
IJETSUETE

GOI,I]IEilT J

LES TRAITES

n

es associations la jugent « énorme
et ignoble , . La grille qui enserre le

château de Val Duchesse continue
de faire parler d'elle. En 2018, un
petit groupe déposait une lettre au
premier ministre belge afin d'ou
vrir le domaine au public. Car le
lieu est celui des visites d'État,

des décisions graves et des plans d'austérité pour le
chef du gouvernement, qui y tient ses activités. A
plusieurs reprises, l'Europe y établit également ses

quartiers : c'est 1à que naissent la Communauté éco-
nomique européenne (CfE) et ia Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique (Euratom), en1957.

Là également que le président de la Commission,
Jacques Delors, mène, en 1985, la rencontre sur le
dialogue social avec la Confédération européenne
des syndicats (CES), le Centre européen des entre-
prises à participation publique (Ceep) et l'Union
des confédérations de f industrie et des employeurs
d'Europe (Unice) dans un contexte d'. eurosclé-
rose >>, terme consacré pour exprimer I'essouffle
ment de la construction. Trente-neuf ans après, en

janvier, l'hyperprésidente de la Commission, Ursu-
la von der Leyen, et les syndicats y font leur grand
retour. À ceüe occasion, la secrétaire générale de la
CES, Esther Lynch, dresse un constât qui marque une
forme d'échec : <. Jacques Delors a déclaré que le dia-
logue social est "l'un des fondements d'une socié

té démocratique (...), (Cette rencontre) peut et doit
être le moment ou nous commençons à remettre 1e

dialogue social européen sur les rails. ,,

Désormais évoquée avec parcimonie, <. 1'Eutope so-
ciale, est en panne. Et pour cause, à l'époque de

Jacques Delors, la création de l'Union économique
monétaire demeure la priorité, et l'opposition du
patronat et du Royaume-Uni thatchérien limitent
l'introduction d'une politique quiplace l'humain au

cæur du projet. I1 en résulte, déjà, « la non-intégra
tion de ces dispositions dans le traité de Maastricht
et leur relégation dans un "accord social" annexé au

traité », rappelle l'économiste Catherine Mills dans
la rer,ue . Économie et politique ».

PRIORISER LA COMPÉTITIVITÉ SUR LES SALAIRES

Dans les années qui suivent la ratification du traité de

Maastricht, qü consacre le monopoie des dimensions
économiques et monétaires et priorise ia compétiti-
vité sur les salaires, le social est conçu comme unr,rrl
gaire outil d'adaptation aux politiques néolibérales.
D' autant que, depuis 2004, les élargissements à 1' Est

ont permis à la droite continentale de plaider pour
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0u'ils soient constitutionnels ou qu'ils régissent
le libre-échange, les accords européens ont
codifé les politiques ultralibérales et relégué les
préoccupations sociales à la périphérie. Energie,
industrie, transport, agriculture... Tour d'horizon
des ravages du capitalisme à la sauce bruxelloise.

g

=

IHUMANITÉ MAGAZIIIE 
,!S 

OU Z IU IS M,AI ZOZq

t

§



un coup d'arrêt aux normes sociales afin de ne pas

creuser 1'écart entre anciens et nouveaux membres.
Du traité de Lisbonne à ceux de iibre échange, tei
le Ceta signé avec le Canada, les nouvelles disposi-
tions continuent de peser sur les droits des travail
leurs, faute d'y associer les acteurs sociaux.

MISE EN CONCURRENCE DES PEUPLES

Ilorganisation de la libre circulation des travail
ieurs ne suffit pas, dans ce contexte, à contreba
lancer la deréguiation. ur-re politique écouomique
et monétaire tournée r-ers le soutien aux marchés
financiers au détriment de 1'emp1oi, des services
publics et du développement humain. En 2005, les
peuples français et néerlandais disent non au trai-
té constitutionnel, mais le projet revient par la pe
tite porte, à Lisbonne, deux ans plus tard. Après les
biens, les services, les capitaux financiers, le texte
organise alors la mise en concurrence des peuples
et des territoires. Dans cette veine, le marché eu-
ropéen de l'énergie met fin aux tarifs réglementés ;

les paquets ferroviaires actent, eux, 1'ouverture du
transport à 1a concurrence, la fl ambée des prix pour
les voyageurs et les marchandises, pour linir par
doper le transport routier dans une ultime aberra-
tion écologique. De son côté, 1'Europe agricole est
adaptée aumarché mondialultralibéral à grand ren
fort de baisse des tarifs douaniers sur diverses den-
rées des pays tiers.

Partout les conflits montent. Mais, faute de reca-
drage, l'extrême droite continue à se frayer un che-
rnin sur tout ie continent et tente de capitaliser sur le
mécontentement des agriculteurs ou des pêcheurs.
Selon une étude de projection publiée lin janvier, le
groupe de réflexion Europear Council on Foreign Re

lations (ECFR) établit que, dans 9 États membres sur
27, la droite radicale et 1'extrême droite pourraient
l'emporter aux européennes de juin.
La « soumission (de l'UE) à la logique économique
repose sur le dogme selon lequel I'intégration écono -
mique engendrerait " l' égalisation dans le progrès " >>,

conclut Catherine Miils. Ces dernières années, seules
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les luttes des syndicats et des forces progressistes
ont permis d'enfoncer un coin dans ces logiques:
en 2003, le Parlement européen rejetait la directive
sur la libéralisation des services portuaires, après une
grande mobiïsation des dockers relayée par le groupe
de la Gauche unitaire européenne. Une preuve que la
grille du château de Val Duchesse n' est pas si solide. &

LINA SANKARI

lina.sankâri@humanite.f r
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" Libéraliser, c'est dégrader
e service,

Romain Rassouw est secrétaire générale de la CGT énergie de
Seine-Saint-Denis et ancien technicien à GRDF. Au fil des années,
il a vu le mastodonte public se faire déposséder de ses compétences
au profit de prestataires et aux dépens des consommateurs.

TEUROPE A CONTRAINT

CBF À CRÉER OE TOUTE§

PIÈcES UN " HARTHÉ

DE TÉNERGIE »"

salariés sont regroupés par portefeuille.
« Des études et préparations de chan
tier, en passant par 1a technicité, la maî-
trise d'ouvrage, les petites interventlons
comme la pose de compteur ou les plus
grosses à I'instar des raccordements...
tout était produit en interne>>, se sou-
vient le délégué syndical. Aujourd'hui,
la plupart de ces activités sont pratiquées
par des prestataires, sur des heures ou
vrées, <.dans un souci de rentabilité».
Parmi eux, Spac, STPS ou encore Terca.

FERMETURES D,AGENCES

Outre une perte signilicative de compé
tences pour les agents de GRDF, au pro
fit de divers sous traitants, 1a plupart de

ces services ne sont aujourd'hui plus in
tégrés à la facture des usagers et le délai de

traitement a été allongé. « Par exemple,
la mise en service rapide pour un emmé
nagement coûte aujourd'hui plus cher
et est réalisée dans les 48 heures quand,
à l'époque, ça pouvait être rég1é dans
1'après-midi, moys1x12r1 de plus petites

sommes intégrées à 1'abonnsrnsnl », fus -
tige Romain Rassoutl .

L'ancien technicien dénonce égale-
ment la fermeture d'une majorité des

agences et sites qui était implantés à tra-
vers le territoire, depuis que l'Europe a

contraint le mastodonte de l'énergie à

créer de toutes pièces un « marché de

l'énergie », poussant ainsilafiliale GRDF

à réduire la voilure. * Sur mon secteur. il
y avait une dizaine d'agences, il n'y en a
plus que quatre. La dernière boutique dé

diée à l'accueil des usagers a, elle, baissé

le rideau à Pantin en 2015 » . « Libéraliser
implique de dégrader les services, sabrer
dans la masse salariale, externaliser les

compétences, et augmenter la part de la
facture adossée au marché pour réduire
les coùts et faire face à la concurrence ,,,

conclut le cégétiste. æ

PAULINE ACHARD

pauline.achard@humanite.f r

Il t a plus de deux decennies, quand

I t'l ,-ri", europeenne s'apprêtait a exi
I ger l'ouverture des marches de l'éner
gie à ia concurrence, le jeune Romain
Rassouw, 17 ans, entrait en tant qu'ap-
prenti à Gaz de France (GDF), entre-
prise alors encore 100 % publique. Mais
en 2000, la liberalisation commence.
a l'epoque pour les industriels (dont la
consommation dépassait les 237 I\{Wh
par an), avant d'être élargie en 2004
aux plus petites entreprises et, en 2007,
aux particuliers, mettant ainsi fin au
monopole du service public structuré
autour d'EDF et de GDF. La réglemen
tation européenne impose pour ce faire

la séparation des activités de fournis-
seur d'énergie de celles de gestionnaire
de réseaux de distribution. Romain, lui,
a donc poursuivi son parcours au ser

vice technique gaz de labranche exploi-
tant le réseau français de distribution de
gaz, devenu GRDF (Gaz réseau distribu
tion de France) en2007.
Ce dernier assiste alors, à partir de 2004,
à la dégradation de la qualité du service.
Détaché syndical à la CGT énergie de la
Seine-Saint Denis depuis une dizaine
d'années, le militant était àl'époque rat-
taché au centre de Pantin, qui rayonnait
sur 29 communes. Le recours à I'exter-
nalisation des activités s'accélère et les
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I orsou'il est entré dans I'industrie au-
Lnrnnbil". en 2005. le secteur vivait
l-., quelque sorte ia ltn de son cier

nier âge d'or. À l'époque, f ingénierie
recrutait encore en France, une aubaine
pour un jeune homme passionné de voi-
tures depuis 1'enfance, qui avait attrapé

le virus de la mécanique au contact de

son grand-père. << Pour pas mal de gens,

c'est la passion qui amène dans ce mé

tier, con{irme Florent. J'ai toujours adoré

lamécanique automobile. C'est pourquoi
j'ai fait des études d'ingénieur, à Saint

Étienne, avant d'intégrer I'lnstitut fran

çais du pétrole. "
Lamateur devenu professionnel entre au

centre d'ingénierie de Renault à Lardy
(Essonne), pour lequel il travaille tou-
jours, vingt ans plus tard. Il démarre dans

la conception des moteurs. Aujourd'hui, il
cherche à optimiser le fonctionnement de

ces derniers, pour qu'ils rejettent moins

dr poll irt ion. Fn deux decennies, son sec -
::u:- a eté profondement bouler-ersé par
ies r.:-i;es de delocalisarion conduites par
les géants de 1'automobile tricolores, qui
ont contribué à laminer 1'emploi: entre
2004 et 2020, f industrie automobile
française aperduenvironl30 000 postes,

soit 40 % de ses effectiTs. Dès les années

1990-2000, les constructeurs déloca-
lisent leur production vers l'Europe de

l'Est et la Turquie.
Un mouvement de dumping social qui se

poursuit aujourd'hui, raconte Florent :

.Renault délocalise toute sa production
thermique en Espagne et en Roumanie,
sous prétexte de préparer la transition
vers l'électrique. En gros, ils expliquent
qu'après f interdiction des voitures à es-

sence en Europe en 2035, les seuls marchés

rilDt §Tnffi Àur0fto8ilLr

oir ils pourront encore en vendre se trou-
veront en Amérique latine ou en Afrique,
oir le pouvoir d'achat est beaucoup plus

faible. » D'oir la nécessité de réduire dras-
tiquement les coûts de production...

MULTIPLICATION DES BURN.OUT

Le centre de Lardy a été frappé de plein
fouet par l'externalisation de 1'activi-
té, avec des effectifs divisés par deux en

cinq ans, passés de 2 400 salariés à 1 200.
« Les travailleurs roumains ou espagnols

viennent se former chez nous, raconte
f ingénieur, également secrétaire du syn-
dicat CGT de Lardy. Autrement dit, on
forme les gens qui vont récupérer notre

rffii0uÊrr
CES TRAITÉS OUI NOUS MALTRAITENT

boulot ! Cela crée un sentiment étrange:
l'écæurement de voir nos compétences
disparaître, contrebalancé par la solida

rité naturelle entre travailleurs. >>

En réduisant les effectifs, cette course au

dumping social produit des effets doulou-
reux sur le quotidien de Florent, qui dit
assister à une dégradation des conditions
de travail. «ily abeaucoup de burn-out
chez nous, même si ie recensement est

difficile, explique-t-il. Globalement, les

gens ont i'impression de fournir un tra-
vail de moindre qualité, donc ça rejaillit
sur le moral. » *

CYPRIEN BOGANDA

cyprien.boganda@humanite.f r

« 0n forme les gens qui vont
récupérer notre boulot "
lngénieur automobile, Florent Grimaldi travaille chez Renault.

En l'espace de vingt années, les délocalisations successives qui ont
f rappé le secteur 6nt mis à mal l'emploi et les conditions de travail.

I

Lusine Renault de Cléon {Seine-l'laritime}, où sont assemblés des moteurs et des boites

de vitesses pour Renault, Nissan et Dacia.

'i

Æi§;
1._{,

'rt

DU 2 AU rs MAr 2024 ll§ ruuNautrÉ unsnztxr



rEHslIËrs
ces rRarrÉs 0ut N0us I'IALTRAITENT

TRÂ}T§P§RÏ.TRET

Employé à Fret SNCF comme
conducteur depuis 2007,
Matthieu Kaboré est témoin
de Ia liquidation de l'entreprise,
sacrifiée sur l'autel de la
concurrence sur ordre de l'UE.

I es craintes? La disparition des

« Lm,'*l'"i: üî::ïi \)ï,ï.i:
de seize mois que Matthieu Kaboré lutte
contre le plan de discontinuité de Fret

SNCF. Entré en2O07,le conducteur dit
n'y avoir « jamais connu autre chose que

des restructurations inçs5s2ftss ». l\4ais

ce dernier coup de canif contre le fret pu-
blic pourrait être fatal à l'entreprise: à

compter du 31 décembre 2024, les activi
tés de gestion capacitaire seront transfé-
rées àune nouvelle {iliale dugroupe SNCF.

Celles de maintenance, elles, iront dans

une seconde entité. Surtout, l'entreprise
devra céder 30 % de ses activités et20"k
de sonchiffre d'affaires àses concurrents,
soit 23 flux de * trains dédiés ".
De quoi agacer Matthieu Kaboré: « La

majorité des 5 300 agents de Fret SNCF

n'adhèrent pas à ce projet. Lavenir est

flou sur l'ensemble de la filière fret fer-
roviaire. Les transporteurs iront sur la
route. >) Alors que Bruxelles a officiel-
lement autorisé les mégacamions à sil-
lonner bientôt les voies européennes,
ia liquidation de Fret SNCF entraîne
rait entre 300 000 et 520 000 camions
supplémentaires, chaque année, sur les

routes de France.

BRUXELLES OUVRE UNE ENOUÊTE

Mais quelle est la responsabilité de l'Eu-
rope dans ce dossier ? C'est sous la pres

sion des traités, notamment celui de

Maastricht, que la France a découpé les

activités de la SNCF dès 1997, jusqu'à
ouvrir à la concurrence le fret ferroviaire
(zooo) et voyagews (zoro). c'est encore la
Commission européenne qui a ouvert une
enquête contre Fret SNCF pour les aides

publiques perÇues entre 2007 et 2019,

pressant un gouvernement français docile
à présenter ce plan de discontinuité. Or,

LE CEIIITRE t}E TRIAGE

BE SEVREY PR§IUIT DIX

FOI§ H(}fflIS I}E TRAINS

SI.IILYAVINGTAN§.

selon un rapport parlementaire du com-
muniste Hubert\À/ulfranc, << ce processus

(de libéralisation) ne s'est nullement ac-
compagné d'une amélioration de la part
modale duferroviaire dans Ie transport de

marchandises ». En 2021, le rail ne trans
portait, en France, que 10,6 % du trafic
des marchandises, contre 17% dans le
reste de l'Union européenne.
Logiquement, les concurrents de Fret
SNCF se sont positionnés sur les mar-
chés rentables - ies trains dédiés, avec

un client unique, laissant les wagons
isolés (tes plus cotrteux) à l'entreprise
publique. Or, l'équilibre du fret fer
roviaire réside bien dans la combinai-
son des wagons isolés, au plus près des

clients, et des trains dédiés. * En ré-
action, la SNCF a choisi d'adapter ses

moyens de production. Chaque perte
de marché entraîne une diminution des

équipes, mesure Matthieu Kaboré. De

fait, il n'est pas possible de se dévelop-
per. ,, Son centre de triage, Gevrey, près

de Dijon, pouvait produire jusqu'à 2 500
trains ily après de vingt ans. C'est dix fois
moins aujourd'hui. Entre 2004 ef 2016,

cette logique de réduction des coûts s'est
concrétisée par cinqplans dits de relance.

Celui de 2009 comprend 1'abandon de

60 % de l'activité wagon isolé, soit 42 %

duvolume de fret ferroviaire de l'époque.
Face aux besoins sociaux et climatiques
de fret ferroviaire, Matthieu Kaboré porte
une autre vision: <<Le transport ferro-
viaire ne doit pas être une question de

rentabilité ou de coût. Cela doit être or-
ganisé par un service public. » &

NÂïI.I SAKHI

naTm.sakhi@humanite.f r

« Je n'ai connu
que des plans de
restructuration »

s
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« ll serait bien que l'on établisse
un plafonnement des aides de Ia PAC "

AGNI§ULTUAE

Éleveur et maire du Grand-Bourg
(Creuse), Francky Chatignoux fait
les f rais d'une politique agricole
commune surtout généreuse avec
les plus grosses exploitations.

Ilxnç[y Chatisnoux a découvert
L le metier comme tant d autres. A

I I age cl apprenctre a iarre ses lace.S,

le bambin admirait déjà ses agriculteurs
de parents, arrant de reprendre le flam
beau, en 2000, à l'âge de 25 ans. « Au
début de ma vie professionnelie, j'ai été

commercial pendant trois ans en négoce
agricole. Mon père a ensuite rencontré
des problèmes de santé, c'est ce qui m'a
incité à revenir l'épauler sur l'exploita
tion », explique Francky.
Aujourd'hui, à 49 ans, cet éleveur bovin
exploite une centaine de vaches au
Grand Bourg (Creuse) sur 135 hectares,
avec sa femme et un salarié. Un cholx na-
turel pour ce .. passionné ». I\{alheureu
sement, cette passion a du mal à remplir
les assiettes. Après s'être occupé de ses

terres, de ses animaux, avoir vendu ses

bêtt's à 5,50 euros le kilo à la coopérative

Celmar, Francky ne se dégage qu'un sa

iaire de 1000 eurospar mois. Alors, quand
il s'agit de réformer la politique agricole
commune (raC), ce vice-président du
l"{ouriement de défense des exploitants
familiaux (Uoaet) ne dit pas non.
Lancée en1962, cette politique euro-
péenne visait à relancer la production
alimentaire du continent en promettant
des revenus décents aux agriculteurs. La
promesse d'une « Europe sociale, com-
mençait par 1à. Mais cet engagement n'a
pas été tenu, jugent Francky et son syn
dicat. Les aides directes de la PAC, dans

son fonctionnement actuel, sont accor-
dées en fonctionde la surface de l'exploi-
tation. Or, enFrance,20 % seulementdes
plus grandes exploitations françaises dé

tiennent 52 % des terres agricoies, selon le
plan stratégique national du ministère de

i'Agriculture et de la Souveraineté alimen
taire. Avec leurs 135 hectares, le couple ne

fait pas le poids face aux mastodontes du
secteur. Le duo bénéficie de 45 000 euros

d'aides à se partager sur 1'arurée.
<< Pourtant, assure Francky, il y a des ex-
ploitants qui peuvent toucher jusqu'à
300 000 euros. Il serait bien que l'on

urrgüËrr
CO]'IPRENDRE

établisse un plafonnement des aides à

50 000 euros par unité de travail humain
(UTH), estime l'éleveur de bovins, riche
de propositions. On ne tient pas compte
nonplus de lamain-d'æuvre etde I'em-
ploi que l'on crée pour l'attribution des

aides directes. J'ai un salarié sur mon ex-
ploitation. S'il faisait partie du calcul de

1'attribution des subventions, cela pour-
raitreprésenterplusieurs milliers d'euros
d'aides supplémentaires. »

EXPLOSION DU PRIX DES FERTILISANTS

Réformer la PAC est donc indispensable
pour le producteur, encore sous le choc
de l'explosion de ses dépenses en fertili-
sants azotés. . Le prlx de l'ammonitrate
est passé de 250 euros la tonne en dé-
cembre 2020 à plus de 800 euros en dé-
cembre 2021. On doit aujourd'hui se situer
autour des 500 euros la tonne >>, déplore
Francky. Sans compter les distorsions de

concurrence qu'apporterait un accord de

iibre échange comme le Ceta, combat
tu par le Sénat et encore en attente d'un
vote à l'Assemblée nationale. s

SAMUEL EYENE

samuel.eyene@humanite.f r


