
le som met de Luxem bourg (13 no vembre
1997) en est l’ex pres sion.

De Co logne à Lis bonne, 
une dy na mique de ren for ce ment 

et de mise en co hé rence

Au cours des an nées 1999 et 2000, la
SEE et l’ac tion de l’UE dans le do maine
de l’em ploi se sont dé ve lop pées. Sous les
pré si den ces al le mande (pre mier se mestre
1999) et por tu gaise (pre mier se mestre
2000) par ti cu liè re ment, la SEE va peu à
peu être co or donnée, voire su bor donnée,
à l’exer cice an nuel des gran des orien ta -
tions de po li tique éco no mique (GOPE)
( c f .  l ’ a r  t i c l e  dans  ce t te  l i  v ra i  son
d’Antoine Math), tan dis que les ob jec tifs
gé né raux de la SEE et des gran des orien -
ta tions éco no mi ques vont être élar gis au
plein em ploi et ap pe lés à re le ver les dé fis
de la « so cié té de la connais sance ». La
mé thode re tenue, de puis Luxem bourg,
pour or ga ni ser les dif fé rents « pro ces -
sus » de co or di na tion eu ro péenne des po -
li ti ques na tio na les est for ma lisée sous le
nom de « mé thode ou verte de co or di na -
tion » (MOC).

Fon da men ta le ment, et pour des rai -
sons lar ge ment op po sées, cette nou velle
or ga ni sa tion ren contre l’as sen ti ment des
or ga ni sa tions syn di ca les et pa tro na les eu -
ro péen nes, même si l’ac cord sur ce type
d’or ga ni sa tion et de co or di na tion des
« pro ces sus » ne vaut pas tou jours ac cord
sur les orien ta tions éco no mi ques el -
les-mê mes.
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Lors de son IXè Con grès, à Hel sin ki
(juin-juil let 1999), la CES ap pelle à la
créa tion d’un « gou ver ne ment éco no -
mique eu ro péen » pour que l’UE puisse
agir « comme une seule en ti té éco no -
mique, […] éta blir un pou voir équi va lent
à la BCE [Banque cen trale eu ro péenne] et 
[…] ar ri ver à un po li cy-mix qui pré serve
la sta bi li té tout en pro mou vant la du ra bi -
li té de la crois sance et de l’em ploi » 1.
Elle re ven dique une stra tégie eu ro péenne
pour la crois sance éco no mique et in dus -
trielle, via des in ves tis se ments pu blics, et
sug gère d’ac croître les moyens com mu -
nau tai res en ce do maine, y com pris par
des em prunts eu ro péens. Dans ce cadre
gé né ral, la CES prône un ren for ce ment de 
la SEE, mais en ré cla mant qu’elle « dé -
passe son cen trage ac tuel sur les po li ti -
ques de mar ché du tra vail, afin de prendre 
la forme d’un Pacte pour l’em ploi et d’in -
clure une po li tique ma cro-éco no mique
fa vo ri sant la crois sance avec l’im pli ca -
tion de tous les ac teurs » 2.

Cette orien ta tion de la CES l’amène à
sou te nir les di ver ses ini tia ti ves des pré si -
den ces al le mande 3 et por tu gaise. Dans sa 
ré so lu tion adoptée pour le som met de
Lis bonne, la CES réaf firme sa vo lon té de
cons truire un Pacte eu ro péen pour l’em -
ploi, ap puyé sur une po li tique de crois -
sance, une ré forme struc tu relle et un
meil leur fonc tion ne ment du mar ché du
tra vail. Elle rap pelle la né ces si té d’as su -

rer « la co hé rence et l’in té gra tion des dif -
fé rents pro ces sus exis tant ac tuel le ment en 
pa ral lèle, Luxem bourg, Car diff et Co -
logne, dans une stra tégie unique pour le
plein em ploi » 4.

L’UNICE pour sa part rai sonne au
cours de cette même pé riode, sui vant une
grille d’ana lyse sen si ble ment dif fé rente.
Bien qu’ini tia le ment ré servée sur le pro -
jet d’une po li tique eu ro péenne de l’em -
ploi, elle s’est fi na le ment ralliée sans trop 
de dif fi cul té à la SEE telle qu’elle a été
établie puis mise en œuvre. Le rôle dé -
volue par l’UNICE à la SEE et à la po li -
t i q u e  s o  c ia le  en Eu rope  e s t
es sen tiel le ment de sou tien et d’ac com pa -
gne ment des ini tia ti ves na tio na les : « sou -
te nir les ac tions [déjà en ga gées par les
au to ri tés de ces ni veaux] aux ni veaux na -
tio nal, ré gio nal, sec to riel et de l’en tre -
prise » 5. L’UNICE consi dère prio ri taire
un cadre éco no mique et mo né taire stable
et le moins con trai gnant pos sible sur l’en -
semble de l’es pace de l’Union eu ro -
péenne, fa vo ri sant l’adap ta tion de la
main-d’œuvre, la flexi bi li té des mar chés
du tra vail et la com pé ti ti vi té. Les GOPE
sont donc, pour cette or ga ni sa tion, le
cadre an nuel dans le quel tous les au tres
pro ces sus et tou tes les au tres po li ti ques
de l’UE doi vent se fondre. Dans ce cadre,
et con trai re ment à la CES, elle in siste
prin ci pa le ment sur la né ces si té d’un strict 
res pect par les Etats mem bres et les ins ti -
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tu tions eu ro péen nes des rè gles du pacte
de sta bi li té et de crois sance, le rôle des
ins ti tu tions de l’UE n’étant nul le ment, se -
lon elle, de dé fi nir une po li tique éco no -
mique et in dus trielle eu ro péenne plus
am bi tieuse, en par ti cu lier par l’em prunt.

Des pro jets di ver gents pour l’UE

En fi li grane, à tra vers les pro po si tions 
de la CES et de l’UNICE, deux pro jets de
l’UE s’op po sent. Le pro jet de l’UNICE
est ce lui d’un « Etat sub si diaire » au ni -
veau eu ro péen, qui ne prend en charge
que la dé fi ni tion d’un es pace éco no mique 
stable, lar ge ment su bor don né à une au to -
ri té mo né taire in dé pen dante. Le cadre ré -
gle men taire doit être aus si lé ger que
pos sible, ou vert à la libre ini tia tive des
en tre pre neurs, la po li tique so ciale doit
être mi ni male (l’UNICE parle pu di que -
ment, pour la po li tique so ciale au ni veau
eu ro péen de la né ces si té d’une ap proche
« qua li ta tive » qu’elle op pose à une ap -
proche « quan ti ta tive » qui, pour elle,
pèche par ex cès de rè gles et de con train -
tes) 1. La né go cia tion col lec tive au ni veau 
eu ro péen est dans cet es prit un des
moyens d’évi ter une ini tia tive ré gle men -
taire con trai gnante.

Sans être iden tique, ce pro jet de dé ve -
lop pe ment de l’UE ren contre ce lui qu’en -
v i  sa  gen t  pour  l ’UE p lu  s i eu r s
gou ver ne ments d’Etats mem bres, sous la
forme de « fé dé ra lisme com pé ti tif » ou de 
« fé dé ra lisme concur ren tiel » : un cadre
eu ro péen stable mais aux com pé ten ces
stric te ment li mi tées, qui au to rise la libre
concur rence et la com pé ti tion entre les
Etats comme entre les fir mes.

Le pacte de sta bi li té et de crois sance,
et l’exer cice an nuel des GOPE, four nis -

sent le cadre au quel tou tes les au tres pro -
cé du res et po li ti ques eu ro péen nes doi vent 
être su bor don nées.

Plu sieurs gou ver ne ments d’Etats
mem bres sont au jourd’hui sur une telle
ligne po li tique. Cer tains, is sus de pays
dont la cul ture po li tique na tio nale est his -
to ri que ment ré servée sur le pro ces sus
d’in té gra tion eu ro péenne, mar quent ain si
une réel le  avancée vers  une forme
d’Union po li tique pour l’Eu rope. Le gou -
ver  ne  ment  de  Tony  B la i r  au
Royaume-Uni, après les gou ver ne ments
tra vail lis tes (Wil son et Cal lag han) e t
conser va teurs (That cher et Ma jor) du dé -
but des an nées 70 à la fin des an nées 90,
avance ain si pru dem ment vers l’union
mo né taire et l’union po li tique, re nouant
avec une dy na mique pro-eu ro péenne bri -
tan nique in ter rompue de puis la fin du
gou ver ne ment Heath. Dans une moindre
me sure, c’est aus si ce qui ca rac té rise le
gou ver ne ment sué dois. Les ac tuels gou -
ver ne ments ita l ien,  es pa gnol et au -
jourd’hui por tu gais, par mi les plus ac tifs
sur cette ligne po li tique, rom pent quant à
eux avec les orien ta tions de leurs pré dé -
ces seurs, hier ca rac té ri sés par un eu ro -
péisme et un fé dé ra lisme mi li tants.

A l’op po sé, le pro jet de la CES est un
pro jet fé dé ra liste clas sique où, en fonc -
tion des be soins, sont créés au ni veau
jugé le plus per ti nent (et no tam ment au
ni veau eu ro péen) les dis po si tifs, pro cé du -
res et po li ti ques né ces sai res. La co or di na -
tion des dif fé rents pro ces sus dans le cadre 
d’une co or di na tion des po li ti ques ma -
cro-éco no mi ques a pour fonc tion d’af fir -
m e r  u n e  p o  l i  t i que  é c o  no  mique ,
dé mo cra ti que ment dé battue et dé finie,
face à la seule lo gique de la BCE. La co -
or di na tion des dif fé ren tes po li ti ques doit

50 Chronique Internationale de l'IRES n° 78 – septembre 2002

UNION EUROPEENNE

1. « L’UNICE et la politique sociale européenne, d’Amsterdam à Nice », Chronique Internationale
de l’IRES, 65, juillet 2000.



per  met t re  aux ac  t eu r s  s o  c iaux ,
c’est-à-dire au mou ve ment syn di cal
comme aux ci toyens, de dé battre ou ver te -
ment avec les au to ri tés concer nées, qu’el -
les soient eu ro péen nes ou na tio na les, des
ob jec tifs de po li tique éco no mique et so -
ciale.

Le dia logue so cial et la né go cia tion
col lec tive au ni veau eu ro péen, sec to riels
comme in ter pro fes sion nels, sont une des
mo da li tés pos si bles de cette ac tion ré gu -
la trice eu ro péenne. D’où la né ces si té
d’or ga ni ser un vé ri table « sys tème eu ro -
péen des re la tions pro fes sion nel les » qui
dé fi nisse les champs pos si bles du dia -
logue et de la né go cia tion (no tam ment sur 
les sa lai res) comme ses dif fé rents ni -
veaux et leur ar ti cu la tion entre eux 1.

Pour la CES, les com po san tes d’une
telle po li tique eu ro péenne de vraient no -
tam ment être :

- une ca pa ci té bud gé taire de re lance
de la crois sance, éven tuel le ment par
l’em prunt ;

- une po li tique sa la riale dy na mique,
es sen tiel le ment con trac tuelle ;

- des ob jec tifs chif frés en ter mes
d’em ploi, en par ti cu lier un taux d’em ploi
de 70 % en moyenne eu ro péenne ;

- une po li tique d’in no va tion tech no lo -
gique et so ciale pour ré pondre au défi des
res truc tu ra tions éco no mi ques ;

- une po li tique d’édu ca tion et de for -
ma tion pro fes sion nelle re le vant de la res -
pon sa bi li té des Etats mem bres mais aus si
des ac teurs so ciaux ;

- une po li tique de conver gence des
sys tè mes na tio naux de pro tec tion so ciale.

Pour un tel pro jet, la CES af firme la
né ces si té de l’en ga ge ment des or ga ni sa -
tions syn di ca les et pa tro na les au ni veau

eu ro péen. Aus si a-t-elle pro po sé en mars
1999 aux em ployeurs re grou pés dans
l’UNICE d’éta blir un pro gramme de tra -
vail en con tri bu tion de cette stra tégie eu -
ro péenne d’en semble pour le  plein
em ploi qu’elle ap pelle de ses vœux. For -
mel le ment, l’UNICE ne re jette pas une
telle pro po si tion. La con tri bu tion com -
mune des par te nai res so ciaux au som met
de Lae ken (dé cembre 2001) re prend
même ce pro jet, mais il est ren voyé à un
fu tur in dé ter mi né 2.

Essouf fle ment sur fond 
de re tour ne ment conjonc tu rel ?

Le contexte po li tique et éco no mique
des an nées 2001 et 2002, marque en Eu -
rope un in flé chis se ment sen sible par rap -
por t  à  l a  pé  r iode  p r é  cé  dente .  L a
pré si dence fran çaise du se cond se mestre
2000, bien que lar ge ment ac ca parée par
les ques tions ins ti tu tion nel les (ré vi sion
des trai tés et re cherche d’un com pro mis
ins ti tu tion nel pour le trai té de Nice) et de
droits fon da men taux (Charte des droits
fon da men taux de l’UE pro clamée en dé -
cembre 2000), avait néan moins per mis
d’adop ter un « Agen da so cial » pro gram -
mant l’ac tion com mu nau taire dans le do -
maine so cial pour les an nées sui van tes.

L’année 2001 marque un re la tif es -
souf fle ment de cette dy na mique d’en -
semble,  dès la pré si  dence sué do i se
(pre mier se mestre 2001), en dé pit du dé -
ve lop pe ment consé cu tif à Lis bonne du
thème de la « qua li té de l’em ploi » sous
les pré si den ces sué doise et belge. Pour -
tant, le ra len tis se ment éco no mique n’est
pas en core do mi nant en Eu rope, et les
ques tions de sé cu ri té n’ont pas l’im por -
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tance qu’el les ac quer ront les mois sui -
vants, après le 11 sep tembre 2001. 

Inquiète de ce dy na misme émous sé,
la CES ap pe lait les chefs d’Etat et de gou -
ver ne ment à la veille du Con seil eu ro péen 
de Stock holm « à confir mer ex pli ci te -
ment […] les pro prié tés d’équi libre et
d’in té gra tion de la stra tégie de Lis -
bonne » et à ne pas se fo ca li ser ex clu si ve -
ment « sur la ré forme éco no mique et la
com pé ti ti vi té » 1. La CES va prio ri tai re -
ment au cours de cette pé riode s’at ta cher
au thème de l’édu ca tion et de la for ma -
tion tout au long de la vie. Dans cet es prit, 
elle « consi dère que les par te nai res so -
ciaux au ni veau eu ro péen doi vent prendre 
leurs pro pres res pon sa bi li tés en cette ma -
tière, dé fi nis sant conjoin te ment des prin -
ci pes et des li gnes d’ac tion et s’en ga geant 
à faire des re com man da tions à mettre en
œuvre par leurs or ga ni sa tions res pec ti ves
au ni veau na tio nal » 2. 

Ce sou ci a cer tes ren con tré l’in té rêt
des or ga ni sa tions pa tro na les eu ro péen nes 
(UNICE et CEEP), et le co mi té du dia -
logue so cial (où siè gent les or ga ni sa tions
syn di ca les et pa tro na les eu ro péen nes re -
pré sen ta ti ves) s’est sai si de ce thème et a
tra vail lé jus qu’en fé vrier 2002 sur un do -
cu ment consa cré au « dé ve lop pe ment des
com pé ten ces tout au long de la vie » dé fi -
nis sant un pro gramme de tra vail, un sui vi
et une éva lua tion après quatre ans.

De même, les ob jec tifs de Lis bonne
peu vent sem bler tou jours d’ac tua li té pour 
les or ga ni sa tions syn di ca les et pa tro na les
eu ro péen nes, avec la de mande com mune
de ré for mer le Co mi té per ma nent de
l’em ploi, mo di fié il y a quel ques an nées,

pour ar ti cu ler la concer ta tion tri par tite sur 
la stra tégie de Lis bonne dans une en -
ceinte unique et faire de ce co mi té « un
co mi té de concer ta tion tri par tite pour la
crois sance et l’em ploi ». C’est perdre de
vue que cette de mande de ré forme du co -
mi té per ma nent de l’em ploi a été faite
dans un contexte très par ti cu lier, pos té -
rieur à la pu bli ca tion par la Com mis sion
eu ro péenne du livre blanc sur la gou ver -
nance eu ro péenne 3 et pré pa ra toire au
Con seil eu ro péen de Lae ken (dé cembre
2001) dont l’ob jet prin ci pal était de pro -
gram mer la re fonte des trai tés eu ro péens,
avec la mise en place d’une « Con ven -
tion », chargée d’éla bo rer un (des) do cu -
ment(s) sus cep tible(s) d’être à la base
d’un nou veau trai té eu ro péen, voire d’une 
Cons ti tu tion eu ro péenne. Dans un tel
contexte, l’ob jec tif com mun des or ga ni -
sa tions syn di ca les et pa tro na les eu ro péen -
nes est tou jours le même : confor ter, voire 
élar gir leur par ti ci pa tion au pro ces sus dé -
ci sion nel de l’Union.

Sous la pres sion des gou ver ne ments
de plu sieurs Etats mem bres (en par ti cu -
lier l’Italie et l’Espagne, mais aus si dans
une moindre me sure le Royaume-Uni et
la Suède et, plus ré cem ment, le Da ne -
mark et le Por tu gal), l’heure ne semble
plus être à la mo bi li sa tion au tour de
grands ob jec tifs eu ro péens comme le
plein em ploi. L’ac cent est es sen tiel le -
ment mis dé sor mais (et à nou veau) sur la
li bé ra li sa tion des mar chés, les ré for mes
struc tu rel les et la flexi bi li té du tra vail. La
pré si dence es pa gnole du pre mier se -
mestre 2002 a for te ment mis en évi dence
cette rup ture avec la pé riode an té rieure.
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Le re tour ne ment de conjonc ture et le
re tour du chô mage ren for cent ce mou ve -
ment, on ne peut pré tendre qu’il en soit à
l’ori gine.

La di ver gence entre les pro jets de la
CES et de l’UNICE n’en est que plus ma -
ni feste. La CES continue d’af fir mer que
c’est « seu le ment en gar dant cette stra -
tégie de Lis bonne équi librée et in tégrée
que l’on peut per mettre de li bé rer le po -
ten tiel de crois sance dont l’Eu rope dis -
pose  » ,  e t  qu’un  «  nou  veau  c y c l e
d’in ves tis se ments subs tan tiels est né ces -
saire » 1 tan dis que l’UNICE af firme que
ce qui im porte pour l’UE est d’amé lio rer
la com pé ti ti vi té de l’Eu rope et son adap -
ta bi li té aux chan ge ments struc tu rels, et
que pour cela est suf fi sant un cadre ré gle -
men taire al lé gé.

Con clu sion

L’ac tion des ac teurs so ciaux eu ro -
péens est lar ge ment dé ter minée par le
contexte eu ro péen dans le quel ils évo -
luent. Leurs échéan ces et prio ri tés sont la
plu part du temps fixées par le ca len drier
des ins ti tu tions de l’UE (pro cé du res de
ré forme des trai tés, mise en place de la
SEE, mise en chan tier de la Charte des
droits fon da men taux de l’UE, Con ven -
tion sur l’ave nir de l’Eu rope, …).

La conjonc ture éco no mique glo bale a 
cer tes une in ci dence sur ce ca len drier,
mais cette in ci dence n’est ni im mé diate ni 
mé ca nique.

Con cer nant les po li ti ques d’em ploi, le 
re tour ne ment conjonc tu rel sen sible à par -
tir de 2001 et la hausse du chô mage n’ont
pas pro vo qué de re mise en cause fon da -
men tale de la SEE et des li gnes di rec tri -

ces. L’har mo ni sa tion des cy cles de la po -
li tique éco no mique et de la po li tique de
l’em ploi de meure tou jours une des prio ri -
tés, pour des rai sons sen si ble ment di ver -
gen tes, des dif fé ren tes or ga ni sa tions
syn di ca les et pa tro na les eu ro péen nes. En
tout état de cause, ceci ren force le ca rac -
tère struc tu rant des GOPE dans la dé ter -
mi na tion des orien ta tions eu ro péen nes
dans le do maine de l’em ploi.

Alors qu’est en cours l’éva lua tion de
la SEE par les Etats mem bres, les ins ti tu -
tions eu ro péen nes et les or ga ni sa tions
syn di ca les et pa tro na les, la com mu ni ca -
t ion de la  Com mis sion eu  ro péenne
concer nant « la ra tio na li sa tion des cy cles
an nuels de co or di na tion de la po li tique
éco no mique et de la po li tique de l’em -
ploi » 2 va en ce sens, en pro po sant la dé -
fi ni tion d’ob jec tifs trien naux, tant pour
les gran des orien ta tions éco no mi ques que 
pour l’em ploi.

L’adap ta tion à la conjonc ture éco no -
mique est pos sible dans une telle pers pec -
tive par deux voies : 

- lors de l’exer cice an nuel de dé cli nai -
son des li gnes di rec tri ces pour l’em ploi et 
des GOPE et d’éva lua tion de l’ac tion des
Etats mem bres en ces do mai nes ;

- la SEE étant es sen tiel le ment une co -
or di na tion de po li ti ques na tio na les, et non 
une po li tique com mune, par l’ac tion
propre des Etats mem bres et des ac teurs
so ciaux na tio naux, sui vant les prin ci pes
de sub si dia ri té et de pro por tion na li té.

Con cer nant la pre mière voie, peu
d’in flexions sont no ta bles pour l’exer cice 
2002 –avec tou tes les ré ser ves qui s’im -
po sent pour un exer cice en cours.

I l  de meure que, de puis quel ques
mois, et en dé pit d’un ré cent ac cord sur le
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té lé tra vail, les di ver gen ces de fond entre
or ga ni sa tions syn di ca les et pa tro na les eu -
ro péen nes se ren for cent. Ces di ver gen ces
re cou pent, plus fon da men ta le ment, deux
pro jets al ter na tifs d’in té gra tion po li tique
et éco no mique eu ro péenne. Les chan ge -
ments de ma jo ri té po li tique dans plu -
sieurs Etats mem bres (Espagne, Au triche, 
Da ne mark, Italie, Por tu gal, Pays-Bas,
France), l’im mi nence de l’élar gis se ment
à plu sieurs Etats d’Eu rope cen trale et

orien tale, en fin la re la tive fai blesse de
l’ac tuelle Com mis sion eu ro péenne face
au Con seil et à son ad mi nis tra tion ap pa -
rais sent comme des atouts pour l’éta blis -
se  men t  d ’un  cadre  po  l i  t ique  e t
éco no mique eu ro péen li mi té dans ses at -
tri bu tions comme dans ses moyens et par -
tant, comme au tant de freins à un pro jet
am bi tieux de re lance po li tique et éco no -
mique.
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