
Union eu ro péenne
Acquis so cial, ac quis com mu nau taire ? 

La so li da ri té à l’épreuve de l’élar gis se ment 
Jac ky FAYOLLE

La con tra dic tion ma jeure, sur le
plan so cial, du pro ces sus d’élar gis se ment
de l’Union eu ro péenne en di rec tion des
pays d’Eu rope cen trale et orien ta le
(PECO) peut être énoncée ain si : parce
que « l’Eu rope so ciale » est restée, en dé -
pit d’avan cées ré cen tes, su bor donnée à
l’in té gra tion mar chande puis à l’uni fi ca -
tion mo né taire, « l’ac quis com mu nau -
taire » , que doi vent ra pi de ment as si mi ler
et mettre en œuvre les pays can di dats pour 
ê t re  ac  cep  tés  comme mem bres  de
l’Union, est loin d’être la réu nion des « ac -
quis so ciaux », prio ri tai re ment an crés
dans des mo dè les na tio naux dont les dif fé -
ren ces sont per sis tan tes. Cette as si mi la -
tion de l’ac quis com mu nau taire est coû -
teuse pour les pays can di dats et bien tôt
ad hé rents, puis qu’ils doi vent ma té ria li ser
dans leurs sys tè mes na tio naux des rè gles
que les pays mem bres ont pro gres si ve -
ment for gées au cours d’un demi-siècle
d’in té gra tion com mu nau taire. Pour as su -
mer les con train tes cor res pon dan tes et dé -
ga ger des mar ges de man œuvre, ils sont in -
ci tés à jouer une com pé ti tion sa la riale,
so ciale et fis cale qui est cer tes dans l’air
du temps mais qui n’est pas na tu rel le ment 
partie pre nante de l’ac quis com mu nau -
taire. Ils le se ront en core plus si la crois -

sance col lec tive eu ro péenne est du ra ble -
ment ra lentie au sor tir de la qua si-ré ces -
sion ac tuelle. Il se rait alors pa ra doxal que
la re prise com plète et ra pide de l’ac quis
com mu nau taire par les PECO ait pour con -
tre partie des pra ti ques qui, via l’in ten si fi -
ca tion des ten sions concur ren tiel les,
concou rent à la dés ta bi li sa tion du mo dèle
so cial eu ro péen. L’as si mi la tion de l’ac -
quis com mu nau taire par les PECO ne se -
rait guère sy no nyme de rat tra page so cial,
c’est-à-dire d’un pro ces sus de dif fu sion, à
l’Est, des « ac quis so ciaux » ty pi ques des
pays mem bres de l’ac tuelle Union. La
mise en cause des mo dè les so ciaux de ces
der niers et la mé dio cri té du rat tra page so -
cial des PECO hy po thè que raient la réus -
site de l’élar gis se ment.

De ce risque, les né go cia teurs com -
mu nau tai res de l’élar gis se ment ne sont
pas in cons cients. La dis cus sion des me su -
res tran si toi res sol li ci tées par les can di -
dats pour adop ter et ap pli quer l’ac quis
com mu nau taire fait partie de l’étape fi -
nale des né go cia tions, et des sou tiens fi -
nan ciers spé ci fi ques de pré-ad hé sion ont
été mis en place pour amé lio rer leur ca pa -
ci té ad mi nis tra tive d’as si mi la tion de l’ac -
qu i s  com mu nau  ta i re .  Mais  ces
dis po si tions uti les ne suf fi sent pas à pro -
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mou voir une stra tégie qui ar ti cule po si ti -
ve  ment  l a  p ro  gres  s i  v i  té  d ’une
as si mi la tion réelle de l’ac quis com mu -
nau taire et la conti nui té du rat tra page so -
cio-éco no mique des PECO. L’en jeu
concerne la par ti ci pa tion ef fec tive des
PECO au dé ve lop pe ment so cial eu ro -
péen, dont « l’ac quis » est plus large que
le seul ac quis com mu nau taire et in cor -
pore les « bon nes pra ti ques » que re cè lent 
les mo dè les so ciaux na tio naux. 

Urgen ces so cia les dans les PECO

La taille et l’hé té ro gé néi té de l’Union
eu ro péenne se ront subs tan tiel le ment ac -
crues par l’ac cueil, dès 2004, de dix pays
d’Eu rope cen trale et orien tale, plus Malte 
et Chypre, et à l’ho ri zon de 2007, de la
Bul garie et de la Rou manie. Cette hé té ro -
gé néi té peut être ap préciée par un in di ca -
teur concer nant spé ci fi  que ment les
mé na ges, le re ve nu dis po nible brut par
ha bi tant com pa ré à ce lui de l’Alle magne,
se lon deux me su res dis tinc tes (ta bleau 1). 
Lorsque l’on conver tit les re ve nus par
tête na tio naux dans une même uni té mo -
né taire pour les rendre com pa ra bles, on
peut en ef fet uti li ser soit le taux de change 
cou rant, ce qui est dé fa vo rable aux pays
dont la monnaie est plu tôt sous-évaluée,
soit un taux de change fic tif dé nom mé
« pa ri té des pou voirs d’achat » as su rant
l’iden ti té des ni veaux de prix d’un même
pa nier de biens dans les deux pays ou zo -
nes sou mis à com pa rai son. Les deux me -
su res sont uti les : lors qu’un tou riste
slo vaque voyage dans l’Union eu ro -
péenne, il est bien obli gé de conver tir ses
cou ron nes na tio na les au taux de change
cou rant et il se sen ti ra sin gu liè re ment ap -
pau vri : son re ve nu est alors de l’ordre de
15 % de ce lui d’un Alle mand. Mais il n’y
a pas en core beau coup de tou ris tes slo va -
ques et les Slo va ques consom ment sur -

tout chez eux, où les prix sont plus en ac -
cord avec leurs re ve nus. L’éva lua tion se -
lon la pa ri té des pou voirs d’achat rend
plus fi dè le ment compte de la ri chesse
d’un pays dont les ha bi tants consom ment
prio ri tai re ment des pro duits ache tés aux
prix in té rieurs : le re ve nu d’un Slo vaque
ap proche alors 40 % de ce lui d’un Alle -
mand. 

La prise en compte de l’hé té ro gé néi té
ré gio nale des PECO ac centue en core les
con tras tes, entre les ré gions mé tro po li tai -
nes pro ches des stan dards com mu nau tai -
res (comme Prague ou Bu da pest) et les
ter ri toi res pé ri phé ri ques en voie de mar -
gi na li sa tion. Il ne s’agit pas d’un simple
cons tat sta tique. La tran si tion post-so cia -
liste, mais aus si les ef fets im mé diats e t
an ti ci pés du rap pro che ment avec l’Union
eu ro péenne, creu sent les iné ga li tés so cia -
les et ter ri to ria les au sein des PECO. Et
ceci d’au tant plus, pour rait-on dire, que la 
tran si tion éco no mique est saluée comme
un suc cès ! Les iné ga li tés pro gres sent
quand cette réus site passe par la res truc tu -
ra tion pro noncée des ac ti vi tés et la dif fé -
ren cia tion des ter ri toi res, comme en
Po logne et en Hongrie. Les in ves tis seurs
étran gers se mon trent at ten tifs aux op por -
tu ni tés dif fé ren ciées qui se des si nent.
Glo ba le ment, le flux d’in ves tis se ments
étran gers en di rec tion des pays can di dats
a connu un dé col lage tout à fait si gni fi ca -
tif au cours des an nées 1990, mais se lon
une in ten si té et un ca len drier fort va ria -
bles se lon les pays et, au sein de ceux-ci,
se lon les ré gions. Une pro fonde trans for -
ma tion de la géo graphie éco no mique
est-eu ro péenne s’est ain si en gagée. Les
phé no mè nes de mé tro po li sa tion au tour
des vil les lea ders se ren for cent, des ter ri -
toi res de vien nent de vé ri ta bles bas sins
d’em plois et s’in sè rent dans des ré seaux
pro duc tifs or ga ni sés à l’échelle pan-eu ro -
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péenne, qui ex ploi tent les pos si bi li tés de
ré duc tion des coûts et la proxi mi té des
mar chés. La con tre partie est le dé lais se -
ment de ter ri toi res moins avan ta gés ou
fran che ment han di ca pés. Ce pro ces sus de 
dif fé ren cia tion re pose sur des for ces puis -
san tes, si l’on prend en compte à la fois la
pe san teur des hé ri ta ges et l’in ten si té de la 
rup ture : au sein des pays can di dats, le
centre de gra vi té s’est dé pla cé vers
l’Ouest, de l’ex-URSS vers l’Union eu ro -
péenne (UE) ; cer tains ter ri toi res ont été
pro fon dé ment abî més par les ex cès de la
« so cié té in dus trielle so cia liste », jusque
dans leur via bi li té éco lo gique et hu maine.

Ces dé sé qui li bres nou veaux sont
d’au tant plus vi ve ment res sen tis que le
re tour, iné gal et ins table, de la crois sance
dans les PECO au cours des an nées 1990
n’est pas en core suf fi sam ment so lide
pour en traî ner une dy na mique gé né ra -
lisée créa trice d’em plois. Le bas ni veau
des sa lai res no mi naux ne cons titue pas à
lui seul un fac teur d’at trac tion suf fi sant
des ca pi taux pour sus ci ter cette dy na -

mique ( cf. ta bleau 2, où le sa laire men suel 
brut, dans les PECO, est à com pa rer à un
ni veau moyen qui dé passe 1 500 eu ros
dans l’Union eu ro péenne). Seuls cer tains
pays font ap pa raître une sta bi li sa tion de
l’em ploi à un ni veau mé diocre.

La double per cep tion d’un dé ve lop pe -
ment iné dit des iné ga li tés et d’une pé -
nurie d’em plois nour rit un vé ri table
« stress so cié tal » dans des so cié tés qui
res tent mar quées par une sen si bi li té éga li -
ta riste et qui avaient connu d’au tres pé nu -
ries que celle de l’em ploi – quand bien
même, con tra dic toi re ment, pè sent au -
jourd’hui à l’en contre des va leurs de so li -
da ri té le dis cré dit des an ciens ré gi mes
so cia lis tes et l’en goue ment pour les ré fé -
ren ces li bé ra les. Entre l’Est et l’Ouest de
l’Eu rope, l’hé té ro gé néi té ne se ré duit pas
en ef fet aux seuls écarts im por tants de ni -
veau de dé ve lop pe ment. Elle re couvre
aus si des struc tu res et des com por te ments 
so ciaux qui por tent la trace du rable de tra -
jec toi res dif fé ren tes au cours du der nier
demi-siècle. Les PECO – avec tou tes les
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Ta bleau 1. Le re ve nu dis po nible par ha bi tant des PECO

Source : So cié té de Con seil GFK, d’après Revue Elar gis se ment, n°32, oc tobre 2002, DREE, mi nis tère de
l’Eco nomie, des Fi nan ces et de l’Industrie.



nuan ces né ces sai res se lon les pays –
éprou vent du re ment la con fron ta tion
entre ces « ha bi tus » col lec tifs et la dis ci -
pline éco no mique as sociée à la fois à la
tran si tion vers l’éco nomie de mar ché et
au pro ces sus d’ad hé sion à l’UE. Les taux
d’ac ti vi té et d’em ploi étaient sou vent très
éle vés dans les PECO, no tam ment pour
les fem mes, en même temps que l’em ploi
était, et reste, net te ment plus concen tré
dans l’in dustrie et l’agri cul ture qu’en Eu -
rope de l’Ouest. Le sec teur agri cole pèse
lourd en Po logne, en Rou manie et dans
les pays bal tes. L’entrée dans la nou velle
éco nomie de ser vi ces est dif fi cile, alors
même qu’au tra vers des res truc tu ra tions
et pri va ti sa tions, l’em ploi in dus triel et
agri cole est du re ment at teint.

La dés ta bi li sa tion des struc tu res
préexis tan tes de l’em ploi et les dif fi cul tés 
à rem pla cer le rôle ma jeur de so cia li sa -
tion au pa ra vant joué par les en tre pri ses
éta ti ques ont des consé quen ces so cia les
lour des. Les per for man ces so cia les ne
sont pas spon ta né ment in dexées sur les

per for man ces éco no mi ques de la tran si -
tion . La pro tec tion so ciale et les sys tè mes 
de san té ont sou vent connu une dé gra da -
tion ai guë, qui se ré per cute dans la dé té -
rio ra tion des ra tios me su rant la san té et la
qua li té de vie. L’ajus te ment dé mo gra -
phique, au cours des an nées 1990, a été
bru tal dans un grand nombre de PECO. Il
a ac cen tué un dé clin dé mo gra phique déjà
en ta mé et il est pas sé à la fois par la baisse 
de l’ac crois se ment na tu rel (res tric tion de
la na ta li té et/ou ré gres sion de l’es pé rance
de vie), très sou vent né ga tif, et par l’émi -
gra tion. Le vieil lis se ment des po pu la -
tions, aux im pli ca tions pro blé ma ti ques
pour l’en semble de l’Eu rope, peut être
ren for cé par un dé clin dé mo gra phique qui 
ne se rait pas en rayé à l’Est du conti nent.
Cette si tua tion a aus si ac cen tué la pres -
sion pour for cer la voie à des ré for mes
par fois pré ci pi tées – comme en Po logne – 
des ré gi mes de re traite en di rec tion de la
mise en place de cais ses de pen sion pri -
vées. Les ré for mes de cette na ture ne po -
sen t  pas  seu  le  ment  des  pro  blè  mes
gé né raux ; el les ont aus si été mi ses en
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Ta bleau 2. Emploi et sa lai res dans les PECO

Evo lu tion de l’em ploi
(1989=100)

Sa laire moyen men suel brut
(en eu ros et en moyenne an nuelle)

1990 1995 1999 1997 1998 1999 2000 2001
Bul garie 94 75 70 67 93 103 115 127
Rep. tchèque 99 93 87 298 323 343 379 430
Estonie 99 78 73 227 254 282 303 328
Hongrie 97 70 73 272 281 305 337 403
Let tonie 100 74 74 213 232 257 277 280
Li tuanie 97 86 87 180 225 252 270 300
Po logne 96 87 90 287 314 401 471 562
Rou manie 99 87 77 105 109 120 144 165
Slo vaquie 98 86 78 243 253 243 268 285
Slo vénie 96 79 80 799 849 895 935 988



œuvre dans des condi tions tech ni ques dif -
fi ci les, au sein de struc tu res et en vers des
po pu la tions peu à même d’en maî tri ser
d’emblée la lo gique. Cer tes, l’opa ci té et
la dés ta bi li sa tion des ré gi mes pu blics an -
té rieurs ont pous sé les tra vail leurs à ad hé -
rer aux nou vel les cais ses pri vées, mais au
prix de for tes in cer ti tu des sur le mon tant
de leurs re trai tes fu tu res .

La dé fi ni tion des condi tions de libre
cir cu la tion des per son nes, qui cons titue
l’un des dos siers épi neux de la né go cia -
tion d’ad hé sion, de  vrait prendre en
compte ces pers pec ti ves : cette libre cir -
cu la tion peut être plus fa vo rable à l’équi -
l i b re  dé  mo gra  ph ique  c o l  lec  t i f  de
l’Eu rope qu’une at ti tude res tric tive, la -
quelle pous se ra les can di dats à l’émi gra -
tion, no tam ment les jeu nes di plô més, à
ten ter leurs chan ces ail leurs qu’en Eu rope 
(les Etats-Unis sa vent fort bien mettre en
œuvre une po li tique at trayante de drai -
nage des cer veaux). La vo lon té de pui ser
sé lec ti ve ment dans des ca té go ries de
main-d’œuvre su jet tes à pé nurie et de li -
mi ter l’ac cès des mi grants à des pres ta -
tions so cia les avan ta geu ses ont ce pen dant 
pous sé cer tains pays de l’UE à dé fendre
une pro po si tion de pé riode de tran si tion
de sept ans, avant que la libre cir cu la tion
soit plei ne ment ac quise pour les ci toyens
des nou veaux Etats mem bres. C’est ou -
blier que la cons truc tion des condi tions
d’une mo bi li té vo lon taire et réussie à
l’échelle conti nen tale, outre que le droit à
cette mo bi li té est l’un des fon de ments de
la ci toyen ne té eu ro péenne, est un as -
pect-clef de l’uni fi ca tion eu ro péenne et
qu’elle de vrait mo bi li ser les ac teurs des
po li ti ques com mu nau tai res concer nées.

Pour orien ter les stra té gies pri vées,
 le double be soin du dia logue so cial 

et de l’ac tion pu blique

Dès les an nées 1990, alors que l’élar -
gis se ment orien tal de l’Union eu ro péenne 
s’af fir mait comme une pers pec tive tan -
gible, quoique loin taine, des tra vaux
pros pec tifs ont été me nés pour ex plo rer
des scé na rios de réus site de cet élar gis se -
ment . Réus site vou lant dire des gains de
crois sance et de bien-être à l’Est et à
l’Ouest de l’Eu rope, plus im por tants à
l’Est, évi dem ment, en rai son des be soins
de rat tra page pro pres aux PECO. Cette
réus site ap pa rais sait condi tionnée par un
en semble de fac teurs, et, par mi ceux-ci,
deux res sor taient for te ment : une com plé -
men ta ri té ef fi cace entre les ap ports de
fonds pu blics et de ca pi taux pri vés, qui
per mette d’al lé ger la con trainte fi nan cière 
ex terne pe sant sur les pays can di dats et
d’en ga ger leur mo der ni sa tion pro duc -
tive ; des ré gi mes de change qui concou -
rent à la conso li da tion du rat tra page, en
évi tant les écueils sy mé tri ques d’une su -
ré va lua tion han di ca pante pour la com pé -
ti ti vi té et, au bout du compte, in te nable et
de dé va lua tions ré cur ren tes peu in ci ta ti -
ves à la mo der ni sa tion et pro pi ces aux dé -
ra pa ges in fla tion nis tes.

Que s’est-il pas sé de puis ? Les fonds
pu blics mis à dis po si tion par l’UE, dans
le cadre des ac cords de co o pé ra tion et
d’as so cia tion, ont cons ti tué un ap port
utile aux PECO et ont con tri bué à den si -
fier les re la tions entre eux et l’UE. Mais
leur usage est res té su bor don né à une lo -
gique de « tran si tion à l’éco nomie de
mar ché » lar ge ment com mandée par la
doc trine do mi nante des or ga ni sa tions in -
ter na tio na les (FMI et Banque Mon diale).
L’en ga ge ment des PECO dans les ré for -
mes (la pri va ti sa tion no tam ment) a été
iné gal, et iné ga le ment cou ron né de suc cès 
par les ap ports de ca pi taux étran gers. Le
dy na misme sé lec tif des in ves tis seurs pri -
vés a mis à l’épreuve les fi na li tés et les
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res sour ces des po li ti ques pu bli ques :
faut-il sim ple ment ac com pa gner par une
ac tion re dis tri bu tive à vo ca tion so ciale
l’iné vi table dé ve lop pe ment des iné ga li tés 
ter ri to ria les ? Ou convient-il d’en vi sa ger
une ac tion pu blique plus vo lon ta riste sur
le re mo de lage de la géo graphie éco no -
mique du conti nent eu ro péen, en en cou -
ra geant l’ac qui si tion « d’avan ta ges
com pa ra tifs » par des ter ri toi res qui en
sont au jourd’hui pri vés ? 

Si les po li ti ques mo bi li sant les fonds
struc tu rels au sein de l’ac tuelle UE se
sont vou lues por teu ses d’une vé ri table
ac tion de dé ve lop pe ment ré gio nal, et pas
d’une simple re dis tri bu tion fi nan cière, el -
les ne sont que très par tiel le ment par ve -
nues à sa tis faire cet ob jec tif : en dé pit de
l’ap port si gni fi ca tif qu’el les ont re pré sen -
té pour la crois sance des prin ci paux pays
des ti na tai res et de la réus site de nom -
breux pro jets fi nan cés avec l’ap pui des
fonds struc tu rels, la per sis tance des iné -
ga li tés in ter-ré gio na les reste un trait mar -
quant de l’ac tuelle UE – même si cette
per sis tance, va riable d’un pays à l’autre,
sou lève la ques tion cen trale de la res pon -
sa bi li té des Etats na tio naux. 

L’ex pé rience amère du Mez zo gior no
ita lien est cer tes un cas li mite, en core
qu’il ne soit pas mar gi nal, mais elle il -
lustre le dan ger de l’en li se ment dans un
« abon ne ment » aux fonds struc tu rels qui
ne dé bouche pas sur un ef fec tif rat tra page 
ré gio nal. L’éven tua li té de Mez zo gior no
orien taux ne peut être au jourd’hui exclue.

Si elle en tend être fi dèle à son ins pi ra -
tion fon da trice – l’ap pui au dé ve lop pe -
ment  ter  r i  to  r ia l  comme fac  teur de
co hé sion – et évi ter toute as si mi la tion à
une simple po li tique d’as sis tance, la po li -
tique ré gio nale eu ro péenne est amenée à
connaître une ré forme pro fonde de ses
dis po si tifs. C’est cette ré forme qui lé gi ti -

me ra l’aug men ta tion de ses res sour ces,
au jourd’hui bor nées par la li mi ta tion glo -
bale du bud get com mu nau taire et par
l’ha bi tuel pen chant des au to ri tés de l’UE
à se fixer ar bi trai re ment des chif fres fé ti -
ches – comme l’idée qu’au-delà de 4 %
de son PIB, le pays des ti na taire de vien -
drait sou dai ne ment in ca pable d’ab sor ber
ef fi ca ce ment de nou veaux fonds struc tu -
rels. L’ef fi ca ci té de l’ab sorp tion est un
en jeu ef fec tif, mais qui mé rite plus de sé -
rieux dans l’ana lyse. En par ti cu lier, les
ques tions des ap ports de fonds pu blics et
celle du ré gime de change, évoquée plus
haut, ne sont pas in dé pen dan tes : une éco -
nomie en tran si tion et en rat tra page, vul -
né rable aux chocs ex ter nes, peut d’au tant
moins « cré di bi li ser » du ra ble ment un an -
crage fixe de sa monnaie sur l’euro
qu’elle ne sait pou voir comp ter que sur
une so li da ri té fi nan cière li mitée. La fai -
blesse des dis po si tifs de so li da ri té fi nan -
cière pu blique au sein de l’Union élargie
aura comme con tre partie pos sible une cer -
taine vo la ti li té des taux de change entre les 
mon naies des nou veaux ad hé rents e t
l’euro. Le risque sera alors l’ap pa ri tion de
dis tor sions de change per tur ban tes pour
les rap ports de com pé ti ti vi té entre l’en -
semble des pays mem bres.

Des idées exis tent pour le conte nu
d’une telle ré forme des po li ti ques ré gio -
na les et struc tu rel les : cla ri fier le par tage
et l’équi libre, dans le cas des nou veaux
pays mem bres, entre le fonds de co hé sion 
(consa cré au fi nan ce ment d’in fras truc tu -
res d’échelle na tio nale, dont la dis po ni bi -
li té ou la qua li té font sou vent cruel le ment
dé faut dans les pays can di dats) et les
fonds struc tu rels spé ci fi que ment consa -
crés au dé ve lop pe ment ré gio nal (le bon
ni veau des in fras truc tu res na tio na les est
in dis pen sable mais son ef fet sur l’équi -
libre du dé ve lop pe ment ré gio nal n’est pas 
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d’emblée ga ran ti) ; ci bler l’usage des
fonds struc tu rels sur le dé ve lop pe ment
des res sour ces hu mai nes et les co o pé ra -
tions in ter-ré gio na les (par exemple trans -
fron ta liè res), afin d’évi ter la dis per sion
des res sour ces, d’équi per les per son nes
pour une mo bi li té choisie et de fa vo ri ser
la dif fu sion des tech no lo gies ; in tro duire
des clau ses d’éli gi bi li té et des condi tions
plus ex pli ci tes, qui évi tent toute pé ren ni -
sa tion in dé finie de l’ac cès aux fonds et
pla cent les ins ti tu tions na tio na les de vant
leurs res pon sa bi li tés, lorsque l’ef fi ca ci té
de leur ac tion pour un dé ve lop pe ment ré -
gio nal équi li bré est contes table. Les mo -
da li tés ins ti tu tion nel les de la ges tion
ter ri to riale de vraient connaître à la fois
une adap ta tion dans les ac tuels pays
mem bres, pour don ner plei ne ment vie
aux prin ci pes de par te na riat, et un ren for -
ce ment adé quat, dans les pays can di dats,
où l’ex pé rience de cette ges tion reste li -
mitée, afin d’as so cier ef fi ca ce ment les in -
ter ven tions pu bli ques et les ini tia ti ves
pri vées au tour de pro jets com muns.

Dans ce cadre, le dia logue so cial, no -
tam ment à l’échelle ter ri to riale, a un rôle
es sen tiel à jouer. Mais il est bal bu tiant
dans les PECO, où la pra tique et les ins ti -
tu tions d’un tel dia logue font en core sou -
vent dé faut.  La ges t ion so ciale des
res truc tu ra tions est aléa toire et dé pend
sou vent, compte tenu de l’inex pé rience
des ins ti tu tions pu bli ques en charge du
mar ché du tra vail, de la bonne vo lon té
des en tre pri ses mul ti na tio na les qui par ti -
ci pent à ces res truc tu ra tions. Les syn di -
cats des PECO af fir ment au de meu rant
leur vo lon té d’im pli quer les grou pes mul -
ti na tio naux dans une ges tion concertée et
an ti cipée des res truc tu ra tions et de leur
im pact so cio-ter ri to rial. 

Comme ces grou pes sont sou vent
d’ori gine com mu nau taire, c’est là un en -

jeu qui concerne l’en semble des sa la riés
et syn di cats des grou pes concer nés, à
l’Est et à l’Ouest, et qui de vrait in ci ter à la 
dy na mi sa tion des ins tru ments du dia -
logue so cial pan-eu ro péen, aux ni veaux
sec to riel et ter ri to rial comme au sein de
ces grou pes. L’émer gence de par te nai res
so ciaux re pré sen ta tifs au sein des PECO
est aus si un en jeu im por tant, par la même
oc ca sion .

Faute de ces évo lu tions, les PECO re -
cour ront, pour gé rer les con train tes aux -
que l  l es  i l s  s o n t  c o n  f ron  tés ,  à  des
mé tho des au de meu rant déjà uti li sées, qui 
se ront source de con flits au sein de l’UE
élargie, comme la mise en place de ré gi -
mes fis caux d’ex cep tion en fa veur de ré -
gions très dé fa vo ri sées. Ces mé tho des
sont en ef fet sus cep ti bles de heur ter la ré -
gle men ta tion com mu nau taire sur les ai -
des  d ’E ta t .  Les  né  go c ia  teurs
com mu nau tai res sou hai tent bor ner la
durée de vie de ces dis po si tifs (lar ge ment
mo bi li sés par l’Irlande sur les trois dé cen -
nies de son ad hé sion), mais les en tre pri -
ses mul ti na tio na les, qui ont misé sur ces
dis po si tifs pour dé ci der de leur im plan ta -
tion, n’en ten dent pas y re non cer aus si ai -
sé ment !

Une ac tion pu blique bridée 
par les dis sen sions bud gé tai res

Au jourd’hui, l’en tente des Eu ro péens
sur des prin ci pes de so li da ri té est lar ge -
ment un préa lable à des ini tia ti ves for tes.
L’échec d’une telle en tente, lors de la né -
go cia tion de l’agen da 2000, s’est tra duit
par le com pro mis bud gé taire conser va -
teur en té ri né par le Con seil de Ber lin en
mars 1999, qui avait figé le pla fond du
bud get com mu nau taire à 1,27 % du PIB
de l’Union sur l’en semble de la pé riode
de pro gram ma tion 2000-2006. Pour fi -
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nan cer les pre miè res éta pes de l’élar gis -
se  ment  dans les  l i  mi  tes  i m  po  sées ,
jus qu’en 2006, par ce com pro mis, la
Com mis sion a pro po sé de mo bi li ser au
mieux les fonds de ti roir des dis po ni bi li -
tés bud gé tai res – et même cela a sus ci té
l’ire des grands Etats ! Il fau dra bien
pour tant sor tir de ce sta tu quo, que l’élar -
gis se ment rend in te nable, sauf à ad mettre
au sein de l’Union élargie l’ag gra va tion
de dis pa ri tés dan ge reu ses. 

Les con flits d’in té rêt la tents entre les
ac tuels pays mem bres ont été conte nus
mais non ré so lus par le com pro mis de
Ber lin. Ils réap pa rais sent au fur et à me -
sure que se rap pro chent l’échéance de
l’élar gis se ment et la pré pa ra tion de la
pro chaine pé riode de pro gram ma tion
bud gé taire : l’ex tra po la tion des cri tè res
ac tuels de la po li tique agri cole com mune
(PAC) et  des fonds struc tu rels fait
craindre aux Alle mands et à d’au tres une
forte hausse de leur con tri bu tion nette au
bud get com mu nau taire ; les ac tuels pays
bé né fi ciai res des fonds struc tu rels crai -
gnent d’être évin cés si les cri tè res d’ac cès 
de vien nent plus res tric tifs ; la France re -
doute que l’ac cès des PECO aux bé né fi -
ces de la PAC ne se tra duise par une
ré forme am pu tant gra ve ment les sou tiens
com mu nau tai res aux agri cul teurs fran -
çais. Le Con seil eu ro péen de Bruxel les,
les 24 et 25 oc tobre 2002, de vait, au
moins à court terme, dé nouer les con flits
afin de ne pas hy po thé quer la phase fi nale 
des né go cia tions d’ad hé sion avec les
PECO. Il s’est sor ti du guê pier par ce
genre d’ac cords dont l’Union eu ro péenne 
a le se cret : un dis po si tif qui signe un
com pro mis pro vi soire et qui fige les po si -
tions au tour de quel ques ré fé ren ces com -
mu nes, mais dont on s’aper ce vra, au bout
d’un cer tain temps, qu’il sou lève aus si
quel ques pro blè mes fon da men taux.

Le pré si dent fran çais a de van cé ses
par te nai res en pro po sant un pla fon ne ment
réel des dé pen ses de la PAC (dé pen ses
liées au mar ché et paie ments di rects) à
par tir de 2006, sous l’hy po thèse d’une in -
fla tion de 1 % par an. Cette pro po si tion
ayant ral lié le chan ce lier al le mand, elle a
don né le ton à l’orien ta tion plus glo bale
qui se des sine. Sans pré ju ger de la per ti -
nence de la pro po si tion pour la po li tique
agri cole elle-même – ce qui n’est pas l’ob -
jet de cet ar ticle – on peut es ti mer pro blé -
ma tique qu’elle vaille ju ris pru dence pour
l’en semble du bud get eu ro péen, spé cia le -
ment les fonds struc tu rels. Les con clu sions 
du Con seil eu ro péen, sans être par fai te -
ment ex pli ci tes, lais sent ce pen dant au gu -
rer de l’in ten tion : « L’ef fort gé né ral sur la
voie de la dis ci pline bud gé taire dé ci dé par
le Con seil eu ro péen de Ber lin doit être
pour sui vi du rant la pé riode qui s’ou vri ra
en 2007 » . Or, sur la base d’hy po thè ses
plu tôt rai son na bles (res pect de l’échéan -
cier des ad hé sions au jourd’hui en vi sa gé ;
re prise des pro po si tions Fis chler, ava li sées 
par le Con seil de Bruxel les, d’un ac cès
pro gres sif des PECO aux ai des di rec tes à
l’agri cul ture, de 25 % en 2004 à 100 % en
2013 ; al lo ca tion de fonds struc tu rels aux
PECO d’une in ten si té à terme com pa rable
à celle dont ont bé né fi cié les prin ci paux
mem bres bé né fi ciai res, soit de l’ordre de
250 eu ros par ha bi tant et par an, alors que
la prise en compte du ni veau de dé ve lop -
pe ment des PECO les au to ri se rait à pré -
tendre à des mon tants plus éle vés…),
l’éva lua tion de la con tri bu tion nette de
l’UE en fa veur des PECO se rait de l’ordre
de 40 mil liards d’eu ros en 2013, soit 0,3 % 
du PIB de l’UE à quinze . Ce n’est pas
énorme, mais, dans le cas d’un pla fon ne -
ment ri gou reux éten du à l’en semble du
bud get com mu nau taire, ce sera suf fi sant
pour créer des ten sions pro non cées entre
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les bé né fi ciai res ac tuels et fu turs des po li -
ti ques struc tu rel les et ré gio na les.

A court terme, d’ici 2006, le Con seil
eu ro péen de Bruxel les s’est en ten du sur
un dis po si tif tech nique évi tant aux nou -
veaux ad hé rents d’être, au dé part, con tri -
bu teurs  nets  au bud get  eu  ro péen –
pa radoxe s’ex pli quant par le dé ca lage
chro  no  lo  g ique ,  pour  un  nou  veau
membre, entre le res pect de ses de voirs et
le bé né fice de ses droits, mais qui n’en
au rait pas moins été un comble ! Au-delà, 
la pré pa ra tion de la pro chaine pé riode de
pro gram ma tion bud gé taire (2007-2013)
est un en jeu dé ci sif, puis qu’elle cou vri ra,
si l’ac tuel prin cipe plu rian nuel est re con -
duit, la pé riode-clef de l’élar gis se ment,
qui dé ci de ra lar ge ment de sa réus site.
C’est sur cette pé riode que l’ar ti cu la tion
entre le rat tra page des nou veaux pays
mem bres et leur as si mi la tion réelle  de
l’ac quis com mu nau taire sera ef fec ti ve -
ment éprouvée. Une ar ti cu la tion dy na -
mique  con  t r i  bue  ra  à  re  fou  l e r  les
ten ta tions de dum ping so cial de la part
des nou veaux ad hé rents mais sol li ci te ra
for te ment l’ap pui com mu nau taire à tra -
vers les fonds struc tu rels et de co hé sion
ré for més. Afin d’évi ter de se re trou ver
dans la si tua tion de blo cage éprouvée à
Ber lin en 1999, alors même que l’élar gis -
se ment va mo di fier et com pli quer le jeu
des coa li tions, il est sou hai table d’ou vrir
suf fi sam ment tôt le dé bat sur les prin ci -
pes qui pour raient gui der la re dé fi ni tion
de la so li da ri té in tra-eu ro péenne au tour
de pro jets de dé ve lop pe ment com muns. 

A cet égard, puisque l’adop tion et
l’exé cu tion d’un bud get pu blic sont l’un
des at tri buts de la sou ve rai ne té, la Con -
ven tion pour la ré forme des ins ti tu tions
eu ro péen nes pour rait uti le ment con tri -
buer à dé fi nir le contour et les pro cé du res
d’un bud get com mu nau taire dis po sant

d’une vé ri table au to nomie (grâce à de vé -
ri ta bles res sour ces fis ca les pro pres et à
une ca pa ci té d’en det te ment à des fins
d’in ves tis se ment pu blic). La com plé men -
ta ri té des orien ta tions de ce bud get com -
mu nau taire avec cel les des bud gets
na tio naux (dont il n’est au jourd’hui qu’un 
ap pen dice mal aimé) con tri bue rait à une
meil leure co or di na tion de ces der niers. Si
le prin cipe de pro gram ma tion plu rian -
nuelle s’est avé ré po si tif, il ne de vrait pas
conduire au des sai sis se ment pra tique du
Par le ment eu ro péen, alors que la res pon -
sa bi li té de ce lui-ci de vrait être accrue
dans la dé fi ni tion des orien ta tions bud gé -
tai res et leur adap ta tion aux cir cons tan -
ces. Ce dé bat-là n’est évi dem ment pas
in dé pen dant de ce lui por tant sur la « ré -
par ti tion des com pé ten ces » entre les dif -
f é  r en t s  é t a  ges  de  l a  cons  t ruc  t ion
com mu nau taire. Si ce dé bat sol li cite les
ex perts du droit cons ti tu tion nel en Eu -
rope, on aura com pris qu’il n’est pas sans
im pli ca tions pour le pro grès so cial et le
de ve nir de la so li da ri té sur le conti nent. 
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