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Á ider à réfléchir aux enieux que la démocratie représente pour

4 la CFDT, tel est I'obiet de ce rapport.Tant le débat public que le
/- t- débat interne y invitent.Vaste suiet qui, en quelques pages, ne

peut avoir d'autre prétention que de poser des jalons et des repères pour
une réflexion collective.

Démocrates, vivant dans une démocratie, nous savons que les pratiques
démocratiques ne sont pas à I'abri de défaillances. ll faut vivre les dures

contraintes des temps de dictature pour relativiser les dysfonction-
nements des temps de liberté. Car le système démocratique est, par
nature, en tension, en équilibre fragile et toujours perfectible. Dans une
société en perpétuelle évolution, des adaptations sonr constamment
nécessaires pour répondre aux besoins, enieux et défis nouveaux qui

s'expriment. Encore faut-il que ces aiustements contribuent à développer
de la responsabilité individuelle et collective : la CFDT est conva¡ncue que

I'exercice de la citoyenneté se nourr¡t de pratiques qui sont le terreau
d'une culture démocratique solide. La démocratie - "ce régime où le

peuple exerce sa souveraineté", selon le Petit lorousse - est un ensemble

non seulement d'institutions, de règles et de procédures, mais aussi de
valeurs et de comportements.

En Europe, comme dans le reste du monde, trois siècles d'idéologies et de
pratiques ont enrichi et diversifié les défìnitions de la démocratie dans des

directions parfois contradictoires. Certes nulle nation n'est détentrice du
modèle idéal. Mais les syndicalistes CFDT ne peuvent pas oublier que le
totalitarisme a pris aussi le visage de la "démocratie populaire", contre
laquelle il leur a fallu combattre ici et ailleurs. Mieux vaut donc s'entendre
sur le contenu et les sens concrets que la CFDT lui donne. Démocratie
de la société et syndicalisme démocratique sont pour la CFDT deux
réalités qui se construisent de manière étroitement articulée : la vitalité
de notre syndicalisme est inséparable de celle de la démocratie française.
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L' a,mbition democrnr,rique

Au long de son histoire

I'action de la CFDT a été

marquée par une imbrication

entre sa conception de la

démocratie pour la société

et celle qu'elle pratiquait.

Evoquer aujourd'hui notre visée

démocratique, c'est donc revenir

sur les acquis de I'expérience

collective dans le siècle qui se

termine. C'est saisir I'actualité

des pratiques et comprendre

les textes que les organisations

confédérées ont adoptés

au fil des congrès précédents.
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Le sigle de la CFDT (Confédération Française

Démocratique du Travail) adopté en I 964, comprend
le qualifìcatif "démocratique". Cet adjectif remplace

la référence "chrétienne" de I'ancienne CFTC. ll

s'inscrit, en quelque sorte, logiquement, au terme
d'un demi-siècle d'expériences syndicales.

l. D'abord le qualifìcatif de "démocratique" traduit la

pratique d'une organisation qui cherche, jour après

jou¡ à élargir la libené des salariés face au parronat :
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libené de s'organiser en syndicat, de revendique6 de

mener I'action collective (y compris par I'usage du

droit de grève), de négocier la conquête de nouveaux

droia, qu'il s'agisse de mieux vivre ou de travailler

dans de meilleures conditions.

2. Ensuite parce que, sur un autre front, la pratique

syndicale CFDT a du s'imposer dans les entreprises

face aux méthodes de la CGT et du PC pour s'y faire

respecter et reconnaître. Elle I'a ltait en promouvant

le débat sur les revendications et les méthodes

d'action, y compris à propos de I'unité d'action.

Ladjectif "démocratique" manifesre la volonté de

bâtir "la grande organisation démocratique dont la

classe ouvrière a besoin". C'était une manière claire

de se démarquer des méthodes CGT d'alors,

dominées par les pratiques liées à la conception

communiste du monde et du syndicalisme.

3. Enfin, I'emploi de I'adjectif "démocratique"
traduisait, dans la logique de I'histoire de la société

française, I'appropriation des références
contenues dans la déclaration des droits de

I'Homme et du citoyen. Ainsi le préambule des

statuts adoptés en 1970, s'appuyanr sur les

traditions des divers humanismes, est largement

inspiré de celle-ci. Autour du respect de la dignité

de la personne humaine, ce patrimoine démocra-
tique qui constitue un ensemble de valeurs clés, de

références et de princ¡pes, demeure un socle

majeur de notre act¡on syndicale quotidienne de

transformation sociale.

Appuyé sur la critique de la société dans laquelle

il est inséré, le syndicalisme confédéré CFDT a

précisé au cours de son histoire ce que signifiait

pour lui une vision démocratique de son action
dans la société. Quelques points forts I'illustrent.

La méthode démocratiqLle,
la rneilleure méthode
pour assumef les conflits

Dépasser les lagiques
daffivrtement

Les déséquilibres permanents, les affrontements

d'intérêts et les antagonismes fondamentaux doi-
vent, dans une société démocratique, être reconnus

non seulement comme des situations naturelles,

mais aussi comme porteuses des évolutions. Ainsi

I'entreprise est un lieu où s'affrontent des logiques

différentes, où s'expriment des intérêts souvent
contradictoires dans la construction d'une effìcacité

économique et sociale. Comme elle le réaffirme au

congrès de 1985, la CFDT veut participer à la

construction d'une société de débat, de libre
confrontation et de négociation, c'est-à-dire à une

société où les conflits peuvent s'exprimer et
trouver les lieux et les moyens les plus appropriés
de leur règlement.

C'est pourquoi, la conception de I'action que

développe la CFDT ne cultive pas le développe-
ment systémat¡que d'antagonismes sur le terreau
d'une violence sociale, toujours présente. Dans le

cadre des libertés collectives, elle préfère I'usage

d'actions associant le plus grand nombre. Dans

une société démocratique, la stratégie d'action du

syndicalisme vise à organiser, maîtriser et finaliser
les conflits. Comme organisation syndicale, la

CFDT s'attache donc, dans I'entreprise comme
dans la société, à transformer les revendications
en résultats formalisés. En matière sociale, comme
en politique, aucun compromis ne peut être
obtenu s'il n'a pas été recherché. ll faut qu'il y ait
de part et d'autre volonté de trouver un terrain
d'entente, de se reconnaître comme interlocu-
teurs portant des intérêts et des logiques contra-
dictoires, au lieu d'agir comme des ennemis
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irréductibles, qui cherchent à se détruire. Telle

est la dimension maieure de toute ambition

démocratique prenant en comPte la diversité

des acteurs. La démarche démocratique vise à

instaurer d'autres rapports de pouvoir en faisant

déboucher les rapports de force sur des raPPorts

de droit : par la loi et le droit conventionnel, elle

organise leur confrontation, en améliore les

formes d'expression et de gestion, en modifìe les

frontières.

Dans la société française, cette dimension de la

culture démocratique est encore loin d'être large-

ment partagée par les acteurs patronaux, syndi-

caux, associatifs ou politiques. Elle est à construire

autant qu'à entretenir là où elle existe. Bien des

conflits récents en témoignent.

Otgønì s er la confront at¡on,
en a.rnéliorer l.es lotrnes
suþþosent un cødre
d.'expressíon et des règles
quí. reconnø.ös s ent I' actíon
synd.íca.lc

A la différence d'autres traditions, la conception

démocratique issue de la Révolution de 1789 a

longtemps été celle d'une République des

individus, de citoyens revendiquant I'exercice de

libertés individuelles, dans un Etat de droit. Qu'il
s'agisse des associations (1901) ou des syndicats

( 1884), droit de grève compris, I'Etat républicain a

mis du temps à accepter des libertés collectives,

reconnues aux corps intermédiaires, constitutifs

d'une société civile, Et cela demeure troP souvent

auiourd'hui encore du bout des lèvres.

Notre histoire est ¡alonnée des combats difficiles

et tenaces menés par des syndicalistes pour faire

reconnaître, dans la société civile, puis dans

I'entreprise, les libertés individuelles et collectives.

Sans droits et libertés, I'action collective des

salariés ne peut avoir ni durée, ni efficacité.Ainsi,

trente ans après Mai I 968, il est iuste de souligner

le rôle ioué alors par la CFDT pour obtenir, après

dix ans de revendications, la reconnaissance du

syndicat dans I'entreprise. Ce mouvement a été

poursuivi par les quatre lois Auroux de 1982

définissant des droits nouveaux pour les salariés ;

par le développement de la négociation d'entre-

prise ; par I'expérimentation de nouvelles formes

de la représentat¡on des salariés - dont le

mandatement - dans les petites et moyennes

entreprises ; par I'obligation d'un accord négocié

pour bénéficier d'aides publiques instaurée par la

loi Robien, prolongée par la loi Aubry.Toutes ces

conquêtes du droit syndical sont utiles, même si

elles doivent être évaluées et adaptées pour

contribuer à développer un syndicalisme confé-

déré, capable de porter la démarche contractuelle,

au lieu de favoriser l'éclatement en un syndicalisme

catégoriel et défensif. I

Le préambule de nos statuts ne dissocie pas la

revendication de droit et I'exercice de respon-

sabilités dans le développement des Pratiques
individuelles et collectives. L'ambition constânte

de la CFDT est de construire un cadre collectif

pour faire des salariés des hommes et des femmes

libres et responsables. Dans le cadre de références

communes, il appartient à chacun de contribuer à

I'exercice des libertés et des solidarités, s'il veut

en recevoir les ressources : il n'y a pas de démo-

crat¡e sans acteurs de la démocratie.

Quatre piliers qui fondent
la démocratie

Ces éléments, constitut¡fs d'une visée démocr¿'

tique, ne sont pas spécifìques à la CFDT. Pourtant,

son histo¡re, sa réflexion syndicale et sa Pratique
d'action témoignent qu'elle les Partage.

Iø promotìon et la' d.éfense
d.es libertés

La promotion d'un Etac de droit,garant des libertés

individuelles et collectives, est une constante dans

I'approfondissement de la démocratie.

En novembre 1940, les dirigeants de la CFTC,

lorsque le régime de Vichy supprima les confédé-

rations avec la Charte du travail, signèrent le mani-

feste des Douze avec ceux de la CGT. Ensemble, ils

refusaient I'intégration du syndicalisme à I'Etat et au

patronat, les distinctions fondées sur les différences

ethniques, la religion, la naissance, les opinions ou

I'argent. Dès lors ils affirmaient que la résistance

s'imposait pour rétablir un régirne démocratique

respectueux des libercés syndicales.

En d'autres occasions, sous la lV" et la V"

République, notre syndicalisme a montré la même

fermeté dans les situations de crise de I'Etat démo-

cratique : songeons au combat pour la défense des

libertés publiques tout au long de la guerre

d'Algérie.

La situation actuelle, si elle n'a pas la même inten-

sité dramatique, invite à réagir sans concession

face au racisme et à la banalisation des thèses

I
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d'extrême-droite, face aux dangers qu'engendre

I'implantation de I'idéologie du Front national dans

notre démocratie.

Plus insidieusement, des phénomènes lourds

comme la mobilité accrue des personnes d'un

continent à I'autre, les évolutions technologiques

en matière de communication ou de biologie, les

transformations mêmes d'organisation des entre-
prises, la préoccupation accrue de sécurité,
invitent à imaginer de nouvelles traductions
concrètes des libertés individuelles et collectives.

Plus que jamais, en cohérence avec son compor-
tement dans la société française, la CFDT lie sur le
plan international, la défense des droits de

I'Homme et des libertés à celle de la promotion
du syndicalisme, de la démocrat¡e er de la paix. En

atteste sa participation aux manifestations contre
I'Espagne franquiste, contre le coup d'Etat de

Pinochet au Chili, contre l'intervention
soviétique en Afghanistan, contre celle de I'lrak au

Koweit, contre I'apartheid en Afrique du sud, pour
le soutien à Solidarnosc en Pologne. ll en est de

même pour les grands problèmes contemporains
que sont, par exemple, aulourd'hui l'épuration
ethnique en Yougoslavie, en Bosnie, au Kosovo, la

construction de la démocratie tant dans I'ancien

empire soviétique qu'en Chine, la difficile
recherche du retour à la paix civile en Algérie. La

CFDT, insérée dans le syndicalisme international,
assume ses responsabilités : c'était le sens de la

présence de la secrétaire générale à Alger pour
saluer la mémoire du secréaire général de I'UGTA

et du travail entrepris sur place ultérieurement.

La laïcité

Vivre dans une société démocratique, c'est recon-
naître une diversité de cultures et de traditions qui

ont forgé et forgent les identités individuelles et
collectives. La déconfessionnalisation de la CFTC,
sa transformation en CFDT, constituent une

expérience originale et précieuse. Elle rend notre
culture démocratique inséparable de la laitité
française, renvoyant à la conscience individuelle les

choix philosophiques et religieux. [Etat de droit
est garant de I'exercice et de I'expression de ces

choix dès lors que celle-ci en respecte les règles.

Parallèlement,au-delà de la méfiance de principe à

l'égard des idéologies globalisantes, la CFDT a été
conduite à refuser clairement les orthodoxies et
les doctrines totâlitaires, y compr¡s pour elle-
même.Accueillant des hommes et des femmes de
tous horizons, la CFDT n'a pas la prétention
d'imposer une conception préétablie du monde et
de la vie, pas plus que de faire passer un examen de

passage au nouvel adhérent. Elle parie sur la qualité

de son débat collectif interne et sur ses pratiques

sociales pour constituer le meilleur antidote au sec-

tarisme, au populisme et aux logiques totalitaires.
llapprentissage d'une démarche de tolérance dans

le débat, I'exercice de I'esprit critique, I'indépen-

dance de jugement, sont paftie intégrante de notre
responsabilité collective. ll en va de même des

autres lieux - qu'il s'agisse des institutions de la vie

publique ou de la formation - qui participent à

I'apprentissage des comportements démocratiques
fondamentaux.

Sans relâche la laicité doit être affirmée dans ses

principes et négociée dans son application, pour
que les moyens employés soient adéquats aux fins

af
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poursuivies. En ce sens, elle est une éthique de la
responsabilité. S'il ne veut pas devenir un point
d'appui à I'oppression, le respect de I'autre doit
aussi interdire I'enfermement dans les différences

de cultures, de croyances ou d'opinions. Cette
concept¡on ouverte de la laïcité dépasse les

logiques de coexistence des individus ou des

groupes d'individus, toujours tentés de préférer le

repli sur des forteresses soigneusement gardées.

Elle postule une exigence : aller au-delà de la
simple reconnaissance d'autrui pour rechercher,
au travers de la confrontation des idées et des

arguments, des solutions intégratrices et solidaires.

Parce que laique, I'ambition démocratique est une

démarche porteuse de rassemblement.Autour de

projets révisables, elle se veut recherche de sens

partagé dans le respect mutuel des convictions.
A ce titre, elle s'affìrme comme une dynamique

de dépassement des différences d'origines, de

tLr
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nationalité, de religion ou simplement d'opinions.

Tout ceci a des implications concrètes quand il

s'agit de se confronter au racisme en entreprise,

aux conditions de I'intégration des étrangers, aux

logiques ségrégatives de quartier ou d'exclusion

sociale. De la même manière, c'est dans ce cadre

qu'il faut rechercher des réponses aux aspirations

identitaires. Sur tous ces sujets, y compris la

gest¡on de notre vie démocratique interne, chacun

mesure sans peine I'actualité et les difficultés de

mise en æuvre, mais aussi les opportunités et les

richesses que peut offrir une mise en ceuvre de

cette approche de la laïcité.

suFr ll

Une socíété ciaìl.e ricbe de
corp s intermé d.iøire s aía ønts
et a.utonomes

ll n'est pas de démocratie part¡c¡pative sans une

société civile dynamique. Autrement dit, le droit
au débat et à I'initiative doit être reconnu à des

acteurs collectifs démocratiques, à tous les

niveaux de la vie sociale, sur des champs

spécifiques de compétence, là où peuvent

s'exercer des responsabilités et se prendre des

décisions.Toute transformation sociale, menée par

la voie démocratique, suppose donc une société,

composée de corps intermédiaires vivants et
autonomes, enracinés dans les réalités sociales :

partis, synd¡cats, associations, reconnus comme

tels parce que capables de porter des projets sur

une longue durée.Aucune de ces forces ne peut
prétendre à elle seule représenter totalement des

réalités par nature différentes.

Ainsi, les forces syndicales remplissent une fonction

essentielle dans notre démocratie : exprimer lel
refus et les aspirations, les revendications et les

propositions des hommes et des femmes qui la

composent et, à travers eux, du salariat entendu au

sens large du terme. La CFDT le fait à partir de

I'expérience du travail, qui conserve une place

essentielle dans les composantes de la citoyenneté.

A ce titie, sa critique sociale vise à donner sens

aux conflits qu'elle porte et auxquels elle est

confrontée. Elle contribue ainsi, avec d'autres, à

rendre la connaissance de la société moins opaque,

plus lisible, en assumant pleinement sa responsa-

bilité de représentation. La CFDT est et sera

d'autant plus ferment de démocratie qu'elle
répond et répondra encore mieux, par ses

propositions et ses arguments à la demande de

débats et de confrontations, caractéristique de

toute société démocratique.

Léclatement de la représentâtion est la contre-
partie du développement de la société civile, où
fleurissent des groupes de pression aux intérêts de

plus en plus segmentés et contradictoires. Face à

cela, le syndicalisme confédéré rassemble d'une

manière originale salariés, demandeurs d'emploi,

retraités. La CFDT assume comme confédération
la construction, en son sein, de positions qui leur

sont communes, au-delà de leurs revendications

immédiates. Elle contribue ainsi à charpenter une

société civile démocratique.

C'est pourquoi, I'ambition démocratique CFDT

est indissociable de la conquête de son autonomie

syndicale, de son indépendance à l'égard de toute
tutelle externe, qu'elle soit spirituelle, politique,

économique, intellectuelle, experte ou associative.

Lexpérience lui a appris combien il était précieux

de préserver et de développer son autonomie, y

compris matérielle, pour exercer sa liberté
d'action à l'égard de l'Etat comme de tout
groupement extér¡eur. Au fil de son histoire, la

CFDT a précisé les modalités concrètes de son

indépendance à l'égard des partis politiques :

interdiction du cumul des mandats syndicaux

et politiques dès 1946 (face au poids de la

démocratie chrétienne) ; rappel de nos règles de

fonctionnement démocratique en 1979 face aux

pratiques d'entrisme et de tendances organisées,

instaurant des relations de dépendance à l'égard

de partis ou de groupements extérieurs;
définition d'une concept¡on de I'autonomie
politique "ni neutre, ni partisane", rejetant I'appel

à voter "en faveur d'un parti ou d'un camp

¿
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pol¡t¡que" en 1986, confìrmée par le congrès de

1988 ; relations normalisées avec les forces

politiques démocratiques ; positionnement sans a

priori comme interlocuteur du gouvernement,

comme ce fut le cas sur la réforme de I'assurance

maladie, tant en 1995 qu'aulourd'hui.

Le "ni neutre, ni partisane" est non seulement une

marque d'indépendance, mais aussi une force pour

la CFDI car il contribue à accroître son

développement et son enracinement dans la

société française telle qu'elle est. C'est aussi une

condition d'efficacité, car cette conception donne

davantage de crédibilité et de poids aux positions

de la CFDI tant par rapport à ses interlocuteurs,

que dans I'opinion. Enfin notre indépendance est

un atout pour la démocratie, parce qu'elle

conforte la réalité d'un véritable contre-pouvoir

capable de peser sur le débat public et de

I'alimenter. Si les acteurs politiques ont un rôle

essentiel à jouer dans la mise en æuvre de solutions

aux problèmes sociaux, ils doivent aussi faire place

aux autres acteurs et admettre que la logique

syndicale engrange des résultats, sans pour autånt

les subordonner à une alternance politique. En la

mat¡ère, des progrès substantiels demeurent à faire.

En définitive, la CFDT construit et entretient son

autonomie en élaborant, avec ses adhérents et ses

militants, sa stratég¡e propre ; elle la met en ceuvre

et I'enr¡ch¡t de son analyse collective ; elle la

construit, y compris par la confrontation à des

apports extérieurs, en s'appuyant sur sa pratique

sociale, son expérience, et ses débats

Lø d.émocrøt¡e p artìcíp øti.a e,

comþ|.ément à ln d.émocratie
représenta.tíae

La démarche "autogestionnaire" souligna, dans les

années 1970, la différence fondamentale entre la

conception démocratique de la CFDT et celle de

la CGT et du PCF déterminée par une survalo-

risation du politique, qu'il s'agisse du rôle de

I'Etat et de celui du parti d'avant-garde dans la

conquête du pouvoir. De même, elle marqua

une distance par rapport à une conception
trop étroite de I'exercice démocratique, réduit

à l'univers de la représentation politique, de la

liberté d'expression et de I'exercice du droit de

vote. Elle fut, dans ce contexte, la traduction d'une

aspiration puissante à avoir du pouvoir sur des

devenirs individuels et collectifs.

Les aspirations et le projet demeurent, la question

étant de les traduire dans la pratique d'une

démocratie participative. S'il est une ligne de

continuité qui caractérise I'histoire de la CFDT,

c'est bien sa volonté constante de voir la société

civile, riche d'acteurs collectifs, offrir à ceux-ci des

occasions multiples de participer à la vie démo-

cratique. Des acteurs collectifs divers sont autant

d'opportunités offertes aux citoyens de s'engager

et de prendre des responsabilités. lls alimentent

le débat public de questlons, d'opinions et d'argu-

ments. lls sont autant d'interlocuteurs susceptibles

de rapprocher les lieux de négociation, au plus

près des acteurs, selon les problèmes en cause.

L'action syndicale CFDT ne s'arrête pas à une

répartition nouvelle des richesses, elle s'étend à

celle des pouvoirs. Diffuser pouvoirs et contre-

pouvoirs, donc accroître les responsabilités, qu'elles

soient de gest¡on ou de contrôle, c'est nourrir la

démocratie sociale.

Dans cet esprit, le fédéralisme dans la CFDT et le

principe de subsidiarité dans I'organisation de la
vie publique ont la même ligne directrice : répartir

les pouvoirs et les responsabilités selon les

champs de compétence reconnus aux collectifs ou

aux institutions concernés. Conquérir des espaces

de concertation et de négociation, voire de gestion

dans le cas du paritarisme, c'est bien un plus pour

la démocratie. Cela entraîne une diffusion des

informations, du débat et de la responsabilité, en

développant davantage d'opportunités de peser sur

I'avenir. En retour, cela enrichit la connaissance des

réalités multiples dont les acteurs ont le plus grand

besoin.
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Dans cet esprit, la CFDT revendique pour le

mouvement syndical I'extension de pratiques

participat¡ves dans I'espace économique et social,

reconnaissant aux salariés et à leurs organisations

syndicales un pouvoir de débat, de contrôle et de

négociation sur les divers asPects de la vie de

travail. Relève de la même préoccupation tout

I'effort engagé depuis plusieurs années pour la

rénovation des relations professionnelles, qu'il

s'agisse des rapports loi-négociation, des champs

conventionnels, de la revalorisation des branches,

du problème de la représentation syndicale dans

les petites et moyennes entrePrises.

Les échanges au sein du Conseil économique et

social, des CESR, des nombreuses instances à des

différents niveaux (local' départemenal, régional,

national, européen) où la confédération et ses

organisations sont ¡nformées et consultées,

irriguent tant le débat interne qu'externe. t

Notre syndicalisme participe en outre à la

démocratie sociale comme Sestionnaire' en

particulier dans les champs de la protection

sociale, de I'insertion et de la formation

professionnelle,... Les organismes paritaires gèrent

des fonds prélevés sur les revenus du travail' Les

salariés, que ces derniers soient en activité,

momentanément privés d'emploi ou en retraite,

sont fondés à exiger des syndicats qui les

représentent qu'ils veillent à leurs intérêts et qu'ils

prennent leurs responsabilités, quelle que soit la

difficulté de I'exercice. Tenant sa place dans la

gestion paritaire, la CFDT s'implique dans la

traduction des choix opérés et dans le contrôle

de leur exécution. Cette fonction aPPorte en

retour une meilleure connaissance des réalités

dans le domaine concerné et enrichit du même

coup la démarche revendicative. Laisser faire le

patronat seul, ou se décharger sur I'Etat de ces

tâches, enlèverait une crédibilité importante à

notre ambition d'agir en acteur responsable et

autonome. Etre gestionnaire, d'un organisme

paritaire ou social, c'est agir pour le développe-

ment de la démocratie sociale, élément essentiel

de la démocrat¡e tout court. Cette ambition exige

que la fonction du paritarisme soit mieux

reconnue et valorisée , tånt Par I'Etat que par les

acteurs sociaux, dans la société.

Photo : Ol¡v¡er Culnonn I fendance Floue
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Nous vivons dans un régime

de liberté et un Etat de drciÇ

dans un système institutionnel

qui a su accueillir I'alternance,

les cohabitations de divers gpes,

voire des maiorités rclatives.

Des aspirations légitimes à plus

de participation se révèlent sur

diverc registrcs de la vie sociale,

ce qui est un fait positif.

PourtanÇ le débat public atteste
d'une interrogation sur les

difücultés de notre démocratie
politique représentative.

Bien des indices convergent:
développement du vote
prctestataine au traverc

du poids de I'extrême droite,
regain de I'extrême gauche,

montée de I'abstentionnisme,

et ce aux dépens des partis

de gouvernement;

volatilité et instabilité c¡oissante

de l'électorat;
banalisation des alternances

politiques qui se succèdent

rapidement;

"affaires" et défiance accrue à

l'égard de rcsponsables politiques ;

2

critique de la prcfessionnalisation

de la vie politique.

Existe aussi chez les citoyens et
les acteu¡s collectiß, le sentiment
diffus que, d'une façon ou d'une
autle,la voix de la société

a du mal à se faire entendle,
que tout cela est complexe et
opaque. Chacun sent bien qu'on

ne peut en rester à de tels

constats. Notre démocratie,

définie comme démocratie de

la délibération collective et de la

pafticipation se tlouve confiontée
à une série de prcblèmes.

Notre démocratie
corrfrontée ci trais
t-ypes c{e clifficultés

La montée d'une démocratie
de sanction

On constate chez les Français un changement
d'attitude à l'égard de la politique : I'expression
pour refuseri avec plus ou moins de radicalité,
I'emporte sur la lutte pour un projet lucidement
élaboré et promu dans la durée.

a

a de nou\reaux
polítiques ersoclauxo

B
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Cette évolution (qui n'est pas désintérêt pour

la politique) prend ses racines dans certains

aspects de I'individualisme et du corporatisme

contemporains, mais aussi et surtout dans une

modification du paysage politique : effondrement

des grands systèmes idéologiques aux repères

sécurisants ; avalanche d'informations contradic-

toires difficiles à digérer ; alternances politiques

rapides qui traduisent des désillusions et en

accélèrent le mouvement ; décalages entre les

engagements électoraux et les pratiques du

gouvernement ;scandales mettant en ieu le crédit

des élus et des gouvernants ; démission, enfin, de

responsables politiques ou sociaux qui renoncent

souvent à tenir des discours de vérité sur les

évolutions nécessaires sur tel ou tel problème

de société.

Au total, face à un monde de plus en plus

complexe et ressenti comme tel faute de projets

lisibles et crédibles, le citoyen se résigne souvent à

limiter son investissement démocratique à la

sanction des responsables politiques. La volatilité

des votes traduit cette évolution.

Dans la démocratie de la sanction, il devient plus

important de totaliser les abstentions, les votes

nuls et les protestataires plutôt que de s'inté-

resser au débat, aux arguments échangés et de

s'impliquer dans le choix à faire. L'intervention

croissante de la justice dans la responsabilité

politique, à laquelle ont largement contribué les

scandales, nourrit la même tendance. Le citoyen

indigné par les affaires aspire à un retour de

l'éthique. Légitimement, il attend de la justice

qu'elle dise le Droit et prononce la condamnation.

Mais la multiplication de la référence iudiciaire
dans la vie politique peut aussi conduire le mêrrfe

citoyen à déléguer à d'autres I'exercice du

cqntrôle et le pouvoir qui lui appartiennent. C'est

alors le sentiment de résignation d'impuissance

qui est renforcé, ainsi que le regard profondément

désabusé porté sur la fonction politique. Si on

peut se féliciter que I'action de la lustice s'exerce

à l'égard du politique, on peut aussi craindre que

cette évolution ne se fasse en défìnitive au détri-

ment de la politique et de la iustice elle-même.

La dêrive populiste,
menace
pour la démocratie

La résurgence du populisme est un plus grand

danger. Le discours populiste se reconnaît à son

simplisme. Celui qui le tient dit :il y a d'un côté le

peuple uni et de l'autre ses ennemis. ll conçoit la

société comme un bloc et désigne quelques petits

noyaux comme la cause de tous les maux. Si on

arrivait à les détruire, la société se porterait bien.

Les illusions du populisme sont de deux ordres.

D'abord croire que la volonté du peuple est

préconçue, préexistante, révélée par un leader

charismatique. Or, pas plus que la vérité n'est

absolue, la volonté du peuple n'est une et

indivisible. Le populiste ne voit Pas, ne veut Pas

voiç que la société est divis¡ons, conflits d'intérêts

et qu'il faut y organiser des régulations perma-

nentes et trouver des équilibres autour de prolets

qui permettent de les surmonter. Or la volonté du

peuple est à constituer : elle se construit dans des

discussions et des choix.

Deuxième illusion : penser que la politique se

résume au combat contre des ennemis qu'il faut

éliminer. Toutes les situations sociales difficiles,

engendrées par le chômage, la misère, la maladie,

sont malaisées à saisir dans leur complexité, ll est

si facile de rechercher le bouc émissaire resPon-

sable de tous ces malheurs : I'Europe, l'étranger, la

mondialisation, les élites, I'immigré, I'Etat. Au-delà

le populisme légitime des comportements de rejet

et fournit le terreau sur lequel fleuriront le totalita-

risme, I'antisémitisme, le racisme, la haine, etc.

Le poids qu'a pris le Front National donne une

terrible consistance à cette menace. Avec des

¿
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slogans du type "rous pourris" à propos des

responsables politiques, "étrangers dehors" er les

Propos sur la "préférence nationale", ou osant
assimiler les camps de concentration à un "détail",
il ne peut être assimilé à un parti comme les

autres. ll reprend des thèmes déjà entendus entre
les deux guerres mondiales Ce n'est pas la partie
la plus radicale de la droite comme certains le

pensent, c'est avant tout un parti antidémocra-
tique et liberticide : ses options, son exploitation
des peurs et des inquiétudes, représentent un

danger permanent pour la démocratie. C'est
pourquoi I'action contre les idées que ce parti
véhicule est une pr¡orité pour la CFDT. Elle a fait
le choix d'agir en pr¡orité sur le terrain syndical,

de mobiliser ses militants et ses adhérents afìn

qu'ils soient en capacité de dénoncer les thèses
populistes, d'argumenter solidement, pour
convaincre les salariés, attirés par le vote FN, de la
nocivité de son programme, en particulier dans le

domaine des garanties collectives et du droit du

travail. Cette act¡on prioritaire n'exclut pas

d'autres formes d'actions, car cet enjeu concerne
tous les démocrates.

Le chômage, I'exclusion, le sentiment d'abandon

social, I'insécurité favorisent les tentations
populistes. ll faut, bien enteñdu, les réduire. Mais

cela ne suffìt pas : il faut aussi veiller à ne pas

alimenter les réflexes primaires et populistes quí

ne sont pas le seul fait des dirigeants et des

adhérents du FN. Les propos qui dévalorisent
systématiquement les responsables politiques et
syndicaux, ou qui développent le thème de la

"trahison", de la "pensée unique", ne sont iamais
innocents, ni sans conséquence.

Les risques de
la démocratie d'opinion

La démocratie délibérative a besoin du débat

public, du surgissement de I'opinion, pour alimenter
sa connaissance de la société, des problèmes à

traiter. C'est pourquoi, aujourd'hui comme hier, les

médias remplissent un rôle indispensable et positif,
qu'il s'agisse de la presse, de la télévision, des sonda-
ges ou de nouvelles technologies d'information.
Appuyés sur l'élévation du niveau de connaissance,

ils nourrissent I'information du citoyen en même
temps qu'ils lui donnent de nouveaux moyens
d'expression. Le poids de I'opinion publique - des

opinions publiques vaudrait-il mieux écrire - en sorr
incontestablement renforcé. Mais leur dévelop-
pement et leui impact dans une société de commu-
nication pose des problèmes de fonctionnement à

notre démocratie.

Premier problème : la tentation de substitution
des médias aux organisations et aux institutions
qui participent à la démocratie délibérative et à la
structuration des opinions. Cette substitution
peut s'opérer sur tous les registres : celui de la
représentation des opinions, celui de la médiation
entre responsables et opinion, voire celui de la

mobilisation pour I'action. La place prise par les

sondages dans notre vie sociale est à cet égard

significative. Utilisé avec prudence et intelligence,
le sondage est à l'évidence précieux. ll a aussi ses

perversités. Reflet à un moment donné d'une
opinion des Français, sur une question dont la
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forme peut induire la réponse souhaitée, le

sondage alimente alors I'illusion populiste. Par sa

nature même, il conforte I'idée que I'opinion
publique préexiste à la confrontation et à la

discussion, et non qu'elle se construit dans le

débat collectif où s'échangent, ce qui ne veut pas

dire s'additionnent, les argumenrs. Tel sondage

servira de point d'appui au iournaliste pour créer
cette émotion indispensable à la mise en scène

dramatique, se situer en médiateur de la "parole du
peuple" opposée à celle des responsables. Ainsi,

nous envahit une "démocratie virtuelle" où la

sympathie d'une majorité, devient, par extension, un

"vote par procuration". chacun sait pourtant que le
passage à I'acte est, en démocratie, la seule donnée

pert¡nente, qu'il s'agisse du résultat effectif d'un

scrutin ou de la traduction d'une solidarité.

1f¡E
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Deuxième problème, la dictature de I'urgence.

La vitesse de communication et de la réaction des

médias (qui sont au cceur de I'information, du

spectacle de la représentation) poussent au débat

public instantané, à la prégnance du spontané et de

I'approximatif. Mais multiplier les réactions instan-

tanées développe une espèce de gouvernement de

l'émotion qui donne des réponses saccadées et
incohérentes. La démocratie délibérative n'est pas

la démocratie d'opinion : elle nécessite du temps

pour prendre le rythme du débat, échanger des

arguments, trouver la solution au problème posé.

Nous sommes bien placés pour savoir comment

nos procédures internes d'information et de

délibération sont percutées et courcircuitées par

les événements médiatiques. Qu'il nous faille ap-

prendre à compter avec cette réalité est une

évidence. Mais il nous faudra aussi savoir résister à

la précipitation, ne pas sacrifìer I'argumentation à la

compassion et au sentiment,aussi légitimes soient-

ils. La séduction de I'instant laisse en effet vite

place au silence et aux désillusions. Vouloir
créer des solidarités actives et conscientes

suppose d'exercer notre responsabilité collective

d'acteur : aider les opinions à se structurer,

exprimer des choix muris et poser des actes en

conformité avec ceux-ci.

Troisième problème, l'usage stratégique des

médias comme moyen. On connaissait les effets

d'annonce gouvernementaux, pas toujours suivis

de réalisations, ou les ballons d'essai. Mais voilà
que s'amplifie dans la société la pratique des coups

d'éclats médiatiques, des événements créés paf
une mise en scène retentissante,après un lobbying

efficace auprès des médias. Ce qui est nouveau, ce

n'est pas le mécanisme, mais I'ampleur qu'il prend

dans des stratégies construites dont le montage

n'échappe qu'à ceux qui veulent I'ignorer.

La constellation de I'extrême gauche nouvelle

manière, cherche par ces méthodes, sur le terreau

fertile d'une société taraudée par le chômage et
I'exclusion, un renouveau politique qui ferait d'elle
"l'aiguillon" du gouvernement. Or, la légitimité ne

se mesure pas au bruit qu'on fait, ne s'acquiert
pas par de simples coups de force. Utilisant
d'authentiques détresses, s'autodésignant comme
"le mouvement social", faux nez d'une "lutte de

classes", de traditions léninistes d"'avant-gardes"

ou anarchiste d'"action directe", ce pôle de radicalité

politique et sociale a pour fondement le refus et la
surenchère. Quelles que soient les époques, il a

toujours mis beaucoup de hargne à combattre un

syndicalisme démocratique qui prône des réfor-
mes et des changements en profondeur et pour
lequel fin et moyens sont ¡nd¡ssoc¡ables. En faisant

croire que tout est possible dans notre société, en

faisant de I'action sa propre fin sans rechercher les

moyens de progresser vers une solution, ce pôle

de radicalité nourrit un climat de désespérance

qui ouvre la voie à I'abstention, à I'indifférence à

l'égard de I'action politique et, au pire, à des

comportements violents.

En définitive - et c'est probablement ce qui fait

la difficulté de notre démocratie actuelle - la

conjonction des trois dérives à l'æuvre dans notre
société peut créer un réel déséquilibre dans

I'espace démocratique.

li,-'e{1ic¿rcite
rl'le I'Et¿¿t
questirjfrtÊîó{l

La bonne santé de notre démocratie et I'efficacité

de I'Etat dépendent, en large partie, de celle du

système politique, de sa capacité à assurer la

possibilité des majorités stables, capables

d'arbitrer et de décider dans la durée, de mettre
en ceuvre des réformes significatives et de rendre

Phoro : Chist¡on Av¡l
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compte. La période récente issue des élections
régionales démontre sans peine I'actualité de ce

propos. Pourtant, au regard des difficultés
évoquées plus haut à propos de norre démocratie,
il semble utile de mettre I'accent sur les évolutions
souhaitables dans la manière de conduire I'action
publique, au moins autant que sur des réformes
institutionnelles, pour nécessaires qu'elles soient.
On sait qu'elles sont toujours délicates à mettre
en æuvre, comme en témo¡gnent les débats
récents autour de la réforme du mode de scrutin
européen. Par contre, les décideurs politiques
disposent de quelques leviers qui, mieux utilisés,
peuvent contribuer à modifier le climat et à

redonner du tonus à notre vie démocratique.

Transferts de compétences
et nouveaux rôles
de I'Etat

Les interrogations se multiplient sur le rôle et la

place de I'Etat dans le cadre des transferts de

compétences effectués vers I'Union européenne
et les collectivités territoriales Lidée se répand
actuellement que I'Etat français est dépossédé et
impuissant, alors qu'en fait ses espaces de
souveraineté et ses moyens d'action se sont
recomposés et que, dans ce cadre, il dispose
d'autant de moyens financiers et juridiques que
par le passé. Ses pouvoirs de régulation sont
même plus opérationnels, à condition d'être
pleinement utilisés. Les décisions des collectivités
locales sont, par exemple, soumises à un contrôle
de légalité par I'Etat et celles de I'Union européen-
ne sont prises en conseil des ministres où la France
est pleinement représentée. l-Etat lui-même, en
refusant de tirer publiquement les conséquences
de ces souverainetés partagées, contribue puissam-

ment à renforcer ce sent¡ment d'ineffìcacité rela-
tive. Le brouillage, utile pour reporter sur d'autres
ce gui est de sa responsabilité politique, est vécu
par les citoyens comme générant une complexité
plus grande er des processus de décision moins
visibles, et donc comme une faille de plus dans le
processus démocratique.

Or, une des responsabilités premières de I'Etat
est de répondre à ces inquiétudes en disant en
quoi son pouvoir a changé de nature, sans

chercher à en préserver une parcelle là où cela ne
s'impose pas, ou à faire endosser par d'autres ce
qui le gêne. C'est bien à un réexamen d'ensemble
qu'il convient de procéder et le débat public a tout
à y gagner. ll concerne aussi bien, par exemple, la

place et le rôle des collectivités territoriales, qu'en
économie le rôle de I'Etat actionna¡re ou ses

rapports avec les entreprises nationales. De
même, il doit s'interroger sur le poids qu'il
accorde à la logique politico administrative, qui
diminue si souvenr son efficacité quand elle prend
le pas sur la logique de projet et d'implication des

acteurs. Derrière les modes d'articulation entre
I'Etat et la société civile, la place respective de la
loi et de la négociation font partie de la série de
champs à explorer d'urgence pour un Etat qui va

entrer dans le 2 I 
u'" siècle.

Construire
des opinions structurées
par Ia confrontation

L'aspiration de chacun à disposer de lui-même, à

être respecté, à avoir davantage d'initiative dans

ses choix au quotid¡en est une évolution majeure
de notre époque. Elle se distingue du "chacun pour
soi" et de I'indifférence au sort des autres.
Nouveaux besoins sociaux, aspirations à plus de
libertés, à une plus grande autonomie, exigences
de justice sociale peuvent se conjuguer pour
constituer des potentiels de participation, des

ressorts inédits à I'engagement de chacun et
donner une vigueur accrue à I'action collective et
à notre vie démocratique.

Une des fonctions essentielles du débat démocra-
tique est de préparer I'avenir. C'est donc refuser
d'être sous I'emprise de I'immédiat, s'affranchir
des logiques qui ne relèvent que de la gestion à

court terme et des seuls enjeux de pouvoir. C'est
prendre du recul, s'ouvrir aux apports d'acteurs
divers. C'est donner à la décision publique de
meilleurs atouts pour maîtriser toutes les consé-
quences des orientations adoptées. Car, évaluer la

mise en æuvre des politiques publiques, c'est non
seulement mieux chercher les voies nouvelles
d'efficacité, mais aussi mieux apprécier les
conséquences des décisions pour les générations
suivantes. Cette dernière dimension prend, à
l'évidence, une importance accrue,qu'il s'agisse de
I'environnement ou des biotechnologies.

Or, la demande sociale d'éclairage de I'avenir esr
réelle, même et surtout lorsqu'elle s'exprime dans

des craintes et des refus, ou dans les critiques
des attitudes politiciennes. Les crispations sont
aussi filles des inquiétudes laissées sans réponse.
Faute de débats suffisamment construits en
amont, l'événemenr se charge en général de les

1LtE



réintrodu¡re, mais dans des conditions difficiles,

dominées par I'urgence et la passion. C'est pour-
quoi tous les acteurs, politiques et sociaux, ont la

responsabilité de réalimenter un débat public de

qualité, où se confrontent des arguments autour
de différentes opt¡ons possibles et souhaitables,

concernant des thèmes anticipateurs, éclaireurs de

I'avenir.

Les responsables politiques, qu'ils soient aux

commandes ou dans I'opposition, seront d'autant

plus respectés qu'ils assumeront davantâge cette

dimension de la vie démocratique : activer la

confrontation organisée et publique qui permet à

la société, aux citoyens comme aux acteurs

collectifs de mieux discerner les options qui

s'offrent pour choisir en meilleure connaissance.

Faute de quoi, la conjugaison d'une atonie du

débat public, des annonces fracassantes, ou la

succession d'expertises donnent au citoyen le

sentiment d'être réduit à la position de spectateur,

que tout cela se joue ailleurs, qu'il n'est guère

partie prenante dans la délibération et la

confrontation.

Nos concitoyens sont demandeurs de

clarifications quant aux espaces de participation :

mieux informés, ils revendiquent davantage de

partage du débat sur ce qui leur est proche et plus

de clarté dans ce qui relève des mécanismes de

délégation.

ll s'agit donc de réfléchir aux conditions qui
peuvent répondre à cette attente et d'améliorer la
construction d'opinions structurées. La

démocratie ne se résume pas à I'enregistrement

passif de la volonté des citoyens : c'est aussi et
surtout une construction fondée sur le débat et,la

confrontation des points de vue. C'est
précisément dans la délibération que se

construisent les choix qu¡ forgent I'histoire
collective d'une société, que se bâtissent les

conditions de I'acceptation des changements.

Certes, tous les acteurs ont la responsabilité de

promouvoir du débat et de la proposition. Mais

I'Etat démocratique a la responsabilité part¡culière

de créer les conditions de la confrontation
clarifiante des enjeux, celles qui permettent, entre

autres, de construire des opinions structurées,

capables de soutenir la réalisation de projets dans

la durée et de rétablir la confiance dans la légiti-

mité des décisions prises.

Reconnaître la place
des acteurs sociaux

C'est I'ensemble de la société qui est acteur de la

démocratie. La formation d'opinions structurées

suppose le développement de la démocratie
sociale. La démocratie a en effet tout à gagner à

I'existence des acteurs sociaux, en particulier à
des syndicats forts, rassembleurs et porteurs de

proiets. Elle doit favoriser la vitalité des corps

intermédiaires et leurs apports au débat public.

Comment établir la confrontation face aux

multiples sollicitations des corps intermédiaires

qui s'adressent à I'Etat I Faute d'avoir mené une

réflexion poussée sur cette réalité, I'Etat ne

parvient pas à reconnaître la juste place des

acteurs sociaux, voire persiste à se substituer à

eux, alors qu'ils sont pourtant porteurs de réalités

que souvent les hommes politiques connaissent

insuffìsamment. ll se prive ainsi du concours de

ceux qui peuvent avoir un rôle moteur d'inter-
pellation, d'apport au débat public, d'exercice de la

responsabilité. La qualité de la confrontation
publique en pâtit. Cette situation prive I'opinion

de mécanismes importants qui permettent de

s'informer, de débattre, de décider en toute
connaissance de cause.

Les formes du débat sont essentielles. Limitées à

des confrontations au sommet, elles réduisent

I'inventaire et la diffusion des arguments à la

portion congrue dans la société. De ce point de

vue, la conduite du débat sur la politique familiale
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dans I'année qui vient de s'écouler indique une
voie plus sat¡sfaisante : savoir rouvrir le débat,
après une erreur - la mise sous condition de
ressources des allocation familiales -, mettre sur la
place publique avec I'aide de plusieurs rapports, les

données sur les options en présence, entendre les

associations familiales et les partenaires sociaux,
leur demander de se prononcer sur les options
en présence, est une méthode qui contribue à

éclairer et I'opinion et le gouvernement. Cela
responsabilise tous les partenaires qui face à des
opt¡ons contradictoires doivent prendre position
au lieu de chercher des échappatoires.

ll est aussi nécessaire de clarifier et d'élargir
l'éventail des lieux où de tels débats peuvent se
tenir. lls doivent être définis en arricularion
étroite avec les lieux de décision et de négociation
pour que puisse s'opérer un lien entre le débat, le
choix et le résultat. Pour toutes ces raisons, les
politiques doivent s'interroger avec les acteurs
sociaux sur les moyens à mettre en æuvre pour
favoriser la vitalité des corps intermédiaires, qu,il
s'agisse des conditions de représentativité, des
espaces de responsabilité reconnus à ces acteurs.
Car vouloir réhabiliter la question sociale implique
I'investissement de ceux ci dans des lieux déter-
minants.

Les services publics
interpellés

Le visage de I'Etat démocratique esr perçu au

quotidien par chacun, au travers de la sécurité,
entendue au sens large du terme, qu'il garantit et
des services qu'il rend, en redistribuant des
ressources au service d'une meilleure cohésion
sociale. D'où le triple lien qui existe entre service
public et démarche démocratique : d,abord la

régulation d'activités au nom de I'intérêt général,
allant jusqu'à la mise hors marché parrielle ou
totale ; ensuite la mise en æuvre de solidarités qui
contribuent à I'accès de tous à des prestations au-
delà des inégalités de statut social ou géogra-
phiques ; enfin, le débat permanent er normal sur
l'évolution et la qualité du service rendu.
Plusieurs évolutions convergent aujourd'hui pour
inviter au réexamen de la manière dont I'Etat
assure ses fonctions.

Le passage très rapide de la France d'une société
rurale à une société massivement urbaine a créé
des inégalités de présence des services publics sur
le territoire. Nous vivons aujourd'hui un retard
d'adaptation des institutions démocratiques et {es
services publics aux réalités sociales
contemporaines. Cette situation est vécue par le

t,r

citoyen comme une faiblesse de I'Etat de droit.
Or le respect des libertés individuelles et
collectives ne va pas sans celui des règles fixées
par la loi républicaine et la mise en æuvre des
moyens de la faire appliquer.

Ensuite, les mécanismes sociaux qui, autour des
services publics en particulier l'école, offraient des
perspect¡ves de promotion individuelle et sociale
en deux ou trois générations fonctionnent moins
bien. Lampleur du chômage depuis une vingtaine
d'années secrète des situations d'exclusion quand
I'absence de travail et la faiblesse des revenus
pèsent sur le groupe familial pour une longue
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durée. Cela constitue le terreau de phénomènes
de repli et de reiet. Le sentiment d'appartenance à

la société par I'accès au travail, au logement, à

l'éducation, à la santé, la participation à la vie
sociale se détériore pour une frange importante
de la population. C'est une source évidente de
frustrations qui contribuent à nourrir des dérives
identitaires, la constitution de zones où la loi
républicaine esr mise à mal, des explosions de
violence, en particulier chez les jeunes. Les liens
sociaux se fragilisent, par exemple sur I'espace
scolaire, lieu essentiel des apprentissages de la

citoyenneté aujourd'hui concerné par des actes
d'insécurité.
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La confiance dans I'Etat démocratique se joue donc

au travers de I'efficacité qu'il montrera à mobiliser

sur des fonctions maieures : éducation, iustice,

sécurité des biens et des personnes, aménagement

du territoire et équipements publics, gest¡on des

grandes agglomérations. Encore faut-il que I'Etat

engage des moyens plus conséguents pour lutter

contre les formes multiples de I'exclusion et de la

marginalisation sociale. Cela Passe Par des choix et

des redéploiements des moyens de services publics

au nom de solidarités nouvelles. Manifestement le

champ, la nature et le niveau de ses interventions

doivent être à nouveau débattus, sans exonérer les

collectivités locales de leurs responsabilités.

¿a6

Mais en même temps - et c'est la troisième

évolution - I'ouverture des économies, I'apparition

de technologies nouvelles, la demande sociale de

plus en plus diversifiée, en particulier les tensions

entre logiques d'assurance et log¡ques de solidarité,

les compétences nouvelles des collectivités territo-
riales, la construction de I'Europe, sont autant de

facteurs qui obligent I'Etat à repréciser ce qu'il lui

revient d'assumer dans I'espace national derrière

I'expression "service public".

ll nous faut prendre acte que la notion de service

public est une notion évolutive et qu'il y a, dès à

présent, plusieurs manières de remplir les missions

qui lui sont assignées. Service public ne signifie pas

êtatisation : c'est aux missions de service public

qu'il faut s'intéresser, c'est-à-dire aux act¡v¡tés où

la qualité du service rendu à toute la population

exige une intervention publique. Les formes

d'organisation, allant du "faire" au "faire faire",

peuvent être diverses et à la dimension d'une

demande sociale composite : de I'entreprise auto-

nome sous tutelle, à la régie directe adminis-

trative, en passant par la mission de service public

confiée à un établissement privé, avec cahier des

charges. La continuité de services, comme la

distribution de l'électricité, du gaz ou de I'eau

s'opèrent selon des modalités très différentes.

Assurer l'égalité, sans discriminat¡on ni avantage

particulier, n'est pas synonyme d'entreprises

uniformes. Si nous tenons à la gratuité ou à la

péréquation tarifaire, qui fait payer le même prix,

alors que le coût d'accès est très différent, nous

admettons aussi les tarifs de cantine modulés

selon le revenu familial. La notion de service public

relève d'une dynamique de réponse aux besoins.

Enfin, dans un contexte concurrentiel, où les

activités de services dominent de plus en plus

I'univers productif, il faut nous concentrer sur les

vrais débats : faire progresser dans I'Union

européenne une conception plus large du "service

universel" ; rechercher des solutions qui assurent

la fiabilité des services publics par raPPort au sens

démocratique de leurs missions, leur capacité à

s'adapter et à répondre aux besoins de la popu-

lation, le cas échéant leur compétitivité et leur

viabilité financière. Tout citoyen est un usager-

client qui compare le service offert à son coût

(direct ou au travers de la cotisation et de I'impôt)

et qui par son vote détient en dernier ressort la

décision sur tel ou tel remodelage des frontières

du service public. LEtat démocratique est donc

invité à clarifier les éléments d'un projet collectif

qui engage la conception de la citoyenneté, les

formes de participation de tous les acteurs

concernés, la capacité à évaluer publiquement et

régulièrement les services rendus.

"';iutg¡,.q¡

Deux champs d'action sont prioritaires. En premier

lieu, impulser une politique de la ville, qui a Pour
objet immédiat de combattre I'exclusion, la

pauvreté, la relégation et la ségréSation urbaine,

mais qui doit avoir aussi I'ambition d'organiser les

villes afin qu'elles soient des lieux d'échanges, de

débat, où la démocratie fait reculer la violence en

créant des espaces où Peut s'exercer la

citoyenneté. En second lieu, l'école : si elle n'a pas à

apporter seule des réponses à toutes les diffìcultés

auxquelles est confrontée la société, l'école

contribue de manière importante à I'apprentissage

du civisme, de la citoyenneté et à I'intégration de

jeunes d'origines sociales différentes. Elle doit aussi

mieux explorer les voies de la démocratisation des

accès et de la réussite, impliquant des réponses

diversifìées pour ne laisser aucun ieune au bord du

chemin. Elle est, à cet égard, un lieu symbolique

pour toute la société française quant à son ambition

démocratique et à sa confiance dans I'avenir.
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L' intê gration républ ic a ine
à l'épreuve

La France républicaine a, au cours de son histoire,
intégré, assimilé, inséré diverses vagues d'étrangers.

A la différence du modèle anglo-saxon, qui a fait
une large place aux communautés ethniques et
confessionnelles, le modèle français a, toujours
privilégié les modes individuels d'intégration.

Or, ce modèle est en crise. Lampleur du chômage

depuis une vingtaine d'années et les situations
d'exclusion qu'il crée quand il est vécu sur une

longue durée, constituent le terreau des phéno-
mènes de rejet et de repli, de frustations qui

contribuent à nourrir une montée des affirmations
identitaires.

Pour la CFDï les réponses passent en priorité par
un véritable engagement des entreprises, des

pouvoirs publics, des syndicats, en faveur du
développement de I'emploi et de l'égalité des

chances. Mais les problèmes sociaux ont une
dimension culturelle. Face à la montée des aspira-
tions identitaires, le raidissement des réactions de
la société française est sensible, parricul¡èrement
en matière d'exercice des libertés religieuses

musulmanes. Trouver des solutions concrètes,
dans la tradition républicaine, est possible et
essentiel, si I'on veut éviter I'ethnicité agressive ou
I'intégrisme de compensation. Au total, une dose
raisonnable d'acceptation des affinités culturelles
(non pas le communautarisme à I'anglo-saxonne)

peut permettre de répondre à ces défis, de stimuler
certains dynamismes : songeons au rôle ioué par
les associations de Polonais, d'ltaliens, d'Espagnols,

de Portugais. La reconnaissance des diversités
n'induit pas nécessairement le séparatisme social,
une évolution à I'américaine que nous refusons,
parce que des catégories entières de la population
ne se reniontrent plus.

Enfin, une société démocrarique comme la société
française doit demeurer une société ouverte. S'il

faut écarter la thèse ultralibérale, et inapplicable, de
liberté absolue des flux migratoires, il faut rompre
aussi avec une logique policière, de contrôle et de
suspicion sysrématiques. Elle entraîne des effets
destructeurs sur les stratégies d'intégration et
débouche sur une précarité touiours plus étendue
des populations immigrées, très majoritairement
en situation régulière. Les immigrés ne doivent pas

être les boucs émissaires de la dislocarion sociale
qui a bien d'aurres origines.

De ce point de vue, la loi Chevènement constitue
une première avancée : acceptation de la réalité

des flux migratoires er de la nécessité de les

maîtriser ; abrogation de fait des dispositions les

plus restrictives et les plus répressives des lois

Pasqua-Debré ; procédures respecrant les droits
fondamentaux de la personne, clarifiant le droit
d'asile ; création de nouveaux titres de séjours;
acquisition automat¡gue de la nationalité française
pour les jeunes nés en France. ll y avait nécessité
de régulariser les sans papiers. En cours de
procédure, le gouvernement s'est trouvé
confronté aux limites qu'il s'était lui-même
imposé. On est en droit de se demander s'il n'eut
pas été préférable de mieux définir les critères
mot¡vant le refus de régularisation, en intégrant

une procédure d'appel à l'égard des décisions

administratives duement motivées. On aurait ainsi

réduit les risques d'arbitraire et clarifié , tant pour
I'opinion que pour les intéressés les raisons d'une
maîtrise effect¡ve des flux de personnes que la
France peut et veut accueillir. Car la CFDT veut
contribuer à une approche renouvelée de la

question de I'immigration qui doit cesser d'être
agitée comme un "chiffon rouge" dans le débat
politique : les réflexes polémiques purement
tact¡ques et politiciens onr depuis 15 ans eu des

effets désastreux et bénéficié au Front National.
L'enjeu est de rompre avec un climat de suspicion
qui s'est peu à peu généralisé à l'égard des

étrangers et les dér¡ves qu'il engendre pour notre
démocratie.
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Des inégalités
hommes-femmes
persistantes

La crise économique n'a pas diminué la place

croissante des femmes dans le monde du travail.

Elles représentent aujourd'hui 44% de la population

active. Mais la société n'a pas encore tiré toutes
les conséguences de cette évolution majeure.

Les femmes sont encore sous représentées dans les

responsabilités politiques, économiques, sociales.

Leur accès plus large au travail n'a que partiel-

lement remis en cause une organisation sociale

héritée du passé. Jusqu'aux années soixante, la

société était organisée sur la base d'un contrat
social implicite entre les sexes. Les hommes,

chargés d'assurer par leur travail professionnel le

bien-être économique et financier de la famille,

apportaient les revenus. Les femmes assumant le

travail domestique et les soins aux personnes "non

autosuffisantes" (enfants, malades, handicapés,

parents âgés). La répartition temps-revenus entre

les deux sexes n'est pas encore équilibrée. De plus

en plus de femmes sont placées dans I'obligation

d'assumer des responsabilités professionnelles et
familiales souvent antagoniques. Notre pays doit
encore se doter d'une politique familiale moderne
qui intègre le nouveau statut des femmes et les

évolutions de la famille.

Le développement de services, la réduction du

temps de travail doivent permettre d'aller plus loin
pour une nouvelle répartition des tâches et des

responsabilités entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, I'entrée des femmes sur le marché du

travail s'est faite sans que I'image traditionnelle
des rôles sociaux en ait été profondément
modifiée. Parce qu'elles étaient affectées dans la

famille aux soins aux personnes, on retrouve dans

I'emploi des femmes cette image de leur rôle

traditionnel : elles sont nombreuses dans les

professions de la santé, de l'éducation, des

services, mais beaucoup moins dans les métiers

scientifiques et techniques. Plus nombreuses aussi

dans les bas salaires, les postes d'exécution, les

emplois à temps partiels imposés. Le combat pour
l'égalité professionnelle est encore à gagner.

L humanité étant composée de deux sexes,

I'opinion tolère de moins en moins la pré-
dominance masculine dans les postes de

responsabilités. Au niveau politique, le débat est
ouvert, et la CFDT ne peut que s'en féliciter.

Augmenter le nombre de femmes en situation

éligible sur les listes électorales, lutter contre le

cumul des mandats sont autant de moyens pour
aller vers une représentation plus équilibrée des

deux sexes dans la représentation nationale.

Lenjeu est de taille, car la présence massive des

femmes permeüra de porter un regard mixte sur

l'organisation sociale, auiourd'hui dominée par une

vision masculine, et bénéf¡ciera à I'ensemble de la 
t

société. L'accès des femmes aux responsabilités est

un enjeu pour I'approfondissement de la démocratie.

La CFDT a, depuis quinze ans, l'expérience de

mesures volontaristes pour favoriser I'accès des

femmes aux responsabilités. Elle est donc b¡en

placée pour savoir que de telles mesures sont

indispensables, mais doivent s'accompagner d'une

vigilance constante. Notre meilleur atout est la

présence de 46% de femmes parmi les adhérents,

qui nous renforce dans la volonté de construire

une CFDT mixte à tous niveaux. Les femmes en

responsabilité sont encore en nombre modeste,

même s'il y a progression dans les fédérations et
les régions. Nous ne devons pas relâcher notre
effort et les mesures volontaristes, en priorité au

niveau des sections, des syndicats et des mandatés.

Cela suppose de veiller à faire évoluer les formes

du militantisme, à ce que la politique des

responsables, la formation, les moyens d'accompa-

gnement intègrent ce changement sociologique.

¿
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Tout au long de son histoire,
la CFDT s'est appuyée sur
une ambition démocratique
qui déyeloppe une démarche
participative interne,
qui implique et émancipe

ses propnes adhércnts et
rcsponsa^bles.

La CFDT est acteur dans le jeu
démocratique.

Mais elle est aussi conlédération
syndicale : à ce titrc elle porte
une action de tranforynation
sociale à partir de ses adhércnts
sur les lieux de travail. Elle est
organisée à cet efiet.
C'est poulquoielle se rcfuse
à structurer en son sein les

coulznts idéologiques qui
traversent la société française.
La CFDT sera d'autant plus forte
qu'elle intégrera davantage tous
ceux et celles qui la composent,
car la cohércnce est une clé
maieure de I'attraction et du
développement.

Tlois éléments constitutiß du

tripÇque démocratique CFDT
nourrissent cette cohércnce ;

ils s'alticulent en un tout
indissociable et interactif
qui comprend:
. la nécess¡té d'un syndicalisme

fort de nombleux adhérents;
. le développement de pratiques
participatives, qui responsabilisent ;
. la valorisation de la fonction
délibérative, qui permet de

décider:

Ensemble, ils nourrissent le
sentiment d'appartenance et
le fonds culturcl commun CFDT.

Leur mise en application concrète
donne lisibilité et efücacité à nos

ambitions démocratiques, du sens

aux changements et innovations

à meûtre en (Euyne.
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Nécessité et sens
d'un syndícølísme
d'adbérents

La force d'une organisation

Avoir dans une organisation syndicale de nombreux
adhérents qui participent à I'action, donnent
leurs opinions, s'investissent, sont consultés, est
primordial pour faire vivre la démocratie partici-
pative. Car il n'est pas dans la conception CFDT

de les utiliser comme une masse de manæuvre.
La légitimité du syndicalisme dépend de la

participation des salariés et pour la CFDT cela

passe d'abord par I'adhésion. C'est au surplus une

condition majeure d'efficacité dans I'intervention
et I'action syndicales.

Etre représentatif

Mettre au cæur de notre ambition démocratique
le syndicalisme d'adhérents signifìe bien la volonté
des organisations confédérées d'être en prise avec

les réalités sociales, professionnelles, territoriales,
dans leur diversité et dans leur complexité, quelle
que soit la taille de I'entreprise. 40 % de nos

adhérents d'aujourd'hui nous ont rejoint depuis
neuf ans et sont venus enrichir nos débats. lls

apportent leurs réalités, réalimentent les plate-

formes revendicatives, suscitent des confrontations,
permettent d'arbitrer en meilleure connaissance de

cause et de définir des priorités revendicatives

mieux ajustées. Plus le nombre d'adhérents ser¿

important plus la CFDT gagnera en légitimité, en

capacité d'analyse et de propositions.

Ecole d'émancipation
individuelle et collective

Le renouvellement important des adhérents, la

création de nouvelles sections, imposent qu'un
effort important soit réalisé dès I'accueil. Notre
ambition démocratique implique de renforcer la

place des adhérents, au travers de I'information, de

la formation, de I'action, du débat d'idées et de

I'apprentissage de la décision. Ainsi se nouent et
s'affirment dans notre organisation des identités
collectives, terreau de liens sociaux, qui favorisent
I'appropriation de notre fonds culturel, la forma-

tion d'une conscience sociale sans laquelle il n'y a
pas d'acteur collectif.

Ainsi la CFDT est-elle école d'émancipation.
Emancipeç c'est rendre responsable au travers des

modes de délibération, de décision, d'action. C'est
aussi favoriser I'intégration entre anciens et
nouveãux, sans se limiter à transmettre I'expé-
rience acquise. Emancipe¡ c'est encore découvrir
de nouveaux savoirs, faciliter I'ouverture d'esprit.
Le syndicalisme CFDT, hier comme auiourd'hui,

contribue par la formation de ses adhérents au

développement d'une culture générale de citoyen.
Au sein de la CFDT tous les lieux de rencontres,
de débats et d'échanges sont des opportunités de

formation qu'il faut sans relâche saisir et rendre
plus performantes.

Garantie d'autonomie

Le développement d'un syndicalisme d'adhérents

renforce I'autonomie de la CFDT. Autonomie
financière, liberté de pensée et d'acrion, sonr
autant d'éléments nécessaires à la validité de son

action. ll s'agit bien de développer la force du

nombre et des idées qu'elle porte, pour assurer
dans I'espace démocratique la pertinence de ses

revendications.

Garantie de dynamisme

L'arrivée de nouveaux adhérents dans une section
syndicale, dans un syndicat, constitue un apport de

sang neuf : autant d'idées, de visions, de comporte-
ments différents qui bousculent les habitudes, les

routines et renouvellent les pratiques établies.
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C'est pourquoi il est essentiel de poursuivre la

progression dans tous les secteurs, chez les femmes
et chez les ieunes. Nous devons accepter que tout
adhérent puisse s'impliquer er parriciper selon ses

disponibilités et ses compétences, favoriser la prise

de responsabilité, tournant le dos à une concepr¡on
élitiste du militant. Nous nous imposons ainsi un

dynamisme qui oblige à se réinterroger sur tous les

asPects de notre vie interne, à construire un

syndicalisme davantage confédéré et solidaire.

Le développement,
un enjeu politique

La progression de la syndicalisation que nous
connaissons n'est ni spontanée, ni acquise, ni suffi-
sante. ll faut donc plus que jamais rejeter I'idée
selon laquelle la syndicalisation serait la

conséquence naturelle des autres activités
syndicales. Proposer I'adhésion doit être la

préoccupation de tous. La syndicalisation doit faire
I'objet de modalités d'organisation er d'impulsion
spécifìques, avec des objectifs concrets à I'appui.
Celui de la confédération est bien de dépasser son
plus haut niveau d'adhésions atteinr en 1976,
objectif désormais à la ponée de ses organisations.
Trois conditions sont à réunir :

n La priorité donnée au développemenr doir être
continue et résolue. La syndicalisation est un

travail permanent. Elle ne doit pas s'essouffler si

I'on veut franchir de nouveaux paliers.
¡ Les nouvelles opportunités doivent être saisies :

la réduction du temps de travail, rout particu-
lièrement dans les petites et moyennes
entreprises ; la prise de contact systématique
avec les élus CE non syndiqués ; les espaces de
développement révélés par les résultats des

élections prudhomales.

n ll nous faut réussir I'intégration des nouveaux
adhérents. L'enjeu est d'importance puisque chez
les adhérents nouveaux se trouvent les respon-
sables de demain.

[.4ÕvclopXlci"
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l-adhésion à un syndicat esr un acte libre ; c'est
une forme d'engagement dans un lieu d,action
collective pour assurer une défense inviduelle et

collective et construire de la solidarité. Cette
adhésion passe par un contrat implicite sur
I'acceptation de règles, droits et devoirs. ll ne s'agit
pas d'une discipline d'encadremenr, mais de la

logique même portée par l'expression collective
qui traduit ce qui est partagé au nom de la

réalisation des buts communs. Ces règles sont la

condition pour que chacun puisse apporter sa

contribution à la solidarité de la vie collective,
selon un degré d'implication qu'il détermine et
recevoir de celle-ci des ressources qui lui
permettenr de s'émanciper. Elles font partie de la

culture démocratique CFDT.

Ambition et sens
démocratiques
de Ia participation

Développer des pratiques participatives est un
besoin et une nécessité. D'abord parce que les

adhérents et les salariés acceptent de moins en
moins d'être hors du jeu des changements qui les

concernent. Ensuite, parce que nous vivons un
élargissement du champ de la négociation dans
des domaines où les répercussions sont fortes sur
la vie de travail. Enfin, parce la réussite de
changements porteurs de solidarités actives
suppose, compréhension, participation et adhésion
non seulement sur les enjeux, mais aussi sur les
choix proposés et les compromis à réaliser.

Au sein même de la confédération, les décisions
en matière d'objectif er d'acrion ont d'autant plus
de chances d'être adaptées et efficaces que leur
préparation, leur élaboration collective, aura été
correctement assurée à tous niveaux, grâce à une

I
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bonne connaissance du terrain sur lequel on agit,

par une implication du plus grand nombre. Chaque

collectif, de la section syndicale au Bureau national

confédéral, participe à un processus global de

responsabilités partagées.

ll faut souligner qu'il s'agit d'une des caractéris-

tiques majeures d'une culture démocratique,
créatrice de lien social, par la place que tiennent
les relations directes et les réunions où I'on

échange. La communication orale a une importance

particul¡ère dans la vie syndicale :au débat collectif
structuré, toujours difficile à réaliser face à

l'éclatement des temps de travail, s'associe le panel

ræF-

des modes de consultations que constituent, par

exemple, les tournées, les enquêtes pour recueillir
un point de vue et interroger ceux qui détiennent

des informations.

Cette relation de participation est riche de I'expé-

rience de ses composantes, de la mémoire de celle

de I'organisation, de la capacité de se situer dans

un monde en évolution : ensemble on analyse, on

innove, on expérimente et on tire des leçons, pour

franchir collectivement de nouvelles étapes.

L'unité de base de la CFDT :

le synclicat, strllctllre
d'expression, de délibération
et de décision

La place centrale assignée au syndicat dans le

fonctionnement démocratique de la CFDT est un

choix historique, constamment réaffirmé par nos

congrès.Tout le débat interne des années I 946-70

pour parvenir à une organisation en fédérations

d'industries - et il ne fut pas facile - visait à

rassembler les adhérents de chaque grand secteur

professionnel dans des syndicats géographiques où

se mêlent sexes, métiers et catégories différentes.

Ce choix était un double refus : celui des syndicats

catégor¡els, celui des syndicats d'entreprise. ll a été

réaffirmé à diverses reprises avec continuité et

volonarisme. Ce mode d'organisation vise à éviter

trois déviations.

l)Celle de I'autonomisation de chaque entité syn- '

dicale sur la base de I'entreprise, avec tour ce

que cela comporte comme risque d'intégration

à sa stratégie.

2) Celle de I'enfermement du débat dans des

univers clos qui implique I'impossibilité de

définir des revendications-projets et des actions

dépassant les intérêts particuliers.

3) Celle de I'atomisation des structures sans

principes fédérateurs.

Dans tous les cas, cette conception implique le
respect des aspirations des métiers et des caté-

gories, la reconnaissance de la légitimité de leur

expression, car si elles sont étouffées, I'arbitrage

collectif est factice. D'où la nécessité de leur

confrontation à celle des autres, non seulement

sur le lieu de travail, mais aussi en dehors.

Lø resþonsabil¡té d.u syndìcat :
í.mpulser le déueloppement

lmpulser le développement, veiller au bon fonc-

t¡onnement des sections syndicales qui le

portent, intégrer les isolés ou une catégorie qui

constituent des points d'appui au développement,

sont des responsabilités du syndicat. ll a une

mission de soutien et d'an¡mation pour aider les

sect¡ons syndicales à fonctionner convenable-

ment: équipes élues, réunions d'adhérents, modes

d'organisation facilitant implication et partic¡-

pation du plus grand nombre. Ainsi, le syndicat,

structure politique de base, bénéficiera d'une

information vivante, d'une communication directe

pour alimenter ses débats. Rassemblant les repré-

sentants de ses sections, il est à même de définir

avec eux la diversité des modes de participation

proposés aux adhérents. Mais, il a aussi la respon-

sabilité de les informer des positions prises par les

organisations fédérées auxquelles il participe. Un

syndicat vivant, porteur d'initiatives, est acteur de

notre démocrat¡e partic¡pative : c'est là que se

loue la qualité de la relation interactive avec les

adhérents. C'est pourquoi les initiatives prises

pour améliorer la participation au sein de la

confédération sont essentielles : développement

de collectifs dans les entreprises, réunion du

conseil syndical sur le lieu d'implantation d'une

des sections, intégration de la démarche d'enquête

du"travail en questions",diffusion des positions de

la CFDT dans les entreprises de son champ.
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Le synd.icøt,
líeu d'øpþrentissøge d.e

la. d.écisíon, de In d.élégøtíon
et d.u rna.nda.tement

Réunissant les représentants des sections syndi-

cales, le syndicat est le lieu collectif où I'on

délibère pour décider de la politique d'action et
arrêter ses positions, en tenant compte des acquis

de I'organisation et des orientations arrêtées par

les instances fédératives. Participant en leur nom

aux congrès des organisations qui le fédèrent, il

assume une double mission : définir les positions

de ces structures et être co-responsable de leurs

positions majoritaires entre deux congrès.

En s'affiliant à la confédération, le syndicat est le

collectif qui assure I'interface active des adhérents

avec la vie fédérale, régionale et confédérale, au

travers de la délégation et du mandatement. Par

son affìliation à la CFDI il partage sa souveraineté

avec les instances fédératives (fédérations, régions,

confédération) pour tous les domaines qui ne sont
pas de sa compétence directe et (ou) qui dépassent

son champ d'activité. ll participe ainsi à l'élabo-

ration d'un patrimoine commun qui nous engage

tous. Comme la responsabilité d'un accord dans

une entreprise relève, selon les cas, du syndicat ou

de la fédération, celle d'un accord de branche

appartient à la fédération et celle d'un accord avec

le CNPF à la confédération.Autre signe de souve-

raineté partagée, la règle qui veut qu'on ne

s'ingére pas dans les affaires d'un autre syndicat, ce

respect réciproque valant pour toutes les

structures. Cette démocrat¡e de délégation est

nécessairement le fait de collectifs organisés en

plusieurs degrés, dès lors qu'elle fédère des

sections dans des syndicats, eux-mêmes confédérés

et regroupés en fédérations professionnelles et
régions interprofessionnelles. Elle est énoncé d'une

position collective. Ainsi s'articule la souveraineté

relative des différentes structures et la pr¡se de

décisions cohérentes pour I'ensemble.

Le synd.icøt s'exþrime,
débat et d.écid.e coÌnìne
un corlts coll.ect¡Í

Faut-il rappeler qu'aux origines du syndicalisme
chaque syndicat s'exprimait dans les structures
fédérées disposant d'une voix quel que soit le

nombre de ses adhérents, traduisant ainsi sa

réalité de corps collectif. A I'usage, cette règle
est apparue inadaptée parce qu'elle ne respectair
pas le poids respectif des syndicats dans l'élabora-
tion de la décision. En ce sens, I'indicateur de poids

que donnent les mandats à la position collective,

apporte une valeur aloutée à la démocratie

interne. Cette conception CFDT de la démocratie

de délégation par le mandatement est issue du

fédéralisme, de ses pratiques, de I'utilisation de la

synthèse majoritaire pour décider.

Le fonctionnement en tendances (le courant n'est

qu'un synonyme) et son prolongement dans la

désignation des organismes dirigeants à la propor-
tionnelle, signifient une addition des mandats dans

le but de comptabiliser des rapports de forces

internes et figent les positions. Dans ce type de

fonctionnement, c'est la logique de l'inrérêr de

courant et la pérennité du groupe fractionnel qui

q,SÁE

--

I'emporte. Les débats sont stérilisés et les struc-
tures paralysées, puisqu'on se contente d'enre-
gistrer des votes à la proportionnelle, transmis

d'un niveau à un autre, de la section au sommet.

Ces décisions figées se prennent ailleurs : courants

organisés diffusant des consignes, fonctionnement

centralisé et blocage du débat, divisions enkystées

débouchant un jour ou I'autre sur des ruptures,

confìscation du débat par les dirigeants, dépen-

dance à l'égard de groupemenrs exrérieurs. Le

décompte des voix est plus important que la

synthèse au fond. Adhérents et syndicats sont
alors dépossédés de I'essentiel qui est de débattre
et de décider pour agir. La position majoritaire du

syndicat, est placée sur le même plan que les

positions minoritaires. l-organisation devient un

rassemblement hétéroclite incapable de porter la

dynamique d'une conception syndicale cohérente

et effìcace.

I
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Améliore r la participation
dans la confédêration,
c'est redonner du corps
att fêdêralisme

Construire une meilleure proximité entre les

organisations confédérées et la confédération est,

sans aucun doute, une de nos priorités. Mais à une

époque où beaucoup de facteurs poussent à

confédérer les problèmes, il nous faut prendre

garde à ne pas enclencher des mécanismes qui

sont I'apanage du basisme, comme le mythe de la

consultation sur tous les sulets, voire du

referendum permanent. lls débouchent en général

sur un renforcement du centralisme, car la nature

a horreur de I'instabilité et du vide. En cohérence

avec sa conception d'une société démocratique,

riche de corps intermédiaires forts et reconnus,

la CFDT est attachée au renforcement du

fédéralisme en son sein. La diversité, dont elle a

besoin pour nourrir une politique confédérale qui

soit confédérée, est celle de ses organisations

- syndicats, fédérations, URI - qui délibèrent,

capables d'élaborer leur réflexion syndicale à

partir des réalités professionnelles ou géo-

graphiques qui sont les leurs, capables aussi de

porter les positions communes. C'est dans I'inter-
action, sans court-circuit, entre les différentes
structures que réside la garantie d'une organi-

sation en prise avec la réalité, évitant la sclérose et

les dérives bureaucratiques. Cela demande qu'on

en prenne le temps. Cela suppose une volonté et
une vigilance permanentes. La confiance se nourrit
de la qualité de la délibération collective et de son

appropriation.

Les voies de progrès sont clairement dessinées

Première direction :

perrnertre au synd.icat
d'øssurer sa.fonct¡on
et sa resþonsøbúlité
Au sortir de la période de désyndicalisation, les

organisations confédérées, tant au congrès de

Paris qu'à celui de Montpellier, partageaient la

conviction que le développement de la démocratie

participative s'opère dans les syndicats. Lieux

pivots, ils doivent donc être plus forts en nombre

d'adhérents, en moyens matériels (c'est I'oblectif
de notre nouvelle charte financière), donc en

équipes d'animation plus disponibles. C'est
pourquoi le lent et continu effort de regroupe-

ment des pet¡ts synd¡cats, initié par les fédérations

et les régions, est important pour atteindre un

seuil minimal de viabilité, pour permettre à leurs

responsables de jouer un rôle effectif dans le
processus de délibération montant et descendant.

Deuxième direction:
des synd.icøts øssocíés
à.Ia défônìtíon de
la p olítique confé déra.l.e

C'était l'objectif affiché par le Conseil national

lorsqu'en janvier 1997, il décida d'engager cinq

débaa (mondialisation, rapport de forces, rôle de

I'Etat, loi et négociation, inégalités) auxquels il

souhaitait associer les syndicats par le canal des

fédérations et des URl. Les initiatives prises à ce

propos doivent être évaluées pour être pour-

suivies et améliorées. ll convient aussi d'examiner

comment les organisations - qui tiennent congrès

tous les 4 ans et ont, dans I'intervalle, prévu un

rassemblement ou une instance avec leurs

syndicats - peuvent articuler leurs thèmes de

travail avec ceux programmés par la confédération.

C'est la même ligne de conduite qui anime la

confédération, lorsqu'avec I'appui des fédérations

et des URl, elle organise des rassemblements

(Charléty, PME,Actuelles, nouvelles sections, Forum

CE, "Travail en quest¡ons") autour de thèmes de

réflexion, avec ateliers et débats."Ne pas faire à la

place de", mais impliquer un plus grand nombre

d'acteurs à la réflexion de toute I'organisation, tel

est I'obiectif. ll en va de même de la méthode des
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contrats cofìnancés pour réaliser des objectifs de

développemenÇ de formation, de diagnostic, pour
s'impliquer dans la réalisation du plan de travail

confédéral. La préoccupation de la presse confé-
dérale de valoriser les innovations des organisations
confédérées pour renforcer les échanges de

réflexions entre fédérations et URl, aurour de

dossiers à thèmes afin de capiøliser les acquis des

uns et des autres, relève de la même logique.

Troisième direction :

d.es tnoyens de commun¡cation
mod.ernes ínteractifs
et rapides
lnternet, intranet, fax, forum informatique, confé-
rence téléphonique, doivent aider à raccourcir les

circuits de diffusion, ils permettent I'accès direct et
instantané à des informations essentielles pour la
compréhension des enjeux. Les communiqués
confédéraux, fédéraux, régionaux, les prises de

positions argumentées de la CFDT sur tous sujers,

doivent être connus rapidement, d'abord des orga-

nisations confédérées, si possible des adhérents.

On peut ainsi espérer réduire les décalages res-

sentis sur l'expression confédérale au travers du

prisme déformant de l'écho médiatique. Encore

faut-il que notre culture militante intègre cette
donnée, s'habitue à la maîtriser en urilisant ces

nouveaux outils de communicat¡on. Mais rien ne

remplacera la lente imprégnation acquise par
I'expérience, les pratiques parr¡cipar¡ves : elle seule

permet de faire face à I'inédit et d'ag¡r en

responsable.

Quatrième direction:
des responsøblcs CFDT
qui à tous les niaeaux de
I' orgøni s ation con s ø crent
une þar.tie de l.eur temps,
au-delà des réuníons
d.'instønces, à. rencontrer
rnílitønts et adbérents
C'est certainement un des progrès des années que

nous venons de vivre que d'avoir développé les

contacts entre responsables confédéraux, fédéraux
et régionaux et équipes de syndicats et de sections.

Notre démocratie a besoin de ces échanges, si

possible dégagés de I'urgence de la décision,

facilitant la connaissance mutuelle, permettant des

échanges sur des thèmes spécifiques, nourrissant
I'appropriation du fonds culturel commun et
renforçant le sentiment d'appartenance.

Cinquième dírection:
alléger nos stt'uctures
et améliorer lcs synergies
entre elles
Dans la ligne des orientations évoquées dans nos

précédents congrès :rendre plus lisible un dispositif
de toutes manières compliqué doit demeurer une

préoccupation de tous. Qu'il s'agisse des frontières
fédérales ou interprofessionnelles, ces évolutions

sont lentes, parce qu'elles demandent diagnostics,

délibérations partagées, pragmatisme er surtour
volonté d'aboutir.
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La délibération collecrive rempl¡r une fonction
irremplaçable dans la circularion, le tri et
I'appropriation des informations. Améliorer la

qualité de la délibération n'en est que plus
important. Encore faut-il s'entendre sur I'objectif.
ll ne s'agit pas d'engranger le poids respectif de la

diversité des opinions sur chaque argument en
présence. ll s'agit de délibérer pour décider. Dès

lors, bien délibérer c'est s'assurer que les argu-
ments utiles à la décision sont connus ; c'est aussi
assumer ensemble les contraintes liées à la néces-
sité d'aboutir.

Décider pour agir

La CFDT est une organisation démocratique qui
débat et qui décide, y compris en assumanr des
affrontemenß qui peuvent être vifs. Faite pour
I'action, la CFDT se doit de préparer ses déci-
sions, de dégager en permanence une position
maloritaire qui permet d'énoncer sa décision et de
la meftre en æuvre. Un des rôles majeurs du
responsable est d'animer I'ensemble du processus
dont les éléments retent¡ssent les uns sur les
autres. La fonction délibérative est étroiremenr
liée à I'action syndicale qu'elle conditionne et
constitue le troisième élément de référence de
notre fonctionnement interne.
C'est la fonction délibérative pratiquée à tous les
niveaux, sans en omettre aucun, qui permet le bon
fonctionnement de nos instances. C'est princi-
palement grâce à elle que ceux qui représentent
un collectif, dans une autre instance, peuvent y
part¡ciper en s'appuyant sur les débats et
décisions prises par leurs mandants.

Cet exercice difficile est d'autant plus nécessaire
que la CFDT n'est pas une société de pensée, un
club de réflexion, mais une organisation syndicale
qui a la volonté d'imprimer sa marque sur la
réalité sociale, d'y inscrire, par son action, ses

ambitions de transformation. I

Dans un organisation confédérée, les points de
vue sont naturellement différents, traduisant la
diversité des conditions vécues par les adhérents.
lls le sont d'autant plus qu'à cette diversité
individuelle s'ajoutent des diversirés collectives :

les organisations syndicales confédérées portent
des identités er des rradirions collectives profes-
sionnelles et régionales. Au travers du processus
délibératif s'élabore une capacité d'action collec-
t¡ve, qui a précisément pour objet de dépasser
ces diversités pour être cohérente et efficace.
D'où I'incompatibilité de norre vie démocra-
tique avec tout disposirif qui a pour principal
objectif d'enregistrer la diversité d'opinions pré-
construites.

Préparer la décision

Dès lors, la préparation de la délibération par les

responsables qui animent le débat de I'instance
collective concernée est un moment essentiel :

rassembler les éléments d'informations utiles,
préparer un diagnostic, un premier énoncé de
positionnement présentant des options intégrant
les acquis et projets de I'organisation,favorisent la

gualité de I'expression pour recueillir le point de
vue du maximum de participants. Le lien s'opère
ici avec les pratiques partic¡par¡ves dont il s'agit de
capitaliser les acquis : enquête, contacts directs,
discussions formelles ou informelles sont indis-
pensables pour faire le tour d'un problème. Ce qui
est vrai pour la section et le syndicar s'applique à

la confédération.

Dans le cas d'un accord, s'il peut être sage en
cours de négociation de vérifier I'avis des
organisations confédérées sur tel ou tel point
délicat, c'est plutôt dans la préparation de la

négociation, dans l'élaborar¡on des points à

négocier et des propositions défendues, que se
construit progressivement le mandat. Ne
consulter qu'au moment de conclure est, en
quelque sorte, trop tard. C'est s'enfermer dans le
choix du "c'est à prendre ou à laisser", avec le
risque de mettre en position de faiblesse les

négociateurs face à la partie adverse. Aloutons
qu'on ne prépare pas de la même façon la

délibération selon que le sujet à traiter a fait
I'objet d'orientat¡ons prises en congrès - comme

I
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la protection sociale à Montpellie¡ er sur un sujet
totalement neuf qui fait irruption dans I'actualité
et interpelle notre syndicalisme sans qu'il dispose

d'une position de référence.Aux instances respon-
sables d'élaborer alors les méthodes qui, avec

clarté et précision, lui permettront d'éclairer son

mandat. Les diverses initiatives évoquées pour
redonner corps au fédéralisme doivent servir de

point d'appui et enrichir l'information dans les

deux sens. C'est affaire d'opportunité et de

contexte, puisque les statuts confédéraux offrent
au BN et au CN tous les moyens de prendre des

initiatives entre deux congrès.

La décision

Le moment de la délibérarion esr précisément
celui où, à partir de positions différentes,
d'arguments variés et complémentaires, des

éclairages nouveaux apportés par la discussion, le

collectif de mandatés est amené à arrêter une
position. ll cherche à opérer une synrhèse qui

intègre et enrichit, si possible, les positions initiales

de chacun. Le résultat d'un vote n'est pas la

victoire d'un point de vue sur un autre, d'une
thèse en face d'une autre, mais seulement la

traduction d'une position majoritaire.Celle-ci
ne peut pas être le résultat d'un consensus mou
ou d'une position à mi chemin, ambiguë et
inapplicable.

La position majoritaire doit conduire à établir un

choix entre des positions différentes, sans qu'il y
ait lieu de dramatiser. C'est pourquoi, I'utilisation
systématique de l'abstention et du parrage des

mandats sont le symptôme d'un fonctionnement
défectueux, la marque que la structure ne sait pas

choisir ou ne veut pas choisir. La guestion posée

ici n'est pas de savoir si le partage des mandats ne
serait pas possible ou ne se pratiquerait pas : toute
instance peut auiourd'hui décider de façon
souveraine de le pratiquer pour une décision
donnée. Ce qu'il faut clarifier, c'est le fait que
systématiser le recours au partage des mandats,
vouloir engager la CFDT dans une logique où seul
le partage des mandats serait démocratique, est de
nature à appauvrir notre prat¡que démocratique.

Vouloir imposer comme règle le recours
systématique au partâge des mandats, c'est dicter
a priori leur attitude aux structures en général, et
donc aux syndicats structures politiques de base

de I'organisation. C'est limiter le cadre dans lequel
s'exercent leurs décisions, c'est réduire leur
souveraineté. Ce serait remettre en cause la

délégation de pouvoir er faire de chaque niveau de
structure, à commencer par le syndicat et ses

sections, des chambres d'enregistrement des avis

exprimés par d'autres.

Donner au partage des mandats un caractère

systématique revient pour les structures à s'en
remettre à d'autres sur la responsabilité
d'assumer la décision. A moins que cela ne
traduise un choix politique arrêté au préalable,

rejetant a priori toute possibilité d'évolution dans

le débat. Un collectif réduit au parrage

systématique des mandats adopte une solution de
facilité qui appauvrit la réflexion, affaiblit sa vie
syndicale et occulte ainsi d'autres problèmes qu'il
ne veut pas traiter. Le respect des convictions et
de I'expression de chacun, bien normal en

démocratie, ne doit pas empêcher de proposer, de
prendre position et d'agir. S'engager, c'est s'impli-
quer. Décide¡ ce n'est pas seulement donner son
point de vue et se replier en position d'obser-
vateur. C'est participer à la décision collective,
devenir acteur, parce que solidaire du collectif.
C'est s'impliquer dans une démarche d'action
collective , d'aut¿nt plus suivie d'effets, que la prise
de décision ne sera réduira pas, à cause d'une
forte abstention, à une minorité de suffrages.

De la condition
de minoritaire

Notre culture démocratique consiste à accepter
I'idée que chacun peut être amené à renonce[ en

partie ou momentanément à ce qu'il souhaite, tout
en acceptânt aussi que chacun puisse garder ses

convictions. Etre provisoirement en position mino-
ritaire n'amène ni à rompre, ni à être exclu ou en

désaccord permanenr. Apprendre à être solidaire

d'une décision quand bien même on ne la partage

pas n'est pas toujours aisé. Ceci n'implique pas pour
autant des att¡tudes d'opposition systémar¡que.

Edmond Maire, quittant ses responsabilités il y a

dix ans, attirait I'attention sur le penchant que
nous avions à faire de notre diversité un motif de
division. ll notait :"|'inclination à penser - tout en

invoquant le fédéralisme - que ce qui est bon pour
son organisation est bon pour toute la confédé-

ration. Le refus d'accepter qüe son point de vue

soit minoritaire, se transforme alors en remise en

cause de nos procédures, qualifiées de non-
démocratiques. Tous, plus bu moins, nous parti-
cipons de cetre cuhure de I'affirmation de nos
différences plus que des éléments qui fondent
notre cohésion. Et c'est parfois un morif d'inqu¡é-

tude pour I'avenir de la CFDT."
Ces réflexions sonr édif¡anres. En effet, dans une
organisation démocratique, 100% des militants et
des adhérents ne peuvent à tout moment et en

1



tout lieu, avoir les mêmes posit¡ons. A I'intérieur
de la CFDT la démocratie veut dire qu'il y a place

et dro¡t au désaccord, à la distance par rapporr à

une position, résultat d'une synthèse majoritaire.
Certains þeuvent continuer à ne pas se recon-
naître dans celle-ci, soit ponctuellement, soit plus

durablement. ll y a dans une organisation démo-
cratique des malorités et des m¡norités, faites de

déplacements permanents entre ceux qui forment
la majorité à un moment et ceux qui, à d'autres
moments, ne sont pas en phase avec celle-ci. Ce
qui fait problème, c'esr I'attitude d'organisations
confédérées, qui alors que le congrès a tranché,
alors que les instances intermédiaires CN et BN
ont décidé, n'appliquent pas les orienrarions
retenues. On passe alors d'un désaccord ponctuel
ou durable, à un clivage organisationnel perma-
nent, à une organisation en tendance qui défend
publiquement une position contraire à celle
majoritairement défìnie.

La mise en æuvre
de la décision

Acte réfléchi, la décision a des conséquences dans

le temps. Parce qu'elle peut toujours être criti-
quée, elle doit être assumée par les responsables

et expliquée. Faute de quoi, on enrrerient le flou,
I'imprécision et l'éparpillemenr de nos forces. La

décision qu'elle porte sur une position ou sur une

modalité d'action se met en forme. C'est une

condition de clarté sur ce qui devient un contrat
pour le collectif tout entien comme pour l'équipe
responsable de sa mise en æuvre. Dans I'action, ce

contrat devient nécessairement public. Cet
engagement sur une position commune doit être
porté à la connaissance de tous les adhérents,
salariés, interlocuteurs patronaux et autres. ll doit
être compréhensible, de manière à permettre
appropriation et lisibilité qui sont facteurs
d'efficacité, d'ajustement dans l'évaluation des

résult¿ts par rapport aux objectifs visés.

On est là au cæur de processus démocratique,
alimenté en amont par l'élaboration collective et en

aval par l'évaluation. La délibération esr vraimenr
le moment privilégié pour consrruire I'avenir.

Du rôle des organismes
directeurs et des exécutifs

Un exécutif, comme son nom I'indique, est fait pour
animer, délibérer et décider des modalités de mise

en æuvre et en cohérence de I'activité globale. ll
rend compte à I'instance qui le contrôle pour lui

proposer les options qui permettent de prolonger
cette act¡on. Tout organisme directeur exige un

minimum d'homogénéité, de cohérence er de com-
plémentarité qui permet à ce collectif d'être en

accord sur I'essentiel. C'est une condition d'effica-

cité qui n'est en rien contradictoire avec la diversité
de poina de vue et confrontations dans le débat,

assise sur des expériences sociales et profession-

nelles différentes. ll en va différemment lorsque leur
composition s'opère à la proportionnelle, sur la

base de tendances où le "pluralisme" n'est que la

cohabitation de démarches et stratég¡es contradic-
toires. On passe alors beaucoup de temps à

s'observer et à se marquer. La mise à niveau de

I'information, I'expression en temps contraint per-

mettant un échange d'arguments, le rappel des

opt¡ons antérieure, la prise en compte des positions

de ceux qui ne sont pas représentés, tout ce qui est

si nécessaire à l'élaboration de la délibération et de

la décision ne peut qu'en souffrir.

Notre façon de délibérer et de décider esr érroi-
tement liée à la nécessité de rendre des arbitrages

sur la revendication, sur les modes d'action et sur
la négociation. D'instance en instance, un travail

d'interpellation, de tri et d'élaboration s'opère sans

cesse. ll est facteur d'appropriation, d'aiustement et
d'invention. La relation enrre les collectifs et les

différents types de responsables y esr interactive.
Cette pratique du débat interne esr aussi appren-

tissage de la négociation, de I'art du compromis
qu'il faut savoir maîtriser face aux employeurs et à

I'Etat. Elle est en cohérence profonde avec notre
conception de la démocrarie participarive er
émancipatrice. Elle est enfin condition d'effìcacité :

nous en avons fait I'expérience, dans les trois ans

qui viennent de s'écoule¡ la CFDT parce qu'elle

avance, parce qu'elle progresse, parce qu'elle
réussit, peut déranger et être contestée. Mais, une

stratég¡e construite et portée quotidiennement
par tous ceux et celles qui en constituent la

colonne vertébrale, et pas seulement par quelques

leaders, est solide. La vitalité de norre vie démo-
cratique, la qualité de nos débats sont une assise

pour des réponses à construire sur les enjeux

démocratiques. En France comme en Europe, dans

la CFDT comme dans la société, entretenir un

fonctionnement démocratique n'est pas quelque

chose de simple ou d'automatique, c'est le produit
d'un travail qu'il faut toujours reprendre.

*
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Face aux affrontements d'intérêts qui
existent dans toute société démo-
cratique, la CFDT a la volonté de
contribuer, avec d'autres acteurs, à la
construction d'une société dans
laquelle les conflits puissent s'exprime¡
se résoudre à travers le débat, la

confrontation, la négociation.

Dans cette perspective, la stratégie
d'action de la CFDT s'inscrit dans une

démarche démocratique qui, à travers la

recherche des lieux et des moyens les

plus appropriés, cherche à organiser,
maîtriser et finaliser la conflictualité. En

misant sur l'évolution du droit légal et
conventionnel, elle vise à faire débou-
cher les rapports de force en rapports
de droits. Cette démarche se situe à

I'opposé de I'exacerbation des anta-
gonismes conçus comme une fin en soi.

La CFDT réaffìrme que toute trans-
formation sociale, menée par la voie
démocratique, nécessite une société
composée de corps intermédiaires
vivants et autonomes, enracinés dans
les réalités sociales, capables de
porcer des projets sur une longue
durée. Notre syndicalisme, par sa

réflexion, par la qualité de ses
propositions, sa volonté et sa capacité
de les mettre en æuvre est, à la fois,
porteur d'une ambition démocratique
et acteur de la démocratie.

Cette ambition démocratique est indis-
sociable de I'aftìrmation de son auto-
nomie syndicale et de son indépendance
conguise à l'égard de tous partis ou
associations. Autonomie et indépen-
dance qui contribuent à accroître le
développement et I'enracinement de la

CFDT dans la société française telle
qu'elle est et lui permettent I'exercice

d'un véritable contre-pouvoir.

Le modèle démocratique français,
essent¡ellement construit sur la repré-
sentation, doit s'ouvrir à des formes
d'exercice de la démocratie qui favo-
risent I'implication et la participation
des citoyens et des corps intermé-
diaires aux décisions qui les concernent
Dans cet esprit, la CFDT revendique

pour le mouvement syndical, I'extension
des pratiques participatives dans I'espace

économique et social, concourant ainsi

à une meilleure répartition et à une
plus grande effìcacité des pouvoirs et
responsabilités. Pratiques que partagent
les artisans de la construction d'une

Europe sociale.

Ces pratiques participatives néces-
saires à la démocratie économique et
sociale se concrétisent aujourd'hui,
notamment, à travers I'effort que nous
engageons pour la rénovation des
relations professionnelles, par le
niveau de notre invest¡ssement au sein
du Conseil Économique et Social et
des Conseils Économiques et Sociaux

Régionaux, par notre capacité à

assumer des responsabilités de
gestion dans les CE, dans des orga-
nismes paritaires à tous niveaux tels
que Assurances Chômage, Protection
Sociale, Formation Professionnelle.

En s'engageant.dans la traduction au

quotidien des choix politiques opérés,
comme dans le contrôle de leur
exécution, la CFDT agit en cohérence
avec sa politique revendicative qui s'en
trouve enrichie.
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Alors que notre pays doit faire face à

des enjeux et des défis nouveaux,
notre système démocratique, expres-
sion d'un État de droit et de liberté
est bousculé et fragilisé dans ses

équilibres par le développement d'une
démocratie de sanction, de dérives
populistes, et d'une démocratie
d'opinion.

La montée régulière du vote protes-
tataire et de I'abstention, dans les
élections politiques caractérise la

démocratie de sanction. Elle traduit
méfiance et défiance accrues du
citoyen à l'égard de I'action et des
responsables politiques.

En désignant tous "les autres" :

I'Europe, l'étranger, la mondialisation,
les élites, I'immigré ou l'État, comme
responsables de tous les maux actuels
ou à venir, réels ou supposés de la

société française, en renforçant les

peurs, les inquiétudes et en exploitant
les révoltes légitimes, les discours
populistes menacent la démocratie.

Fidèle à sa culture démocratique et
aux valeurs, qui la nourrissent, la

CFDT combat ces discours avec

fermeté. Elle rejette I'opposition
simpliste sur laquelle ils prennent
racine : d'un côté le peuple uni, de

I'autre ses ennemis. Elle dénonce le
manichéisme qui alimente les compor-
tements d'intolérance, de rejet,
d'exclusion, de violence.

La séduction du populisme se traduit
principalement par I'ancrage des idées
du Front National dans la société. le

FN est un parti antidémocratique et
liberticide, raciste et xénophobe. Le

recul de son influence est une urgente
nécessité pour tous les démocrates.

La CFDT a åit le choix de combattre
les thèses du FN, en priorité sur le

terrain syndical, en mobilisant ses

militants et ses adhérents pour que les

salariés perçoivent la nocivité de son
idéologie et de son programme notam-
ment en matière de garanties collec-
tives et de droits du travail et prennent
les moyens de s'en prémunir.

Elle parie sur la qualité de son débat
collectif et sur ses pratiques sociales
pour constituer le meilleur antidote au

sectarisme, au racisme, au populisme et
aux logiques totaliraires. Elle réaffìrme
I'incompatibilité absolue qui existe enre
I'exercice de responsabilités syndicales
et I'appanenance au Front National.
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Les médias prennent une place grandis-

sante dans la relation des événemens et
des faia, dans la formation et la repré-
sentation des opinions, dans la médiation
entre responsables et opinion. lls sacri-

fìeng parfois, à la séduction de I'instang à

la recherche de réactions instantanées et
spectaculaires.

Ces phénomènes ne sauraient prendre
le pas sur I'expression et la confron-
tation d'arguments et de poins de vue
construits et mûris, dans la réflexion et
I'action de longue durée nécessaires à la
formation d'opinions structurées.

lndispensables à la vie démocratique,
le rôle et le fonctionnement des médias
se trouvent questionnés.

La CFDT appelle à une réflexion
renouvelée sur le rôle et la place des
médias dans notre démocratie et à

débattre entre professionnels et
usagers des médias sur une éthique de
la communication.

La démocratie ne se résume pas à

I'enregistrement passif de la volonté
des citoyens, c'est aussi une cons-
truction fondée sur le débat er la

confronation des points de vue. Les
conditions qui peuvent améliorer la

construction d'opinions structurées
existent à travers l'émergence de
nouveaux besoins sociaux, I'aspiration
à plus de liberté et d'autonomie,
I'exigence de justice sociale.
Tous ces éléments constituent des
potentiels de participation, des

ressorts inédits à I'engagement de
chacun contribuant à donner une
vigueur accrue à I'action collective.

La détérioration pour une partie de la
population du sentiment d'apparte-
nance à la société, I'ouverture des
économies, I'apparition de nouvelles
technologies, la demande sociale de
plus en plus diversifiée, les compé-
tences accrues mais non stabilisées
des collectivités territoriales, I'inté-
gration européenne, les tensions entre
logique d'assurance et de solidarité
sont autant de facteurs qui inter-
rogent légitimement sur le rôle et
I'efficacité de l'État dans ce conrexre.

La CFDT s'oppose à I'idée que l'État,
confronté à la décentralisation, à

I'intégration européenne et à la mondia-
lisation, serait condamné à I'impuis-
sance. C'est à la recomposition de ses

espaces de souveraineté que I'on
assiste. Face à certe siruarion, qui
impose à l'État d'agir dans un cadre de
souveraineté partagée, celui-ci doit
redéfinir cla¡rement la nature et le
champ de ses interventions.

La CFDT se prononce pour un Etat qui
redonne sens et effìcacité à I'action et à
la décision publique. Pour cela l'État doit
retrouver un rôle d'éclaireur de I'avenir,

lui permettant d'anticiper et d'inscrire
son action dans le long terme. Pour
atteindre cet objectif,l'Étar doir créer les

conditions permettant la confrontation
entre tous les acteurs de la vie
publique, iedéfinir I'espace et les

modes d'intervention de ses adminis-
trations, développer l'évaluation de

ses politiques, permettre et favoriser
la prise de responsabilités des acreurs
de la société civile.

Lintroduction de capitaux privés dans

les entreprises publiques ou nationa-
lisées n'exonère pas l'État des respon-
sabilités en matière de stratégie
industrielle et de services publics qu'il
doit réexaminer pour mieux les

assumer. Lintervention de l'État doit
prioritairement s'attacher à garantir
I'existence, la qualité, I'accès de tous à

des "services universels", qu'il en ait la
gestion directe ou que celle-ci soit
déléguée.
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La confiance dans l'État démocratique
se joue dans le bon accomplissement
des fonctions maieures que sont la
défense, l'éducation, la lustice, la
sécurité des personnes et des biens, la
santé publique, l'équipement et
I'aménagement du terr¡toire.
Deux champs d'action sont priori-
taires : une politique de la ville pour
répondre au défì majeur que const¡tue
le fait urbain, l'éducation qui contribue
à I'apprentissage du c¡visme et à I'inté-
gration de jeunes d'origines sociales
différentes par la démocratisat¡on des

accès et de la réussite.

Ces fonctions appellent la mobilisa-
tion et le redéploiement négocié de
moyens humains et financiers, mais
auss¡ des réformes de structures et
d'organisation du travail au service de
leur plus grande effìcacité. La CFDT
mènera dans tous les secteurs et
territoires concernés une action en
cohérence avec ces objectifs.

Parce que la(ue, la CFDT æuvre au

dépassement des différences d'ori-
gine, de nationalité, de religion en
privilégiant les solutions intégratrices
découlant de la tradition républicaine.

Confrontée aux dificultés d'intégration
dans la société française de populations
immígrées spécifìques, opposée au

modèle communautariste, la CFDT

¡echerche dans sa réflexion et son
action avec d'autres, à concilier les

principes de I'integration individuelle
avec les aspirations des individus à

entretenir des afinités culturelles ou à
pratiquer leur religion.

ll appartient aux pouvo¡rs publics d'être
le garant pour tous de I'expression des

choix philosophiques et religieux des
individus dès lors qu'ils respecænt les

règles de l'État de droit lait et
républicain.

La CFDT veut contribuer à une
approche renouvelée de la question
de I'immigration.Tout en écartant les

thèses ultra-libérales de liberté
absolue des flux migratoires, elle
défend la nécessité d'une politique qui ,

conjugue maîtrise des flux migra-
toires, intégration et coopération.
Pour la CFDI une telle orientation
doit également répondre impérati-
vement à des exigences et à certains
principes fondamentaux : respect du

droit et de la dignité des étrangers
dans le cadre d'une réglementation
qui doit éviter de précariser des
personnes qui ont vécu ou vont vivre
longtemps en France et respect du droit
d'asile conformément aux engage-
ments internat¡onaux de la France.

Avec la CES,la CFDT agira pour que

l'élaboration d'une politique euro-
péenne en la matière soit conforme à

ces principes et ces exigences.

Bien que représentant 44 % de la

population active, les femmes restent
sous représentées dans les responsabi-

lités économiques, politiques et sociales.

Leur situation dans le monde du trarail
où elles sont plus nombreuses à occuper
des postes d'exécution ou des emplois à
temps partiel imposé, montre que le

combat pour l'égalité professionnelle
doit continuer.

Faisant le constat de I'aspiration des

femmes à rendre plus compatjbles leurs
activites professionnelles et familiales, la

CFDT agit pour que notre pays adapæ sa

politique familiale en integrant les évo-
lutions de la famille et le rôle des Êmmes
et des hommes en son sein.

La CFDT approwe I'oweru¡re du débat
sur I'accès des femmes ar^D( nespons¡r-

biliæs politjques et les modificatjons
constitutionnelles envisagées qui permet-
tront däugmenter leur nombre dans les

instances dirigeantes de notre pays. C'est
une garantie apporæe à un meilleur
fonctionnement de notne démocratie.
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Démocratie de la société et syndica-

lisme démocratique sont pour la CFDT
deux réalités qui se construisent de

manière étroitement articulée : la vita-
lité du syndicalisme est inséparable de

celle de la démocratie française.

Ce syndicalisme démocratique trouve
sa force et sa vitalité dans le nombre
de ses adhérents, dans le dévelop-
pement de pratiques participatives,
dans sa capacité à agir, à se position-
ner, à décider, à produire des résultats.

Cette légitimité démocratique, reven-
diquée par la CFDII repose sur :

son nombre d'adhérents,
sa capacité à offrir aux adhérents
qui le souhaitent de participer aux
débats aux prises de décisions et
aux responsabilités,
son implantation dans les divers
champs professionnels,
les scores obtenus aux élections
professionnelles.

réalités sociales, professionnelles et
territoriales. ll est une des conditions
à réaliser pour faire vivre et rendre
crédible notre syndicalisme de trans-
formation sociale. Cette ambition
implique, pour les syndicats, de mettre
en ceuvre les moyens qui permeuent
I'adhésion du plus grand nombre et la

participation des adhérents dans les

débats et dans I'action. En agissant

ainsi, la CFDT tourne le dos à une

conception élitiste de I'action
syndicale.

Facteur de dynamisme et de pratiques
renouvelées, l'arrivée régulière de

nouveaux adhérents contribue à

renforcer un syndicalisme qui à

travers la force du nombre, au service
de buts communs est un gage d'effì-
cacité et un garant de son autonomie.

En conséquence, les organisations
CFDI conscientes de I'enjeu politique
que représente I'adhésion,s'engagent à :

poursuivre et amplifìer leur poli-
tique de développement,
saisir les opportunités que consti-
tue la négociation sur la réduction
du temps de travail pour s'implanter
dans de nouvelles entreprises et
syndiquer les nouveaux embauchés,

mettre en æuvre les moyens
propres à faciliter I'intégration et la

participation des nouveaux adhé-

rents et des nouvelles adhérentes à

la vie syndicale et à I'exercice de

responsabilités.

?-.o:o Qec

Mettre au cæur de nocre ambition
démocratique, le syndicalisme d'adhé-
rents, traduit la volonté d'être, à la

fois, représentatif et en prise avec les
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Lamplification des pratiques partici-
patives est une réponse au besoin des
adhérents et des salariés d'être partie-
prenantes des positions et actions qui
les concernent. C'est une nécessité
pour une organisation confédérée qui
entend réussir des changements por-
teurs de solidarités concrètes au

service d'intérêts collectifs.

A ce titre, les organisations confédé-
rées développent des modes de struc-
turation des syndicats, qui permettent
I'expression des aspirations et des
identités des catégories profession-
nelles, des métiers ou des fonctions et
leur confrontation à celles des autres,
dans lesguelles I'intérêt général et la

solidarité sont pris en compte.

Dans le même état d'esprit, les syndi-
cats réunis en congrès en appellent au

renforcement du fédéralisme qui
garantit à chaque structure I'exercice
plein et ent¡er de sa souveraineté dans
le respect de celle des autres.

Parce qu'ils entendent porter de façon
dynamique une concept¡on de I'action
syndicale confédérée, cohérente et
efficace, les syndicats expriment leur
opposition à toute pratique condui-
sant au sein de la CFDI à un fonction-
nement en tendances. lls refusent ainsi
la transformation des désaccords
normaux dans toute organisation
démocratique en clivages organisa-
tionnels et paralysants.

Conformément aux prat¡ques de la

quasi-totalité des organisations CFDI
ils réaffirment que la cohésion et
I'efficacité des exécutifs émanant des
instances dirigeantes composées de
responsables d'origines profession-
nelles et géographiques diverses
nécessitent la constitution d'équipes,
partageant les modes de fonctionne-
ment et les orientations soumises aux
débats et aux votes du congrès.

Les syndicats entendent nourrir la vie
de toute I'organisation et ainsi
concourir, avec toutes les autres
structures, à une vitalité démocratique
renforcée. A travers elle, c'est la

pert¡nence de nos choix collectifs et ,

notre force d'attract¡on qui sont en jeu.

A cet égard, la qualité de pratiques
participatives et délibératives et leur
évaluation, doivent faire I'objet d'une
attention permanente de tous. Elles

doivent contribuer à enrichir et à faci-
liter l'exercice de la décision par les
responsables.

Ainsi I'association, sous des formes
décentralisées et adaptées, des organi-
sations et des syndicats à la réflexion
et à l'élaboration des positions confé-
dérales, sera accentuée.
Les initiatives confédérées, visant à

réunir et à mobiliser autour de thèmes
précis, les femmes, les militants des
petites entreprises, les jeunes, les élus
CE... seront poursuivies sous la respon-
sabilité du bureau national,

Dans le souci d'une meilleure utilisation
des moyens des organisations, la prati-
que des contrats co-financés, au service
d'un objectif commun de dévelop-
pement de formation, d'appropriation du
fonds culturel commun, d'actions inno-
vantes, mérite d'être développée.

Afìn de permettre une diffusion en

temps réel d'informations essentielles,
la mise en ceuvre de moyens de commu-
nications modernes, rapides et ¡nter-
actifs, sera poursuivie.

La pratique des enquêtes à I'instar du

chantier "Le travail en questions", la

consultation des adhérents ou des
syndicats, à I'initiative des instances
concernées, selon des regles définies par
elles et appliquées par rous, sont des

moyens qui enrichissent I'information de
tous et éclairent les décisions des
mêmes instances.

[ensemble de ces innovations, liées à
I'effort engagé d'allégement des struc-
tures et à une meilleure lisibilité par

tous, des travaux et décisions des
différentes instances, contr¡bueront au

total à une cohésion interne renforcée.
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