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Les nombreux travaux entrepris sur la Construction du Nouvel Ordre

",,.opé"r, 
abordent de manière pïrtielle la qrrestion de Ia contribution qu'y

tppo.,"nt les organisations eu^ropéennes' Ôtt t" ptopose ici  de présenter

q,r"tqrr". réflexions sur ce thème, cela sans aucune prétention'

Réfléchir à Ia construction du Nouvel ordre européen en partant de cet

ang le  d 'a t taque c 'es t  d 'abord  repérer  les  fondements  de  l 'ac t ion  des

ô.lanisatiorr, à,'.opé"rrrr"s dans les plys d'Europe Centrale et Onentale' c'est

"rrJri," 
soumettre ila question cette action, c'est enfin examiner les tenants et

Ies aboutissants de leur ancrage à l'Est.

Reste qu'on doit préciser ce qu'on entend par "Organisations euro-

péennes", Jt ot ,t" ."rrù".u pas ici dàtts le débat juridiqu-e rel-atifà leurs spéci-

ii"ité. p.. rapport aux Orginisations universelles : en effet, les Organisations

*Sir"âf", d,'Eï.op" Occiientale ne sont pas les seules à intervenir dans les

pu-y. d" l,ancien Ëlo" d" l'Est, et donc àlontribuer à la structuration d'un

i.o,'ra équilibre sur le vieux continent ; de nombreuses Organisations univer-

selles le fàisant également (ONU, OIT,...). Leur nombre élevé et le volume de

Ieurs actions nous interdisent cependant de toutes les prendre en compte'

Aussi,  pour des raisons de corimodité, on se l imitera à une étude des

Organisations ayant pour domaine d'action prioritaire l'Europe (Conseil de

l 'Europe,  CEE,  CSCE,  OTAN,  UEO, . . . ) .



lI2 DRorrErpoLrrrQUE

^ Ceci étant posé, deux axes de travai l  se dégagent :  la di latat ion des
organisations européennes (I) et la coordinatiotr dJ"i" action (II).

- La vocation exclusive de ces institutions internationales pour les pays
d'Europe occidentale, qui fondait et structurait l'ordre eu.opeâ,' d" yurru, ,
aujourd'hui perdu l'intensité de sa portée : les pays d'Europe centrale et
orientale adhèrent désormaiso selon àes modalités 

"i 
d". .ytt-es différents,

aux v_aleurs qui fondent le_systèrne de représentations occidlntal (démocratie,
ph'-ralisme politique, Etat de droit, éconolie de marché, ob.".rrrr"" des Droits
de l'homme, reconaissance de droits aux minorité.,...) 

"t 
qui sont portées par

elles. Aussi ces organisations se ood.il,,tento'r--e'lfes 
à l,Europeioute eniiè.e 1a;.

cette dilatation ne va cepe,ndant pas de soi : en effet, si on conçoit l,Europe
de l'après-g'erre froide, et telle sera notre approch", 

"or,'-" 
.'. *rp."* d,inter-

actions2 
_, 

tout en se gardant d" 
"o-p."rrd.à 

cet espace comme uniquement
structuré par des actions purement stratégiques, les effets de condirite des
organisations européennes dans les pry. d'Éo'.ope centrale et orientale peu-
vent être vus comme le résultat d'un processus d-'interactions entre des unités
assimilahles à des entreprises dans un marché, dont l'objectif prioritaire est de
réaliser des gains et de consolider leurs positions. NotrË objei sera dans cette
perspective d'interpréter les oostratégies de pouvoir" que meitent en oeuvre ces
institutions comme des comportements adàptés en siluation relationnelle, ne
prenant sens que dans cette situation et dont les objectifs sont d,assurer leur
légitimité et de consolider leurs positions dans le rro-oo".o contexte européen.
L'ancrage à l'Est apparaît donc ici comme une ressource dont elles se servent
pour atteindre leurs objectifs, puisqu'il leur donne la possibilité de s,adapter.

. 
Toutefois, ces adaptations sont elles mêmes sources de "dysfonctions,,s an

sein des organisations européennes. De plus, dans les ."luiiln, internatio-
nales,."(..,).on ne peut faire abstraction de I'irréductibl,e diplomatique et de
la prépond.érance de la soci.été relationnell.e sur la société iistitutioinell.e,,a :
ainsi, les organisations européennes , même les plus intégrées et les plus déve-
loppées (cEE,...), n'absorbent-elles pas totalerient ra p"ersonnarité'des Etats

l .  Le terme et  le sens qu'on lu i  donne sont  empruntés à Cheval l ier  (J) ,  Science
administratiae, Puf-Thémis, 1986, pp 55 & s.on postule Jn effet, avec Ferreti (Rfque ,.Tout"
organisation Internationale est une administra-tion n'ayant pour seule spécificité que son
caractère inter-étatique.", La coord.ination d,e ïaction dis organisations Int..r*rionor", ou
niaeau europêen, Bruxelles-Bruylant 19g4, pp l5_f6.

2' Le fondement méthodologique de cetie démarche peut être ainsi présenté: par I'analy-
se des fomes et des modalités de I'interaction, le sociologue se met en mesure de comprendre
et de-lérifier quel type de relations relie Ies diverses unités sociales et structure les rapports
qu'elles entretiennent'"on dira généralement qu'il y a interaction entre des unités sociales
(groupements, organisations, institutims,..-.) tâ"rqo" ces unités ont des relations telles que
toute action de I'une d'entre elles a des effets sul les actions des autres.,', Lagroye (i),
Socinlngin Politiqre, Paris, PFNSp, f 99f , p f 65.

- - .- 3' Virally (M)' "La notion de fonction dans la théorie de I'Organisation Internationale,,,
MéIanges offerts à C. Rousseau, paris, pédone, 1974, p 277 .
- -4' Dupuy (RJ)' "Le Droit des relations entre les O-rganisations Internationales', , Recueil

d.es Cours dc l'Acad,émi.e dc Droit International, 1960, t 2, p 462.



LENOI]VELORDREMONDIAL IT3

qui les composent. Aussi doit-on tenir compte des interférences entre les

làgiques d,aôtion de ces derniers et les stratégies mises en oeuvre par ces orga-

oiiuiion.. Ces deux éléments montrent que l'ancrage à l'Est, qui à première

vue est une ressource pour les institutions européennes, se révèIe être aussi

gêîêraTe:ur de contraintes nouvelles pour elles (B)'

- S e p o s e a l o r s l a q u e s t i o n d e l ' o r g a n i s a t i o n d e l e u r a c t i o n d a n s l e s p a y s

d'Europe Centrale et t)rientale , 
",t "lff"t, 

la construction du Nouvel Ordre

",'.opéËr, 
pose le problème majeur de la coexistence de multiples institutions

internationales sous un dessein commun, celui de veiller au bien être des

p"opl"r, à leur développement, à leur sécurité et à la stabilité du continent' De

ito., t,.-pt"ur des tâÀes à réuli.". dans les pays de l'ancien bloc de l'Ests
'rré""rrit" 

de la part de ces institutions, des efforts de collaboration et d'harmo-

nisation afin Â'éviter des doubles emplois, des chevauchements voire des

incompatibilités. La problématiq.,'e dL "la coord.ination d'e I'action"6 des

Organisations eu.opéËrrnes est donc plus que j-amais d'acrualité' Mais 
1o1-

-àt h concevoir ? La notion de o'coordination" est polysémique' et certams

auteurs ont même prétendu qu'elle êtait "uide de sens"a' Si ce jugement

d'ho-"rr. pataît foidé .n ."guid du trop grand usage de ce terme' "qui fait
(aArrrÀ"ii1 partie du uocaùuloire pasie-partorlt't o il doit néanm,oins être

l"i"te 
"r, 

o/li coordination" est une notion cardinale dans l'action des admi-

niltrations nationales ou internationales. En fait, elle est trop souvent définie

par ses formes plutôt que par son but.fl s'ensuit alors une assimilation quasi-
'systématique 

dË ..1' 
"oàtdination" 

à "(...) I'action co.,sistant ù créer d'es liens

nît 
" 

d,"rintités agissant sans corr'certation"to' Et ceux auxquels on pense en

gênêral sont les Hàs de hiérarchisation et de subordination, tels qu'ils sont

Eorrçrr. dans le modèle wébérien d'organisation bureaucratiqrre (qui s'applique

prrf. i t"-"r, t  à la structure interie des Organisations Internationales).

t"p",raurr,, outre le fait que cette définition réduit la coordination unique-

-Àt à ses formes, elle la limite aussi à un seul type ; du reste-de moins en

moins opératoire dans la mesure où au fur et à mesure qu'une adrninistration

se compilexifie, le principe hiérarchique s'assouplit et la coordination passe

pr. Ji"ir.". u,,t.".'fo.-irles. Ces limiies expliquent le rejet d." .",_r." définition

à" ..lu 
"oo"dirration" 

par les spécialiste. d" i. Scierrce Administrativerr et leur

rs".r"problématiquedelastabi l i téenEuropeetsurl 'ampleurdestâches'àréal iser
dans les ancieis satellites de L'URSS, voir Draî (R) et Cao Thuan (H), Instabilités euro-

péennes, Recompositions ou Décompositinns, L'harmattan 1992, pp 5 & s'

6. Ferreti (R), oP. cit.' P 19.
?. Chevallier (J), op. cit., p 336, le montre parfaitement'
B. Longepierrà (uf"t rvr"n". Gj, 

..t, coorâination: une activiré d'experts", BIAO 1976,

p 602.' 
g. chuo-ont (c), o.perspective d'une théorie du service public à I'u-sage du Droit

Intemational conternporaino" dans "La technique et les principes du Droit Public", Etudes en

I'honneur d'e C. Scellc, t I' P I45.
I0. Cohen-Jonathan (G), Préface à I'ouvrage de Ferreti (R)' ol' cit''p i' - - -
11. Chevallier tll,tpl"it., p 336 ; Delion (Ë), Les problàrus--adrninis.tratifs de ht coordi-

nation enmatière dn d'éaelnppe;eû ôcononi*u" 
"t "o"iol,B'o*elles' 

Institut International de

Science Admini.trative, t1iOo, p S ; Sfez (L)i L'Administration prospectiae' Paris A' Colin'

197O, p 237 .
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volonté de la définir_"(.. .) plus par sonbut que par sesform.es qui sont aariÉes
et qui font appel à de nornbreux concepts aàisiis"r2 , Li coorfiiration est alors
comprise comme "I'actit;ité qui consistà à établir la cohérence entre plusi.eurs
centres de décisions"r3..Définie de la sorte, la notion s,élargit : de siâple pro-
cédé, elle devient une véritable politique (au sens de o.policy"choice,,) 

tendant à
améliorer le fonctionnement d'un ry.tè-" donné. Elle apparaît alors comme le
moyen permettant de.co_ntrôler le développement par trop autonome etlou
individuel de l'action de diverses unités socialles dans'un 

"rpâ"" 
donné.

_ on retiendra pour notre réflexion ces deux définitions de la notion de coor-
dination : on montrera-que s'agissant de l 'act ion des organisations euro-
péennes dans les Pays d'Europe centrare et orientale, 

"ll" 
p"rr." d'abord par

une approche relationnelle du problème (A), correspondantàu respect par ces
institutions d'un cerrain nom-bre de principes qui vànt au-delà des tecËniques
auxquelles les internationalistes pensànt dè. quË le mot est prononcé (échanges
d'observateurs, échanges de documents, ...). Et ce n'est qi." durr. le'cadre de
ces stratégies que les techniques de coordination trouvenf leur véritable rôle,

":ly 
"(.. ) d.e moyens au seruice de fins qui lns d.épassent,,ra. La coordination

de l'ac.tion_des Organisations européenn". p..r. 
"rr*it" 

par une approche déci_
sionnelle (B), qui met l'a-ccent su. l" processus de décision dans e't'",,t.e elles ;l'objectif étant ici d'améliorer la prise de décision en vue d'une meilleure efri-
cacité, cette dernière donnant également lieu à des techniques spécifiques.

I. - I-A DILATATIOII DES ORGANISATIONS EUROPEENNES

, .E"ll" 
trouve ses explications dans l'accentuation du dépassement du cadre

de l'Etat-nation dans le,s pays d'Europe centrale et orieniale, ainsi que dans
l'effpt structurant qu'elles_ y ont (A). cependant, ra dilatation des organisa-
tions européennes les met dans une logique marchande concurrentielle dont on
doit examiner les effets (B).

A) Les rc.;isons et les modalités.

7) L'accentuation d.u dépassem.ent du cadre de l'Etat-nation dans lns p,,ys
d'Europe central.e et ori.entaln.

L'homogénéisation des systèmes de représentations à laquelle on assiste en
Europe depuis 1988, n'a pas seulement un effet corrosif et déisintégrateur sur la
logique des blocs. Elle contient aussi l'esquisse d'un "ord,re transnational,,rs
traduit par l'apparition de nouveaux mécanismes d'ajustement et de contrôle,

12. Timsit (G), "Le concept de coordination,, , BIIAp n" 36, Oct._ Dec. 1925, p f 0g5.
13. Delion (A), op. cit., p 5.
14. Timsit (G), 

"p. 
cir., p 1096.

* - 15. voir pour la définition, Hofmann (S), "L'ordre rnternationar,,, Le Traité d,e science
Politique t l, Paris Puf 1985, p 666.
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suppléant les carences et les insuffisances de loEtat-nation dans l'ancien bloc

de l'Est :

- ainsi, dans le cadre intérieur des Etats, le système de représentations

communiste était homogénéisateur et visait la maîtrise totale des populations

par les appareils d,Etit. Aussi sa redéfinition procède-t-elle d'abord, tout

âutant qrr''àil" a pour conséquence, de la perte par les pays d'Europe Centrale

et Orieniale de leur pouvoir de contrôle exclusif sur leurs population_s au pro-

fit d'institutiorr. .lrp..-ttttionales telles le Conseil de L'Europe, la CEDH' la

cscE, .... ces de.rriè.es y garantissent l'extension des idéaux démocratiques,

du respect des Droits d" i'Ho*-", de la protection des minorités ethniques,

linguisiiques ou culturelles ainsi que du Droit des Peuples à disposer d'eux-

mêmes.

Mais loin de se faire sans à-coups et de manière homogène entre ces nou-

veaux mécanismes supra-nationaux, le dépassement du cadre de l'Etat-nation

dans les pays d'Europe Centrale et Orientale est l'enjeu d'une concurrence et

d'une lutte entre eux pour la production et l'imposition du sens,dominant de

certains de ces principes , c'eit le cas pour la reconnaissance de Droits aux

minoritésr6 et surtoui pour le Droit  des peuples à disposer d'eux mêmes'

entendu par certains [Ë Conseil de l'Europe,.") comme Dr-oit des peuples à

choisir l"rrt p"opt" gouvernementl? et par d'autres (la CSCE notamment)

comme Oroiides peupl"s à l'auto-déterminationls. Ces deux conceptions ne

sont, au vrai,  pas antinomiques. Et l 'hypothèse peut être émise,que cette

"orr"orr"n"" 
et cette lutte pour l'imposition de définitions notionelles domi-

nantes dans le Nouvel o.dre eu.opéen, sont le produit de logiques endogènes

aux Organisations européennes ainsi que des investissements différenciés dont

.lles sorrt l'objet de la part des "grands Etats" qui les composent'

Le dépassement du cadre de l'Etat-nation dans les pays d'Europe centrale

et orientile procède ensuite de la perte par le plan, régulateur de.la produc-

tion des Etats ainsi que des échangËs entù eux, de son pouvoir mobilisateur. Il

est enfin le résultat de la perte de pertinence et de légitimité des réseaux politi-

co-administratifs y assurint le coÀmandement et le contrôle des flux de biens

et de services. Se substituent à ces deux éléments les programmes d'aides et de

réformes économiques, politiques et institutionnelles définis et imposés par le

CE, la CEE, la gÎtnl,  t 'OCltE, l .  CEE/ONU, ' . .(programmc Démosthène,

prog..--" iht*", ..') ; qtri non seulement contribuent au redressement éco-

,roriiqo" de 
"es 

ptys, répondant ainsi à des demandes spécifiques de leurs

actuels dirigeants', *ais s;y assurent aussi de l'enracinement des préceptes du

libéralisme et de l'économie de marché.

-16. 
vor. à ce propos widmer (P), "Le tléfi des minorités nationales en Europe", Le

Trircstre d'u Monde,l"' Trim. 1992, pp 2ll-218'
17. Voir Le Rapport d:Infor*itio, sur l'élargissement du CE de Reeddeman (R)' 16

Juin 1992, Doc. CE/AP n" 6629.
18. VoirDecaux (E),LaCSCE enEurope,PufQue sais-je ? n" 266L' pp 69 & s'



r16 DROIT ET POLITIQUE

- vis-à-vis de I'extérieur, le système de représentations communiste étâit

194 pur les principes du développement sépaÉ et autareique ainsi que de la
défense collective du bloc face à "l'ennemi capitaliste". Sur 

^"". 
bu.".,'r,étri"ot

organisés entre les pays du bloc de l'Est des liens de solidarité dans le cadre du
coMECoN, du Pacte de varsovie et de nombre'ses a'tres struct'res trans-
nationales (INTERMETAJ,, ...). Le dépassemenr du cadre de I'Erat-narion y
procède donc, autant qu'il y conduit, de la prise de conscience de l,interdé-
pendance des Etats européens quant à leur existence et leur sécurité, ainsi que
de la nécessité de solutions multi-nationales, transnationales ou mondiales aux
grands problèmes communs. Aussi observe-t-on, à la suite du déclassement et
de l'implosion des anciennes structures d'intégration du bloc de l,Est, des
demandes.de participation, d'adhésion ou de services des pays d,Europe cen-
trale et orientale vis-à-vis des organisations européenrres josqu,alors cànsidé-
rées comme hostiles. Et par leurs efforts pour répàndre à ces s^ollicitatirns, ces
institutions se dilatent.

Mais ce mouvement s'explique aussi par leur effet structurant.

2) L'effet structurant d,es Organisations européennes.

.._Il 
doit être défini par rapport à la finalité de leurs actions dans les pays

d'Europe centrale et orientale, qui est de contribuer à l'enkystement de liens de
coopération entre tous les pays européens. concrètement c!ile-ci peut prendre
diverses formes, qu'on regroupera schématiquement en deux catégËries :

- la première forme de coopération consiste en une ,,rnke en ordre,,rs d.es
politiques et des_ comportements des pays qui rejoignent l'Europe libérale et
démocratique : dans la mesure où les organisations 

-européennes 
sont le cadre

d'une information mutuelle, continue et concertée entre tàus les pays du conti-
nent, d'une administration collective d,intérêts comuns et sont eènératrices de
décisions concernânt les pays d'Europe centrale et orientalË, elles contri-
buent à donner une orientation, à ooordonnert'reurs 

choix économiques, poli-
tiques, écologiques, juridiques.

- la seconde forme de coopération se traduit par la réalisation d,opérations
matérielles, qui trouvent leur justification dans llaccentuation du défassement
du cadre de l'Etat-nation dans les pays de l,ancien bloc de l,Est.

chacune de ces formes de coopération passe par des actions spécifiques.
Deux peuvent notamment être isolées2' r dans un premier cas, les-organisa-
tions européennes mettent à la disposition des pays d'E,,.op" centrale et orien-
tale un certain nombre de services c'est-à-àire reurs àvoirs-faire, leurs
infrastructures, leur personnel ou bien encore des études techniques qui favo-
risent le rapprochement de leur niveau de vie et des représentations qui dictent

19. Ferreti (R), op. cit., p 16.
20. Pour le conseil de I'Europe par exemple, voir Le Rapport annuel l99r sur lcs pro-

gramrrres d,e coopératinn et d,'assistance auec les pECO,Doc.CE/SG/INF 9f (4).
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leurs comportements avec ceux des pays d'Europe-occidentale' Dans ce cas'

l,action dàs institutions européennes est diffuse. Plus précise est par contre

celle qui débouche sur l'édiciion de normes juridiques obiectivant le Nouvel

ordre^européen et destinées à assurer la "mise en ordre" des comportements

des pays de'l,arrcien bloc communiste. Ces norme.s juridiques sont portées par

d". ,rrppo.t, variés : il s'agit souvent d'actes unilatéraux (recommandations'

.é.oloiià,,s, ...), voire (maIs cela est plus rare) d'actes obligatoires pour les

organisations et pour 
""à 

puyt (accords réciproques, conventions, "')'

si l,action de oomise en ordre,, des comportements a plus préoccupé les ins-

titutions européennes au début des transitions, on assiste aujou_rd'hui à la

multiplication-des opérations matérielles en raison de la précarité dans laquel-

le se trouvent les pays de ool'autre Europe".

- L'effet structurant des Organisations européennes pose cependant

d'autres problèmes : si la réalisation d'opérations matérielles est sollicitée 9t

acceptée par ces pays et si les résolutions unilatérales sont favorablement

u""o"illi.s, surtout quand elles contiennent des décisions aYantageuses pour

eu* (c,est p", 
"*"-pi" 

l,ouverture unilatérale de lignes de crédits par la CEE

à la Pologne, h HÀgrie et la Tchécoslovaquie dans le câdre du programme
phare, dàcidée à l'isJue du sommet de l'Arche des 14 et 15 Juillet l9B9), se

posent cependant deux interrogations :

- celle d,abord de la valeur juridique des recommandations adoptées par

ces institutions et destinées à des pays qui n'en sont pas forcément_membres.

on peut citer par exemple La "Recommand,ation de l'assembl.ée Parlnmentaire

ilu conseil de-l'Europe- au goul)ernetnent Bulgare sur la situation de la mino-

rité ethnique et muiulmaie"2ro aùoptée le 5 Septembre 1989. La réflexion

engagée pu. M. Virally22 trouve ainsi dat s la construction du Nouvel ordre

eu.opée. ,  une seconde jeunesse,  d 'au tan t  qu 'on  peut -pos tu lgT.  q r r "  l " '

Orga'nisations eu.opée.rries sont plus influe-ntes puisqu'elles bénéfieient de

l'ai-e supplémentaire qu'est "la conditionnalité" (cf infra)'

- celle ensuite de la capacité des organisations européennes de conclure des

accords avec des Etats tiàrs [a questiàn de l'organe compétent pour conclure

au nom de l,institution étant .raturellement comprise dans la précédente) et de

l,application de ces accords, étant entendu q.,..t'(...) 4* b statut d''associé

ne'peut ôtre assinùl,é ù celui de membre ù part entiÀre"23

Les conséquences de cette dilatation sont cependant mitigées'

21. Voir Doc. CE/AP 6106, du 5 Septembre 1989'

22.  Vira l ly  (M),  "La valeur jur id ique des recommandat ions des Organisat ions

Internationales", AFDI 1956, pp 66 à 96.

23.  Karunat i l leke (K),  i 'Essai  d 'une c lassi f icat ion des accords conclus par Ies

Organisations Internationales entres elles ou avec des Etati" , RGDIP n" llI97I, p 49 '
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7) L'ancrage ù l'Est, ressource de Légitimité et moyen de consoli.datinn d,es
positions.

La dilatation des organisations européennes soulève la question de la per-
tinence de certaines d'entres elles dans lÀ.rouoeau contexte àuropéen. cela est
parfaitement 

-compris par ces institutions, dont les 
"".porr."il1". 

réalisent
qu'elles sont désormais dans une logique concurrentielle, dont l,enjeu n,est
autre que leur disparition pour cause d'inadéquation avec la ,rooro"li" dorr.,.
ou la consolidation de leur légitimité et de leurs positions. pour atteindre ce
dernier objectif, ces institutions sont obligées die s'adapter c,est-à-dire de
mettre en oeuvre des 'ocorrectifs'oza 

"n 
repensant leurs structures et leurs

logiques d'actions. cependant, ces adaptaiions passent par la captation et
l'accumulation de ressources par les organisation, européÀrres. aussi dans la
construction du Nouvel ordre européen, usent-el les de l 'ancrage à I 'est
comme doune ressource strâtégique_,car il leur permet de procéder à Ées adap_
tations organiques (a) et fonctionnelles (b).

a - Les adaptations organiques.

Elles concernent les organes ou les structures internes des Organisations
européennes et se font principalement selon deux modalités :

- c'est d'abord le développement et la multiplication de l'appel aux experts,
qui conseillent et orientent leurs actions mais aussi celles de-s-noo*,".o* di"i_
geants de_s pays d'Europe centrale et orientale ; juridicisant et médiatisant par
là même l'action des institutions européennes tout en consolidant de ce fait leur
légitirnité et en donnant un fondemenirationnel à leur existence dans la nouvelle
Europe. Il faut toutefois n_oter, et cela est le paradoxe du développement de
l'expertise à l'heure actuelle, qu'elle appr.aîi dans bien des cas 

"o--" 
..rr"

ressource dans les stratégies individuelles de conversion des anciennes élites
communistes ; un nombre relativement important de ces dernières occupant
dans certaines inst i tut ions européennes ( la BERD, la CEE/ONU, .. .) ,  t les
postes d'experts. Mieux, un nouveau métier international semble en voie
d'invention pour elles : celui d'ouvreurs de portes (,,door -opener,Ds).

- c'est ensuite la création et la multiplication de structures nouvelles, ou la
transformation des anciennes, au sein des organisations européennes (créa-
tions,de^commissions spécialisées par pays et/ou par domaine^s d,actions au
sein du cE ; création d'une commission J'arbitrage au sein de ra cEE - dont
le principe de fonctionnement est différent de celui de la cour permanente

24. Le teme est emprunté à chevallier (J), op. cit., pp 350 & s, dans son analyse des cor-
rectifs apportés au modèle bureaucratique de I'administration.

25. Mink (G) et Szurek (JC), "adaptations et stratégies de conversion des anciennes
élites communistes", cet étrange post-communisne, presses du cNRS/La Découverte et
Lazare (F), "La BERD, banque chic de I'Europe pauvre',, Le Monde,17 Mars 1992.
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d,arbitrage - ; création du cocoNA au sein de l'oTAN ; création du centre

de préverition des Conflits par la CSCE, ...). Ces nouveaux organes consti-

tuent âutant de centres de décisions ou des relais de celle-ci, mais assurent

surtout le'orayonnement extérieur" des institutions dont ils procèdent et la

conso l ida t ion  d"  l "o t .  pos i t ions  ;  la  topograph ie  des  Organ isa t ions

Internationales étant po11.'b"u,."oup considérée comme Ie critère décisif de

leur utilité et de leur légitimité. Tel semble être le fondement de la "théorie des

cercles concentriques io Europe"26. Toutefois, la limite de cette approche est

qu,elle part de la-question "qu-i domine qui ?" au lieu de se demander "qui fait

quoi par rapport à qui ?"'

b - Les adaptations fonctionnelles.

Elles portent sur l'essence même de l'action de chaque organisation euro-

péenne dans les pays d'Europe centrale et orientale :

- ainsi, toutes situent Ieur démarche dans une approche globale.cela signi-

fie qu'elles ont pour ambition d'intégrer dans leurs nouvelles relations avec

"". ity. les aspàcts politiques, écorrÀiques et diplomatiques' Approche glo-

bale eisouci de cohéience ànt pour corrséquence le renforcement du parallélis-

me entre négociations économiques et réformes politiques ou institutionnelles'

- cette approche globale a pour résultat logique la mise-en-^oeulre de poU-

tiques différenciées far chacu-ne d'elles vis-à-vis des pays de l'ancien trloc de

l'Ést ; différenciatiôn qui est fonction de l'état d'avancement des réformes

é"orro-iqo"., juridiques, institutionnelles et politiqrres d^ans chacun d'eux. Et

pool. rni"o* 
"r, 

acnnit les critères et en coordonner les effets, les organisations
-"lr.opérrr"r, 

grâce au concours des experts, juridicisent leurs_ interventions.

Airrsi voit-on aipparaître dans leurs discours et actions un principe qu'on trou-

vait déjà arrrs l" Plan Marschall ainsi que dans la pratique des Institutions

Financières Multilatérales de développement à l'endroit des pays du Tiers-

Monde : la conditionnalité. seulement, elle n'est plus uniquement économique

mais est aussi politique, diplomatique, militaire, écologique'

Deux précisions doivent être apportées ici :

- d,une part, du point de vue du Droit International et s'agissant de l'une

de ces instùtions (la BERD), ce principe constitue une innovation importante

dans la mesure où ses critères figurent iirectement dans son texte constitutifT'

- d'autre part, la conditionnalité est appliquée par toutes les Organisations

européennes à*ceptée la CSCE en raison de ses spécificités :

26. Yoir  Cautrunes (B\ ,  Est-Ouest :  d 'e I 'a f f rontement à la coopérat ion '

Clefs/Montchrestien 1992, pp 13 & s.

27. Saunier (PH) et iouscoz(J), "Ia BERD', Reaue du Marché Commun' n' 354'

Janvier 1992.



_ _ 
- jusqu'à la signature de la 'ocharte de paris pour une Nouveile Europeo' le

2l novembre 1990 qui l'institutionnalise, la csCE n'est pas une organisation
Internationale mais un processus de conférences. Depuis-cette date, et en rai-
so_n du principe d.e ooloindiuisibilité 

de Ia sécurité â.e l,Europeoz' qu,elle a

-a-dgnté, aucune place n'est faite à une quelconque conditio-nnalité quant à
l'admission de Nouveaux membres. Tous les pays européens en sont membres
ou ont vocation à l'être.

- de même, les textes adoptés par la CSCE le sont par consensus, ce qui
signifie qu'un seul Etat peut en bloquer l'application ; d'autant que ce ne sont
que des principes, c'est-à-dire que leur non-application par o., Et.t n'entraî-
ne pas la mise en oeuyre d'un corps de sanctions prédéterminées ou son exclu-
sion immédiate et définitive de la conférence.

cependant, les derniers travaux de la GSCE font état de trois évolutions
majeures, qui ouvrent la voie à l'application de la conditionnalité :

- le principe dt ooconsensus moins un'2e a été adopté. Il permet à l'organi-
sation d'apprécier de manière flexible l'absence de consÀsus total autour
d'un texte et de l'adopter nalgrê I'opposition d'un Etat.

_ 
- de plus, une réflexion est entreprise par les experts du Bureau pour les

Institutions Démocratiques et les Droits de l'Homml, afin de ,end.e^ obliga-
toires pour les pays membres aussi bien les principes politiques llue ceux
contenus dans leÈ trois corbeilles30. ces deux évolutionr ont tràuvé 

-orr" 
pr"-

mière application lors du sommet d'Helsinki des 9 et l0 Juillet 1992, au cours
duquel loexclusion provisoire de la Yougosl avie a êté prononcée.

- enfin, I'Assemblée Parlementaire de la cscE, dans sa déclaration du 5
Juillet 1992 a"(...) souhaité dépasser,,Ia Charte de paris,,(...) et transfor_
mer la cscE en une organisation régionale de sécuritéo'pr:éuu" dais le
chapitre vlll dÊ ln charte d.es Natinni [Jni.es ainsi qun lui âono". une base
juridique"sr. Par ces adaptations, la CSCE devienàrait une Organisation
europé_enne au sens plein du terme et pourrait appliquer de manièÀ effective
la conditionnalité.

Mais l'ancrage à l'Est se révèle être également générateur de contraintes
pour les institutions européennes.
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28. 
-Decaux (E), op. cit., _p Z0 ; principe réaffirmé dans la Dêclaration dc Bu.dapest de

I'Assemblée Parlementaire de la cscE, Doc. cscE/Ap, s Juilet L992, chap.l, o.Les ques-
tions de sécurité".

29. Ghebali (vY)' "La cscE dans I'après guerre- froide"o Reaue de l'orAN,vol. J9,
p 19.

30. Ibid.
31. Voir Doc. CSCE/AP, cité note 28.
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32. Le Rapport d.e Mne Haller, cité dans Le Rapport d.'information d,u conseil d'e

l'Europe du 16 Juin I992,Doc. CE/AP, n" 6629, pp I8 & s.

33. Cohen-Jonathan (G), op. cit., supra'

34. Yoir Le Rapport Oehlcr, adoptê le ler Juillet 1992, Doc. CE/AP n" 6631'

t2L

2) L'ancrage àI'Est, réaélateur de contraintes pour les Organisations

européennes.

Ces contraites nouYelles peuvent schématiquement être présentées en

deux catégories :

a - Les contraintes d'origine interne.

Le développement de l,expertise et la multiplication de structures au

sein des institutions èuropéennes intervenant dans les pays d'Europe centrale

et orientale, aboutissent erlrêahtê à la prolifération d'intervenants externes et

d,organes secondaires au sein de chacunes d'elles. cela a pour conséquence

leur éclatement, ou mieux, leur émiettement interne.Cette situation n'est pas

sans effets sur la cohésion d'ensemble de ces organisations, ainsi que sur le

rôle de leurs organes directeurs qui n'arrivent plus à contrôler de manière

effective les difféients éléments les composant et à maîtriser leur personnel. Le

Rapport de Mme Haller, de la commission du règlement du conseil  de

l'Europe, relatif à la composition du bureau, à la multiplication des-commis-

sions et à l,interventiorràes experts, illustre bien ce phénomène32 : ainsi,

chaque comité d'experts, chaque direction de sécrétariat ou commission peut,

profitant de la diluiion de l'autorité de I'organe dirigeant, transformer pro-

iressioement son rôle. Or, on a vu que ces différentes unités influencent de

iranière décisive les choix des institutions pour les pays d'Europe centrale et

orientale. Aussi, cette "décentralisation sauaage"33 affecte-t-elle nécessaire-

ment leqrs actions et au delà, leur légitimité.

De plus, les Organisations européennes intervenant dans les anciens satel-

lites de I'URSS se heurtent à des contraintes financières : ces difficultés, pro-

duites par l'interaction des logiques - bien souver\t contradictoires - portées

par leu.s orgânes directeurs, par les experts et par leurs nouvelles structures,

sont renforcZes par l'absence de concertation qui existe souvent entre ces mu-l-

tifiles structurei ainsi qu'entre elles. Dans la mesure où elles influent sur

I'-action et sur la qualité des prograrnmes mis en oeuvre dans les pays de

l'ancien bloc de l'Est, ces contraintes financières constituent une source de blo'

cages voire de délégitimation des institutions européennes. L'Assem-blée Parle-

mentaire du Conseil de l'Europe s'est la première penchée sur cette contrainte

nouvelle et, dans son avis no 162 relatif au Budget de programme pour l'année

1992, a proposé un certain nombre de solutions valables pour toutes les

Organisations européennes3a.

Enfin, on assiste à une concurrence de plus en plus acharnée entre leurs

structures similaires. Ainsi par exemple, la protection des minorités est-elle

loenjeu d'un concurrence acharnée entre I'ONU, depuis 1950 avec la création
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de la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités ; la CSCE, par le biais du quatrième paragraphe du
principe vrl du décalogue de l'Acte final d'Helsinki et du Haut commissariat
aux Minorités créé lors du sommet d'Helsinki des 9 et l0 Juillet L992 ; et le
conseil de l'Europe assisté depuis le l0 Mai 1990 par la commission pour la
Démocratie par le Droit (ou commission de Yenise), qui a êlaborê le 4 Mars
l99l une proposition de convention européenne pour la protection des mino-
rités35. cependant, non seulement cette propositiàn ne fait pas l'unanimité au
sein du Conseil, mais encore les autres organisations lui préfèrent des méca-
nismes de protection des minorités spécifiques36.

b - Les contraintes d'origine externe.

El les procèdent d'abord de I 'absence de coordination entre les Etats
membres de ces^Organisations : en effet ces derniers, et l,exemple yougoslave
l'a bien montré3?, ont non seulement de plus en plus de mal À ajopter une
position commune et cohérente au sein de ces institutions, mais en plus, face
aux adaptations de ces dernières qui multiplient les structures, de plus en plus
de peine à dominer et à contrôler leur participation dans les différÈnts rouages
des administrations internationales c'est-à-dire à maintenir des positions coùé-
rentes non seulement au sein d'une seule organisation mais aussi dans
l'ensemble de celles-ci ; même en faisant abstraction des cas où pour des rai-
sons de politique étrangère, ces Etats auraient pleinement conscience de ces
distorsions.

Elles procèdent ensuite des divergences entre les administrations nationales
compétentes et les fonctionnaires des Organisations européennes intervenant
dans, les pays d'Europe centrale et orientale : en raison de leurs adaptations,
ces dernières fonctionnent dans bien des cas de manière plus ou moins autono-
me et échappent peu ou prou au contrôle des Etats membres ainsi que de leurs
administrations compétentes. Cela est encore accentué p.. leurs fonction-
naires qui, par un processus d'identification aux organisations et en raison de
l'autonomie relative dè ces dernières par rapport aux Etats, traduisent des
préoccupations particulières et appliquent des décisions personnelles. ainsi,
du fait de ces technocrates, les organisations européett.r"i "1...,) semblnnt, ir
est orai en fonctinn de Leur nature et de Leur objet originel, auoir ell,es aussi
leurs politiques étrangères"3B souvent en opposition avec celles des Etats
membres à l'élaboration desquelles contribuent les administrations nationales.
Cela est notamment perceptible dans le cas de la CEE, dont les fonctionnaires
sont qualifiés de manière péjorative d"'eurocrates,, en raison de leur trop
grande autonomie par rapport à leurs administrations nationales et de leur

35. Yoir Doc. CE/AP, CDLgLlT du 4 mars 1991.
36. Voir à ce propos, Widmer (P), op. cit., supra.
37. voir Lund (F)' ool,a médiation de la communauté en yougoslavie ; chronorogie d'un

êchec", Nouuellc Europe, no 6 Oct. 1991, pp 39-43.
38. Dupuy (RJ), "Le Droit des relations entre les Organisations Internationales- ^ RCADI

t r00, 1960, p 405.
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propension à s'immiscer dans les affaires relevant de ces dernières, et est

générateur "( .. .) d'improuisations"se dans les actions entreprises pour les pays

de I 'ancien bloc de l"Est.

La dilatation des Organisations européennes révèle donc plus leur concur-

rence que leur complémentarité dans la Construction du Nouvel Ordre euro-

péen. Aussi doit-on s'interroger sur les possibilités de coordination de leurs

actions respectives.

II - LA COORDINATION DE L'ACTION
DES ORGANISATIONS EUROPEENNES.

Sur la base de la double définition de la notion de oocoordination" qu'on a

présenté précédemment, la oomise en ordre" de l'action des Organisations
européennes dans les pays d'Europe centrale et orientale est réalisée selon

deux modalités : l'approche relationnelle (A) et l'approche décisionnelle (B).

A) L' a.ppro che relationnelle.

Elle est fondée sur une analyse des déficiences de l'action collective des

Organisations européennes dans l'autre Europe, et l'architecture qu'elle vise

à établir a pour objectif d'améliorer les relations entre elles. L'approche rela-

tionnelle passe par la définition de stratégies relationnelles (1) et par l'applica-

tion de techniques relationnelles (2).

7 ) Les str atégi.es relationnellc s.

L'architecture que forment les Organisations européennes a une configura-

tion variable, qui est fonction de l'évolution des rapports de force entre les

Etats membres et entre elles.Aussi se pose la question de l'attribution des com-

pétences entre ces institutions. Dans le Nouvel Ordre européen, elle trouve

une réponse dans le respect par ces structures des principes de complémenta-
rité, spécialisation, hiérarchisation et subsidiarité. Ces principes, qui peuvent

paraître à première vue contradictoires, méritent d'être explicités.

a - Les stratégies de collaboration : la complémentarité et la spécialisation.

Les stratégies de collaboration recoupent les principes de complémentarité
et de spécialisation. L'appel à ces deux principes s'explique d'abord parce que

ces Organisations européennes n'ont pas toujours les mêmes membres et ne

sont donc pas porteuses des mêmes logiques d'action ; les institutions interna-

tionales n'existent en effet qu'à travers les acteurs qui les font exister et à tra-

vers la manière dont ils concilient leurs intérêts réciproques. Il s'explique

39. Lund (F), op. cit., supra, p 4I.
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ensuite par la spécificité des ressources dont elles sont dotées, bien que ces
dernières comme leurs vocations tendent vers la similarité en raison de leurs
adaptations fonctionnelles et organiques. Il s'explique enfin par I'unicité du
territoire d'opérations de la plupart d'entre elles. Des divergences existent
cependant entre les Organisations européennes quant à la conception de la
complémentarité, qui doit être à la fois fonctionnelle et organique pour cer-
tainesa0 (CE, CEE, CEE/ONU, .. .)  mais uniquement fonctionnelle pour
d'autres4r (CSCE, OTAII, UEO, .. .) .

Quant à la spécialisation, elle s'inscrit dans les problématiques repérées
par C. Chaumont et relatives au principe de spécialité et à la notion d'affecta-
tion42, mais ses pratiques sont justiciables d'un modèle d'analyse plus com-
plexe en raison des adaptations des Organisations européennes. De fait, le
principe de spécialisation paraît plus aisé à appliquer entre les institutions qui
initialement étaient dotées d'armes spécifiques et dont les missions étaient dif-
férentes (CE et CEE par exemple). Ainsi n'est-il pas neutre que les premiers
accords entre des Organisations européennes intervenant dans les pays
d'Europe centrale et orientale, prévoyant la spécialisation dans leurs actions
et la complémentarité entre elles, soient l'accord SYGMA (Synergie dans la
gestion et le management) conclu entre le Conseil de I'Europe et la CEE puis
élargit à I'OCDE et I'accord entre la BERD et le Conseil de l'Europe, conclu le
14 Avril 1992.

En tout état de cause, et on le voit, les stratégies de collaboration posent
les problèmes de la capacité des Organisations européennes de conclure des
accords entre elleso de la forme de ces accords ainsi que de leurs procédures et
modalités de conclusion et d'applicationa3.

b - La stratégie monopolistique ou l'instauration de relations hiérarchi-
santes entre les Organisations européennes.

Elle a pour fondement le principe de hiérarchisation : en effet, si l'on
attri-bue à une Organisation européenne la tâche de veiller à la cohésion des
actions des autres dans les pays de I'ancien bloc de I'Est, on évite toutes les
difficultés qui surgissent dès lors que ces actions sont souvent les mêmes. Cela
implique que I'organisation coordinatrice soit placée dans une situation parti-
culière par râpport aux autres, ce qui modifie la configuration de I'architec-
ture du Nouvel Ordre européen : au lieu d'être variables en fonction des

40.Yoirs'agissantduConseildel'Etrope,LeRapportSoares Costad:u14Janvier1991,
relatif à La Politique Généralc du Conseil d,e l'Europe darc In Nouaelle Europe, Doc. CE/AP
n '6365 .

4I. Yoir concernant I'UEO, Les Actes du Colloque de Berlin (30 Mars-2 Avril 1992) orga-
nisé par I 'Assemblée de I 'UEO et  re lat i f  at  Nouuel  Ordre de Sécur i té en Europe,Doc.
SGruEO.

42. Chaumont (C), "La signification du principe de spécialité des Organisations
Internationales", Dlélanges offirts àH. Rollin,pp 55 à 66.

43.  Karunat i l leke (K),  ooEssai  d 'une c lassi f icat ion des accords conclus par les
Organisations Internationales entre elles ou avec les Etats", RGDIP l97IlI, pp 38 à 47.
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rapports de force, les relations entre ces institutions deviendront hiérarchi-

séËs-. La stratégie monopolistique correspond pour RJ. Dupuy à I'établisse-

lrrlerrr ù'ooune titelle aiministiatiueo'4L. C. Chaumont parle "d'éléments de

super-étatismc',AS et J . Dagory de'o contrôle"a6.

Elle peut schématiquer4ent être établie selon trois modalités :

- d,abord selon le modèle vertical, qui trouve son fondement dans l'inser-

tion des dispositions régissant le contrôle de l'une de ces Organisations euro-

péennes su .  les  au t res  dans  leurs  tex tes  cons t i tu t i f s  respec t i f s .  Cet te

àémarche, qui exige un examen minutieux de ces textes, se retrouve actuelle-

ment dâns làs relations entre I'OTAN et le COCONA et dans une moindre

mesure entre la CEE et la BERD.

- ensuite selon le modèle horizontal, qui est fonction du croisement entre

trois critères : I'importance numérique des Etats membres de I'organisation,

celui de ses missio;s et celui de son territoire d'opération. Cette hypothèse

reflète le mieux les relations entre les Organisations européennes aujourd'hui.

Cependant, une question n'est pas tranchée : qu'entend-on par "'importance

des rnissions" ? Est-ce le volurne de ces dernières qui est considéré ? Est-ce

leur nature (politiques, économiques, humanitaires, institutionnelles) qui

prime ? D" pilrr, qllà dir" de la similarité de ces dernières à I'heure actuelle ?

On retiendra pour notre part la nature de ces missions.

- enfin selon le croisement des deux modèles précédents, c'est-à-dire par

l'insertion de clauses dans les textes constitutifs et par la prise en compte deg

trois critères du modèle horizontal. Cette hypothèse, qui est de I'ordre de

l'idéal, ne vaut actuellement qu'entre I'ONU et les Organisations Régionales

de Sécurité prévues au chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. De plus,

elle suppose la révision de la plupart de ces textes constitutifs.

c - La subsidiarité.

Dans la construction du Nouvel Ordre européen, elle est entendue non seu-

lement au sens classique, c'est-à-dire comme principe organisant l'action de

différents échellons institutionnels, mais aussi comme principe de légitimation

du mode d'attr ibution des compétences entre des inst i tut ions et de leur

actiona?. Ce principe permet donc la mise en oeuvre de stratégies de légitima-

tions croisées et d'anticipations des échecs par les Organisations européennes,

44. Dupuy (RJ), "Le Droit des relations entre les Organisations Internationales",

op.  c i t . ,  p 578.
45. Chaumont (C), "Perspective d'une tlréorie...", oP. cit.' p I38.

46. Dagory (J), "Les .tppo"t. entre les institutions spécialisées de I'ONU", RGDIP

47. Voir à ce propos noramment chemillier-Gendrau (M), "La subsidiarité, enjeu

majeur, débat confui", Le Mondc Diptonntiquz, Juillet 1992 I et Marcou (C)' *L" principe

de sub.idirrité et Ia répartition des compétences", Interuention au colloque de I'Associntinn

française dcs Juristes Dé^o".ot." sur "Le Déficit Démocratique en Europe"o Octobre 1991.
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dans la mesure où il donne la possibilité à chacune d'elles de se prévaloir d'une
mission ou de se dédouaner d'un échec en se défaussant sur une autre. cet
usage de la subsidiarité se vérifie dans le con{lit yougoslave : on y voit en effet
la cEE exiger de participer à la recherche d'une solution .o 

"orrfiit 
et y contri-

bler, mais aussi justifier son absence de résultats en déplorant que IONU ne
s'engage pas encore suffisament pour arrêter les combats, puisqutelle (la CEE)
n'a ni les moyens juridiques, ni les moyens matériels de le faire4.

Toutes ces stratégies relationnelles sont mise en oeuvre grâce à des tech-
niques relationnelles.

2 ) Les techniques rel.atinnnellcs.

Trois techniques sont appliquées par les organisations européennes pour
mettre en oeuvre les stratégies relationnelles dans la construction du Nouvel
Ordre européen :

- c'est doabord la division du travail entre elles, qui a pour objectif de tout

!air9 af,rn qu'elles n'empiètent pas les unes dans le domaine des autreso et qui
facilite la mise en oeuvre des stratégies de collaboration (complémentarité et
spécialisation) ainsi que de la subsidiarité. La division du travail est faite ou
bien par l'autolimitation de leurs compétences (cas de I'UEO4e), ou bien par la
limitation conventionnelle de celles-cis0.

- c'est ensuite le recours à la bonne volonté de chaque institution européen-
ne, sans pour autant procéder à une répartition préalable des compétences et
en espérant qu'elles voudront bien coordonner leurs actions. La bonne volonté
se trâduit par une information réciproque entre elles et par une assistance
bienveillante mutuelle. Elle aussi permet la mise 

"tr 
o"o"." des stratégies de

collaboration et de la subsidiarité. Enfin, c'est la technique la plus répandue
dans la phase actuelle de la construction du Nouvel Ordre européen.

- c'est enfin l'interpénétration, qui correspond à I'aménagement des rela-
tions entre les organisations européennes en tenant compte d'une de leurs par-
ticularités : elles sont en effet composées de cercles d'Etats appartenant à
plusieurs d'entre elles. De ce point de vue, on peut postuler qu,il existe une cer-
taine interpénétration entre elles, favorisant la cohésion de leurs actions res-
pectives et éventuel lement renforcée par l ' introduction de disposit ions
l'organisant dans leurs textes constitutifssr. L'interpénétration faciliie la mise
en æuvre de la complémentarité et de la hiérarchisation. Elle peut être directe,

- _ 48. Moreau Defarges (PH), "Les Organisations Internationales et la crise yougoslave",
Politique Etangère n" 2/1992, pp 36f à 36?.

49. Yoir à ce propos Le Rapport Pui6 de l'Àssemblée de I'uEo en date du l3 Mai 1992,
str Les Relatinrc entre b CSCE et I'IIEO ; Doc. UEO/A n" 1306.

50. voir pour la limitation convenrionnelle entre I'orÀN et le cocoNA Le Rapport
Puig, op. cit. supra, Annexe VI, pp 50 à 52.

51. Le Rapport Puig, op, cit. supra.
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et se fonde alors sur le fait que les Organisations européennes concernées sont

composées d'Etats qui sont simultanément membres de toutes ; ou indirecte,

elle passe alors par l'utilisation d'un organe relais qui fonctionnera entre les

dites Organisations. Ce dernier cas de figure est illustré par les Commissions

Mixtes entre la CSCE et I'UEO en matière de maîtrise des armements.

La coordination de I'action des Organisations européennes dans les pays

d'Europe centrale et orientale est aussi réalisée gràce à une approche décisionnelle.

B ) L'appro che dé cisionnelle.

Elle part d'une analyse des déficiences de chacune des organisations inter-

venant dans ool'autre Europe", et non pas des relations entre elles.

7 ) Les stratégi.es décisionnellcs.

Coordonner c'est rendre cohérente l 'act ion d'un certain nombre de

centres de décisions. Or sur ce point, les institutions européennes butent sur

un obstacle rendu irrésistible par leur dilatation. Aussi I'enjeu des stratégies

décisionnelles portera-t-il sur le processus de décision en leur sein, entre elles

et avec les Etats membres. Trois stratégies sont utilisées :

- c'est d'abord la rationalisation des choix des activités à entreprendre par

les Organisations européennes dans la Nouvelle Europe. C'est à cet exercice

que se sont livrés le Conseil de l'Europeo dans son Rapport d'activité de

lgglrFA, et I'UEO dans le Rapport Dudley Smithss.

- c'est ensuite la rationnalisation du rôle des différents acteurs (Etats

membres, structures, organes dirigeants, ...) en leur sein s'agissant de la prise

de certaines décisions ou dans certains domaines. On en a une illustration en

rnatière de Maîtrise des armements dans le Rapport Poigsu.

- c'est enfin la coordination du processus de décision entre les Etats mem-

bres, ainsi qu'entre eux et les Organisations européennes, qui permet d'inflé-

chir la parcellisation de I'action de ces dernières et de la relation organisa-

tion /Etats membres.

En réalité, les Organisations européennes appliquent simultanément ces

trois stratégies décisionnelles et, dans certains cas, les combinent. Ainsi par

exemple, la mise en place d'une programmation à long et moyen terme est-elle

52. Ibid.
53. Voir Le Rapport dn Mrc Hall,er, op. cit. supra.
54. op.cit. supra.
55. Rapport Dudley Smith de l'Assemblée de I'UEO, 38è-" session, relatif à L'UEO'

I'organisation opérationnell.e, Doc. UEO/A no 1307.
56. op. cit. supra,
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généralement accompagnée de procédures de consultation préalable des Etats
membres. Mais dire cela aboutit déjà à aborder le problème de la coordination
sous l'angle des techniques décisionnelles.

2) Les techniques déckionnelLes.

La déficience du processus de décision dans les Organisations européennes
et dans les Etats membres ayant des origines différentes, il est fait appel à des
techniques différentes dans chaque cas. On distingue ainsi les techniques
d'amélioration de la prise de décisions des Organisations européennes et celles
concernant les Etats membres.

a - Les techniques d'amélioration de la prise de décisions des Organisations
européennes.

Les institutions européennes, on I'a vu, ne sont pas un tout homogè-
ne mais au contraire des unités sociales éclatées, au sein desquelles des sous-
unités renforcent leur autonomie de décision au détriment de I'ensemble.
L 'une des  techn iques  permet tan t  d 'a r r i ver  à  res taurer  leur  cohés ion
d'ensemble est la programmation ou la planification de leurs actions dans les
pays d'Europe centrale et orientalesT. On peut cependant être tenté de ne voir
dans cette technique qu'un simple gadget de technocrates, sans prise réelle sur
la réalité. Au vraio "(,,.).o s'engageant dans cette aoie, lcs Organisations
(européennes) ont cornnxencé l'exannen d.es problème fondamenta,ux et (...)
lnurs recherches sur la programroation et sur la pkmifi.catinn peuaent être
comptée au nombre des moyens par Lesquels elles sont entrain de remettre en
qunstinn la conception m.ême d,e Leurs actiuitét (...)-t".

b - Les techniques d'améliorat ion de la prise de décisions des Etats
mem-bres.

Il s'agit notamment, dans la construction du Nouvel Ordre européen, de
deux techniques :

- la première consiste en une améIioration de la prise de décisions au sein
des Etats membres et au niveau inter-ministériel. Cela passe par l'application
de méthodes d'administration classiques telles la répartition des responsabili-
tés entrp des administrations différentes ou le renforcement de I'autorité
d'une administration particulière dans la préparation et dans la prise de cer-
taines décisionsse.

57. Voir lc Document du Comité des Minktres du Conseil de l'Europe,15 Janvier 1992,
cM (e2)r4.

58, Bertrand (M), Rapport sur Ia planification à moyen terne d,ans ln système d.es
Nations Uni.es,Doc. N9646,13 Juin 1974, pp I et 9.

59. Yoir le rôle de I'ancien Sécrétariat d'Etat à I'Action Humanitaire et aux Droits de
I'Homme dans Kouchner (B), "Le mouvenent humaniraire", dans Le d.ébat n" 67, Novembre-
Décembre 199I.
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- la _seconde consiste à améliorer la prise de décisions entre les Etats

membres ainsi qu'entre eux et les Organisations européennes. On fait pour

cela appel à la représentation permanente des Etats dans les dites institutions,

oo orrËé" des comrnissions conjointes bilatérales (de nombreuses existent dans

le couple franco-allemand) ou multilatérales (c'est par exernple l'Eurogroup

au sei; de l,OTAll). Enfin, et sans être exhaustif, des consultations oomixtes"

sont fréquentes entre les Etats membres et les Organisations européennes'

La contr ibution des Organisations européennes à la construction du

Nouvel Ordre européen pose, somme toute, la question de la cohérence de

l'architecture de ce dernier. Mais en ce domaine, parce qu'on est encore en

période d'énonciat ions concurrentiel les entre les acteurs des Relat ions

internationales au nivéau européen (Etats, Organisations européennes, cher-

cheurs, peuples, ..,), tout reste ouvert, tout est possible. Telle est la particula-

r i té de la nouvelle donne inst i tut ionnelle en Europe, qui montre que

l'élaboration d'un Ordre nouveau tient plus à des faits et à des rapports de

force qu'à une volonté de production ou d'imposition d'un modèle parfait,

mais aussi sa richesse dans la mesure où l'objectif ultime de cet édifice qui se

construit et se redéfinit est le bien être des peuples de l'Europe désormais

réunie.




