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L’Europe et la jeunesse : 
une union à construire

n France, les élections européennes auront lieu le 25 mai 2014. Les 74 députés élus 
siégeront au Parlement européen et choisiront, pour la première fois, le président 
de la Commission européenne, sur proposition du Conseil européen composé des 

chefs des pays de l’Union. Dans la plupart des États membres, les jeunes en âge de voter 
aujourd’hui sont nés en Europe, avec l’Europe. Une Europe qui ne cesse d’affi cher, depuis le 
début des années 2000, la jeunesse au premier rang de ses priorités et pour laquelle les poli-
tiques (à l’image du célèbre programme d’échange entre universités Erasmus) et les fonds 
dédiés se sont multipliés. 
Aujourd’hui, les politiques d’austérité et les situations sociales et économiques nationales 
sont plus susceptibles d’entraîner le repli sur soi que l’ouverture. La « crise de confi ance » 
envers les institutions européennes se traduit, entre autres, par une montée en puissance des 
discours hostiles à l’Union européenne alors que pour nombre d’entre nous, « l’Europe » et 
ses institutions restent lointaines et leur fonctionnement méconnu. D’où parfois une certaine 
diffi culté, chez les jeunes et les moins jeunes, à se sentir partie prenante et acteur d’une 
Europe qui est pourtant bel et bien là. Si Jules Verne a fait le tour du monde en 80 jours, nous 
ne ferons pas le tour de l’Europe en 8 pages... Mais ce dossier, réalisé en partenariat avec 
le MRJC, apporte des éclairages sur le fonctionnement des institutions européennes et des 
éléments sur leur prise en compte de la question de la jeunesse.  ■
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comme pour les parlementaires. L’actuel com-
missaire européen français est michel Barnier, 
ancien ministre de l’agriculture. Ces 28 per-
sonnes forment un groupe de travail : la Com-
mission européenne qui siège à Bruxelles. Les 
commissaires européens sont missionnés du 
pouvoir exécutif : ils proposent les règlements 
et les directives pour toute l’Union. Le président 
de la Commission, jusqu’au 25 mai prochain le 
Portugais José manuel Baroso, est élu par le Par-
lement européen. il donne son accord pour les 
commissaires proposés par les États et anime 
les séances de la Commission. 

un héMicycle aux chaises vides : 
où sont donc les déPutés ? 
Un peu plus de 700 députés européens sont 
élus au suffrage universel direct. eux ne 
siègent pas à l’Assemblée nationale ni, pour 
le moment en tout cas, à l’Assemblée supra-
nationale mais bien au Parlement européen. 
Prenez par exemple José Bové et Corinne Le-
page, tous deux députés européens français, ils 

a-t-on parler ici de « l’europe » ? Non ! 
Pour être précis, l’europe c’est comme 
l’Afrique : un continent. 51 pays répar-

tis entre l’océan Atlantique à l’ouest et le 
mont oural à l’est. L’Union européenne, elle, 
regroupe 28 pays depuis le 1er janvier 2014, 
compte quelque 500 millions de citoyens et 
24 langues officielles (cf. encadré piii). Ces 28 
pays forment une communauté d’abord éco-
nomique puis politique et même pour certains 
d’entre eux monétaire. Union politique signifie 
que certaines orientations (agriculture, édu-
cation, santé, représentation…) se décident 
à l’échelle de tous les pays membres et s’ap-
pliquent à chacun. 

des coMMissaires  
Mais Pas de la Police
Nous avons 28 commissaires européens. Pro-
posés par les États membres, ils sont sélection-
nés par le Conseil européen (qui réunit tous les 
chefs d’État) et auditionnés par le Parlement. 
Leur mandat est d’une durée de cinq ans, 

v

comprendre l’union européenne,
c’est possible !

Les décisions prises à l’échelle de l’Union reposent 
sur un dialogue entre ses principales institutions : 

les Conseils, la Commission et le Parlement. 

se rendent environ une semaine par mois en 
sessions plénières à strasbourg ou à Bruxelles. 
mais la plupart du temps, ils sont surtout dans 
des groupes appelés « commissions parlemen-
taires ». José Bové participe par exemple à la 
commission de travail « Agriculture et dévelop-
pement rural » et Corinne Lepage à la commis-
sion « santé publique et sécurité alimentaire ». 
Chaque député a une étiquette politique euro-
péenne. José Bové, lui, appartient au groupe 
Les Verts et Corinne Lepage appartient au 
groupe de l’Alliance des Libéraux-démocrates 
européens. dans la vingtaine de commissions, 
la nationalité des eurodéputés importe peu, 
c’est leur groupe politique qui compte. dans 
chaque commission, l’équilibre politique du 
Parlement européen est respecté, c’est-à-dire 
qu’on aura des personnes de tous les groupes 
en fonction de leur force. Les membres des 
commissions reçoivent les propositions de di-
rectives ou de règlements (cf. encadré piV) de 
la Commission européenne, les lisent et tentent 
d’arriver à une position commune en écri-… 
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comprendre l’union européenne,
c’est possible !

vant des amendements. Ils présentent leur 
avis et leurs amendements en séance plé-
nière et le Parlement vote. Les membres 
des commissions parlementaires sont les 
voix de leur groupe politique, ils donnent 
les consignes de vote à leurs collègues 
pour chaque proposition de directive ou 
règlement. Les députés choisissent leur 
commission en fonction des thématiques 
et également de leurs affi nités. 
De prime à bord, à voir des sièges majo-
ritairement vides au Parlement dans les 
hémicycles de Bruxelles et de Strasbourg, 
on se pose des questions ! L’explication est 
simple : les députés travaillent en commis-
sions sur des sujets détaillés ; les travaux 
de commissions sont ensuite rapportés en 
séances plénières. Seulement, sans avoir 
été dans la commission il est diffi cile de se 
positionner clairement, sans avoir brassé 
le sujet comme l’ont fait les membres des 
groupes de travail. Il s’agit donc de faire 
confi ance à son groupe politique présent … 

… 

« In varietate concordia » (« unie dans la diversité »), c’est la devise en latin de l’Union euro-
péenne. Avec 24 langues offi cielles, l’Union européenne est une sorte de tour de Babel, dans 
laquelle la transparence et le multilinguisme sont des mots d’ordre. Une exigence dont le 
fonctionnement représente environ 1% du budget de l’Union (soit un peu plus d’un milliard 
d’euros), des traducteurs aux juristes en passant par les cabines de traduction.
Au fi l des élargissements de l’Union et de l’augmentation du nombre de langues, les textes 
des institutions ont cependant tendance à prôner un « multilinguisme pragmatique » pour sim-
plifi er le travail et réduire les coûts de traduction. Ainsi, peu à peu l’anglais tend à dominer 
les échanges de travail et, pour les traductions, on utilise de plus en plus des langues dites 
« pivots » : l’anglais, l’allemand et le français. Faute de traducteurs suffi sants pour couvrir les 
552 combinaisons possibles (traduction de toutes les langues vers toutes les langues). 
C’est dans ce contexte qu’un mouvement politique, Europe Démocratie Esperanto, réaffi rme le 
multilinguisme prôné par l’Union et présente cette année, pour la troisième fois, des listes aux 
élections européennes. Le mouvement promeut l’esperanto, une langue artifi cielle, créée de 
toutes pièces au XIXe siècle, dont l’apprentissage est simple. Pour ses promoteurs, l’esperanto 
évite la prédominance d’une langue et donc d’une culture sur les autres et, de par la facilité avec 
laquelle on l’apprend, peut constituer une langue commune simple pour échanger. Ensuite, 
l’apprentissage d’autres langues étant facilité pour qui a déjà acquis une langue autre que sa 
langue maternelle, l’enjeu est donc double : pouvoir communiquer avec ses voisins dans une 
langue neutre et apprendre plus facilement les langues de ses voisins. 
L’Union européenne, c’est un marché commun, une monnaie commune, des frontières qui dis-
paraissent. Reste la barrière de la langue, mais plutôt que de tendre vers l’anglicisation, la volon-
té européenne exprimée dans les textes des institutions est de préserver la diversité linguistique, 
comme en témoigne l’adoption récente d’une charte visant à protéger les langues et dialectes 
régionaux minoritaires en leur donnant une reconnaissance. Une étape supplémentaire pourrait 
être le soutien à l’apprentissage des langues de manière forte, pour assurer à chaque Européen.
ne la possibilité de parler couramment deux ou trois (ou plus) langues européennes.

GWLADYS PORRACCHIA (MRJC)

« In varietate concordia » (« In varietate concordia » (« In varietate concordia

salade de langues

De la Communauté 
européenne du charbon 

et de l’acier à l’Union 
européenne à 28
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dans la commission et de prendre une 
décision collective. Tous les députés ne se 
positionnent donc pas sur tous les sujets. 
Les députés européens, élus pour des 
mandats de cinq ans, sont nos représen-
tants directs. Ils donnent les ressentis de 
chaque pays, font le lien entre le local et 
ce qu’il se passe « dans les bureaux de 
Bruxelles ». À nous donc de les sollici-
ter à tout moment : les interpeller et les 
confronter ! Les vidéos des séances plé-
nières, les décisions prises ainsi que les 
noms et fonctions de tous les députés par 
pays sont accessibles sur le site du Parle-
ment européen1. 

la vérité sur… 
le conseil des Ministres
Depuis 1992 et la ratifi cation du traité 
de Maastricht, le Conseil des ministres se 
balade incognito sous un autre nom : le 
Conseil de l’Union européenne. 
Y siègent 28 ministres ou chefs de gouver-
nement (un pour chaque État membre) qui 
s’y réunissent en fonction du sujet traité, en 
lien avec les compétences de l’Union (agri-
culture, fi nances, justice…). Par exemple, 

n France pour devenir un eurodé-
puté, il faut être âgé de 23 ans et 
former une liste d’environ 20 candi-

dats. L’élection est à la proportionnelle : 
les résultats de chaque liste se traduisent 
en nombre d’élus. Les députés élus 
siègent ensuite par groupes politiques 
dans l’hémicycle. Ils se regroupent non 
pas par nationalité mais en fonction de 

et si moi, je veux être député.e 
européen.ne ?

lors des discussions sur les directives 
agricoles comme pendant le processus de 
réforme de la Politique agricole commune, 
Stéphane Le Foll et Helir-Valdor Seeder, 
ministres français et estonien en charge de 
l’agriculture y siégeaient.
Le Conseil de l’Union européenne a, comme 
le Parlement, le pouvoir législatif et dispose 
de l’autorité budgétaire de l’Union ; c’est 
lui qui valide les recettes.
Sa présidence tourne tous les six mois entre 
les différents États membres. La Grèce est 
aujourd’hui à la tête du Conseil de l’Union.

et franÇois hollande 
et angela MerKel dans tout Ça ? 
Eux-aussi mettent leur grain de sel dans 
l’Union ; ils font partie du Conseil européen 
avec les 26 autres chefs d’État. Le Conseil 
européen détermine les orientations poli-
tiques de l’Union. Il est aujourd’hui pré-
sidé par le Belge Herman Van Rompuy qui 
représente l’Union européenne dans le 
monde. Le Conseil européen élit son prési-
dent à la majorité qualifi ée. Le mandat de 
ce dernier a une durée de deux ans et demi 
et est renouvelable une seule fois.

Une directive lie les États destinataires 
de la directive quant à des objectifs à 
atteindre, mais leur laisse le choix des 
moyens et de la forme pour les atteindre 
dans les délais fi xés par elle. Les États 
membres doivent donc la transposer dans 
leur droit national. La non-transposition 
d’une directive peut faire l’objet d’une 
procédure de manquement devant la 
Cour de justice de l’Union européenne. 
Un règlement a une portée générale ; 
il est obligatoire dans toutes ses disposi-
tions : les États membres sont tenus de les 
appliquer telles qu’elles sont défi nies par le 
règlement. Le règlement est donc directe-
ment applicable dans l’ordre juridique des 
États membres. Il s’impose à tous les sujets 
de droit : particuliers, États, institutions. 
Ceci le différencie de la décision, autre 
acte européen obligatoire dans toutes ses 
dispositions, mais seulement pour les des-
tinataires qu’il désigne. (sources : www.vie-
publique.fr – www.legifrance.gouv.fr)

Une directive lie les États destinataires 

directives et rÈgleMents

Le Conseil européen détermine les orientations politiques. 
Les lois sont proposées par les 28 commissaires de l’Union. 
Elles sont ensuite discutées, rectifi ées, amendées par le Parlement et par les mi-
nistres du Conseil de l’Union européenne.
Puis arrive l’heure de la codécision car pour qu’une loi soit actée, il faut qu’elle soit 
acceptée par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement. 

Le Conseil européen détermine les orientations politiques. 
Les lois sont proposées par les 28 commissaires de l’Union. 
Elles sont ensuite discutées, rectifi ées, amendées par le Parlement et par les mi-
nistres du Conseil de l’Union européenne.
Puis arrive l’heure de la codécision car pour qu’une loi soit actée, il faut qu’elle soit 
acceptée par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement. 

en
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Le 25 mai, en France, 
nous élirons 74 
députés européens, 
répartis dans 8 
circonscriptions. 
Le nombre de députés 
par circonscription 
dépend du nombre 
d’habitants.

La Commission et le Parlement sont des ins-
titutions transnationales dont les membres 
ne représentent pas les différents pays de 
l’Union européenne. Le Conseil européen 
est pour sa part une entité internationale où 
les différents États sont représentés.

■ JEANNE VANDERKAM ET CLAIRE PERROT-MINOT (MRJC)

1 - www.europarl.eu.
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Mercredi 5 mars 2014. 1h00 du 
matin, sur le parking du centre 

commercial Mondeville 2 à Caen. Nous 
sommes seize jeunes Normands et cin-
quante Bretons à prendre la route, di-
rection la capitale belge. Nous partons 
pour un voyage de cinq jours. Ce pro-
jet, organisé par le MRJC et la Maison 
des jeunes et de la culture de Flers (61), 
tient la promesse de faire valoir la voix 
des jeunes face aux eurodéputés. Pour 
préparer ce voyage, nous nous sommes 
rencontrés quatre fois en amont. 
Ce qui m’a le plus impressionné en arri-
vant n’était pas la perspective de ren-

« faire bouger les choses ! »

leurs affi nités politiques. Ils ne repré-
sentent plus l’identité nationale. Il y a 
actuellement sept groupes politiques 
au Parlement européen (cf. schéma ci-
contre). Une fois député, si on veut créer 
un groupe politique, il faut trouver 25 
autres « amis » députés dans au moins 
un quart des États membres de l’Union. 
Certains députés n’appartiennent à 
aucun groupe politique et dans ce cas, 
ils font partie des non-inscrits. Le Front 
National, par exemple, est un parti poli-
tique national mais n’est jusqu’à main-
tenant affi lié à aucun groupe politique 
représenté au Parlement européen.

■ JEANNE VANDERKAM (MRJC)

Plus d’infos : 
Comment devenir député européen ? 
http://education.francetv.fr/videos/comment-
devenir-depute-europeen-v107833 
L’ensemble des programmes des groupes 
politiques européens sont disponibles sur ce 
site : www.europarl.eu (rubrique élections 
2014)

Étudiante à Caen en économie et gestion, Anne Gilles, jeune ornaise de 20 ans a participé à 
un projet de voyage au Parlement européen, à Bruxelles, organisé par le MRJC et la maison 
des jeunes et de la culture de Flers. Retour sur cette expérience de citoyenneté… 

contrer des députés, ni l’architecture 
bruxelloise, mais bien les quatre cents 
jeunes venus de toute l’Europe, rassem-
blés dans un hôtel pour le même projet 
et avec la même conviction : faire bou-
ger les choses ! Nous avons rencontré le 
président du Parlement, l’Allemand Mar-
tin Shulz. Avec vingt-cinq autres jeunes, 
nous avons échangé (en anglais !) avec 
lui. Nous lui avons posé des questions 
sur l’emploi des jeunes en Europe, 
l’homophobie, le système éducatif ou 
encore l’environnement. L’échange s’est 
terminé par un grand « Thanks » !
Nous attendions avec impatience la ma-

tinée du vendredi ; quatre cents jeunes 
européens réunis dans l’hémicycle où se 
tiennent les séances plénières du Parle-
ment, avec… UN député européen pour 
nous recevoir, le Belge Marc Tabarella. 
Aujourd’hui, nous nous posons la ques-
tion de la portée de ce projet et de ce 
voyage. Comment les besoins que nous 
avons exprimés et les questions que 
nous avons posées seront-ils retrans-
crits ? Mais fi nalement, ce projet nous 
permet avant tout de nous sentir jeunes 
et citoyens européens. »

■ ANNE GILLES (MRJC)
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Le terme générique, et fondamentale-
ment dénué de sens, de “ politique de la 

jeunesse ” était rarement utilisé il y a vingt-cinq 
ans au niveau européen. La politique de la jeu-
nesse était alors fragmentaire et se résumait à 
une palette de programmes pour les “ jeunes ” 
et de dispositifs de formation », résume Ho-
ward Williamson, professeur de politique 
européenne de la jeunesse à l’Université 
de Glamorgan (Pays de Galles)1. En effet, 
ce n’est qu’en 1986 que naissent les pre-
mières actions de soutien à la jeunesse : 
entre Erasmus (soutien à la mobilité des 
étudiants, cf. pVIII) et Lingua (promotion 
des langues étrangères), Petra et Comett 
(formation professionnelle à l’échelle euro-
péenne), c’est en tout sept programmes en 
matière d’éducation et de formation jeu-
nesse qui voient alors le jour.

reconnaissance
et intégration éconoMiQue
En 1992, le terme « jeunesse » apparaît 
dans le Traité de Maastricht au sein d’un 
chapitre intitulé « Éducation, formation pro-
fessionnelle et jeunesse ». Face au marché 
unique institué dès 1993, à l’élargissement 
de la communauté européenne et aux pré-
mices de la mondialisation, les programmes 
alors dédiés à la jeunesse sont réorganisés 
en trois volets : Socrates pour l’éducation 
(comportant notamment Erasmus), Leo-
nardo Da Vinci pour la formation profes-
sionnelle et Jeunesse pour l’Europe pour 
l’éducation dite « non formelle » (échanges 
de jeunes). Le service volontaire européen 
(SVE) est également instauré en 1996 pour 
permettre à des jeunes de participer à des 
activités d’ordre social, environnemental 
ou culturel en Europe afi n de promouvoir la 
citoyenneté européenne.
En 2000, la stratégie de Lisbonne, qui 

«

De la reconnaissance des jeunes à la promotion d’une 
citoyenneté active, les politiques européennes de soutien à la 
jeunesse se sont construites progressivement depuis les années 
1980 et essaient de s’adapter à la crise économique actuelle.

Les politiques européennes 
se refont une jeunesse

défi nit la politique de l’Union européenne 
jusqu’en 2010, se fi xe comme objectif de 
faire de l’Europe « l’économie de la connais-
sance la plus compétitive et la plus dynamique 
du monde ». L’éducation, la formation et 
la jeunesse deviennent ainsi des enjeux 
phares intimement liés au développement 
économique et social de l’Union euro-
péenne. Entre 2000 et 2006, les budgets 
des volets éducation et formation profes-
sionnelle alloués à la jeunesse sont doublés, 
celui consacré à la mobilité et à l’éducation 
non formelle est multiplié par cinq2. La 
question de la jeunesse est défi nitivement 
prise à bras le corps par les institutions eu-
ropéennes quand en 2001, la Commission 
européenne publie le Livre blanc Un nouvel 
élan pour la jeunesse européenne. Celui-ci pro-
pose aux États membres des objectifs com-
muns en termes de politique de la jeunesse 
et a été rédigé suite à la consultation et à la 
participation directe de jeunes et de spécia-
listes des questions de la jeunesse. 

citoyenneté active et crise
En mars 2005, un Pacte européen de la 
jeunesse est adopté par le Conseil euro-
péen. Il acte la jeunesse comme cible de 
toutes les politiques qui visent à améliorer 
l’emploi et la croissance en Europe. De ce 
Pacte naissent deux programmes pour 
2007-2013 : un programme d’action inté-
gré dans le domaine de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie, le Lifelong 
Learning Programme (qui regroupe Erasmus, 
Leonardo Da Vinci, etc.) et le programme 
européen Jeunesse en action qui vise à 
« promouvoir la citoyenneté active des jeunes ». 
Si en 1986, les deux premiers programmes 
de promotion de citoyenneté européenne 
et d’échange de jeunes avaient un budget 
de 40 millions d’euros, le programme Jeu-

nesse en action est quant à lui doté d’un 
budget de 885 millions d’euros2. Enfi n 
pour 2014-2020, Erasmus+ regroupera 
l’ensemble des programmes d’action dans 
le domaine de l’éducation et de la forma-
tion tout au long de la vie et le programme 
Jeunesse en action. Ersamus+ se veut « un 
programme plus simple dans son utilisation, 
qui privilégie les projets de territoire »3 avec 
un budget total de plus de 14 milliards 
d’euros – soit une augmentation de plus de 
40 % pour l’ensemble des actions.
Entre-temps, la jeunesse européenne s’est 
pris de plein fouet la crise économique de 
2008. En 2011, on estime que 7,5 mil-
lions d’Européens âgés entre 15 et 24 ans 
ne sont ni dans le système éducatif, ni en 
apprentissage, ni en emploi4. À ce nombre 
de « Neet » (Not in education, in employment 
or in training), s’ajoutent des taux de chô-
mage des moins de 25 ans préoccupants : 
en 2013, 23,5 % des jeunes Européens 
sont ainsi à la recherche d’un emploi. En 
Espagne et en Grèce, ces taux de chômage 
sont de plus de 56 %.
La Commission européenne propose en 
décembre 2012 une garantie pour que 
chaque jeune de moins de 25 ans reçoive, 
dans les quatre mois qui suivent la fi n de sa 
scolarité ou la perte de son emploi, « une 
offre de qualité lui permettant de trouver un tra-
vail, de suivre une formation ou de reprendre 
des études ». La dénommée « Garantie 
jeunesse » est validée par le Conseil des 
ministres en juin 2013 : 6 milliards d’euros 
sont débloqués pour que les pays membres 
de l’Union la mettent en place5. La France 
a dès octobre 2013 lancé sur dix territoires 
une expérimentation pilote où les jeunes 
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… Europe sociale. 
■ MICKAËL CORREIA (TRANSRURAL)

1 - Politiques de la jeunesse en Europe – 
Informations sociales n° 165-166 – 2011 
– www.cairn.info/revue-informations-so-
ciales-2011-3.htm.

2 - Panorama des programmes éducation for-
mation jeunesse de 1986 à nos jours – www.
yonet.org/IMG/pdf/progue.pdf. 

3 - www.erasmusplus.fr. 

4 - www.nouvelle-europe.eu/quelles-garan-
ties-pour-la-jeunesse-europeenne. 

5 - www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/fr/ec/137635.pdf. 

6 - http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/
DP_Garantie_jeunes_-_2_octobre_2013.pdf. 

u’on soit au centre de réalité virtuelle 
à vocation touristique « Desti’3D » 
de Saint-Pourçain-sur-Sioule dans 

l’Allier, qu’on se documente sur l’accom-
pagnement à la découverte des métiers de 
l’hôtellerie proposé par la Mission locale de 
la Picardie Maritime ou encore que l’on ob-
serve les travaux de restauration du site des 
ruines d’Herculanum en Italie, un petit logo 
apposé sur les présentations et panneaux 
nous rappelle à chaque fois que « l’Europe 
s’engage ». Chaque année, environ un 
tiers du budget européen1 abonde des 
fonds structurels (cf. encadré) et d’investis-
sement qui fi nancent une grande diversité 
de projets. Ces fonds sont les instruments 
fi nanciers des politiques régionales et de 
développement rural2 de l’Union qui ont 
pour objectif de réduire les disparités éco-
nomiques, sociales et territoriales existant 
entre les différentes régions d’Europe. 

déclinaisons
Ces politiques s’inscrivent dans des orienta-
tions : la stratégie « Europe 2020 », présen-
tée comme suit sur le site de la Commission 
européenne : « Alors que le monde sort de la 
plus forte récession économique connue depuis 
les années 1930, la stratégie Europe 2020 dé-
voile les réponses européennes pour rebondir 
après la crise qui a révélé les faiblesses écono-
miques structurelles de l’Europe et faire face aux 
contraintes de la mondialisation, de la raréfac-
tion des ressources et du vieillissement de la po-
pulation. » Censée être le refl et des besoins 
et demandes des citoyens européens et des 
gouvernements, cette stratégie placée sous 
le signe de la « croissance » (« intelligente, 
durable et inclusive ») chapeaute les poli-
tiques nationales et européennes.

Q
« l’europe s’engage » dans mon territoire

Pour la période 2014-2020, chaque État 
membre doit établir un document de 
nature stratégique décrivant au niveau 
national les politiques de cohésion et de 
développement rural. Une fois avalisé par 
la Commission européenne, ce document 
devient l’Accord de partenariat et sera 
décliné en programmes opérationnels qui 
préciseront les objectifs et actions suscep-
tibles d’être soutenues en région par les 
fonds européens. Tous les Accords de par-
tenariat pourraient être fi nalisés fi n août 
2014 et les programmes opérationnels 
qui en découlent pourraient être adoptés 
dès le mois de janvier 2015. Pour cette 
nouvelle programmation, une plus grande 
coordination entre les actions fi nancées est 
prônée par la Commission (cf. TRI n°415) et 

en France, pour la première fois, la gestion 
d’une grande partie de ces fonds est confi ée 
par l’État aux conseils régionaux (promesse 
de campagne du candidat Hollande). Ainsi, 
entre les programmes nationaux, inter-
régionaux et régionaux, la France devrait 
produire quelque 80 programmes opéra-
tionnels. Une certaine gymnastique pour 
s’y retrouver sera nécessaire…  

■ HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - Budget total chiffré à 135,5 milliards 
d’euros pour 2014. 

2 - Le développement rural est en réalité à 
la croisée de deux politiques : la Politique agri-
cole commune (volet soutenu par le Feader et 
le Feamp) et la Politique de cohésion (fi nancée 
par le Feder, le FSE et le Fonds de cohésion, la 
France ne bénéfi ciant pas de ce dernier). 

les plus précaires bénéfi cient d’une alloca-
tion, d’un accompagnement par les mis-
sion locales et de stages en entreprise6. 
Face au rêve de l’Union européenne d’être 
« l’économie de la connaissance la plus com-
pétitive du monde », les réalités sociales et 
économiques de toute une jeunesse de 
plus en plus paupérisée viennent ainsi rap-
peler l’urgente nécessité de construire une 

- Le Fonds social européen (FSE), créé en 1957, apporte un soutien fi nancier aux projets menés 
dans le champ de l’emploi, de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie, de l’édu-
cation et de l’inclusion sociale. 

- L’intervention du Fonds européen de développement régional (Feder) est concentrée 
prioritairement sur l’innovation et la recherche, la stratégie numérique, le soutien aux petites et 
moyennes entreprises et l’économie à faibles émissions de CO2. 

- Le Fonds de cohésion fi nance de vastes projets consacrés à l’environnement ou aux infrastruc-
tures de transport. La France n’en bénéfi cie pas, il est destiné aux États membres dont le revenu 
national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire.

- Le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) correspond au deu-
xième pilier de la Politique agricole commune, il apporte un soutien à des projets touchant la 
compétitivité de l’agriculture, la gestion durable des ressources naturelles et les mesures visant à 
préserver le climat, le développement territorial équilibré, l’économie et les communautés rurales, 
en visant la création et la préservation des emplois existants. 

- Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (Feamp) est un nouveau fonds, 
qui remplace le Fonds européen de la pêche, vise à aider les pêcheurs à adopter des pratiques de 
pêche durables, aider les populations côtières à diversifi er leurs activités économiques, fi nancer 
des projets afi n de créer des emplois et d’améliorer la qualité de vie le long du littoral européen. 
(source : Avise et Commission européenne)

- Le Fonds social européen (FSE), créé en 1957, apporte un soutien fi nancier aux projets menés 

les fonds structurels et d’investisseMent, PrograMMe 2014-2020
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Les journaux économiques évoquent 
peu le programme d’échanges inter-

universitaires Erasmus, mais Erasmus a créé la 
première génération de jeunes Européens. Pour 
moi, c’est une révolution sexuelle : un jeune 
Catalan rencontre une jeune Flamande, ils 
tombent amoureux, se marient, et deviennent 
européens, comme leurs enfants. » L’écrivain 
Umberto Ecco se faisait, dans un entre-
tien au Monde paru le 25 janvier 2012, le 
défenseur de l’Union européenne et de son 
fameux programme de mobilité étudiante. 
Considéré par Androulla Vassiliou, com-
missaire européenne en charge de l’éduca-
tion, comme « une des plus grandes réus-
sites de l’Union européenne », Erasmus, ou 
la possibilité d’effectuer un semestre dans 
une université d’un autre pays européen, 
est un pilier de la politique européenne 
pour la jeunesse. Doté d’un budget à la 
hausse pour 2014-2020 et englobé, de-
puis janvier dernier, dans le programme 
global dédié à la jeunesse Erasmus+, 
l’Erasmus des étudiants a encore de beaux 
jours devant lui, avec un objectif de deux 
millions d’étudiants européens en mobilité 
communautaire dans les sept ans à venir. 

accessibilité liMitée
Les sociologues Magali Ballatore et 
Thierry Blöss, dans un article de 2008 
intitulé L’autre réalité du programme Eras-
mus : affi nité sélective entre établissements et 
reproduction sociale des étudiants1, pointent 
cependant du doigt les échanges inéga-
litaires développés par le programme à 
l’échelle des individus, des universités et 
des pays. 
Valorisé comme une démarche qui naîtrait 
d’une soif personnelle de découvertes et 
d’échanges, partir étudier à l’étranger est 
pourtant socialement conditionné ; « les 
qualités individuelles que l’on prête aux étu-
diants migrants sont fortement liées à leurs 

«

Si les mobilités Erasmus sont l’occasion d’enrichissements interculturels, 
elles sont aussi source d’échanges inégalitaires.

erasmus, la construction de citoyens 
du marché ?

caractéristiques scolaires et sociales »1. En 
effet, ce sont les étudiants les plus aisés 
qui effectuent des séjours Erasmus : en 
comparaison avec les autres étudiants de 
leur faculté, ceux-là sont plus riches, meil-
leurs élèves et ont davantage voyagé. Si 
une bourse Erasmus est censée permettre 
à tout étudiant qui le souhaite de partir, 
le versement de celle-ci ne se fait qu’à la 
fi n du séjour, imposant ainsi l’avance de 
la totalité des frais. En France, 40% des 
mobilités étudiantes sont le fait d’élèves de 
grandes écoles ou d’écoles d’ingénieurs, 
alors qu’ils ne représentent que 5 % des 
étudiants1.

déséQuilibre Migratoire
De plus, le programme Erasmus matéria-
lise la mise en concurrence des universités : 
dans le cadre des échanges, il s’agit pour 
chaque établissement de mettre en avant 
et de développer sa plus-value par rapport 
aux autres, et pour chaque étudiant de se 
positionner sur un marché européen des 
formations. L’offre des destinations n’est 
pas la même en fonction des pays et uni-
versités d’origine. Le Royaume-Uni, qui 
reçoit beaucoup plus d’étudiants Erasmus 
qu’il n’en envoie faute de candidats au dé-
part, a restreint l’accueil des Erasmus à des 
étudiants d’« universités culturellement et tra-
ditionnellement proches des standards britan-
niques », selon les dires d’un responsable 
Erasmus de l’université de Bristol1.  
Pour Ludivine Bantigny, chercheure en 
sciences sociales2, cette logique remonte 
au traité de Maastricht (1992) qui « pro-
meut […] la mobilité des jeunes et, notam-
ment, des étudiants, dans le but d’harmo-
niser et donc d’européaniser la formation 
de la jeunesse ». Selon elle, « au fi l des poli-
tiques communautaires privilégiant leur adap-
tation à la compétition, les jeunes Européens 
deviennent des “ citoyens du marché ” ».

Au niveau des pays de l’Union, il est 
donc diffi cile de parler de réciprocité de 
l’échange tant cette mobilité prend un 
sens différent selon l’origine des étudiants. 
« Alors que l’étudiant Erasmus français semble 
vouloir se distinguer dans une université massi-
fi ée, l’étudiant Erasmus anglais envisage cette 
expérience davantage comme un voyage initia-
tique […]. Quant à l’étudiant Erasmus italien, 
son objectif consiste plus souvent à échapper à 
une insertion professionnelle diffi cile. » 1
Magali Ballatore et Thierry Blöss s’inter-
rogent alors : « À qui profi te, dans ces condi-
tions, le développement des migrations inter-
nationales ? Aux pays d’origine autant qu’aux 
pays d’accueil ? Ou bien existe-t-il un réel désé-
quilibre des bénéfi ces ? » 

le PrograMMe erasMus 
Matérialise la Mise en 
concurrence des universités

Umberto Ecco ajoute : « Ce programme 
devrait être obligatoire, pas seulement pour 
les étudiants mais aussi pour les taxis, les 
plombiers, les ouvriers. Ils passeraient ainsi 
un certain temps dans les pays de l’Union 
européenne, pour s’intégrer. » Pas sûr que 
les taxis, plombiers et ouvriers forcés de 
migrer en Allemagne à cause des mesures 
d’austérité imposées à leurs pays parlent 
de mobilité européenne avec autant d’en-
thousiasme. 

■ ANNE BENETOS (TRANSRURAL)

1 - Article paru dans Formation emploi n°103, 
accessible sur http://formationemploi.revues.
org/2478. 

2 - Genèses de l’Europe, jeunesses d’Europe. 
Entre enchantement et détachement - Ludivine 
Bantigny - Histoire@Politiques - N°10, janvier-
avril 2010.
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e Forum européen de la jeunesse 
souffl e cette année ses dix-huit bou-
gies. Cette plateforme a vu le jour en 

1996 et compte aujourd’hui pas moins de 
99 membres parmi lesquels on retrouve 
les conseils de jeunesse de différents pays 
membres du Conseil de l’Europe1 et les 
branches européennes des organisations 
internationales de jeunesse (partis poli-
tiques, syndicats, structures de l’éducation 
formelle et non formelle…). Les membres 
du Forum représentent ainsi les organisa-
tions européennes de jeunesse dans leur 
diversité. 

un travail de Plaidoyer
Je suis l’une des onze représentants élus 
par les membres du Forum européen de 
la jeunesse pour deux ans (2013-2014). Je 
travaille pour le mouvement Scout et guide 
de France, mon engagement au Forum est 
bénévole et m’occupe quelques heures par 
jour. J’habite à Paris et suis amenée à me 
déplacer très régulièrement en Europe et 
dans le monde, même si nous travaillons 
beaucoup à distance et que le Forum dis-
pose d’un secrétariat d’une trentaine de 
jeunes, à temps plein, à Bruxelles. 
Nous défendons, par des prises de posi-
tion et des actions de plaidoyer auprès 
des institutions de l’Union européenne, du 
Conseil de l’Europe et des Nations unies, 
les droits des jeunes et les politiques déci-
dées par nos membres. Les priorités de 
notre action sont la participation accrue 
des jeunes dans les politiques (notamment 
par le vote aux élections européennes), le 
renforcement des organisations de jeu-
nesse (en travaillant sur leur fi nancement, 

la coopération, etc.) ainsi que l’autonomie 
et la prise en compte des jeunes dans la 
société. Depuis le début de mon mandat 
je suis en charge du travail des organisa-
tions de jeunes qui consiste à renforcer 
les compétences de nos membres, par la 
formation par exemple (« Comment faire 
du plaidoyer ? », « Comment améliorer 
la prise en compte des jeunes dans les 
politiques publiques de mon pays ? »...). 
Je m’occupe également des questions de 
bénévolat et de volontariat, des stages et 
de l’apprentissage (suivi de la législation 
et des propositions sur ces sujets, élabo-
ration de documents de positionnement 
et plaidoyer), ainsi que de la coopération 
euro-arabe.
Aujourd’hui, plus que par le passé, la 
Commission européenne nous sollicite sur 
énormément de sujets et nous avons des 
analyses et des avis à fournir rapidement. 

Processus de rédaction
de docuMents PolitiQues
Parallèlement à cela, pour de nombreuses 
thématiques comme l’emploi ou l’éduca-
tion de qualité, nous élaborons des docu-
ments politiques et des positions adoptés 
par l’assemblée générale ; je travaille 
actuellement à la rédaction du document 
politique sur le travail des organisations 
de jeunesse. C’est un processus de deux 
ans que je mène en partenariat avec le 
secrétariat de la plateforme, un groupe 
de travail dédié à cette thématique et 
les organisations membres. Le processus 
est long car c’est important que tous les 
membres puissent participer à la rédac-
tion par des contributions en ligne ou en 

direct durant les assemblées générales 
(deux par an), des groupes de travail, des 
tables-rondes avec des experts extérieurs. 
Fin 2014, le document rédigé passera à 
l’assemblée générale pour être amendé 
et voté. 
Actuellement nous travaillons particuliè-
rement sur les élections européennes qui 
en 2009 n’avait mobilisé le jour du vote 
que 21 % des jeunes âgés de 18 à 30 ans. 
Pour améliorer la participation, nous avons 
deux programmes en parallèle. Nous ani-
mons une campagne, appelée la Ligue des 
jeunes électeurs2, déclinée dans de nom-
breux pays et destinée à inviter les jeunes à 
voter et à leur faire connaître l’Union euro-
péenne et leurs droits. Le deuxième pro-
gramme3 est d’aller voir les différents can-
didats au poste de député européen pour 
qu’ils signent notre manifeste appelant les 
politiques à appliquer les droits des jeunes 
sur l’éducation, le bénévolat, l’emploi et la 
mobilité. Nous nous associons également 
à des évènements, comme le premier dé-
bat des candidats à la présidence du Parle-
ment européen, diffusé sur Euronews le 28 
avril. Et nous avons également interpellé 
les candidats lors d’un autre événement, 
le Yo!fest, organisé en mai à Strasbourg et 
où plusieurs milliers de jeunes Européens 
étaient présents.

■ ELISE DROUET (FORUM EUROPÉEN DE LA JEUNESSE)

1 - Le Conseil de l’Europe réunit 47 pays (dont 
les 28 membres de l’Union européenne) et 
constitue la principale organisation de défense 
des droits de l’homme sur le continent .

2 - www.liguedesjeuneselecteurs.fr.
 
3 - www.loveyouthfuture.eu. 

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien du MRJC dans le cadre de ses projets Campagnes élections 2014. Cette 
action fait l’objet d’un soutien fi nancier du ministère des Affaires étrangères et de la Commission européenne dans le cadre du 

Partenariat de gestion pour la communication sur l’Europe.

L

Elise Drouet, membre du conseil 
d’administration du Forum européen de la 
jeunesse, nous présente cette organisation 
de jeunes, au service des jeunes. 
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