
Pays-Bas
Me na ces sur le « mo dèle pol der »

Marie WIERINK

A la dé gra da tion de la si tua tion
éco no mique sen sible de puis 2001, s’ajou -
tent aux Pays-Bas les in cer ti tu des sur le
dé ve lop pe ment du dia logue so cial, liées
au contexte po li tique des élec tions par le -
men tai res de mai 2002 et de la for ma tion
du nou veau gou ver ne ment, do mi né par
les chré tiens-dé mo cra tes. De puis 1999, la
crois sance a mar qué le pas. A par tir de
2001, l’in fla tion réap pa raît à un ni veau
préoc cu pant et en 2002, on craint une
forte hausse du nombre des de man deurs
d’em ploi. Les or ga ni sa tions syn di ca les ne 
mé con nais sent pas ces élé ments de
contexte, mais l’in flé chis se ment de leurs
po li ti ques conven tion nel les reste en core
mo deste, après trois ans de for tes aug men -
ta tions sa la ria les sti mu lées par la crois -
sance, la re prise de l’in fla tion et les ten -
sions sur les seg ments qua li fiés du mar ché 
du tra vail. En dé pit d’une ins pi ra tion ren -
voyant à la phi lo sophie so ciale chré -
tienne-dé mo crate et met tant for te ment
l’ac cent sur la co hé sion et la so li da ri té so -
ciale, le pro gramme de gou ver ne ment –
an non cé dé but juil let et qui se pré cise dès
le mois d’août – est loin de fa vo ri ser une
ges tion concertée de la pé riode de ré ces -

sion qui s’an nonce. Sur de nom breux
points, il pousse les or ga ni sa tions syn di ca -
les au rai dis se ment et les met sur la dé fen -
sive. Aux me na ces éco no mi ques s’ajou -
tent donc des in quié tu des sur le de ve nir de 
la concer ta tion, ins tru ment es sen tiel de
ges tion des adap ta tions éco no mi ques et so -
cia les de la pé riode pré cé dente.

Les in di ca teurs éco no mi ques 
au rouge

De puis 2001, les in di ca teurs éco no -
mi ques sont pas sés au rouge, mais la dé -
gra da tion de la si tua tion éco no mique
pou vait être dé celée dès 1999. En ef fet,
après des taux entre 3,8 % et 4,3 % de
1997 à 1998, la crois sance ra len tit à 3,7 % 
en 1999, 3,5 % en 2000, pour chu ter à
1,4 % en 2001 1. Le Cen traal Plan Bu reau
(CPB) fait des pré vi sions de crois sance à
1,5 % pour 2002, que le mau vais score du
pre mier tri mestre de l’année hy po thèque
déjà. Tous les sec teurs éco no mi ques pa -
rais sent tou chés par le ra len tis se ment
d’ac ti vi té du pre mier tri mestre 2002, la
consom ma tion des mé na ges et celle de
l’Etat sont bien in fé rieu res à leur ni veau
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de 2001 à la même pé riode 1. On cons tate
une re prise de l’in fla tion, par ti cu liè re -
ment en tre tenue par la hausse des prix de
l’im mo bi lier, la hausse de la TVA au 1er

jan vier 2001 et l’in tro duc tion de l’euro, à
des ni veaux in con nus de puis 1982 : 3,6 % 
en 2001, et une pré vi sion de 5 % pour
2002 2. 

Le chô mage réa git avec un cer tain re -
tard par rap port au ra len tis se ment éco no -
mique. Fin 2001, on ne cons tate pas
en core de ré per cus sion de la dé gra da tion
de la si tua tion éco no mique sur le ni veau
du chô mage. Le nombre des of fres d’em -
ploi non sa tis fai tes est su pé rieur à ce lui
des chô meurs pour la pre mière fois de -
puis dix ans : 164 000 fin dé cembre 2001
contre un ni veau de 140 000 chô meurs
sur le se cond se mestre 2001 3. En fait, on
as siste à une réac tion re tardée du mar ché
du tra vail fin 2001, la crois sance de l’em -
ploi res tant sou tenue et les en tre pri ses
ayant ten dance à conser ver leur per son nel 
du fait de la dif fi cul té à re cru ter des per -
son nes qua li fiées, deux fac teurs qui agis -
sent à la baisse sur le ni veau de la
pro duc ti vi té, se lon l’OCDE. 

En re vanche, en 2002, le CPB pré voit
une aug men ta tion du nombre des de man -
deurs d’em ploi de 40 000 per son nes 4.
Sur deux ans, l’aug men ta tion du chô -
mage est es timée à 100 000 per son nes, ce
qui de vrait faire grim per le taux de chô -
mage à 4,5 % en 2003. Un tel taux, en core 
in fé rieur à ce qu’on ap pelle le « chô mage
d’équi libre », conduit à ce que des pé nu -
ries d’em ploi per sis tent, avec le risque

d’en tre te nir les re ven di ca tions sa la ria -
les 5.

Sur deux tri mes tres consé cu tifs (4e

tri mestre de 2001 et 1er tri mestre de 2002) 
les of fres d’em ploi connais sent une
baisse sen sible par rap port aux mê mes
pé rio des des an nées pré cé den tes (-60 000
et -56 000). Cette baisse des of fres d’em -
ploi se fait sen tir plus par ti cu liè re ment
dans le sec teur des ser vi ces mar chands,
avec une baisse de 32 % au pre mier tri -
mestre 2002, par rap port à la même pé -
riode de l’année pré cé dente. Cor ri gé des
va ria tions sai son niè res, le nombre des
chô meurs en re gis trés at teint sur la pé -
riode de mars à mai 2002 168 000 per son -
nes, soit 34 000 de plus qu’au der nier
tri mestre 2001 6.

La dy na mique de mo dé ra tion sa la -
riale s’est es soufflée de puis 1997 et les
coûts sa la riaux par uni té de pro duc tion
ont aug men té aux Pays-Bas plus ra pi de -
ment qu’ail leurs en Eu rope. Si à l’in ter na -
tio nal, la po si tion concur ren tielle des
Pays-Bas ne s’est pas beau coup dé gradée, 
grâce au ren ché ris se ment du dol lar, cette
si tua tion est préoc cu pante par rap port aux 
pays eu ro péens et en par ti cu lier à l’Alle -
magne, du fait de l’im por tance de l’Eu -
rope dans les mar chés à l’ex por ta tion des
Pays-Bas. Si on peut es pé rer que l’in ter -
mède de ré ces sion sera de courte durée
pour l’Eu rope, on peut craindre qu’aux
Pays-Bas ses ef fets ne soient plus gra ves,
du fait de la dé gra da tion re la tive de la
com pé ti ti vi té des en tre pri ses néer lan dai -
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ses par rap port à leurs concur ren tes eu ro -
péen nes. 

Les aug men ta tions de sa lai res cons ta -
tées de puis 1998 mais aus si le ren ché ris -
se ment de l’énergie ont conduit à une
éro sion de la pro fi ta bi li té des en tre pri ses
qui ont ra len ti le rythme de leurs in ves tis -
se ments 1, créant ain si les condi tions de la 
re prise du chô mage. Le ra len tis se ment de 
la conjonc ture, la baisse des re cet tes fis -
ca les et l’aug men ta tion pré vi sible du vo -
lume des al lo ca tions so cia les dis tri buées
conduit lo gi que ment à un re tour au dé fi cit 
bud gé taire, que le CPB es time à 0,5 % du
PIB pour 2003.

Du point de vue du dé ve lop pe ment
des for mes flexi bles d’em ploi, les tra vaux 
d’éva lua tion de la loi « Flexi bi li té et sé -
cu ri té », entrée en ap pli ca tion en jan vier
1999, mon trent que le nombre des tra vail -
leurs flexi bles a di mi nué entre 1998 et
2000, no tam ment du fait de la di mi nu tion
des « tra vail leurs sur ap pel » 2. Les sa la -
riés flexi bles re pré sen taient 9,8 % des sa -
la riés en 1998, et 7,7 % en 2000, d’après
le CBS. Sur cette pé riode, il est pro bable
que les ten sions sur le mar ché du tra vail
ont pous sé les en tre pri ses à pro po ser da -
van tage d’em plois sta bles. On ne dis pose
pas d’in for ma tion chiffrée sur l’évo lu tion 
ul té rieure.

Des re com man da tions 
de pru dence dès dé but 2001

Dès le dé but 2001, à la Fon da tion du
tra vail, les res pon sa bles au plus haut ni -
veau des or ga ni sa tions pa tro na les et syn -
di ca les ont émis des re com man da tions
una ni mes de pru dence dans la ges tion des 

né go cia tions sa la ria les. Dans le cadre de
l’ac tua li sa tion d’une ligne de po li tique
so ciale dé finie fin 1997 pour la durée du
se cond gou ver ne ment vio let, et in ti tulée
« Agen da 2002 », el les ont sou hai té
mettre en garde les par te nai res so ciaux
res pon sa bles des né go cia tions dé cen tra li -
sées au su jet des me na ces de dé gra da tion
de la po si tion concur ren tielle de l’éco -
nomie néer lan daise, des ren de ments des
en tre pri ses et de l’em ploi. Pour la Fon da -
tion, le cadre gé né ral des né go cia tions sa -
la ria les doit te nir compte de la si tua tion
éco no mique d’en semble, de la po si tion
concur ren tielle et de la pro fi ta bi li té des
dif fé ren tes bran ches pro fes sion nel les ou
des en tre pri ses. 

Dans le contexte de 2001, la Fon da -
tion iden tifie trois rai sons pour ten ter
d’in flé chir le cours de la né go cia tion sa la -
riale : les pé nu ries cons ta tées sur le mar -
ché du tra vail, la né ces si té de fa vo ri ser les 
ré mu né ra tions dans le sec teur pu blic et
para-pu blic et la né ces si té de pré ve nir une 
spi rale dan ge reuse prix- sa lai res. Elle in -
vite les par te nai res so ciaux à me ner des
né go cia tions glo ba les pre nant en compte
le dé ve lop pe ment maî tri sé des coûts sa la -
riaux, les aug men ta tions sa la ria les, des
me su res amé lio rant les pos si bi li tés de
for ma tion et l’em ploya bi li té des sa la riés
et en fin, des me su res fa ci li tant la com bi -
nai son des char ges pro fes sion nel les et fa -
mi lia les.

Elle re com mande de pré voir à côté
des aug men ta tions gé né ra les d’au tres for -
mes de ré mu né ra tions flexi bles comme
des pri mes ex cep tion nel les et an nuel les,
ou des ré mu né ra tions dé pen dant des ré -
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sul tats. Elle re com mande éga le ment de
pré voir des dis po si tifs de ré mu né ra tion
in di vi dua lisée qui re con nais sent l’in ves -
tis se ment des sa la riés dans leur tra vail,
leur qua li fi ca tion et leur ex pé rience, se -
lon des cri tè res ob jec tifs et trans pa rents.

L’Etat est éga le ment in vi té à fa vo ri ser
le dé ve lop pe ment de tel les né go cia tions de 
com pen sa tion entre aug men ta tions sa la -
ria les di rec tes et au tres avan ta ges en en -
cou ra geant le dé ve lop pe ment no tam ment
de l’épargne sa la riale par un re lè ve ment
du pla fond de dé duc ti bi li té fis cale des
som mes ain si pla cées.

Au cune re com man da tion de ce type
n’a été émise par la Fon da tion pour 2002.
En ef fet, le cli mat des né go cia tions pé rio -
di ques de prin temps à trois, entre les par -
te nai res so ciaux et le gou ver ne ment, s’est 
ten du du fait du re fus du gou ver ne ment
sor tant d’en vi sa ger des ré duc tions de
char ges so cia les, sou hai tées par l’en -
semble des par te nai res so ciaux. Ceux-ci
se sont alors re ti rés de cette concer ta tion
et n’ont pas été en cou ra gés à prendre des
en ga ge ments for mels entre eux à la Fon -
da tion du Tra vail.

Le tout dé but d’un ra len tis se ment 
des aug men ta tions conven tion nel les

Il est en core dif fi cile de dé ce ler dans
le ré sul tat des né go cia tions sa la ria les des
deux der niè res « sai sons » conven tion nel -
les, l’au tomne 2001 et le prin temps 2002,
l’in fluence de ces re com man da tions. En
re vanche, el les ins pi rent les orien ta tions
de po li tique conven tion nelle dé fi nies une
fois par an par les cen tra les syn di ca les.

On dis cerne une lé gère évo lu tion entre les 
deux an nées, plus nette à la CNV qu’à la
FNV 1.

Dans ces orien ta tions, tant la FNV
que la CNV ont fixé des ob jec tifs pla fond
re la ti ve ment éle vés, et en tout cas as sez
éloi gnés des re com man da tions fai tes par
les pou voirs pu blics ou des bor nes énon -
cées par les or ga ni sa tions pa tro na les. Fin
2001, lors de la concer ta tion d’au tomne
avec les par te nai res so ciaux, le Pre mier
mi nistre Wim Kok avait ap pe lé les par te -
nai res so ciaux à une at ti tude res pon sable
face à la dé gra da tion du contexte éco no -
mique. Dé but 2002, Jac ques Schra ver,
pré si dent de VNO NCW (or ga ni sa tion
pa tro nale re pré sen tant les gran des en tre -
pri ses) a re com man dé aux né go cia teurs
pa tro naux de par tir d’une pro po si tion
d’aug men ta tion des sa lai res de 2 % pour
ne dé pas ser en au cun cas les 3 %, tan dis
que l’or ga ni sa tion MKB, re pré sen tant les
PME, a re com man dé que les sa lai res
soient tout sim ple ment ge lés. Juste après
les élec tions, A. Wel link, proche du CDA 
(par ti chré tien-dé mo crate), et pré si dent
de la Banque des Pays-Bas, est in ter ve nu
dans le dé bat so cial à l’oc ca sion de la pré -
sen ta tion du rap port an nuel de la banque
cen trale. A ses yeux, les sa lai res sont le
seul le vier res tant au gou ver ne ment pour
lut ter contre l’in fla tion et la dé gra da tion
de  l a  po  s i  t ion concur  ren  t i e l l e  des
Pays-Bas. L’éco nomie néer lan daise s’est
trouvée en sur chauffe du fait d’une
conjonc tion de fac teurs qui ont pous sé à
l’aug men ta tion des prix fa vo ri sant, à son
tour, l’aug men ta tion des sa lai res. Faute
de pou voir agir sur la po li tique mo né taire
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ou sur les taux d’in té rêts, il ne reste aux
yeux de Wel link pas d’autre moyen pour
ra me ner pro gres si ve ment l’in fla tion dans
la moyenne eu ro péenne que d’agir sur le
ni veau des sa lai res et sur le ni veau des dé -
pen ses de l’Etat. Wel link n’est pas par ti -
san de frei ner da van tage les dé pen ses
pu bli ques, déjà très bri dées, mais bien
plu tôt d’agir sur le ni veau des sa lai res en
pri vi lé giant les for mes in vi di vi dua li sées
et va ria bles d’aug men ta tion des sa lai res
au dé tri ment des aug men ta tions gé né ra -
les 1.

A la FNV, en 2001 comme en 2002,
on a ar rê té l’ob jec tif d’aug men ta tion des
sa lai res à 4 % plus 0,5 % des ti nés à fi nan -
cer des ga ran ties col lec ti ves non sa la ria -
les. En 2002, la FNV a fixé de nou veau
un même ob jec tif de 4 % + 0,5 %, en re -
com man dant tou te fois de le mo du ler se -
lon la si tua tion du mar ché du tra vail dans
les dif fé rents sec teurs. La FNV a don né
de nom breu ses orien ta tions de né go cia -
tion com plé men tai res sur dif fé rents thè -
mes te nant no tam ment aux pos si bi li tés de 
choix entre plu sieurs avan ta ges so ciaux
conven tion nels, à la for ma tion pour dé ve -
lop per l’em ploya bi li té, et à la concer ta -
tion sur les ho rai res de tra vail 2. 

Il semble que le dé bat sur la po li tique
sa la riale ait ré cem ment évo lué à la FNV.
En mars 2002 3, le pré si dent du plus gros
syn di cat de la FNV, FNV Bond ge no ten,
crée la sur prise en fai sant une ou ver ture
en di rec tion de la flexi bi li sa tion des sa lai -

res. Il se dé clare prêt à mettre fin aux aug -
men ta tions gé né ra les à l’an cien ne té exis -
tant dans la plu part des conven tions
col lec ti ves et à faire plus de place à la ré -
mu né ra tion à la per for mance, mais sur la
base d’une ap proche col lec tive : « Pro po -
ser un sys tème dans le quel les équi pes se -
raient pri ses en consi dé ra tion pour la
dé fi ni tion de ré mu né ra tion sup plé men -
taire est une idée qui nous plaît beau -
coup », a-t-il dé cla ré au con grès d’une
as so cia tion pa tro nale, AWVN 4.

A la CNV, on a dé fi ni pour les né go -
cia tions de 2001, un ob jec tif « in di ca tif »
de 4 %, ap pe lant les né go cia teurs des dif -
fé ren tes bran ches à faire du sur me sure, et 
à être par ti cu liè re ment at ten tifs au rat tra -
page des sa lai res dans le sec teur pu blic et
para-pu blic 5. 

Pour 2002, le coup de frein est beau -
coup plus net 6. En ef fet, la CNV fixe une
« lar geur de bande » pour les aug men ta -
tions entre 2,25 et 4 %, en lien avec les
gains de pro duc ti vi té at teints dans les dif -
fé rents sec teurs d’ac ti vi té, et met l’ac cent
sur la res pon sa bi li té de ses né go cia teurs
dans les né go cia tions dé cen tra li sées. Elle
in vite éga le ment les par te nai res so ciaux à 
sur veil ler l’évo lu tion des ré mu né ra tions
des per son nels hors conven tion et des
ma na gers, de sorte à faire con tri buer tout
le monde à la maî trise de l’évo lu tion des
sa lai res. La CNV est ou verte à l’in tro duc -
tion de dis po si tifs col lec tifs de ré mu né ra -
tion va riable en fonc tion des ré sul tats de
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l’en tre prise comme un in té res se ment ou
la par ti ci pa tion aux bé né fi ces, à la condi -
tion qu’ils s’ajou tent aux aug men ta tions
gé né ra les, et qu’ils soient ac cor dés dans
de bon nes condi tions de trans pa rence.

Un bi lan des aug men ta tions né go -
ciées dans les prin ci pa les conven tions ce
prin temps, fait par la FNV à la mi-2002,
montre que l’aug men ta tion moyenne a
été de 3,5 % pour l’année en cours, et de
3 % d’aug men ta tion moyenne an nuelle
cal culée sur la durée to tale des ac cords,
com mu né ment con clus pour une durée de 
21 à 24 mois. La FNV fait re mar quer que
ce dif fé ren tiel entre l’es ti ma tion pour
l’année qui vient et la durée to tale marque 
une prise en compte dans les dif fé ren tes
né go cia tions de la dé gra da tion de la si tua -
tion éco no mique 1. Mais c’est plu tôt dans
les pro chai nes no tes d’orien ta tion de la
po li tique conven tion nelle des deux gran -
des cen tra les pour 2003 qu’on ver ra s’il
s’est dé ga gé un ac cord entre les dif fé ren -
tes fé dé ra tions qui les com po sent pour
« re froi dir » plus net te ment les re ven di ca -
tions sa la ria les.

L’exa men de quel ques ac cords col -
lec tifs si gnés dé but 2002 fait ap pa raître
un pay sage con tras té. Dans cer tains ac -
cords, les aug men ta tions de sa laire res -
tent for tes, du ni veau de cel les de l’année
pré cé dente, sur tout dans le sec teur pu blic
ou para-pu blic : sou vent de 7 à 8 % sur
deux ans ou deux ans et demi, ce qui s’ex -
plique par les ten ta ti ves de re mé dier à la
si tua tion dif fi cile de l’em ploi dans ce sec -
teur par des aug men ta tions de rat tra page
vi sant à y com bler le re tard des sa lai res
par rap port au pri vé. Dans le sec teur pri -
vé, les ac cords sont dé sor mais pas sés

pour une pé riode plus courte, sou vent un
an seu le ment, et les aug men ta tions sont
plus sou vent li mi tées, entre 2,75 et 3,5 %. 
Chez Phi lips, l’ac cord sa la rial d’une
durée de 16 mois n’a pré vu que 2,4 %
d’aug men ta tion moyenne par an. Dans la
branche de la mé tal lurgie et de la cons -
truc tion élec trique qui couvre 185 000 sa -
la riés, on cons tate que l’ac cord si gné
dé but juil let couvre une pé riode plu tôt
longue, mais es pace les aug men ta tions.
L’ac cord a pré vu le ver se ment d’une
prime ex cep tion nelle de 1,25 % du sa laire 
an nuel en no vembre 2002, une aug men ta -
tion de 3,25 % au 1er jan vier 2003, et une
autre de 2,75 % au 1er avril 2004. Au to -
tal, P. Ha ges teijn 2, membre de l’as so cia -
t ion pa t ro nale  AWVN, qua l if ie  les
né go cia tions du prin temps 2002 « d’oc ca -
sion manquée ».

Au plan sta tis tique, le CBS ob serve
une dé cé lé ra tion des coûts sa la riaux, qui
aug men tent en rythme an nuel de 4,6 % au 
pre mier tri mestre 2002 contre 5,3 % au
der nier tri mestre 2001. Il met en re la tion
cette dé cé lé ra tion avec la dé tente qui se
fait sen tir sur le mar ché du tra vail 3.

Quel ques ac cords de baisse de sa lai -
res dans des en tre pri ses en dif fi cul té

On re marque éga le ment sur la pé riode 
ré  cen te  u n  p h é  no  mène  nou  v e a u
d’échange de l’aban don de pro jets de li -
cen cie ments col lec tifs contre une ac cep -
ta tion par les sa la riés de bais ses ou de gel
de sa laire, spé cia le ment dans le sec teur
des nou vel les tech no lo gies et de l’in for -
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ma tique 1. Ain si, les 900 sa la riés de Aino, 
en tre prise in for ma tique, ont ac cep té 20 % 
de baisse de sa laire pour une durée in dé -
ter minée, le temps pour l’en tre prise de re -
trou ver sa ren ta bi li té. Les sa la riés de
Ge tro nics ont ac cep té une aug men ta tion
de 1,5 % des sa lai res, contre les 3,25 %
que ré cla maient pour eux les syn di cats.
Chez Pink Roc cade, on parle d’un gel des 
sa lai res. Chez KPN, l’opé ra teur his to -
rique de té lé com mu ni ca tions, les ca dres
ont ac cep té une baisse de sa laire al lant de
2,5 à 10 % fin 2001 et pour deux ans, dont 
ont été exemp tés les sa la riés d’exé cu tion.
Ce fai sant, les en tre pri ses cher chent au -
tant à échap per aux coûts d’un plan so cial 
qu’à conser ver leur po ten tiel hu main
pour des temps meil leurs. Les or ga ni sa -
tions syn di ca les, quant à el les, res tent très 
ré ti cen tes face à ces pra ti ques, mais sont
pré sen tes dans les né go cia tions, di rec te -
ment ou en sou tien aux conseils d’en tre -
pri ses im pli qués.

Le dia logue so cial per tur bé 
par les échéan ces élec to ra les

Dans le contexte trou blé des élec tions 
par le men tai res de mai 2002 et de la cam -
pagne élec to rale qui les a pré cé dées, ce ne 
sont pas les ques tions de po li tique éco no -
mique et so ciale qui ont do mi né. Les
ques tions de la sé cu ri té, de l’im mi gra -
tion, de l’évo lu tion du sys tème édu ca tif et 
du sys tème de san té sont pas sées au pre -
mier plan, sous l’ai guil lon de la pré sence
to ni truante dans le dé bat po li tique du lea -
der po pu liste Pim For tuyn 2 qui est venu
bous cu ler le jeu po li tique tra di tion nel.

Seule la ques tion de la ré forme du ré gime
de l’in va li di té a été un peu pré sente pen -
dant la cam pagne, pour oc cu per une place 
plus im por tante après les élec tions dans
les pour par lers de for ma tion du gou ver -
ne ment.

Les cen tra les syn di ca les ont pour tant
ten té d’in ter ve nir pen dant la cam pagne
élec to rale et après les élec tions. La CNV
a fait la pro po si tion de re lan cer une dé -
marche de grand ac cord, de type pacte so -
c i a l ,  t a n  dis  que  l a  FNV a  p lus
mo des te ment con tri bué au dé bat dans un
do cu ment à ca rac tère po li tique, « Plus
pour l’homme, moins pour le mar ché 3 ».
Ce do cu ment ne com porte pas de re com -
man da tions pré ci ses en ma tière de po li -
t i que  s a  la  r ia le ,  ma i s  r ap  pe l l e
l’at ta che ment de la FNV au dia logue so -
cial et au « main tien du par tage des res -
pon sa bi li tés exis tant entre les pou voirs
pu blics et les or ga ni sa tions pa tro na les et
syn di ca les ». 

Au  mois  d ’avr i l  2002 ,  Doek le
Terpstra, pré si dent de la CNV, a fait la
pro po si tion de re mettre en dis cus sion un
nou veau grand « con trat so cial », à la ma -
nière de l’ac cord de Was se naar, dans le -
quel le gou ver ne ment et les par te nai res
so ciaux s’en ga ge raient à ren for cer l’éco -
nomie 4. Il ne s’agit pas de for mu ler des
re com man da tions en ma tière de sa lai res
qui, pour Terpstra, n’ont guère de sens
main te nant que les né go cia tions sa la ria les 
sont très dé cen tra li sées, mais de s’en -
tendre sur des ob jec tifs en ma tière de sti -
mu la tion de l’in ves tis se ment et de la
pro duc ti vi té, de la for ma tion, de l’en sei -
gne ment et de l’in no va tion. De tels en ga -
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ge ments de ren for ce ment struc tu rel de
l’éco nomie à moyen terme de vraient pou -
voir être in té grés par les par te nai res so -
ciaux dans la né go cia tion des ac cords de
bran ches et d’en tre pri ses et fa ci li ter la
mo dé ra tion sa la riale.

Ni les or ga ni sa tions pa tro na les, ni la
FNV n’ont réa gi po si ti ve ment à cette pro -
po si tion. Pour la FNV, il s’agit d’abord
de tes ter la via bi li té des au tres ac cords au
som met déjà pas sés, qu’il s’agisse des
sui tes de l’ac cord Flexi bi li té et Sé cu ri té et 
de la loi qui en a re pris le conte nu, ou de
l’avis du Con seil éco no mique et so cial
sur la ré forme de l’in va li di té, du mois de
mars 2002. L’or ga ni sa tion pa tro nale des
gran des en tre pri ses VNO-NCW ne veut
en vi sa ger une telle dé marche que s’il est
ex pli ci te ment ques tion d’un en ga ge ment
com mun à la mo dé ra tion sa la riale. L’or -
ga ni sa tion MKB (re pré sen tant les PME)
se rait prête à sou te nir la pro po si tion de
Terpstra à la condi tion que l’ac cord
inclue un en ga ge ment au dé ve lop pe ment
des for mes de ré mu né ra tion à la per for -
mance.

La pé riode des élec tions, marquée
aus si par la dé mis sion du gou ver ne ment
un mois avant les élec tions à la suite d’un
rap port of fi ciel sur le drame de Srbre ni ca, 
a été à ce point confuse que la pro cé dure
de concer ta tion au som met qui réu nit
chaque prin temps (et chaque au tomne)
les par te nai res so ciaux et le gou ver ne -
ment a été an nulée par les par te nai res so -
ciaux. Ceux-ci ont es ti mé qu’une telle
concer ta tion de ve nait sans in té rêt du fait
du re fus du gou ver ne ment sor tant de con -
tri buer au ra len tis se ment des coûts sa la -
riaux par des bais ses de char ges so cia les.

Issue des élec tions du 15 mai der nier,
la nou velle coa li tion de gou ver ne ment de

centre droit, formée sous l’égide de Don -
ner, ras semble les chré tiens-dé mo cra tes
du CDA qui se ré ta blis se ment spec ta cu -
lai re ment, les li bé raux du VVD et la liste
Pim For tuyn (LPF). Cette liste ob tient
pour sa pre mière pré sen ta tion 26 siè ges 1,
phé no mène en core ja mais vu dans l’his -
toire par le men taire des Pays-Bas. On
s’in ter roge sur la via bi li té d’une telle coa -
li tion. Les ob ser va teurs re mar quent que
les fai bles ses de la liste For tuyn, liées à
l’inex pé rience des nou veaux dé pu tés e t
aux con flits de per son nes qui se font jour
quant à la di rec tion du par ti, re don nent au
par ti li bé ral une in fluence qu’élec to ra le -
ment il sem blait avoir perdue. 

L’après-élec tions : 
un net dur cis se ment du cli mat so cial 

Au terme d’un peu moins de deux
mois de tra vail, les trois par tis ont for mu -
lé le 3 juil let 2002 leur pro gramme de
gou ver ne ment. Ce pro gramme de la nou -
velle coa li tion fait peu de conces sions
aux prio ri tés des par te nai res so ciaux ; il
marque même un rai dis se ment cer tain de
la po li tique so ciale. 

En ma tière éco no mique et so ciale,
après avoir donné la prio ri té à l’équi libre
bud gé taire pour 2003,  il ad met en sep -
tembre un dé fi cit de 0,5 % et af fiche l’ob -
jec tif d’un re tour à l’ex cé dent bud gé taire
en 2006 (+ 6 %). Ceci li mite les mar ges
dis po ni bles pour de nou veaux in ves tis se -
ments dans les do mai nes de l’en sei gne -
ment, de la san té et de la sé cu ri té. D’ici à
2006, des éco no mies bud gé tai res à hau -
teur de 6,8 mil liards d’eu ros de vront être
réa li sées dont les plus gros pos tes sont
cons ti tués par une ré duc tion des dé pen ses 
d’al lo ca tions so cia les (as sis tance, in va li -
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di té et chô mage) et une ré duc tion du
nombre des fonc tion nai res. 

En ma tière d’em ploi, le gou ver ne -
ment en tend agir sur l’offre de tra vail et
pas sur la de mande. C’est ain si que, si les
sub ven tions aux en tre pri ses, des ti nées à
fa vo ri ser l’em bauche des non qua li fiés
sont sup pri mées, les ré duc tions d’im pôts
à l’avan tage des ac tifs sont aug men tées,
afin de creu ser l’écart de re ve nus entre les 
ac tifs et les al lo ca tai res de la pro tec tion
so ciale. Les chô meurs âgés de plus de
57,5 ans se ver ront de nou veau sou mis à
l’obli ga tion de re cherche d’em ploi. Et les 
em plois d’in ser tion (em plois Mel kert) ne
sont main te nus que dans le sec teur so cial
et lais sés à l’ini tia tive et au fi nan ce ment
des com mu nes. 

En ma tière sa la riale, au lieu d’en cou -
ra ger fis ca le ment les sys tè mes d’épargne
sa la riale, le gou ver ne ment sup prime ou
ré duit les dé duc tions liées à ce dis po si tif
ain si qu’aux as su ran ces vie, coû teu ses
pour les fi nan ces pu bli ques. Mo deste
con tre partie à cette sup pres sion, un nou -
veau dis po si tif sera créé pour fa vo ri ser
l’épargne des sa la riés en vue de fi nan cer
des congés en cours de car rière pour cir -
cons tan ces per son nel les, soins aux pro -
ches, étu des ou temps libre. Du côté des
fonc tion nai res, le nou veau gou ver ne ment 
an nonce fin août son pro jet d’im po ser la
mo dé ra tion sa la riale, en rup ture avec la
po li tique an té rieure du gou ver ne ment
vio let vi sant à re va lo ri ser l’image et les
condi tions de tra vail des sa la riés du sec -
teur pu blic.

Enfin, sur le point très sen sible du ré -
gime de l’inap ti tude ou WAO 1, le pro -

gramme de gou ver ne ment, tout en pro cla -
mant re prendre à son compte l’avis du
Con seil éco no mique et so cial (SER),
prend de réel les dis tan ces avec lui. Con -
trai re ment aux sou haits des par te nai res
so ciaux qui avaient in sis té sur le ca rac tère 
glo bal et équi li bré des dif fé ren tes dis po si -
tions de cet avis, le pro gramme de gou -
ver ne ment prend par ti pour une mise en
ap pli ca tion pro gres sive, condi tionnée par
la ré duc tion ef fec tive des dé pen ses. En
ef fet, il fait dé pendre les me su res d’aug -
men ta tion de l’al lo ca tion pour in va li di té
to tale et la sup pres sion de la co ti sa tion in -
va li di té d’en tre prise (PEMBA) de la ré -
duc  t i on  du  nombre  des  en  t rées  en
in va li di té de 40 % en trois ans 2. Enfin, re -
fu sant de prendre comme un tout l’en -
semble des re com man da tions fai tes au
Con seil éco no mique et so cial sur la ré -
forme de la WAO, il n’en re tient que le
prin cipe d’une in dem ni sa tion de la ma -
ladie pen dant la deuxième année d’ar rêt à
70 % du sa laire, alors que cette li mi ta tion
n’avait été ac ceptée par les or ga ni sa tions
syn di ca les qu’en échange d’amé lio ra -
tions sur d’au tres points. Il se dé clare prêt
à in ter ve nir par voie ré gle men taire dans le 
cas où les par te nai res so ciaux cher che -
raient à ob te nir par la né go cia tion col lec -
tive une in dem ni sa tion amé liorée, voire le 
main tien du sa laire in té gral. Cet al lon ge -
ment de la pé riode d’ar rêt ma ladie et la li -
mi ta tion de son in dem ni sa tion sou haitée
par le gou ver ne ment vise à re tar der le
mo ment du bas cu le ment à l’inap ti tude et
à in ci ter – via la perte de re ve nu – les sa -
la riés en ar rêt à se re di ri ger vers l’activité
avant la fin de cette deuxième année.
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Enfin, il main tient le prin cipe pour les in -
va li des par tiels sans em ploi d’un test de
res sour ces du mé nage pour ou vrir droit à
l’in dem ni té de pro lon ga tion du chô mage.

De vant la dé gra da tion des pré vi sions
éco no mi ques, le gou ver ne ment est cons -
cient de l’im por tance du ra len tis se ment
des sa lai res et fin août, il tente de faire
pres sion sur les par te nai res so ciaux, et
plus en core sur les or ga ni sa tions syn di ca -
les, en sus pen dant un pro jet de baisse des
co ti sa tions chô mage à la re prise de la mo -
dé ra tion sa la riale.

Les or ga ni sa tions syn di ca les 
sur la dé fen sive

Les or ga ni sa tions syn di ca les sont dé -
çues par de nom breu ses dis po si tions de
ce pro gramme, no tam ment par l’aban don
des me su res des ti nées à fa vo ri ser l’em -
ploi des per son nes en si tua tion de fai -
blesse sur le mar ché du tra vail, alors
même que le chô mage re prend sa pro -
gres sion. Elles dé plo rent la sup pres sion
d’avan ta ges fis caux liés à l’épargne sa la -
riale 1, qui cons ti tuaient un élé ment de
con tre partie à la mo dé ra tion sa la riale. La
FNV a or ga ni sé un mou ve ment de pro tes -
ta tion par e-mail qui au 20 août 2002,
avait mo bi li sé 45 000 en vois. 

Plus pro fon dé ment, les or ga ni sa tions
syn di ca les sont cho quées par l’ab sence
de res pect pour la dé marche de concer ta -
tion des par te nai res so ciaux au sein du
Con seil éco no mique et so cial, que dé no -
tent les me su res re te nues par le gou ver ne -
ment pour la ré forme de l’inap ti tude.
Dans une réac tion qua si-im mé diate 2, la
FNV conteste le ca rac tère anti-so cial des
me su res énon cées plus haut, et dé clare

qu’elle ne se sen ti ra plus liée par les ter -
mes de l’avis du SER et de l’ac cord de la
Fon da tion du tra vail sur la li mi ta tion à
70 % de l’in dem ni sa tion de la ma ladie
pen dant la se conde année d’ar rêt. Glo ba -
le ment, la FNV craint que la po li tique
pro posée ne mette en pé ril les re la tions
so cia les aux Pays-Bas. « Com ment la
confiance dans le gou ver ne ment re vien -
dra- t-el le ,  cela  reste  une énigme »
écrit-elle.

La CNV de son côté dé plore qu’en
dé pit d’une in vo ca tion à la res tau ra tion
des nor mes et va leurs so cia les, ce soit
sur tout des « consi dé ra tions fi nan ciè res
dog ma ti ques » qui ins pi rent l’ac cord de
gou ver ne ment. L’ob jec tif de res tau ra tion
d’un ex cé dent bud gé taire en 2006 cons -
titue pour cette or ga ni sa tion un ob jec tif
« don qui chot tesque », tan dis que « des
su jets so ciaux comme la WAO ou les ca -
ren ces du sys tème d’en sei gne ment ou de
soins sont lais sés pour compte ». La CNV 
elle aus si, dé clare être déliée de ses en ga -
ge ments à l’égard de la re com man da tion
faite à la Fon da tion du tra vail sur l’in -
dem ni sa tion de la se conde année de ma -
ladie avant mise en in va li di té. Elle juge
aus si ca tas tro phique l’aban don de la po li -
tique de sub ven tion de l’em ploi non qua -
li fié. Seuls deux points trou vent grâce aux 
yeux de la cen trale : l’ac cent mis sur le
ren for ce ment de l’éco nomie et le pro jet
de rè gle ment sur la ges tion des congés en
cours de car rière.

Les or ga ni sa tions syn di ca les crai -
gnent en outre que le prin cipe de l’ex ten -
sion des conven tions col lec ti ves soit
re mis en cause, à la fa veur de l’in fluence
prise dans le gou ver ne ment par les li bé -
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raux, sou te nus par les dé pu tés du par ti de
la liste For tuyn, LPF. 

Enfin, la FNV s’in digne des pres sions 
fai tes par le gou ver ne ment en fa veur de la 
mo dé ra tion sa la riale via la pro messe de
baisse des co ti sa tions chô mage, alors
même que le ré sul tat des né go cia tions
me nées de puis 2002 at teste déjà d’un ra -
len tis se ment des aug men ta tions.

Une cer taine am bi guï té 
du côté pa tro nal

Les or ga ni sa tions pa tro na les sont un
peu plus po si ti ves 1 à l’égard du pro -
gramme de gou ver ne ment et ex pri ment
un avis « mé lan gé », sa tis fai tes no tam -
ment par l’an nonce de me su res te nant à
l’amé na ge ment du ter ri toire et aux in fras -
truc tu res rou tiè res. Ce pen dant, en ma tière 
éco no mique et so ciale, el les sont très cri -
ti ques sur les points sui vants : 

n l’ab sence de toute ré duc tion si gni fi -
ca tive de char ges, 

n la sup pres sion des dis po si tifs de
sub ven tion des em plois non qua li fiés, 

n la non-re prise du conte nu de l’ac -
cord du SER sur la ré forme de l’inap ti -
tude,

n et l’ab sence d’in ves tis se ment si gni -
fi ca tif dans la re cherche ap pliquée, l’en -
sei gne ment uni ver si taire et pro fes sion nel.

Sur le plan de la pour suite du dia -
logue so cial, on note au fil du temps des
con tra dic tions in quié tan tes. En mai 2002, 
les or ga ni sa tions pa tro na les pa rais sent
sou cieu ses de pré ser ver l’es pace de né go -
cia tion des par te nai res so ciaux, qui ne

doit pas être sa cri fié au « pri mat de la po -
l i  t ique ».  J.  Schra ver ,  pré si  dent de
VNO-NCW, a ain si dé cla ré : « La cri -
tique de la po li tique a trop été sou vent
confondue avec la cri tique du mo dèle
pol der », et c’est « im pru dent, car les pro -
blè mes du sec teur pu blic n’ont rien à voir
avec la concer ta tion entre em ployeurs et
sa la riés » 2. En août, la rentrée so ciale est
marquée par un dur cis se ment des po si -
tions pa tro na les. De ma nière inat tendue
après l’en tente qui s’était ma ni festée
entre les par te nai res so ciaux sur le thème
de la WAO, J. Schra ver met en ques tion
le faible taux de syn di ca li sa tion des sa la -
riés (27 % en 2001, d’après le CBS) et la
ca pa ci té des or ga ni sa tions syn di ca les à
re pré sen ter va la ble ment les sa la riés dans
les dis cus sions sa la ria les 3. Il sug gère que
ces dis cus sions se raient plus cons truc ti -
ves si el les étaient me nées avec les
conseils d’en tre pri ses ou avec des syn di -
cats d’en tre prise, cen sés être plus cons -
cients des in té rêts des en tre pri ses. Cette
po si tion n’est pas par tagée par le pré si -
dent de l’or ga ni sa tion des pe ti tes e t
moyen nes en tre pri ses (MKB), qui a pris
im mé dia te ment ses dis tan ces avec ces dé -
cla ra tions. Ce dis cours a bien sûr vi ve -
ment ir ri té les or ga ni sa tions syn di ca les, y
com pris celle de l’en ca dre ment. Elles ont
fait re mar quer que là où el les étaient peu
pré sen tes ou dé bor dées, les sa lai res et les
re ven di ca tions sa la ria les ex plo saient,
comme dans le sec teur des TIC avant la
crise, ou très ré cem ment, chez la com -
pagnie aé rienne KLM, pa ra lysée le 27
juil let der nier par une grève sau vage des
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mé ca ni ciens, or ga ni sés en col lec tif, et ré -
cla mant… 40 % d’aug men ta tion de sa -
laire.

La concer ta tion fra gi lisée

Alors que la concer ta tion entre les
par te nai res so ciaux et les pou voirs pu -
blics a cons ti tué un ins tru ment es sen tiel
des ajus te ments de la po li tique éco no -
mique de puis vingt ans, il semble bien
qu’elle soit au jourd’hui fra gi lisée par le
re tour ne ment po li tique qui s’est pro duit
aux Pays-Bas et la po la ri sa tion des po si -
tions entre le gou ver ne ment et les par te -
nai res so ciaux. Cette si tua tion de blo cage
du dia logue so cial qui semble se des si ner
aux pre miè res se mai nes de fonc tions du
nou veau gou ver ne ment et alors que la
crois sance n’est plus là pour ti rer l’éco -
nomie et l’em ploi, est préoc cu pante quant 
à l’ur gence de l’in flé chis se ment de la po -
li tique sa la riale et so ciale en gé né ral. La
FNV an nonce fin août l’or ga ni sa tion
d’une cam pagne d’ac tions pour com -
battre les pro jets du gou ver ne ment, et la

CNV cri tique se maine après se maine sur
son site web les dif fé rents vo lets de cette
po li tique so ciale. 

Le gou ver ne ment sau ra-t-il faire suf -
fi sam ment de conces sions pour que la
confiance se ré ta blisse et que l’ap pren tis -
sage so cial 1 de ces der niè res an nées, lié
aux échan ges entre en ga ge ments des par -
te nai res so ciaux et des pou voirs pu blics et 
à une ana lyse par tagée de la si tua tion éco -
no mique, ne soit pas per du ? Un poste mi -
nis té riel clé pour le dia logue so cial, ce lui
des Affai res so cia les et de l’em ploi, a été
confié à Ad De Geus, chré tien-dé mo crate
et an cien di ri geant de la CNV 2. Il reste à
voir si, face aux am bi tions de re nou vel le -
ment de la vie po li tique vi sant à res tau rer
plus de « dua lisme », c’est-à-dire à don -
ner plus d’im por tance au dia logue entre
l’exé cu tif et la re pré sen ta tion par le men -
taire, la tra di tion chré tienne-dé mo crate de 
la sub si dia ri té ai de ra à re trou ver le che -
min de la concer ta tion et du res pect de
l’au to nomie des par te nai res so ciaux.
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