
Alle magne
Vive la Mit bes tim mung ! 

Employeurs et syn di cats plé bis ci tent 
le sys tème de co dé ter mi na tion

Adel heid HEGE

Elé ment de sta bi li té et fac teur d’in -
no va tion, le sys tème de la co dé ter mi na -
tion dans l’éta blis se ment et l’en tre prise se 
voit at tri buer tou tes les ver tus dans un bi -
lan qu’éta blis sent conjoin te ment des re -
pré sen tants du monde pa tro nal et syn di -
cal. Fin mai ont été ren dus pu blics les
ré sul tats des tra vaux de la « com mis sion
co dé ter mi na tion » dans la quelle ont sié gé
pen dant deux ans une ving taine de di ri -
geants et ex-di ri geants des or ga ni sa tions
pro fes sion nel les, à côté d’un nombre plus
res treint de per son na li tés po li ti ques e t
scien ti fi ques. Le rap port pro cède à une
syn thèse dans la quelle tous les mem bres
de la com mis sion ont ac cep té de se re con -
naître ; il ré vèle une per cep tion lar ge ment
par tagée du rôle joué dans les deux der niè -
res dé cen nies par la Mit bes tim mung  (cf.
en ca dré) dans l’or ga ni sa tion des re la tions
so cia les dans les en tre pri ses, et dans la vie 
éco no mique al le mande en gé né ral.

Ce re gard consen suel sur un su jet
long temps con flic tuel  pour rait sur -
prendre. Il y a vingt ans exac te ment, 29
as so cia tions pa tro na les et quel ques gran -
des en tre pri ses plai daient, de vant la Cour
cons ti tu tion nelle, le ca rac tère an ti cons ti -

tu tion nel de la loi sur la co ges tion de
1976  dans la quelle el les voyaient une en -
trave au libre exer cice des ac ti vi tés éco -
no mi ques. Le haut de gré de ju ri di fi ca tion
des droits syn di caux, l’étendue du droit
de re gard re con nu aux re pré sen tants des
sa la riés sur l’or ga ni sa tion de la vie pro -
duc tive, sont en core au jourd’hui fré -
quem ment pré sen tés comme un frein à
l’in ves tis se ment et comme une me nace
po ten tielle pour le main tien de la com pé -
ti ti vi té na tio nale.

Les mem bres de la com mis sion ont
cher ché à me su rer la va leur de la Mit bes -
tim mung  à l’aune de sa ca pa ci té de ré -
ponse face aux grands en jeux de la
pé riode, qui cons ti tuaient au tant de me na -
ces pour le sys tème co dé ter mi niste : in -
t e r  na  t io  na  l i  sa  t ion  éco no  mique ,
bou le ver se ments tech no lo gi ques, réor ga -
ni sa tion et res truc tu ra tion en pro fon deur
des en tre pri ses, des truc tion mas sive de
l’em ploi, in té gra tion eu ro péenne ... A la
fin de leur exa men, les exa mi na teurs se
sont dé cla rés plu tôt im pres sion nés par le
bi lan qu’ils ont pu éta blir ; en com pa rai -
son l’in ven taire des dé fi cien ces est court,
et consiste es sen tiel le ment à in cri mi ner

Chronique Internationale de l'IRES n° 53 - juillet 1998  1



l’in suf fi sante dif fu sion des ins ti tu tions et
des pra ti ques de la co dé ter mi na tion dans
les éta blis se ments de taille pe tite et
moyenne. Des ad hé sions tar di ves mais
re ten tis san tes au prin cipe de la Mit bes -
tim mung sont in ter ve nues au cours des
tra vaux, comme celle de l’an cien di rec -
teur de l’as so cia tion pa tro nale de la mé -
ta l  lurgie ,  D i e  te r  K i r  chner ,  g r a n d
scep tique au dé part mais qui a été ame né
à aban don ner, se lon sa propre ex pres sion, 
l’in cré du li té de Saul pour la convic tion de 
Paul.

On peut cer tes pen ser que le rap port
de syn thèse lisse les con tra dic tions et in -
cer ti tu des qui conti nuent de tra ver ser les
camps pa tro nal et syn di cal. Ain si l’exa -
men des pac tes de crise adop tés dans un
cer tain nombre d’en tre pri ses in siste sur
l’in no va tion, pro duit du dia logue du rable, 
plus que sur les sa cri fi ces consen tis par
les sa la riés ; l’ar ti cu la tion ver tueuse entre 
la co dé ter mi na tion dans les en tre pri ses et
les conven tions col lec ti ves de branche est 
com mentée avec plus d’em phase que ne
s’ex pri ment d’éven tuels dou tes quant à
l’ob so les cence de la né go cia tion cen tra -
lisée, dou tes pour tant for mu lés avec in -
sis tance, par-ci, par-là, dans le monde
pa tro nal. Cette ra dio graphie du sys tème
al le mand de la co dé ter mi na tion en temps
de crise re tient néan moins l’at ten tion,

pour ses ré sul tats au tant que pour sa lec -
ture du phé no mène. 

La Mit bes tim mung dans un sys tème
de re la tions pro fes sion nel les

complexe et al le mand

La Mit bes tim mung n’est pas, dans les
tra vaux de la  com mis sion, abordée
comme un ob jet en soi, mais plu tô t
comme un sous-sys tème qui ne se com -
prend qu’en in te rac tion avec les au tres
com po san tes et avec la na ture même du
sys tème des re la tions pro fes sion nel les.
Cette ap proche très « contex tua lisée » de
la co dé ter mi na tion n’est pas sans in ci den -
ces sur le bi lan éta bli.

Tout d’abord, elle conduit les mem -
bres de la com mis sion à  re  la t i  vi ser
quelque peu l’im por tance du mon tage
ins ti tu tion nel du sys tème de co dé ter mi na -
tion. Les mé ca nis mes lé gaux – ob jet
d’ob ser va tions poin til leu ses et de po lé mi -
ques sé vè res dans le pas sé – s’ef fa cent
de vant l’im por tance re connue aux re la -
tions qui se cons trui sent con crè te ment
entre les ac teurs. Le sta tut du droit ne se
trouve pas mi ni mi sé pour au tant : ce lui-ci
donne aux ac teurs les ga ran ties for mel les, 
et la sé cu ri té psy cho lo gique né ces sai res
pour dé ployer leurs re la tions très li bre -
ment, en lais sant un es pace im por tant à
l’échange non for ma li sé, et en re con nais -
sant no tam ment aux re pré sen tants des sa -
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Les par ti ci pants à la « com mis sion co dé ter mi na tion »

Outre les pré si dents des syn di cats ÖTV (ser vi ces pu blics), IG Chemie, HBV
(com merce, ban ques, as su ran ces) et un membre de la di rec tion d’IG Me tall, la
com mis sion a ac cueil li les pré si dents sa la riés de quel ques grands conseils d’éta -
blis se ment (Betriebsräte). Du côté pa tro nal, on note la pré sence de di ri geants
d’en tre pri ses à côté de re pré sen tants d’as so cia tions pa tro na les, dont des an -
ciens res pon sa bles des as so cia tions pa tro na les de la chimie, de la mé tal lurgie et
de l’as so cia tion des em ployeurs al le mands BDA. Tous les mem bres de la com -
mis sion y ont sié gé « à titre per son nel ». La di rec tion scien ti fique de la com mis -
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Co dé ter mi na tion = Mit bes tim mung

Le sys tème de la co dé ter mi na tion re pose sur deux pi liers :

– la co dé ter mi na tion (Mit bes tim mung) au ni veau des éta blis se ments pour l’es -
sen tiel en core régie par la loi sur l’en tre prise de 1972, qui elle-même suc cède à
une loi de 1952 ;

– la co dé ter mi na tion à tra vers les conseils de sur veil lance des gran des en tre pri -
ses (lois de 1951 et 1976).

Dans des éta blis se ments du sec teur pri vé de 5 sa la riés et plus, un Be triebs rat
(conseil d’éta blis se ment) peut être élu tous les quatre ans. Il est com po sé de sa -
la riés syn di qués ou non. L’ins tance in forme sur, et con trôle l’ap pli ca tion de la lé -
gis la tion et des conven tions col lec ti ves. Elle dis pose d’un cer tain nombre de
droits qui s’éten dent de la simple consul ta tion (sur les ques tions éco no mi ques,
l’em ploi ...) à la « co dé ter mi na tion ». Cette der nière confère aux élus un droit de
veto et/ou d’ini tia tive de né go cia tions qui doi vent obli ga toi re ment abou tir, éven -
tuel le ment après l’in ter ven tion d’une com mis sion d’ar bi trage. Les su jets sou mis à 
la co dé ter mi na tion « dure » concer nent l’or ga ni sa tion des ho rai res et des congés, 
les mo des de ré mu né ra tion, les plans so ciaux ... Un droit d’op po si tion est re con -
nu au Be triebs rat en ma tière d’em bauche, de li cen cie ment et de mu ta tion. La loi
sur l’en tre prise sou met les re la tions entre le Be triebs rat et l’em ployeur à une obli -
ga tion de « co o pé ra tion confiante » et in ter dit le re cours à la grève.

La par ti ci pa tion des sa la riés aux conseils de sur veil lance des gran des en tre pri -
ses s’or ga nise se lon trois mo dè les :

– la loi sur la co ges tion de 1951 ins titue, dans le sec teur des mi nes et du char -
bon, des conseils de sur veil lance com po sés de 5 re pré sen tants des sa la riés et
de 5 re pré sen tants des ac tion nai res. Un on zième membre du conseil ne peut
être élu contre l’avis des re pré sen tants sa la riés ;

– dans les en tre pri ses de plus de 2 000 sa la riés, les siè ges sont ré par tis se lon le
prin cipe de la pa ri té for melle entre re pré sen tants des sa la riés (mem bres de l’en -
tre prise et re pré sen tants des syn di cats ex ter nes) et des ac tion nai res ; le pré si -
dent du conseil est obli ga toi re ment élu par la ma jo ri té des re pré sen tants des
ac tion nai res et sa voix compte double dans le cas d’un par tage égal des voix ;

– dans les en tre pri ses à ca pi taux em ployant entre 500 et 2 000 sa la riés, un tiers
des siè ges du conseil de sur veil lance est ré ser vé aux re pré sen tants des sa la riés.

La co dé ter mi na tion au ni veau de l’éta blis se ment est, pour cer tai nes ques tions,
stric te ment en cadrée par la né go cia tion col lec tive au ni veau des bran ches.
Les ac teurs re pré sen ta tifs (syn di cats et as so cia tions pa tro na les de branche) dis -
po sent d’un mo no pole de la né go cia tion sur les sa lai res et les condi tions de tra -
vail ; si la conven tion de branche ne donne pas ex pli ci te ment l’au to ri sa tion, les
ac teurs dans les éta blis se ments et les en tre pri ses n’ont pas le droit de pro cé der
à des ar bi tra ges in ter nes sur ces thè mes « ré ser vés ». Dans le cadre des né go -
cia tions de branche, les syn di cats dis po sent du droit de grève.



la riés des droi ts  d’in for  ma t ion,  de
pro po si tion et de né go cia tion qui sou vent
vont lar ge ment au-delà des pré ro ga ti ves
lé ga les.

Le sys tème al le mand des re la tions
pro fes sion nel les est en suite étu dié da van -
tage sous l’angle de la com plé men ta ri té
de ses com po san tes que de la va leur
propre à cha cune d’el les. Tout se passe
comme si l’éva lua tion con tra dic toire, le
« clas se ment » des ins ti tu tions, n’avait
pas grand sens. C’est la qua li té de l’ar ti -
cu la tion entre les par ties du sys tème qui
compte : celle des deux sys tè mes de co -
dé ter mi na tion au ni veau de l’éta blis se -
ment et au ni veau des en tre pri ses, et des
deux sys tè mes de né go cia tion, de branche 
et lo cale. La « pré fé rence » à l’égard de
l’une ou l’autre de ces ins ti tu tions n’est
pas de mise ; les dé bats en cours sur les
ré for mes doi vent res pec ter la né ces si té de 
sau ve gar der l’ar ti cu la tion ver tueuse des
élé ments du sys tème qui, si non, ris que rait 
de se dé sin té grer en tiè re ment.

La lec ture des ins ti tu tions de la co dé -
ter mi na tion est en fin ré so lu ment so cié -
tale. Sys tème non ho mo gène et ré sul tat
de com pro mis mul ti ples, la co dér mi na -
tion est aus si un en fant de l’or ga ni sa tion
pro duc tive al le mande. « De puis le dé but
de l’in dus tria li sa tion, les en tre pri ses al le -
man des se dis tin guent par une uti li sa tion
im por tante de qua li fi ca tions pro fes sion -
nel les de haut ni veau, par la cons truc tion
de hié rar chies pla tes, une forte in té gra -
tion des ac ti vi tés pro duc ti ves et d’exé cu -
tion ain si que par la dé cen tra li sa tion des
res pon sa bi li tés et des dé ci sions sur une
base tech ni co-pro fes sion nelle ». La Mit -
bes tim mung se conjugue avec des « mé -
tho des de ma na ge ment peu hié rar chi sées, 
fai sant lar ge ment ap pel à l’in for ma tion »
à des ti na tion de col lec tifs sa la riés dont la
co dé ter mi na tion con tribue elle-même à

sta bi li ser les noyaux ; elle ré pond « aux
at ten tes confir mées des sa la riés al le -
mands à être as so ciés à des dé ci sions im -
por tan tes du fait de leur pro fes sion na li té
élevée et de la loyau té à l’égard de l’en -
tre prise que l’on at tend d’eux ». L’or ga ni -
sa  t ion tech nique et  pro duc t ive des
en tre pri ses in tègre de son côté cette « dis -
po ni bi li té des sa la riés à par ti ci per à la ré -
flexion stra té gique et à as su mer des
res pon sa bi li tés ». Ain si re située dans son
contexte, la Mit bes tim mung re ven dique
une spé ci fi ci té du rable : sys tème « non
ex por table » du fait des ses ra ci nes so cié -
ta les, la co dér mi na tion a aus si de bon nes
rai sons (et de bon nes pers pec ti ves) de ré -
sis ter à l’as si mi la tion in ter na tio nale et à
l’har mo ni sa tion eu ro péenne.

Con traints d’in no ver

Si les mé ca nis mes ins ti tu tion nels de
la co dé ter mi na tion n’ont guère chan gé
de puis vingt ans, les pra ti ques, el les, ont
dû s’ac com mo der de contex tes ra di ca le -
ment trans for més. Le rap port de la com -
mis sion at teste au sys tème « d’avoir
réus si à s’adap ter, de fa çon sou vent sur -
pre nante, à de nou vel les don nées or ga ni -
sa tion nel les en met tant en place des
pro cé du res et struc tu res nou vel les et sou -
vent im pro vi sées ». Ain si, les res truc tu ra -
tions des en tre pri ses, réa li sées sous une
forte pres sion de main tien de com pé ti ti vi -
té in ter na tio nale et de ré duc tion des coûts, 
ont pu s’ap puyer sur un pro ces sus de
« mo der ni sa tion co o pé ra tive » dont sont
sor tis trans for més « non seu le ment la
struc ture et les stra té gies des en tre pri ses, 
mais aus si le fonc tion ne ment même de la 
Mit bes tim mung ». Les re pré sen tants des
sa la riés se trou vent sou vent consul tés
bien en amont des dé ci sions à prendre, et 
l’ap pli ca tion du droit de co dé ter mi na tion 
s’ins crit de plus en plus dans « une pers -
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pec tive de pro ces sus, aux ré sul tats ou -
verts ».

La cul ture de co dé ter mi na tion « in ter -
dit une mo der ni sa tion sans par ti ci pa tion
des re pré sen tants élus au tant qu’elle rend
dif fi cile une stra tégie d’abais se ment des
coûts par la baisse des sa lai res plu tôt que
par la hausse de la pro duc ti vi té ». Pou voir 
comp ter sur une par ti ci pa tion cons truc -
tive des re pré sen tants des sa la riés de -
mande tou te fois aux en tre pri ses de
« res pec ter les in té rêts im por tants de leurs 
per son nels et d’en te nir compte cons tam -
ment dans les pro ces sus dé ci sion nels ».
Si nombre d’en tre pri ses pré fè rent des so -
lu tions non né go ciées, « la pra tique
montre qu’en Alle magne tout au moins,
de tels ar ran ge ments sans ap pui re pré sen -
ta tif s’avè rent sou vent ins ta bles ». La
con tri bu tion des sa la riés à la mo der ni sa -
tion des en tre pri ses et à la re con quête de
leur com pé ti ti vi té a tou te fois eu un prix :
ces der niers ont dû ac cep ter « que les en -
ga ge ments de pré ser va tion de si tes al -
la ient  gé  né  r a  l e  men t  de  pa i r  avec
‘l’amai gris se ment’ des col lec tifs et la ré -
duc tion des em plois ».

Les « ac cords de si tes » (Stan dort ve -
rein ba run gen) dans les quels se trou vent
échan gées me su res en fa veur du main tien 
de la com pé ti ti vi té  et ga ran ties de pré ser -
va tion des em plois, don nent sou vent lieu
à né go cia tion sur des thè mes for mel le -
ment non cou verts par des droits de co dé -
ter mi na tion : « plan d’in ves tis se ments
des en tre pri ses, ni veaux pré vi si bles de
l’em ploi, cer tains as pects des sys tè mes de 
ré mu né ra tion ». Fon dés sur la confiance
ré ci proque des ac teurs quant à la « bonne
vo lon té » de l’autre partie, pre nant ap pui
sur « des in for ma tions com plè tes concer -
nant à la fois les condi tions éco no mi ques
de l’en tre prise et les in té rêts des deux
par ties », ces ac cords ré vè lent les « po ten -

tia li tés de la Mit bes tim mung  en ter mes de
po li tique de l’em ploi ». Po ten tia li tés qui,
tou te fois, « sont li mi tées aux sec teurs
éco no mi ques dans les quels la co dé ter mi -
na tion est ef fec ti ve ment ins tituée et fonc -
tionne pra ti que ment » – c’est-à-dire dans
l’in dustrie.

Il se rait er ro né d’at tri buer les suc cès
de la « mo der ni sa tion co o pé ra tive » à une
re pré sen ta tion des sa la riés com plai sante
et qui s’iden ti fie rait d’emblée avec les in -
té rêts de l’en tre prise. « De nom breu ses
étu des mon trent que l’in fluence des ins ti -
tu tions de la co dé ter mi na tion est par ti cu -
liè re ment grande dans les éta blis se ments
et en tre pri ses dans les quels les sa la riés
sont syn di qués et où les syn di cats dis po -
sent d’une ca pa ci té de mo bi li sa tion au ni -
veau des éta blis se ments ». Les au teurs du
rap port y voient un signe de « l’ori gine
plu ra liste de la Mit bes tim mung qui re con -
naît la dif fé rence des in té rêts ». La syn di -
ca  l i  sa  t ion  des  re  pré  sen tants ,  leurs
éven tuels rô les syn di caux ex ter nes, ne
nui sent donc pas à leur re con nais sance
dans l’en tre prise ; les élus à la tête de
gran des ins tan ces se voient sou vent re con -
naître un sta tut in for mel dans le quel « les
dif fé ren ces entre la re pré sen ta tion des in -
té rêts et la par ti ci pa tion à des fonc tions de
di rec tion de l’en tre prise ten dent à s’ef fa -
cer ». Le dia logue avec la re pré sen ta tion
est l’une des com pé ten ces re qui ses des
mem bres de la di rec tion : « la ca pa ci té de
trou ver des ac cords avec les re pré sen tants
élus des sa la riés y com pris dans des ques -
tions dif fi ci les est de venue une qua li fi ca -
tion im por tante du ma na ge ment ».

La né go cia tion lo cale sous l’aile
pro tec trice de la norme cen trale

Si le dia logue so cial sous le signe de
la « co o pé ra tion confiante » est bien une
spé cia li té de la co dé ter mi na tion au ni veau 
de l’éta blis se ment et de l’en tre prise, les
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liens de confiance ne pour raient du ra ble -
ment s’ins tal ler si les ac teurs lo caux ne se 
trou vaient, d’emblée, dé char gés de la
ges tion d’un cer tain nombre de su jets
con flic tuels qui sont trai tés au ni veau de
la branche. Sous le re gard des mem bres
de la  com mis  s ion  se  des  s i  nent  les
contours d’un sys tème dont la va leur dé -
pend très lar ge ment de la qua li té de ses
ar ti cu la tions et de sa ca pa ci té de co or di -
na tion in terne.

Le bi lan fait de la pré sence des sa la -
riés dans les conseils de sur veil lance des
gran des en tre pri ses est de ce point de vue
si gni fi ca tif. D’une part, la com mis sion
cons tate que, con trai re ment aux crain tes
d’an tan, les re pré sen tants sa la riés n’ont
guère le pou voir d’in flé chir les dé ci sions
des ac tion nai res. D’autre part, elle es time
que l’in fluence ef fec tive de ces re pré sen -
tants n’est pas tant liée à leurs pré ro ga ti -
ves for mel les, mais tient plu tôt au fait
« que la co dé ter mi na tion au ni veau de
l’en tre prise est de venue le bras pro lon gé
de la co dé ter mi na tion au ni veau de l’éta -
blis se ment ». D’au tant plus que les mem -
bres  d i  r i  gean ts  des Betr iebsräte
re pré sen tent en règle gé né rale leurs col lè -
gues de tra vail « éga le ment dans les
conseils de sur veil lance et uti li sent pour
l’es sen tiel leur sta tut lé gal dans l’en tre -
prise comme une ex ten sion de leurs droits 
d’in for ma tion et d’ac tion au ni veau des
éta blis se ments ». Si l’éta blis se ment s’im -
pose de la sorte comme l’es pace réel le -
ment stra té gique au sein de l’en tre prise –
la com mis sion cons tate « une in ver sion
de la si gni fi ca tion re la tive des deux for -
mes de co dé ter mi na tion par rap port à la
pé riode fon da trice de la Ré pu blique fé dé -
rale » – la co dé ter mi na tion su pra-éta blis -
se ment conduit à ce que « le conseil de
sur veil lance soit ame né à ac cor der une
plus grande at ten tion à la po li tique de

ges tion du per son nel et d’em ploi de
l’en tre prise que ce n’est le cas dans les
en tre pri ses non co dé ter mi nées ».

La com mis sion sou ligne for te ment la
com plé men ta ri té qui existe entre l’au to -
nomie con trac tuelle des or ga ni sa tions re -
pré sen ta ti ves au ni veau des bran ches, et
la co dé ter mi na tion dans les éta blis se ment 
confiée au Be triebs rat et aux em ployeurs
lo caux. « Sans l’ap pui de la conven tion
col lec tive, des re la tions de co o pé ra tion
entre Be triebs rat et em ployeur au ront du
mal à s’ins tau rer ; sans une co dé ter mi na -
tion per for mante au ni veau de l’éta blis se -
ment, une trans po si tion dif fé renciée des
rè gle ments cadre et des stan dards de base
des conven tions de branche n’est pas pos -
sible ; sans des conven tions col lec ti ves
qui per met tent la dif fé ren cia tion, la co dé -
ter mi na tion au ni veau de l’éta blis se ment
ne peut as su mer son rôle, lui-même en
évo lu tion dans un contexte d’adap ta tion
des en tre pri ses à de nou vel les condi tions
de concur rence et de struc ture des mar -
chés du tra vail. Le jeu conjoint de Mit bes -
t im  mung  e t  de  Ta r i  fau  to  nomie
(au to nomie con trac tuelle) per met de trou -
ver des ré gu la tions adap tées à la si tua tion
des éta blis se ments, qui n’exis tent pas
dans les pays sans co dé ter mi na tion, et ce
jeu est en me sure de ren for cer la com pé ti -
ti vi té al le mande ».

Du fait de son fonc tion ne ment so lide,
la co dé ter mi na tion au ni veau de l’éta blis -
se ment se voit re con naître un rôle clé
dans l’évo lu tion des conven tions col lec ti -
ves de branche. Un dé bat con tra dic toire
est ac tuel le ment en ga gé entre les ac teurs
pro fes sion nels, qui vise une « dé cen tra li -
sa  t ion  con trôlée »  du  sys  tème des
conven tions col lec ti ves en amé na geant de 
nou veaux es pa ces d’in ter ven tion pour les
ac teurs lo caux . S’il est bien en ten du que
le pou voir lo cal res te ra en ca dré par les

6 Chronique Internationale de l'IRES n° 53 - juillet 1998 

ALLEMAGNE



nor mes cen tra les et que no tam ment « le
noyau dur des condi tions ma té riel les de
tra vail ne sau rait être aban don né à la
seule ca pa ci té ré gu la trice des ac cords
d’éta blis se ment », le jeu ver tueux entre
co dé ter  mi  na t ion e t  né  go  c ia  t ion  de
branche dé pend aus si de la qua li té des
équi pes ayant à gé rer la co dé ter mi na tion
sur le ter rain. Or, c’est ici que se niche
l’une des gran des fai bles ses du sys tème :
l’in suf fi sante dif fu sion des Betriebsräte
et l’exis tence de zo nes de non re pré sen ta -
tion qui ten dent à s’agran dir.

Des ta ches blan ches sur la carte 
de la co dé ter mi na tion

Près du quart des sa la riés al le mands
du sec teur pri vé se trou vent cou verts au
mi lieu des an nées 1990 par les deux sys -
tè mes de co dé ter mi na tion (Be triebs rat +
conseil de sur veil lance) ; s’y ajou tent
15 % de sa la riés re pré sen tés par le seul
Be triebs rat. La zone de non re pré sen ta -
tion concerne 60,5 % de sa la riés du sec -
teur pri vé, contre 50,6 % au mi lieu des
an nées 1980. 40 000 éta blis se ments ont
pro cé dé en 1994 à l’élec tion de quelque
220 000 élus .

La taille de l’éta blis se ment est le fac -
teur dé ci sif pour l’ins ti tu tion d’un Be -
triebs rat. En gé né ra li sant les ré sul tats
d’une en quête ré gio nale, la com mis sion
confirme que 1 % seu le ment des éta blis -
se ments comp tant entre 5 et 10 sa la riés
ont un Be triebs rat , alors que l’ins ti tu tion
est im plantée dans les deux tiers des uni -
tés de 50 sa la riés et plus. 98,3 % des éta -
blis se ments de plus de 250 sa la riés
dis po sent d’une re pré sen ta tion élue. Les
dif fé ren ces entre les sec teurs sont consi -
dé ra bles. 73 % des sa la riés de la chimie
sont re pré sen tés par un conseil d’éta blis -
se ment, ain si que 68 % de leurs col lè gues
de la mé tal lurgie. Dans le champ de re -
cru te ment du syn di cat du bâ ti ment 35 %

des sa la riés ont un Be triebs rat, contre
22 % de leurs ho mo lo gues concer nés par
l’ac tion du syn di cat du com merce, des
ban ques et des as su ran ces. Ce taux de re -
pré sen ta tion est en re cul dans tous les sec -
teurs de 5 à 10 points de puis 1981. 

Le sec teur pu blic connaît, lui, une
cou ver ture qua si-to tale par des re pré sen -
tants du per son nel (Per so nal ver tre tun -
gen) ins ti tués par la loi fé dé rale et des
Länder. Si l’on prend en consi dé ra tion
l’en semble des sa la riés, la zone de « non
co dé ter mi na tion » est donc moindre et
concerne 45 % des sa la riés en 1994.

Cette ré par ti tion iné gale des struc tu -
res re pré sen ta ti ves exige la réac tion des
ac teurs so ciaux. « La part crois sante de
l’em ploi dans les en tre pri ses pe ti tes et
moyen nes peut avoir pour ef fet que la co -
dé ter mi na tion perde glo ba le ment en im -
por tance et en in fluence. Dans la me sure
où un sys tème de conven tions col lec ti ves
plus flexible trans fère des com pé ten ces
de ré gu la tion aux ac teurs dans les éta blis -
se  ments ,  l a  f a ib le  d i f  fu  s ion  de
Betriebsräte  dans les PME met en dan ger
la ré forme du sys tème de la né go cia tion
col lec tive et, plus gé né ra le ment, les per -
for man ces du sys tème dual des re la tions
pro fes sion nel les. Les syn di cats et les as -
so cia tions pa tro na les ont donc pour tâche
pri mor diale de veil ler à ce que l’ar ti cu la -
tion op ti male entre conven tion col lec tive, 
co dé ter mi na tion et ré gu la tion éta tique
soit ga rantie y com pris dans les condi -
tions par ti cu liè res des PME. Il faut, d’un
ef fort com mun, cher cher à vaincre les ré -
s i s  t an  ces  cont re  l ’ ins  t i  tu  t ion  des
Betriebsräte que l’on ober seve dans ce
sec teur. Pour ce faire, il est in dis pen sable 
de te nir compte les condi tions par ti cu liè -
res de fonc tion ne ment de ce type d’en -
tre prise en même temps qu’il faut évi ter

Chronique Internationale de l'IRES n° 53 - juillet 1998 7

VIVE LA MITBESTIMMUNG !



une for ma li sa tion ex ces sive des pro ces -
sus dé ci sion nels ».

La co dé ter mi na tion face à l’Eu rope

La com mis sion a bien mis à l’étude la
ques tion des per for man ces éco no mi ques
de la co dé ter mi na tion, mais re fuse en fin
de par cours de lui cher cher une ré ponse
uni voque, tech ni que ment dif fi cile à cons -
truire et mé tho do lo gi que ment dou teuse,
tant l’im bri ca tion de la Mit bes tim mung
avec d’au tres élé ments de l’or ga ni sa tion
so ciale et éco no mique est grande. « Les
ef fets éco no mi ques de la co dé ter mi na tion 
sont le pro duit du jeu com bi né de l’au to -
nomie con trac tuelle, de l’uni té syn di cale,
du bon ni veau de qua li fi ca tion des sa la -
riés, de la re con nais sance de leur sta tut
par la so cié té ain si que de la haute opi -
nion qu’ils ont de leur propre va leur ;
dans d’au tres condi tions, ils se raient sans
doute dif fé rents ». Si la co dé ter mi na tion
ne se pré sente donc pas sous les aus pi ces
du mo dèle uni ver sel, les mem bres de la
com mis sion s’ac cor dent pour es ti mer
qu’elle est sou vent mal com prise à
l’étran ger. L’opi nion s’avère ré sis tante
se lon la quelle tant la Mit bes tim mung que
les au tres ins ti tu tions du sys tème al le -
mand des re la tions pro fes sion nel les met -
tent  en  dan ger  l a  c o m  pé  t i  t i  v i  té
éco no mique. Pour com battre les faus ses
idées, les conseils d’en tre prise eu ro péens
peu vent ser vir de le vier : « les en tre pri ses
et syn di cats al le mands uti li sent [ces ins -
tan ces ] aus si dans l’ob jec tif de faire
connaître à l’étran ger le sys tème al le -
mand de la co dé ter mi na tion, et pour rap -
pro cher les sa la riés des fi lia les étran gè res
d’en tre pri ses al le man des des pra ti ques al -
le man des d’une re pré sen ta tion unifiée
des in té rêts ».

Dans un contexte d’in ter na tio na li sa -
tion et d’eu ro péa ni sa tion, le sys tème al le -
mand de la co dé ter mi na tion « aura à

s’af fir mer dans la concur rence avec
d’au tres sys tè mes de re la tions pro fes sion -
nel les et aura à at tes ter son ef fi ca ci té éco -
no mique ». En même temps, et « même
dans un en vi ron ne ment eu ro péen en évo -
lu tion, la co dé ter mi na tion se main tien dra
comme l’un des élé ments d’un sys tème
al le mand au to nome des re la tions pro fes -
sion nel les ». Le sys tème de vra adap ter, de 
fa çon flexible, « sa pra tique de tous les
jours » « à de nou vel les condi tions, pour
pré ser ver ses avan ta ges ». La ca pa ci té
d’in no va tion ma ni festée au cours de la
der nière pé riode per met l’op ti misme.

1998, année d’élec tions 
pro fes sion nel les

Les mem bres des conseils d’éta blis se -
ment (Betriebsräte) du sec teur pri vé ont
été re nou ve lés entre le 1er mars et le 31
mai 1998. Les pre miers ré sul tats té moi -
gnent d’une par ti ci pa tion accrue des sa la -
riés aux élec tions par rap port à la der nière 
échéance de 1994 : 80 % des sa la riés
ouest-al le mands et 84 % de leurs ho mo lo -
gues  dans les  nou veaux Länder de
l’ex-RDA se sont ren dus aux ur nes. Dans
le sec teur de l’au to mo bile, frap pé de plein 
fouet par les res truc tu ra tions et la ré duc -
tion des ef fec tifs, les can di dats d’IG Me -
tall ont ob te nu un ré sul tat re cord en
ré col tant 88 % des siè ges dis po ni bles
(83 % en 1994).

Sour ces : 
Ber tels mann Stif tung, Hans-Böckler-Stif tung
(eds.) Mit bes tim mung und neue Unter neh -
mens kul tu ren – Bi lanz und Pers pek ti ven. Be -
richt der Kom mis sion Mit bes tim mung. Güters -
loh : Ber tels mann Stif tung, 1998.
Han dels blatt, Süddeutsche Zei tung, presse
syn di cale
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