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En Grèce, le cadre éco no mique et
so cial des re la tions in dus triel les n’a pas fa -
vo ri sé le dé ve lop pe ment des mo des de par -
t i  ci  pa t ion pen dant toute la  pé r iode
d’après-guerre jus qu’à la fin des an nées
70. Les phé no mè nes de bu reau cratie, l’ab -
sence de dé cen tra li sa tion dans la prise de
dé ci sion et l’inexis tence de ré seaux de
com mu ni ca tion entre les dif fé rents ni -
veaux de l’ad mi nis tra tion pu blique, la tra -
di tion nelle ma nière d’af fron ter les pro blè -
mes so ciaux à tra vers des po li ti ques
d’as sis tance, prin ci pa le ment sous forme
d’al lo ca tion, n’ont pas fa vo ri sé l’ins tau ra -
tion d’un cadre fa vo rable qui pour rait
cons ti tuer la base de la né go cia tion so -
ciale et des mo des de par ti ci pa tion.

De puis 1990, la nou velle loi sur les
né go cia tions col lec ti ves (1876-1990)
jette les ba ses d’un nou veau cadre pour le
dia logue so cial entre l’Etat, le pa tro nat et
les sa la riés .

Le dia logue so cial en Grèce

Le dia logue so cial a été ins ti tu tion na -
li sé sous la forme de consul ta tions bi par -
ti tes entre les sa la riés et le pa tro nat dans
le cadre du Co mi té éco no mique et so cial
(OKE) en 1994, alors que les né go cia -
tions tri par ti tes Etat-sa la riés-pa tro nat
n’ont eu lieu pour la pre mière fois en

1997. La par ti ci pa tion des syn di cats au
dia logue dé coule de l’at ti tude du mou ve -
ment syn di cal en fa veur de la la né go cia -
tion pour le dé ve lop pe ment éco no mique
et so cial de la Grèce.

La par ti ci pa tion du pa tro nat peut être
in ter prétée comme une ac tion vi sant le
ren for ce ment de ses pro pres in té rêts et de
son in ter ven tion ins ti tu tion nelle di recte
dans la prise de dé ci sion. Ce pro ces sus
avait comme ob jec tif l’ob ten tion d’un ac -
cord so cial sur le dé ve lop pe ment, l’em -
ploi et la com pé ti ti vi té ain si que sur les
re la tions sa la ria les. Le ré sul tat de ce dia -
logue s’est ma té ria li sé par « le Pacte de
confiance à l’ap proche de l’an 2000 ».

Les pro po si tions qui ont été avan cées
à l’ini tia tive du gou ver ne ment concer -
naient trois axes thé ma ti ques :

a) les po li ti ques struc tu rel les pour le
dé ve lop pe ment, 

b) la com pé ti ti vi té, l’em ploi et la ré -
forme fis cale,

c) les re la tions in dus triel les 

Les po li ti ques struc tu rel les 
pour le dé ve lop pe ment

Les pro po si tions de la part du gou ver -
ne ment concer naient prin ci pa le ment une
ra tio na li sa tion de l’or ga ni sa tion du sec -
teur pu blic avec une ré duc tion des dé pen -
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ses pu bli ques et une amé lio ra tion du
fonc tion ne ment dans l’ad mi nis tra tion pu -
blique de même qu’une va lo ri sa tion des
fonds is sus du Cadre com mu nau taire
d’ap pui en re la tion avec les be soins du
mar ché du tra vail, le ren for ce ment de
l’es prit d’en tre prise et l’im pact cu mu la tif
des grands tra vaux pu blics (aé ro port de
Spa ta, le pont Rio-Anti rio etc.) .

La GSEE (Con fé dé ra tion Gé né rale
des Tra vail leurs Grecs) a, pour sa part, in -
di qué le be soin de spé cia li sa tion, de sui vi
et de re va lo ri sa tion de la po li tique de dé -
ve lop pe ment au ni veau ré gio nal et par
branche. Dans cette di rec tion, elle a pro -
po sé la mise sur pied d’un Insti tut d’in -
f ras  t ruc  ture  ré g io  na l ,  qui  pour  rait
sou te nir une telle orien ta tion. Les syn di -
cats ont si gna lé que la créa tion d’em plois
doit être la pre mière prio ri té de la po li -
tique éco no mique. Ils sou li gnent éga le -
ment  que  l ’amé l io  ra  t ion  de  la
com pé ti ti vi té de l’éco nomie grecque ne
peut re po ser sur la com pres sion des coûts
sa la riaux.

La Fé dé ra tion des in dus tries grec ques 
(SEV) a in sis té sur la né ces si té de sup pri -
mer les obs ta cles concer nant le fonc tion -
ne ment inef fi cace de l’ad mi nis tra tion
pu blique, l’in suf fi sance des in fras truc tu -
res et le manque de flexi bi li té sur le mar -
ché du tra vail. Pa ral lè le ment, elle a
ap prou vé le ren for ce ment des ac ti vi tés
pro duc ti ves à ca rac tère viable.

Com pé ti ti vi té, em ploi 
et ré forme fis cale

Les pro po si tions du gou ver ne ment
pour l’em ploi vi saient un en semble de
me su res concer nant le sou tien à la créa -
tion de nou veaux pos tes de tra vail, me su -
res déjà ap pli quées ces der niè res an nées
et pour les quel les il n’existe pas d’éva lua -
tion quant à leur ef fi ca ci té par rap port à la 
pro mo tion de l’em ploi. Pa ral lè le ment, les 

syn di cats ont af fir mé que le tra vail cons -
titue un droit so cial et non un pri vi lège, de 
même que la créa tion d’em plois sup pose,
hor mis la mise en œuvre de me su res ac ti -
ves et pas si ves pour l’em ploi, qu’elle soit
in tégrée aux ob jec tifs prio ri tai res de la
po li tique éco no mique et de dé ve lop pe -
ment. On es time en ef fet que sur les 10 %
de chô meurs dans notre pays, 8 % sont
im pu ta bles aux pro blè mes struc tu rels de
l’éco nomie grecque et 2 % sont à la po li -
tique éco no mique res tric tive.

En ce qui concerne le  cadre de la po li -
tique des re ve nus, les syn di cats ont sou li -
gné que son éla bo ra tion doit conti nuer à
faire l’ob jet de conven tions col lec ti ves du 
tra vail de même qu’il de vrait al ler dans le
sens d’une amé lio ra tion es sen tielle e t
d’une aug men ta tion des sa lai res réels.

Du côté du gou ver ne ment, les pro po -
si tions qui ont été dé po sées se sont
concen trées sur l’éla bo ra tion de condi -
tions éco no mi ques per met tant de dé ve -
lop per un en vi ron ne ment sain et viable,
qui fa vo ri se ra l’em ploi par le biais d’une
in fla tion faible per met tant à l’en semble
des agents éco no mi ques (in ves tis seurs,
sa la riés, en tre pri ses) de pro gram mer sans
le coût sup plé men taire de l’in cer ti tude.

Ain si, il est né ces saire que les aug -
men ta tions des sa lai res ne dé pas sent pas
le seuil de l’in fla tion et les gains de pro -
duc ti vi té na tio nale .

Par rap port à la ré forme fis cale, les
syn di cats ont concen tré leurs pro po si tions 
sur le re lè ve ment du seuil d’im po si tion à
2 mil lions de drach mes , afin de ren for cer
le rôle re dis tri bu tif du sys tème fis cal et de 
mo di fier le rap port ac tuel entre les im pôts 
di rects et in di rects. 

La pro po si tion du gou ver ne ment
quant au seuil de re ve nu non im po sable
était de 1,3 mil lion de drach mes, plus les
som mes non im po sa bles et les di ver ses
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ré duc tions des frais sur le re ve nu (dé pen -
ses fa mi lia les, re ve nus is sus de con trats
ou ac tes sur les pro duits fi nan ciers etc. );
le gou ver ne ment a éga le ment pro po sé
l’aug men ta tion du taux d’im po si tion sur
les bé né fi ces nets ban cai res et la ré duc -
tion des dé pen ses dé duc ti bles de l’im pôt
des en tre pri ses.

Les po si tions du pa tro nat (SEV) à
pro pos de la ré forme fis cale concer naient
prin ci pa le ment : 

a) la baisse de l’im pôt, consi dé rant
comme trop éle vé le taux de 35 % d’im -
po si tion sur les pro fits,

b) la ré duc tion voire la sup pres sion
des im pôts in di rects qui aug men tent le
coût de pro duc tion avec des consé quen -
ces né fas tes sur la com pé ti ti vi té des en -
tre pri ses,

c) la li mi ta tion de la fraude fis cale,
qui de vra cons ti tuer une des ci bles prio ri -
tai res afin prin ci pa le ment de li mi ter la
concur rence dé loyale des en tre pri ses
échap pant à l’im pôt au dé tri ment des en -
tre pri ses payant l’im pôt,

d) l’in dexa tion du ba rème fis cal sur
les prix, le ba rème étant res té in chan gé
de puis 1992.

Les re la tions in dus triel les 

Les pro po si tions sur la ré gu la tion des
for mes de tra vail et de la pro tec tion so -
ciale à l’aube de l’an 2000, ont été :

a) l’amé na ge ment du temps de tra -
vail,

b) le tra vail à temps par tiel,
c) les pac tes ter ri to riaux pour l’em ploi,
d) la ré duc tion du coût non sa la rial.
Con cer nant l’amé na ge ment du temps

de tra vail, les syn di cats ont pré co ni sé la
se maine de 35 heu res sans ré duc tion de
sa laire qui cons titue se lon eux un moyen
ef fi cace de créa tion d’em plois en Grèce
(soit 130 000 pos tes) et la sau ve garde des
pos tes de tra vail me na cés (de l’ordre de

50 000). Ceci ne pro vo que rait qu’une
aug men ta tion des prix de l’ordre de 2 %.

L’Etat et les or ga ni sa tions pa tro na les,
op po sés à la se maine de 35 heu res sans
ré duc tion de sa laire, ont pré co ni sé l’amé -
na ge ment du temps de tra vail (ho raire
flexible de 40 heu res sur une pé riode de 9
mois). La dis cus sion éven tuelle de cette
pro po si tion par les syn di cats pour rait
avoir lieu à condi tion qu’elle s’ac com -
pagne d’une ré duc tion du temps de tra vail 
à 35 heu res par se maine sans ré duc tion de 
sa laire, étant don né que la mise en œuvre
de cet amé na ge ment du temps de tra vail
crée une aug men ta tion de pro fit, de
l’ordre de 10 % pour les en tre pri ses. En
consé quence, pour les syn di cats, l’aug -
men ta tion des pro fits pour rait être com -
pensée par une aug men ta tion du re ve nu
des sa la riés et une ré duc tion du temps de
tra vail. 

Con cer nant le tra vail à temps par tiel,
les syn di cats ont pré co ni sé son ap pli ca -
tion dans le sec teur pri vé de l’éco nomie
dans des condi tions tel les que celle-ci ne
sape pas l’ins ti tu tion du tra vail à temps
plein. Les me su res pro po sées étaient la
pro mul ga tion d’un seuil heb do ma daire
mi ni mal et maxi mal pour le tra vail à
temps par tiel, un pla fond de pos tes à
temps par tiel par rap port à l’en semble du
per son nel de l’en tre prise, l’aug men ta tion
du sa laire ho raire pour le tra vail à temps
par tiel, l’in ser tion des tra vail leurs à temps 
par tiel dans les pro gram mes de for ma tion 
pro fes sion nelle et en fin la non ex ten sion
du tra vail à temps par tiel dans le sec teur
pu blic (J. Kou zis, 1997). Le gou ver ne -
ment a, quant à lui, pro po sé l’ex ten sion
du tra vail à temps par tiel au sec teur pu -
blic de l’éco nomie.

Con cer nant les pac tes ter ri to riaux
pour l’em ploi, les syn di cats ont ex pli qué
que la pro mo tion de ces ac cords ne de vait 
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pas cons ti tuer un moyen de sou tien fi nan -
cier des en tre pri ses, ni un moyen de re -
mettre en ques tion les droits syn di caux,
du tra vail et d’as su rance qui sont sau ve -
gar dés par les conven tions col lec ti ves du
tra vail.

Le gou ver ne ment, quant à lui,  a
d’abord pro po sé la pro mo tion de ces ac -
cords lo caux sur l’em ploi avec pos si bi li té 
de s’ac cor der sur des ré mu né ra tions au
ni veau de l’en tre prise, moins éle vées que
cel les dé ter mi nées par les conven tions
col lec ti ves par branche, mais ac com pa -
gnées de ga ran ties pré vues par la conven -
tion col lec tive gé né rale na tio nale du
tra vail. Le re fus d’une ré gu la tion par les
syn di cats a fi na le ment pous sé le gou ver -
ne ment à re ti rer cette pro po si tion.

Con cer nant la ré duc tion de coût non
sa la rial (exo né ra tion des co ti sa tions, en
vue de la créa tion d’em plois) pro posée
par le gou ver ne ment, les syn di cats ont
sou te nu son éven tuelle ap pli ca tion à
condi tion que les re cet tes per dues par les
cais ses d’as su rance soient pri ses en
charge par des sour ces non im pu ta bles
aux sa la riés.

Con clu sion

En ré su mé, on ob serve que par mi les
pro po si tions qui ont été fai tes dans le dia -
logue so cial, il ap pa raît une dif fé ren cia -
tion stra té gique quant à l’ave nir  de
l’éco nomie grecque. D’un côté les syn di -
cats ont pré co ni sé comme stra tégie le dé -
ve lop pe ment de la pro duc tion, du re ve nu
et du tra vail, met tant l’ac cent sur l’aug -
men ta tion des in ves tis se ments, l’amé lio -
ra tion des re ve nus et de l’Etat pro vi dence
de même que la ré duc tion du temps de
tra vail sans ré duc tion de sa laire.

De l’autre côté, on a pré co ni sé la sta -
bi li sa tion, le dé ve lop pe ment et l’aug men -
ta tion de la com pé ti ti vi té, ac com pa gnés
d’un con trôle de la po li tique des re ve nus

et de l’ap pli ca tion de ré gu la tions sou ples
sur le mar ché du tra vail. 

Pour l’ave nir du dia logue so cial e t
dans un pers pec tive de conti nui té, les pro -
po si tions qui n’ont pas été ac cep tées en
com mun n’ont pas été in clu ses dans le
Pacte de confiance, ac cord dont le conte -
nu cons titue le cadre d’orien ta tion avec
des ré fé ren ces li mi tées concer nant quel -
ques dé ci sions et pro po si tions. A l’ave nir
le  d ia  logue  so c i a l  se ra  so i t  mis  à
l’épreuve, soit il cons ti tue ra le champ de
dé ve lop pe ment de la né go cia tion so ciale
dans notre pays. Dans le se cond cas, il est
né ces saire de se po ser quel ques ques -
tions :
l Le dia logue so cial por te ra-t-il sur

des as pects par tiels concer nant l’éco -
nomie et la so cié té grecque ou cou vri -
ra-t-il éga le ment les choix stra té gi ques ?
l Des ins ti tu tions de sui vi et d’éva -

lua tion des dé ci sions se ront-el les mi ses
sur pied ou le dia logue so cial va-t-il évo -
luer ad hoc , sans que l’on puisse en
connaître les ré sul tats ?
l Enfin, le dia logue so cial trai te ra-t-il 

uni que ment des thè mes ins ti tu tion nels ou
s’éten dra-t-il à la ges tion au to nome des
res sour ces, dans une dé marche d’en cou -
ra ge ment de l’au to ges tion, comme par
exemple, pour la Sé cu ri té so ciale ?
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