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De s inve stisse me nts pour re mplac e r plus de  13 000 MW sont né c e ssaire s d’ic i 

2025. À dé faut, la Be lgique  se  re trouve ra ave c  un problè me  de  marge  de  ré se rve  

né gative . À moye n te rme , la sortie  du nuc lé aire  (6 000 MW) re quie rt la mise  

e n plac e  d’une  c apac ité  de  re mplac e me nt é quivale nte  au double  de  c e s 6 

000 MW. Avant même que la sortie du nucléaire ne soit finalisée, donc avant 
2025, nous aurons be soin d’une  c apac ité  de  re mplac e me nt é gale  à la c apac ité  

ac tue lle  produite  par le  nuc lé aire . 

1

Proposition
d’Itine ra

Dé ve loppe me nt d’une  fe uille  de  route  pour 
c ré e r 13 000 MW de  nouve lle  c apac ité  e t 
une  me ille ure  e xploitation de  la c apac ité  

d’ic i 2025

Ene rg ie



En 2015, le s de ux p lus a nc ie nne s c e ntra le s nuc lé a ire s de  Do e l se ro nt fe rmé e s a prè s 40 a nné e s de  se rvic e . 

La  c a pa c ité  nuc lé a ire  s’ é te indra  pro g re ssive me nt e ntre  2015 e t 2025. Ave c  la  d ispa ritio n pro g ra mmé e  

de  c e s q ue lq ue  6 000 MW de  c a pa c ité  nuc lé a ire , no tre  pa ys ne  po urra  pa s se  c o nte nte r de  me ttre  e n 

p la c e  une  c a pa c ité  é q uiva le nte  d ’ ic i 2025. Co mme  to us le s a utre s pa ys, la  Be lg iq ue  utilise  a c tue lle me nt 

e lle  a ussi de s c e ntra le s é le c triq ue s re la tive me nt a nc ie nne s (g a z, c ha rb o n, c e ntra le s de  po inte ) do nt la  

durée de vie ne peut être prolongée indéfiniment. Les anciennes centrales nucléaires ne seront donc pas 
le s se ule s à  de vo ir fe rme r le urs po rte s.

Il ré sulte  de  l’ a na lyse  q u’ un inve stisse me nt de  sub stitutio n de  p lus de  13 000 MW e st né c e ssa ire  d ’ ic i 

2025. À moyen terme, la sortie du nucléaire signifie donc qu’il faudra mettre en place une capacité 
de  re mpla c e me nt é q uiva le nte  a u do ub le  de s 6 000 MW q ue  re pré se nte  le  nuc lé a ire . Ava nt mê me  

que la sortie du nucléaire ne soit finalisée, donc avant 2025, nous aurons besoin d’une capacité de 
re mpla c e me nt é g a le  à  la  c a pa c ité  q ue  re pré se nte  a c tue lle me nt le  nuc lé a ire . 

Le s ind ispe nsa b le s inve stisse me nts de  re mpla c e me nt ne  se  fo nt ma lhe ure use me nt pa s spo nta né me nt. 

Le s prix de  g ro s de  l’ é le c tric ité  so nt a c tue lle me nt si b a s q ue  l’ o n fe rme  de s c e ntra le s p lutô t q ue  d ’ e n 

c o nstruire  de  no uve lle s. Ce tte  situa tio n dé c o ule  de  la  surc a pa c ité  de s pa ys vo isins a uxq ue ls no tre  ma rc hé  

e st lié . Co mb iné e  à  une  de ma nde  d ’ é le c tric ité  a c tue lle me nt e n b a isse , la  surc a pa c ité  e xista nte  o pè re  

une  pre ssio n sur le s prix. Bie n q ue  de s dé c isio ns d ’ inve stisse me nt so ie nt né c e ssa ire s à  trè s c o urt te rme , rie n 

n’indique que les difficiles conditions de marché que nous rencontrons s’amélioreront rapidement de 
ma niè re  ra d ic a le . 
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“Avant même que la sortie du nucléaire ne soit finalisée, 

donc avant 2025, nous aurons besoin d’une capacité de 

remplacement égale à la capacité que représente actuellement 

le nucléaire”

À dé fa ut d ’ inve stisse me nts privé s so ule vé s pa r le  ma rc hé , une  fo rme  d ’ inte rve ntio n pub liq ue  s’ impo se . 

To ut se mb le  ind iq ue r q ue  le  pro c ha in g o uve rne me nt se ra  da ns l’ o b lig a tio n d ’ é la b o re r une  fe uille  de  

ro ute  po ur c ré e r 13 000 MW de  c a pa c ité  supplé me nta ire  d ’ ic i 2025. 

La  ré duc tio n e t le  dé p la c e me nt de  la  de ma nde  de  po inte  de vra ie nt c o nstitue r un c ha pitre  impo rta nt 

de  c e tte  fe uille  de  ro ute . Il e st mo ins c he r de  dé p la c e r la  de ma nde  de  po inte  de  g ra nds e t mo ins 

g ra nds c o nso mma te urs d ’ é le c tric ité  q ue  de  c o nstruire  de s c e ntra le s de  po inte  q ui se ro nt pe u utilisé e s. 

Ce rta ine s e ntre prise s pe uve nt re po rte r le ur de ma nde  é ne rg é tiq ue  o u l’ é ta le r da ns le  te mps. C ’ e st 

surtout dans les régions avec un coefficient industriel important et particulièrement énergivore que la 
c a pa c ité  de  dé p la c e me nt de  la  de ma nde  é ne rg é tiq ue  e st inté re ssa nte . Mo ye nna nt le s b o ns inc ita nts 

(une  inde mnisa tio n a ntic ipé e  de  l’ inve stisse me nt e t une  inde mnisa tio n e n fo nc tio n de s pre sta tio ns), 

l’ e ffa c e me nt de  c o nso mma tio n é le c triq ue  (lo a d  shifting ) pe ut, da ns le  c a dre  d ’ une  so lutio n, ê tre  un 

élément avec un bon rapport coût-efficacité.
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Le  Pla n Wa the le t de  2013 e st une  b o nne  b a se  po ur une  te lle  fe uille  de  ro ute . D’ ic i à  2025, il se ra it so uha ita b le  

que soit défini un plan stratégique général reprenant une succession d’objectifs en matière de capacité et 
de  g e stio n de  la  de ma nde  à  c o urt te rme . Un p la n stra té g iq ue  à  lo ng  te rme  do it e n o utre  s’ inté re sse r a ux 

modèles de marché qui correspondent le mieux aux objectifs stratégiques. Le modèle de marché actuel 
n’ a ttire  pa s le s inve stisse me nts né c e ssa ire s, e t il fa udra it dè s lo rs c e rta ine me nt e nvisa g e r une  a da pta tio n du 

mo dè le  de  ma rc hé .
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Évolution de  la  ma rg e  de  ré se rve  be lg e  sa ns inve stisse me nt de  re mpla c e me nt (2013- 2030)



Un glissement de la pression fiscale vers d’autres domaines que le travail 
s’impose. Itinera soutient qu’une réforme fiscale doit être réaliste du point de vue 
budgé taire . On pe ut aussi imagine r de s ré forme s judic ie use s qui pe uve nt ê tre  

ne utre s sur le  plan de  la re distribution. Itine ra analyse  diffé r-  e nte s piste s dans le s 

de ux dime nsions (budge t e t re distribution). 

Un glissement de la pression fiscale vers 
d’autre s domaine s que  le  travail pe ut ê tre  

ne utre  sur le  plan de  la re distribution

Fisc alité
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Le s pro po sitio ns a va nc é e s pa r le s pa rtis fra ppe nt pa r le ur c o ût é le vé . So uve nt, le s a va nta g e s de s 

modifications proposées se concentrent sur certains groupes de revenus. Tandis que les revenus les plus 
bas ne sont pas concernés par les réductions fiscales proposées parce qu’ils ne paient pas d’impôt. 
Pourtant, une réforme fiscale peut selon Itinera également générer des avantages pour les déciles les 
plus b a s. Nous proposons à  c e t e ffe t le  systè me  de  l’impôt né g a tif sur le  re ve nu. Grâ c e  à  c e la , la  situa tio n 

fiscale ne deviendra que partiellement moins favorable suite à un passage du ‘chômage’ au ‘travail’, ce 
q ui va  a ug me nte r l’ inc ita tio n à  tra va ille r. 

Si l’ impô t sur le  tra va il e st d iminué  du mê me  mo nta nt q ue  le s ta xe s à  la  c o nso mma tio n so nt a ug me nté e s, 

l’ impo sitio n to ta le  du c ito ye n n’ a ug me nte  pa s. En c e  q ui c o nc e rne  le s ta xe s e nviro nne me nta le s, 

no ta mme nt sur l’ é ne rg ie , le  tra nspo rt e t la  po llutio n, un e xe rc ic e  é q uiva la nt à  1% du PIB se ra it a ussi 

à envisager. La litérature spécialisée confirme qu’un tel glissement génère des avantages en matière 
d’efficacité. Si le supplément de croissance économique que rapporterait cette mesure est investi dans 
la  lutte  c o ntre  la  pa uvre té  e t da ns le s po litiq ue s so c ia le s, a lo rs le s ré sulta ts e n te rme s d ’ é q uité  de vie nne nt 

bien différents des “calculs sommaires” de l’effet direct des réformes fiscales sur le pouvoir d’achat.

5

www.itine ra institute .o rg

Paving new ways

“Avec l’indexation des salaires, une augmentation de la TVA 

entraîne moins d’effets sur le plan de la redistribution qu’on 

ne le pense souvent”

No us dé mo ntro ns q u’ a ve c  l’ inde xa tio n de s sa la ire s, une  a ug me nta tion de  la  TVA e ntra îne  moins d’e ffe ts 

sur le  pla n de  la  re distribution qu’on ne  le  pe nse  souve nt. Une  a ug me nta tio n pure  e t simple  de  la  TVA 

a ura  p lutô t de s e ffe ts indé sira b le s sur no tre  c o mpé titivité , ma is si le s a va nta g e s b udg é ta ire s d ’ une  

a ug me nta tio n de  la  TVA so nt utilisé s po ur ré duire  le s c ha rg e s so c ia le s sur le  tra va il, c e s e ffe ts indé sira b le s 

ne  se  ma nife ste nt pa s.

La complexité du système de TVA belge entraîne une perte en recettes fiscales de non moins de 2,8 
millia rds d ’ e uro s. Fa ire  pa sse r le  ta ux de  TVA de  12% à  21% re pré se nte ra it une  a ug me nta tio n de s re c e tte s 

b udg é ta ire s de  444 millio ns d ’ e uro s. La  re d istrib utio n de s re ve nus, c ha ng e ra it à  pe ine . Ce s re c e tte s 

pe rme ttra ie nt de  ré duire  de  0,65 po int de  po urc e nta g e  le  ta ux de  la  c o ntrib utio n ind ividue lle  à  la  sé c urité  

sociale. La combinaison des deux mesures n’influencerait pas la redistribution de façon notable. 

Le débat politique confirme que  l’a ug me nta tion ra pide  e t importa nte  du ta ux d’imposition de s pe rsonne s 

pour le s sa la ire s re la tive me nt mode ste s c ré e  un mé c o nte nte me nt c e rta in e n Be lg iq ue . Une  de s o ptio ns 

po litiq ue s e nvisa g e a b le s se ra it de  ra me ne r le  ta ux a c tue l de  30% à  26%, c e lui de  40% à  36%, e t c e lui 

de 45% à 42,5%, et de financer l’opération avec une augmentation du taux de TVA de deux points de 
po urc e nta g e . Le  pre mie r dé c ile  pe rd  25 e uro s (1,6% du re ve nu é q uiva le nt) e t le  d ixiè me  dé c ile  g a g ne  

39 e uro s (+0.36%).
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Une alternative serait de modifier les barèmes de manière à ce que les contribuables ne se retrouvent plus 
aussi rapidement dans les tranches d’imposition les plus élevées (voir graphique 8). Une augmentation du 
taux de TVA de deux points de pourcentage suffit pour n’appliquer le taux de 40% qu’à partir d’un revenu 
de 16.000 euros (au lieu de 11.890 euros), le taux de 45% à partir d’un revenu de 25.000 euros (au lieu de 
19.810 euros), et celui de 50% à partir de 41.000 euros (au lieu de 36.300 euros). L’impact sur la redistribution 
de  l’ impô t de s pe rso nne s re ste  ic i a ussi a sse z limité .
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30% =>  26%

40% =>  36%

45% =>  42 ,5%

45% : 19 .810€  =>  25 .000€

40% : 11 .890€  =>  16 .000€

50% : 36 .300€  =>  41 .000€

Sc hé ma s de  l’impôt de s pe rsonne s e n Be lg ique  e t da ns le s pa ys voisins



L’assurance chômage belge a beau figurer parmi les plus coûteuses en Europe, elle est aussi 
parmi le s plus mauvaise s à me ttre  le s c hôme urs au travail. Ce la doit c hange r. Il faut transforme r 

l’assuranc e  c hômage  e n une  assuranc e -e mploi. Via un systè me  à de ux pilie rs, tout e st fait 

sur me sure  pour le  de mande ur d’e mploi e n vue  de  l’inc ite r e t de  l’aide r à trouve r un nouve au 

travail aussi rapide me nt que  possible . Ce tte  c ombinaison d’alloc ations dé gre ssive s e t de  

soutie n progre ssif se  transforme  pour le s c as ré e lle me nt problé matique s e n plan d’e mbauc he  

ré siduaire  d’une  pre station de  se rvic e s soc iaux organisé e . Pe rsonne  ne  re ste  sans travail, 

pe rsonne  ne  re ste  prisonnie r du c hômage  e t pe rsonne  ne  pe ut e nc ore  abuse r de s alloc ations 

de  c hômage .

Re mplaç ons le s plans d’e mbauc he  par 
l’assuranc e -e mploi

Emplo i
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L’assurance emploi repose sur un budget fixe par chômeur, mais dont la composition change en fonction de 
l’ a ug me nta tio n de  la  duré e  du c hô ma g e . Le  c o mpo sa nt pa ssif de  l’ a llo c a tio n de  c hô ma g e  e st pré po ndé ra nt 

a u dé b ut de  la  pé rio de  de  c hô ma g e . L’ a llo c a tio n pe ut mê me  ê tre  supé rie ure  à  so n mo nta nt a c tue l : le s 

c hô me urs do ive nt po uvo ir c he rc he r un e mplo i q ui le ur c o nvie nt b ie n e t le ur re ve nu do it le ur pe rme ttre  de  le  

fa ire .

La part de l’allocation de chômage dans le budget total diminue au profit de mesures d’accompagnement 
au fil du temps. Ces mesures deviennent peu à peu prépondérantes dans le budget. Cela implique une  

dégressivité des allocations au fil du temps, mais au profit de la progressivité des dépenses d’accompagnement 
e t d’inve stisse me nt e n vue  de  s’e xtra ire  du c hôma g e . 

 

Il est important de stimuler financièrement le demandeur d’emploi qui est effectivement proche du marché 
du travail. Cela signifie que la baisse de la composante allocation doit débuter suffisamment vite, au moment 
où un encouragement financier peut avoir l’effet le plus positif, tant sur la recherche d’un nouvel emploi 
q ue  sur la  q ua lité  de  c e t e mplo i. En o utre , il e st é g a le me nt impo rta nt q ue  le s pe rso nne s tro uve nt un tra va il 

a ppro prié  q ui le s ma intie ndra  sur le  ma rc hé  du tra va il. Ac c e pte r n’ impo rte  q ue l tra va il so us la  pre ssio n du 

b e so in de  re ve nu a ura  un e ffe t sta tistiq ue  po sitif, ma is risq ue  de  se  ré vé le r né g a tif pa r la  suite , ta nt po ur la  

pe rso nne  c o nc e rné e  q ue  po ur le  ma rc hé  du tra va il.
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“L’assurance-emploi est également l’instrument de prédilection 

pour s’attaquer à la surenchère des plans d’embauche”

L’ utilisa tio n du b udg e t pro g re ssif po ur « l’ a c tiva tio n » re po se  sur le s se rvic e s ré g io na ux de  l’ e mplo i, c o mme  le  

VDAB e n Fla ndre  e t le  FOREM e n Wa llo nie . Il c o nvie nt de  privilé g ie r une  a c tiva tio n sur me sure  e n fo nc tio n de  

la  pe rso nne  e t du ma rc hé  du tra va il lo c a l. No us de vo ns to ute fo is ve ille r à  c e  q ue  l’ a c c o mpa g ne me nt dé b ute  

trè s ra p ide me nt, e t po ur to ut le  mo nde . No us de vo ns é g a le me nt ve ille r à  c e  q ue  le s se rvic e s c o mpé te nts 

reçoivent des finalités objectives en termes de résultats en matière de remise au travail et soient jugés sur 
ces objectifs. Dans le cadre de la réforme de l’État, il faudra également réfléchir sur la po litique  de  sanc tio n 

vis-à-vis des chômeurs réfractaires. En effet, ne serons face au défi de faire exercer les deux perspectives – 
accompagnement et contrôle/sanctions – par un seul et même niveau de pouvoir, alors que le stimulant 
financier ou la motivation en vue d’épargner sur les allocations reste au niveau fédéral. 

L’ a ssura nc e -e mplo i e st é g a le me nt l’ instrume nt de  pré d ile c tio n po ur s’a tta que r à  la  sure nc hè re  de s pla ns 

d’e mba uc he . Suite  à  la  sixiè me  ré fo rme  de  l’ é ta t, une  g ra nde  pa rtie  de  l’ a ttira il de  p lus de  115 p la ns 

d’embauche, budget inclus, est transféré aux régions. Le temps est désormais à la réflexion. Faut-il évaluer 
un p la n d ’ e mb a uc he  sur la  b a se  du no mb re  de  pe rso nne s q ui y a dhè re nt o u sur la  b a se  du no mb re  ne t 

d ’ e mplo is q u’ il pe rme t de  c ré e r ?  Vo ulo ns-no us fo urnir a ux de ma nde urs d ’ e mplo i un e mplo i te mpo ra ire , o u 

le s me ttre  sur la  vo ie  d ’ une  c a rriè re  ?  Un p la n d ’ e mb a uc he  se rt-il à  d iminue r le s c ha rg e s de  l’ e mplo ye ur, o u 

se rt-il le  de ma nde ur d ’ e mplo i ?  Vo ulo ns-no us fa vo rise r c e rta ins g ro upe s pa rtic ulie rs, o u o ffrir de s o ppo rtunité s 

à  de s pe rso nne s ?  Si l’ o n ne  ve ut re te nir q ue  le s de uxiè me s o ptio ns de  c e s c ho ix pro po sé s, il fa ut supprime r 

a u ma ximum le s p la ns d ’ e mb a uc he . Le  b udg e t a insi lib é ré  pe ut a lle r à  la  ré duc tio n de s c ha rg e s sa la ria le s, e t 
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l’ a ssura nc e  e mplo i pe ut o ffrir a ux de ma nde urs d ’ e mplo i une  a ide  sur me sure  da ns le  c a dre  de  la  re c he rc he  

d ’ un no uve a u tra va il. 

Il fa ut a u minimum a ssa inir pro fo ndé me nt le  systè me  a c tue l e n fo nc tio n de s lig ne s dire c tric e s suiva nte s :

• Ré duise z le s g ro upe s-c ib le s : re c he rc he z le s p lus g ra nds dé no mina te urs c o mmuns de s de ma nde urs 

d’emploi à problèmes, par exemple le niveau des salaires ou le profil d’enseignement.

• Co nsa c re z p lus d ’ a tte ntio n à  la  pe rspe c tive  de  c a rriè re  da ns le  c a dre  de s p la ns d ’ e mb a uc he  : tro p  de  

p la ns d ’ e mb a uc he  o ffre nt un e mplo i ma is pa s une  c a rriè re .

Ré duise z la  c ré a tio n d ’ e mplo is d ire c ts da ns c e rta ins se c te urs o u a uprè s de  c e rta ins e mplo ye urs, e t se  

concentrer davantage sur de larges encouragements à l’embauche qui profitent directement aux 
de ma nde urs d ’ e mplo i.

Assurance-emploi: plus de protection, plus de soutien au réemploi, tout le monde actif et  personne au travail 
e n noir
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De puis la c rise  de  la de tte  e t la c rise  banc aire , on pose  un re gard c ritique  sur le s marc hé s 

financiers. Il reste aussi essentiel d’accorder des crédits pour entrer dans une nouvelle période 
de croissance saine.  Il est donc extrêmement important qu’il y ait suffisamment de capital à 
risque  disponible  pour le s je une s e ntre prise s innovante s. Le  dé ve loppe me nt de  c e   c apital à 

risque devrait être une priorité pour notre pays. En outre, les PME doivent être plus vite prêtes 
à inve stir. La mise  e n plac e  d’une  politique  industrie lle  saine  e t une  ré gle me ntation se nsé e  qui 

n’e ntrave nt pas inutile me nt le  dé ve loppe me nt de s e ntre prise s e st aussi primordiale . 

Un meilleur financement pour une 
nouve lle  c roissanc e

Financ e me nt de s 

e ntre prise s
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Si nous voulons donner toutes ses chances à la prospérité, il est essentiel de lancer de nouveaux projets 
et de trouver à financer l’innovation. L’analyse des sources de financement de nos entreprises révèle 
l’importance du financement interne et le poids élevé des capitaux propres en Belgique. Depuis la crise, 
o n no te  une  ne tte  te nda nc e  de s e ntre prise s à  a ug me nte r le ur c a p ita l o u à  c o ntra c te r de s de tte s no n 

bancaires plutôt qu’à se faire financer par les banques.

Si nous voulons mener avec bon sens le débat sur le financement des entreprises, il est important de bien 
cadrer le phénomène de rationnement du crédit. Aujourd’hui, le faible niveau des taux d’intérêt est 
trop souvent invoqué pour affirmer que, dans de telles conditions, il est impossible d’avoir un problème 
de financement. C’est faire peu de cas de plusieurs décennies d’études économiques sur l’information 
a symé triq ue  e t se s c o nsé q ue nc e s. No s ma nue ls d ’ é c o no mie  dé mo ntre nt po urta nt q u’ a ve c  de s 

info rma tio ns pa rfa ite s, le s a rb itra g e s b a nc a ire s e t a utre s n’ o nt pa s de  ra iso n d ’ ê tre . 

L’évaluation des risques et de la rentabilité des projets est et restera toujours un processus imparfait. Le 
ta ux d ’ inté rê t e st e n c e  se ns un instrume nt de  sc re e ning  pa rmi de  no mb re ux a utre s. De s ta ux d ’ inté rê t 

plus élevés peuvent amener les entreprises à envisager des projets assortis de risques plus élevés, qui 
a ura ie nt c e rte s une  p lus pe tite  c ha nc e  de  ré ussite  ma is un p lus g ra nd  re nde me nt e n c a s de  ré ussite . Ce la  

ve ut c e pe nda nt a ussi d ire  q ue  le s prê te urs dé c ro c he nt à  pa rtir d ’ un c e rta in se uil, pa rc e  q u’ ils e stime nt 

que le rendement escompté ne peut plus justifier les risques. 

11
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“Notre pays doit faire du développement du capital-risque 

une priorité”

Le  ta ux du ma rc hé  pe ut do nc  ê tre  b a s, ma is pré se nte r d ’ a utre  pa rt une  fo rme  de  ra tio nne me nt du c ré d it. 

Certains projets sont rejetés à cause des risques qu’ils présentent, même s’ils promettent des rendements 
plus é le vé s. Outre  le  ta ux d ’ inté rê t e n ta nt q ue  prix, le  vo lume  du c ré d it e st un é lé me nt c ruc ia l po ur 

fa c ilite r le s inve stisse me nts. 

 

Compte tenu des éléments développés ci-dessus, il est extrêmement important qu’il y ait suffisamment 
de capital-risque disponible pour de jeunes entreprises novatrices. Un horizon de plus de 8 ans est souvent 
e xig é  da ns c e  c o nte xte . Ce  so nt do nc  c e lle s q ui pa rvie nne nt à  surmo nte r l’ a ttra it du c o urt te rme  q ui 

enregistreront une valeur ajoutée réelle et durable lors de la récupération du capital. Les jeunes entreprises 
e xp liq ue nt q u’ o utre  le s mo ye ns de s c a p ita l-risq ue urs, e lle s e n a ppré c ie nt é g a le me nt le s c o nse ils. 
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Le s inve stisse me nts da ns le s e ntre prise s de  ha ute  te c hno lo g ie  mé rite nt une  a tte ntio n pa rtic uliè re . Il e st e n 

e ffe t trè s impo rta nt de  pro té g e r la  pro prié té  inte lle c tue lle , e t le s é ta ts de  dro it ne  pa rta g e nt pa s to us la  mê me  

c ulture  pa r ra ppo rt a ux infra c tio ns da ns c e  do ma ine . Il ne  s’ a g it pa s se ule me nt de  surve ille r to us le s instrume nts 

de financement, mais aussi de préserver la cohérence des différentes initiatives. Il faut des rapports équilibrés 
e ntre  le  pub lic  e t le  privé , to ut e n re spe c ta nt le s 10 a utre s c o mma nde me nts de  la  po litiq ue  industrie lle . Le s 

PME doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement pour devenir ‘investment ready’, également pour 
le s c a p ita ux risq ue s (ve nture  c a p ita l) e t le s c a p ita ux-inve stisse me nt (priva te -e q uity). Une  de s o ptio ns q ui se  

pré se nte nt a ux PME e st de  c o lla b o re r a ve c  de  g ra nds g ro upe s o u de s ré se a ux inte rna tio na ux de  pro duits 

pour le financement de projets spécifiques.

Notre pays doit faire du développement du capital-risque une priorité. On constate encore toujours une 
pro g re ssio n du c ré d it sur le  p la n ma c ro é c o no miq ue , ma is il fa ut a b so lume nt pre ndre  c o nsc ie nc e  du fa it q u’ à  

to ut mo me nt, se lo n le ur c o nte xte  e t le ur a c tivité , c e rta ine s e ntre prise s pe uve nt re nc o ntre r de s pro b lè me s de  

financement. D’autre part, les pouvoirs publics imposent régulièrement aux entreprises des exigences qui pour 
les PME sont difficiles à supporter en raison de leur taille plus limitée. Ces exigences partent généralement de 
b o nne s inte ntio ns sur le  p la n de  la  pro te c tio n de s c o nso mma te urs o u de  la  dé fe nse  de s inté rê ts de s tra va ille urs 

o u de s inve stisse urs, ma is il e st impé ra tif d ’ é vite r q ue  de  te lle s me sure s ne  nuise nt a u dé ve lo ppe me nt de s PME.
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Le vieillissement de la population entraîne une double pression sur le financement des soins 
de santé: il y a une baisse des contributions financières (recettes) et une augmentation de 
la c onsommation (dé pe nse s). Tout c e la n’augure  rie n de  trè s rassurant pour l’ave nir si nous 

voulons taille r notre  systè me  de  soins sur le  modè le  c lassique  de  la sé c urité  soc iale . Conse rve r 

c e  modè le  c lassique  ve ut dire  pé nurie s, liste s d’atte nte  e t dé té riorations. La ré forme  de  l’é tat 

o ffre  c e pe ndant une  opportunité  de  taille : nous nous trouvons de vant une  page  blanc he . 

L’histoire  e st e nc ore  à é c rire . La proc haine  lé gislature  dé te rmine ra le  modè le  soc ial de  notre  

c olle c tivité  vie illissante .

Le s soins de  santé  pour le s pe rsonne s 
âgé e s : 

une  politique  qui é manc ipe nt de s pe rsonne s 
â g é e s

Le s so ins aux pe rso nne s 

âgé e s

5

Proposition
d’Itine ra



Itinera plaide pour un changement de réflexion dans le cadre du débat sur les soins aux personnes 
â g é e s: Il fa ut opte r ré solume nt pour de s soins qui é ma nc ipe nt la  pe rsonne  â g é e  plutôt qu’ils ne  

la rendent dépendante, qui s’articulent autour de la personne âgée en tant qu’individu et qui la 
soutie nne nt pour qu’e lle  puisse  re ste r a utonome  le  plus long te mps possible . Le  mo nde  po litiq ue  

do it mise r da ns c e  c o nte xte  sur la  c ré a tio n de s c o nd itio ns né c e ssa ire s po ur pe rme ttre  c e tte  

‘responsabilisation’: une politique régionale forte en faveur des personnes âgées, une augmentation 
de s inve stisse me nts da ns la  pré ve ntio n, la  c ré a tio n de  ré se a ux de  se rvic e s de  so ins e t de  lo g e me nts, 

l’ inve nta ire  de s b e so ins e n ma tiè re  de  so ins de  sa nté  via  un e nre g istre me nt c e ntra lisé  de  l’ o ffre  e t 

de s b e so ins lo c a ux, le  re nfo rc e me nt de s so ins à  do mic ile  a ve c  de s é q uipe s multid isc ip lina ire s lo c a le s, 

la  stimula tio n du ma rc hé  de  la  ré no va tio n po ur l’ a da pta tio n de  lo g e me nts a ux b e so ins physiq ue s 

du vie illisse me nt, l’ inve nta ire  pa r le s a dministra tio ns lo c a le s de s e nviro nne me nts a da pté s a ux a îné s. 

Le financement des soins aux personnes âgées doit évoluer d’un système orienté sur les institutions vers 
un systè me  o rie nté  sur l’ ind ividu, c e  q ui pe rme ttra it de  pa sse r d ’ un systè me  de  so ins p ilo té  pa r l’ o ffre  à  un 

systè me  de  so ins p ilo té  pa r le  b e so in. Le sénior se verrait attribuer un budget personnel, en fonction de ses 
re ve nus e t de s soins dont il a  be soin. Le s utilisa te urs de vie nne nt a insi la  fo rc e  mo tric e  du se c te ur de s so ins 

a ux pe rso nne s â g é e s. Do nne r a ux sé nio rs la  po ssib ilité  de  c ho isir a mè ne ra it le s fo urnisse urs à  pro po se r une  

o ffre  de  q ua lité  é le vé e  e t a b o rda b le , a ttra c tive  po ur le s pe rso nne s e n b e so in de  so ins. Une  c o nc urre nc e  

sa ine  e t b a sé e  sur la  c ré a tio n de  va le ur pe ut a insi ê tre  mise  e n p la c e  e ntre  le s a c te urs du se c te ur.

14
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“Itinera plaide pour des soins qui émancipent la personne 

âgée plutôt qu’ils ne la rendent dépendante, qui s’articulent 

autour de la personne âgée en tant qu’individu et qui la 

soutiennent pour qu’elle puisse rester autonome le plus 

longtemps possible.

L’attribution d’un budget personnel fait en sorte que les soins parviennent jusqu’à la personne âgée, et 
c e  n’ e st p lus la  pe rso nne  â g é e  q ui e st e nvo yé e  ve rs le s so ins. Aussi un te l mo dè le  de  so ins né c e ssite   un 

paysage de soins transparent, ouvert et honnête dans lequel le gouvernement intervient moins directe. 
Itine ra  c o nsidè re  q ue  la  tâ c he  de s po uvo irs pub lic s do it g lisse r d ’ une  ré g ula tio n sur le  p la n de s c ritè re s 

structurels (par ex. fixation des prix, normes de personnel,…), vers la création de règles du jeu égales pour 
to us le s type s de  fo urnisse urs de  so ins, e t ve rs un c o ntrô le  fo ndé  sur de s c ritè re s de  q ua lité .

La  mo ye nne  de  15 à  20 a ns q ue  le s 65+ pe uve nt e nc o re  vivre  e n b o nne  sa nté  do it ê tre  c o nsidé ré e  

c o mme  un c o ntinuum, une  c o urb e  q ui, d ’ a xé e  sur le  b ie n-ê tre , va  pro g re ssive me nt ê tre  p lus a xé e  sur le s 

so ins de  sa nté . Nous ne serons pas servis par un modèle de financement global et uniforme où chaque 
individu e st prisonnie r d’un c a dre  sta nda rdisé . Il fa ut de  la  d ive rsité  e t de  la  c o nc urre nc e . No us p la ido ns 

po ur un systè me  de  so lida rité  inte llig e nte  o ù c e  n’ e st pa s le  po uvo ir q ui do it fa ire  p lus po ur c ha c un, ma is 

o ù c ha c un do it ê tre  e n me sure  de  fa ire  p lus po ur lui-mê me . L’ a b o rda b ilité  de s so ins do it a va nt to ut ê tre  

g a ra ntie  po ur le s g ro upe s c ib le s le s p lus vulné ra b le s.
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Il fa ut e n o utre  dé ve lo ppe r un systè me  q ui pe rme t à  to ut un c ha c un de  pre ndre  sa  pro pre  re spo nsa b ilité  

sans trop de risques et de sécuriser ses vieux jours. Cela se fait avec des règles du jeu ouvertes et 
ide ntiq ue s po ur to us, o ù le s a ssure urs-sa nté  so nt lib re s de  c o mpo se r e ux-mê me s le ur pro pre  pa c ka g e . 

Ils do ive nt pro uve r, e n to ute  c o nc urre nc e , q u’ ils re pré se nte nt le  me ille ur c ho ix po ur une  c o uve rture  de  

qualité et abordable. Des investissements privés doivent être fiscalement encouragés. Les épargnes et 
autres assurances complémentaires reçoivent ainsi une plus grande part dans le package total. Tout 
c e c i e st c o mb iné  a ve c  une  ré g ula tio n c ib lé e  po ur pré ve nir le s risq ue s de  sé le c tio n. Ce la  do nne ra  un 

b a llo n d ’ o xyg è ne  a u b io to pe  de  c ro issa nc e  é c o no miq ue  du vie illisse me nt.



Dans un systè me  soute nable  e t transpare nt c haque  travaille ur dispose  d’un « c ompte  » pe rsonne l 

sur le que l se s c ontribution e t c e lle s de  son e mploye ur sont insc rite s. L’adoption du systè me  de  

c ompte s notionne ls pré se nte  le  double  avantage  de  dé c ourage r le s dé parts antic ipé s à la 

re traite  e t d’inde xe r le s pre stations à l’allonge me nt de  la duré e  de  vie .

Ré tablir la re lation e ntre  pe nsion e t e ffort

Pe nsio ns

6

Proposition
d’Itine ra



De s so lutio ns struc ture lle s e xiste nt a ussi c o mme  no us le  dé mo ntre  la  Suè de , q ui, il y a  p lus de  d ix a ns, 

a  mo de rnisé  so n systè me  de  pe nsio n to ut e n pré se rva nt la  philo so phie  de  b a se  de  pro te c tio n so c ia le , 

de  so lida rité  e t d ’ é q uité . La  c lé  de  c e tte  ré fo rme  e st l’ a do ptio n du systè me  de  c o mpte s no tio nne ls q ui 

pré se nte  le  do ub le  a va nta g e  de  dé c o ura g e r le s dé pa rts a ntic ipé s à  la  re tra ite  e t d ’ inde xe r le s pre sta tio ns 

à  l’ a llo ng e me nt de  la  duré e  de  vie . La  pe nsio n de  survie  du ré g ime  de s c o mpte s no tio nne ls pe rme t de  

c a lc ule r un c a p ita l « no tio nne l » à  l’ â g e  de  la  re tra ite , e n c o mpta b ilisa nt l’ e nse mb le  de s c o ntrib utio ns de  

l’affilié, indexées selon le taux général d’évolution des revenus. Le capital « notionnel » est ensuite converti 
e n re nte  via g è re  se lo n un ta ux q ui tie nt c o mpte  de  l’ â g e  e ffe c tif de  dé pa rt à  la  re tra ite  e t de  l’ e spé ra nc e  

de  vie  à  c e  mo me nt. Ce  systè me  inte rna lise  do nc  le  risq ue  de  lo ng é vité  e t de  dé pa rt pré ma turé  à  la  

re tra ite . La  pe nsio n de  survie  e st e nsuite  inde xé e  a nnue lle me nt sur b a se  de s prix e t de s re ve nus de s a c tifs.

17
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“Le système de comptes notionnels  présente le double 

avantage de décourager les départs anticipés à la retraite et 

d’indexer les prestations à l’allongement de la durée de vie”

Le  systè me  a  é té  b ie n a c c ue illi pa r la  po pula tio n, le  ta ux d ’ e mplo i de s se nio rs e t le s pre sta tio ns mo ye nne s 

de  pe nsio n so nt p lus é le vé e s q ue  c he z no us, e t le  c o ût du vie illisse me nt e st tro is fo is p lus fa ib le . Le  ré g ime  

des comptes notionnels présente suffisamment de flexibilité pour être adapté aux besoins et contraintes 
pro pre s à  c ha q ue  pa ys. En ha rmo nisa nt le s systè me s de  pe nsio n, il a ssure  une  p lus g ra nde  é q uité  e ntre  

fo nc tio nna ire s e t sa la rié s. Il fa vo rise  une  me ille ure  re c o nna issa nc e  de s c a rriè re s lo ng ue s (so uve nt le  

c a s de s b a s sa la ire s) puisq ue  le s pre sta tio ns de  pe nsio n so nt b a sé e s sur la  duré e  e ffe c tive  de  c a rriè re . 

Le  systè me  e nc o ura g e  le s tra va ille urs â g é s à  re ste r p lus lo ng te mps a u tra va il. En fa it, la  po ursuite  de  

l’ a c tivité  e st mê me  do ub le me nt e nc o ura g é e  da ns un ré g ime  de  pe nsio n e n c o mpte s no tio nne ls, pa r 

l’accroissement du capital virtuel et par la hausse du coefficient de conversion de ce capital en pension 
lié e  a u ra c c o urc isse me nt de  la  duré e  a tte ndue  de  la  pe nsio n. Le  systè me  fa c ilite  a ussi la  so rtie  pro g re ssive  

du ma rc hé  du tra va il (mi-te mps pe nsio nné ). Le  mo de  de  c a lc ul de  la  pe nsio n pe rme t a ussi p lus de  

flexibilité dans l’âge de sortie du marché du travail en fonction des motivations et capacités de chacun. 
Il s’ a da pte  fa c ile me nt a ux c a rriè re s mixte s pa r la  simple  po rta b ilité  du c a p ita l virtue l d ’ un ré g ime  à  l’ a utre . 

La  tra nsitio n pe ut se  fa ire  pro g re ssive me nt sa ns re me ttre  e n c a use  le s dro its a c q uis de s pe nsio nné e s 

a c tue ls. La  mise  e n p la c e  d ’ une  te lle  ré fo rme  struc ture lle  né c e ssite  de  b ie n sé pa re r le  no uve a u systè me  

qui doit être financièrement viable à long terme, du passif de l’ancien système qui devra être isolé et être 
financé par d’autres impôts.8 La Suède a bénéficié d’un fonds de réserve de 40% de son PIB pour pouvoir 
financer partiellement cette transition. Notre Fonds de vieillissement représente à peine 4% de notre PIB. 
Une  a na lyse  dé ta illé e  de  la  tra nsitio n ve rs un systè me  de  c o mpte s no tio nne ls e n Fra nc e  e st pro po sé e  

dans Bozio et Piketty (2008) et dans le dernier rapport du Comité d’Orientation des Retraites (COR 2010). 
Thomas Piketty a été conseillé personnel du PS en France. On peut donc difficilement assimiler le système 
de s c o mpte s no tio nne ls à  une  dé rive  lib é ra le  de  no tre  systè me  de  pe nsio n.
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Dans notre système de répartition, les pensions sont principalement financées par les contributions des actifs.  
Ce la  impliq ue  une  e xpo sitio n a ux risq ue s dé mo g ra phiq ue s e t so c io lo g iq ue s.  Le s é vo lutio ns e n ma tiè re  

d’espérance de vie, de fertilité, de la structure familiale, et de la durée de carrière influencent le financement 
de s pe nsio ns. C’e st pourquoi il e st e sse ntie l de  me ttre  e n me ttre  de s mé c a nisme s de  sta bilisa tion a utoma tique  

da ns la  proc ha ine  ré forme  de s pe nsions.  

Un a utre  a spe c t impo rta nt de  la  ré fo rme  e st la  so lida rité  e ntre  pe rso nne s. Un systè me  de  c o mpte s no tio nne ls 

b a sé s sur un c a p ita l virtue l pro po rtio nne l à  l’ e ffo rt c o ntrib utif de  c ha c un se mb le  e xc lure  la  so lida rité . Ce pe nda nt, 

o n pe ut fa c ile me nt ré intro duire  de  la  so lida rité  d ire c te me nt da ns le  systè me  de s c o mpte s no tio nne ls via  

l’ utilisa tio n de s pé rio de s a ssimilé e s. Alte rna tive me nt, o n pe ut sé pa re r la  pa rtie  c o ntrib utive  de s pe nsio ns 

(assurance) de la partie non contributive (assistance). C’est en fait le principe de contribution qui justifie 
que le financement de la pension demeure assis sur les seuls salaires. Dans les faits, notre système de sécurité 
sociale en Belgique est financé à plus d’un tiers par des recettes non liées aux salaires (financement alternatifs 
do nt re c e tte s de  TVA). La  pa rtie  no n c o ntrib utive  c o rre spo nd  a u c o ntra ire  a ux dé pe nse s de  sé c urité  so c ia le  

po ur le sq ue ls le s dro its so nt le s mê me s po ur to us, indé pe nda mme nt de s c o tisa tio ns pa yé e s. Puisq u’ il n’ e xiste  

pas de lien entre ces droits et les niveaux de salaires, son financement peut se faire par d’autres impôts. On 
a ainsi clarifié ce qui relève d’une logique d’assurance et ce qui relève d’une logique de solidarité. Cette 
ré fo rme  pe rme t do nc  de  re nfo rc e r la  tra nspa re nc e  e t la  lisib ilité  de  no tre  systè me  de  pe nsio n.
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Dans l’industrie belge, l’évolution du coût salarial ne semble être liée que pour 30% à l’évolution 
de la productivité. En Allemagne, ce rapport est deux fois plus élevé. En permettant aux salaires 
d’augme nte r plus vite  que  la produc tivité  ne  l’autorise , nous risquons de  nous me ttre  nous 

mê me s hors je u dans de s se c te urs où la c onc urre nc e  e st inte rnationale . Il faut me ttre  un te rme  

à cette dangereuse évolution par le biais d’une politique efficace empruntant diverses pistes.

Ré ta blir la  re la tion e ntre  sa la ire s e t 
produc tivité

Co mpé titivité

7

Proposition
d’Itine ra



Le s c o ûts sa la ria ux pa r unité  pro duite  a ug me nte nt p lus vite  e n Be lg iq ue  q ue  da ns la  zo ne  e uro . Ce la  ne  

po se ra it a uc un pro b lè me  si la  pro duc tivité  suiva it une  te nda nc e  simila ire , ma is c e  n’ e st ma lhe ure use me nt 

pa s le  c a s.

Po ur c e s d ix se c te urs e n Be lg iq ue , la  va ria tio n o b se rvé e  a u nive a u de  la  pro duc tivité  du tra va il n’ e xp liq ue  

q ue  30% de  la  va ria tio n sa la ria le . En d ’ a utre s mo ts, da ns c e s 10 se c te urs industrie ls, 70% de  l’ é vo lutio n 

sa la ria le  so nt to ut à  fa it indé pe nda nts de  l’ é vo lutio n de  la  pro duc tivité  du tra va il. Da ns l’ industrie  

a lle ma nde , le  ra ppo rt e ntre  c o ût sa la ria l e t pro duc tivité  e st de ux fo is p lus é le vé  q u’ e n Be lg iq ue  po ur la  

pé rio de  2002-2009 : 60% de  la  va ria tio n de s sa la ire s pe uve nt s’ e xp liq ue r pa r la  va ria tio n de  la  pro duc tivité . 

Et dans le secteur industriel de pays comme la France, l’Espagne et l‘Italie aussi, le lien entre salaires et 
pro duc tivité  e st b e a uc o up  p lus fo rt q ue  da ns no tre  pa ys. L’ é vo lutio n e n Be lg iq ue  e st da ng e re use  e t 

risq ue  d ’ induire  à  te rme  un ha nd ic a p  c o mpé titif insurmo nta b le  po ur l’ industrie  b e lg e . 

 

Ce tte  a na lyse  se c to rie lle  ré vè le  q u’ e n Be lg iq ue  l’ é vo lutio n de  la  pro duc tivité  ne  dé te rmine  q ue  da ns une  

fa ib le  me sure  l’ é vo lutio n de s sa la ire s da ns le s se c te urs mo ins e xpo sé s à  la  c o nc urre nc e  inte rna tio na le , 

c o mme  l’ industrie  a lime nta ire  (26%) o u le  se c te ur de s imprime rie s e t de s pub lic a tio ns (21%). On o b se rve  à  

c e  nive a u un c o ntra ste  impo rta nt a ve c  l’ industrie  a lime nta ire  a lle ma nde  do nt la  dyna miq ue  de  ma rc hé  

e st po urta nt trè s c o mpa ra b le  à  la  nô tre , ma is o ù l’ é vo lutio n de s sa la ire s e st é tro ite me nt lié e  à  l’ é vo lutio n 

de  la  pro duc tivité  du tra va il (71%). Bie n q ue  l’ industrie  a lime nta ire  se  to urne  tra d itio nne lle me nt ve rs 

le s ma rc hé s lo c a ux, il n’ e n re ste  pa s mo ins q ue  no s e ntre prise s a c tive s da ns c e  se c te ur do ive nt re ste r 

c o mpé titive s po ur po uvo ir e xpo rte r le urs pro duits ve rs le s ma rc hé s de  c ro issa nc e  inte rna tio na ux. 
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“En Allemagne, pour la période 2002 2009, le rapport entre 

variation de la productivité et variation des salaires est au 

moins deux fois plus élevé qu’en Belgique”

Sur le  p la n de  la  c o mpé titivité  inte rna tio na le , c e  q ui c o mpte  c ’ e st la  me sure  da ns la q ue lle  le  c o ût sa la ria l 

reflète l’évolution de la productivité technique. La Belgique se trouve incontestablement face à un 
pro b lè me  da ns c e  c o nte xte . Un pa ys q ui e st e xpo sé  à  la  c o nc urre nc e  inte rna tio na le  a u se in d ’ une  se ule  

e t mê me  unité  mo né ta ire  e t q ui do it e n o utre  se  to urne r ve rs le s ma rc hé s é me rg e nts po ur a ssure r une  

c ro issa nc e  de  se s e xpo rta tio ns, do it a b so lume nt ré duire  e t te nir so us c o ntrô le  l’ é no rme  fo ssé  q u’ il y a  e ntre  

l’ é vo lutio n de  la  pro duc tivité  e t l’ é vo lutio n du c o ût (ré e l) de s sa la ire s. Il pe ut le  fa ire  so it e n a ug me nta nt 

la  pro duc tivité , so it e n ra le ntissa nt la  pro g re ssio n de s sa la ire s. La  de uxiè me  o ptio n e st so uve nt p lus fa c ile  

à  me ttre  e n œ uvre  q ue  la  pre miè re . No us po uvo ns à  te rme  a ug me nte r no tre  pro duc tivité  e n inno va nt e t 

e n inve stissa nt da ns de  no uve lle s te c hno lo g ie s e t de  no uve a ux c o nc e pts. D’ a utre  pa rt, e xiste  t il une  se ule  

ré g io n da ns le  mo nde  o c c ide nta l q ui ne  so it pa s e nc o re  c o nva inc ue  de   l’ impo rta nc e  de  l’ inno va tio n ?  

Il devient de plus en plus difficile d’être plus novateur et plus productif que le ‘reste du monde’. 

 

En c e  q ui c o nc e rne  l’ é vo lutio n de s c o ûts sa la ria ux, o n ne  pe ut q ue  se  fé lic ite r de  l’ a tte ntio n a c c o rdé e  

à  la  c o mpé titivité  e t à  l’ a da pta tio n de  l’ inde xa tio n pa r le  g o uve rne me nt fé dé ra l e t la  c o nc e rta tio n 

inte rpro fe ssio nne lle . Ma is c e tte  a tte ntio n n’ a  pa s pe rmis de  c o mb le r l’ é c a rt de  c o mpé titivité  a ve c  c e rta ins 

de  no s pa ys vo isins, a u c o ntra ire . Il c o nvie nt de  se  de ma nde r po urq uo i le s institutio ns e t pro c e ssus lié s à  la  

compétitivité des coûts en Belgique ne sont pas suffisamment efficaces ou suffisamment solides. Pourquoi 
ne  pa rvie nt o n pa s à  ré a lise r c e  q ue  l’ o n c he rc he  à  ré a lise r, a lo rs q u’ à  l’ é tra ng e r ils pa rvie nne nt à  mie ux 
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fa ire  c o rre spo ndre  l’ é vo lutio n du c o ût sa la ria l à  l’ é vo lutio n de  la  pro duc tivité  ?  L’ a ppro c he  b e lg e  e st e lle  tro p  

c o mple xe , o u une  pa rtie  de  no s institutio ns e t pro c e ssus so nt ils c o ntre pro duc tifs?

Diminuer l’imposition du travail par le biais d’éventuels glissements fiscaux présenterait un potentiel de 
ré duc tio n du c o ût sa la ria l, c e  q ui a ura it é g a le me nt un impa c t sur l’ é vo lutio n de s sa la ire s. No us de vo ns e n 

outre aussi améliorer le modèle proprement dit de la fixation des niveaux de salaire. Ce modèle repose en 
e ffe t tro p  la rg e me nt sur de s mé c a nisme s d ’ a ug me nta tio n a uto ma tiq ue  (b a rè me s e t inde xa tio n) e t sur une  

approche centralisatrice (CCT et norme salariale). Il faut introduire plus de variété et de flexibilité dans la 
fixation du niveau des salaires. Cela pourrait se faire par exemple en en menant les négociations salariales 
plus a u nive a u de s e ntre prise s ind ividue lle s, e n inc lua nt la  te c hniq ue  (c o ura nte  a u nive a u inte rna tio na l) d ’ un 

‘opt out’ via une concertation sociale au sein de l’entreprise concernée.
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L’é c he c  sc olaire  e st au c e ntre  de s atte ntions. Il faut rappe le r l’importanc e  de  le  traite r e n  

amont: quand l’é lè ve  e ntre  à l’é c ole  e t lorsque  l’é lè ve  e st à l’é c ole . Une  atte ntion foc alisé e  sur 

le  progrè s de  c haque  é lè ve  e t une  c omparaison de  pe rformanc e  e ntre  é c ole s pe ut ré duire  le  

risque de « décrochage intellectuel » qui préfigure le décrochage scolaire: prévention. Il faut 
aussi dé passe r la distinc tion binaire  e ntre  diplômé  e t non-diplômé  : il faut re valorise r le  rôle  de  

l’é c ole  c omme  tre mplin ve rs l’e mploi. On pe ut ainsi non se ule me nt ré duire  le  dé c roc hage  mais 

le redéfinir et limiter ses conséquences. On peut être formé sans être diplômé : en renforcant 
le s lie ns e ntre  l’é c ole  e t le  monde  du travail on pe ut à la fo is é vite r le  dé c roc hage  e t ré pondre  

à la pé nurie  de  tale nts dans c e rtains se c te urs de  notre  é c onomie .

De  l’é c he c  sc olaire  à la progre ssion sc olaire  
e t à la partic ipation profe ssionne lle

Ense igne me nt

8
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Le  « dé c ro c ha g e  inte lle c tue l » po urra it ê tre  la rg e me nt a tté nué  e n no urrissa nt de  se ns c o nc re t le s 

enseignements dispensés. Surtout à la fin de l’enseignement primaire et au début de l’enseignement 
se c o nda ire , le s é lè ve s e xprime nt le s pre mie rs sig ne s de  la ssitude  vo ire  de  dé mo tiva tio n. Au lie u d ’ une  

ré fo rme  struc ture lle , no us pe nso ns q u’ une  a mé liora tion de s mé thode s e t de s pra tique s e st la  se ule  g a ra nte  

d’une  ré duc tion dura ble  du dé c roc ha g e  sc ola ire . Po ur po uvo ir a mé lio re r le s pra tiq ue s, le s é c o le s do ive nt 

c o nna ître  le ur c a pa c ité  à  ma inte nir da ns le  systè me  sc o la ire  e t à  fo rme r de  ma niè re  ininte rro mpue  

le urs é lè ve s. Une  c ompa ra ison de s pe rforma nc e s a c a dé mique s e ntre  é c ole s n’ e st pa s une  b a g ue tte  

ma g iq ue . Il se ra it b e a uc o up  p lus utile  de  me sure r le s pro g re ssio ns de s é lè ve s a u se in de  c ha q ue  é c o le . 

Cela permettrait d’identifier la valeur ajoutée d’une école (entre l’entrée et la sortie d’un élève dans une 
é c o le , q ue lle s c o mpé te nc e s a -t-il dé ve lo ppé e s? ) e t le s b o nne s pra tiq ue s de s e nse ig na nts. 

Le  phé no mè ne  du dé c ro c ha g e  sc o la ire  pe ut do nc  ê tre  nua nc é  e t ne  p lus ê tre  ra me né  à  la  se ule  

d istinc tio n b ina ire  e ntre  d ip lô me  o u pa s de  d ip lô me . Ce la  no us pe rme ttra  a ussi de  mie ux c o mpre ndre  

le s d iffé re nc e s e ntre  le s é c o le s, e t e ntre  le s é lè ve s d ’ une  mê me  é c o le , e t o ffre  e n o utre  un re g a rd  

pé da g o g iq ue  d iffé re nt sur la  mê me  pro b lé ma tiq ue . Dé livre r un d ip lô me  n’ e st pa s né c e ssa ire me nt o u 

pas toujours la caractéristique d’une bonne école.
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“Une amélioration des méthodes et des pratiques est la seule 

garante d’une réduction durable du décrochage scolaire”

Il y a  un impo rta nt e ffe t né g a tif du dé c ro c ha g e  sc o la ir lo rsq ue  le  fa it d ’ a vo ir de s d ip lô me s fa c ilite  l’ a c c è s 

à  l’ e mplo i e t d iminue  le  risq ue  de  c hô ma g e . L’ e nse ig ne me nt n’ e st pa s e n so i se ul c a pa b le  d ’ e ffa c e r  de  

pro fo nds pro b lè me s so c ié ta ux e t so c io lo g iq ue s, e t l’ e nse ig ne me nt se c o nda ire  ne  pe ut e n so i e ffa c e r 

un ha nd ic a p  sc o la ire  q ui s’ e st b ie n so uve nt c o nstruit dè s l’ e ntré e  à  l’ é c o le . Une  p lus g ra nde  a tte ntio n à  

la  pro g re ssio n individue lle  re pré se nte  dè s lo rs un pa s da ns la  b o nne  d ire c tio n e t pe rme ttra  e n o utre  de  

réduire le décrochage scolaire ‘intellectuel’ des élèves à problèmes. Mais ces derniers doivent également 
po uvo ir ê tre  a idé s a ve c  le s po ssib ilité s de  tra nsitio n e t d ’ a lte rna nc e   e ntre  é c o le s e t ho rs de s é c o le s.

Il e st impo rta nt de  s’ inte rro g e r sur le  rô le  de  l’ é c o le  e n ta nt q ue  tre mplin ve rs la  pa rtic ipa tio n à  la  vie  

a c tive . Si no us me tto ns l’ a c c e nt mo ins sur le  d ip lô me  e t p lus sur le s c o nna issa nc e s e t le s c o mpé te nc e s, 

a insi q ue  sur le s mé c a nisme s q ui, à  pa rtir de  l’ é c o le , pe rme tte nt d ’ utilise r c e s c o mpé te nc e s da ns la  vie  

é c o no miq ue  e t so c ia le , nous pourrons ré duire  be a uc oup d’e ffe ts du dé c roc ha g e  sc ola ire  sa ns a voir 

pour a uta nt à  org a nise r la  dé livra nc e  de  diplôme s. 
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Au final, la problématique du décrochage scolaire nous oblige à une profonde réflexion sur le rôle de 
l’ e nse ig ne me nt e t de s é c o le s pro pre me nt d ite s, e t sur le s pa sse re lle s q ui e xiste nt e ntre  l’ é c o le  e t le  mo nde  

du tra va il. Le s é c o le s so nt é g a le me nt c a pa b le s de  fo rme r sa ns né c e ssa ire me nt dé livre r de  d ip lô me , po ur 

autant qu’elles amènent l’élève avec un bagage suffisant jusqu’au premier échelon de sa carrière. Ces 
d ime nsio ns du pro b lè me  so nt re sté e s tro p  lo ng te mps so us sile nc e . Si e lle s so nt mise s e n a va nt, le  dé c roc ha g e  

sc ola ire  pourra it se rvir à  dé ve loppe r de s pa sse re lle s e ntre  l’é c ole  e t le  monde  du tra va il. Ce s pa sse re lle s o nt 

é vide mme nt de ux c ô té s. Il fa udra  a ussi a dre sse r c e lui de  l’ e mplo i e t le  fé tic hisme  du d ip lô me   no ta mme nt 

da ns le s po litiq ue s de  re c rute me nt e t de  sé le c tio n.

Le  phé no mè ne  de s pro fe ssio ns e n pé nurie  e st b ie n c o nnu, to ut c o mme  le  fa it q ue  de  no mb re ux e mplo ye urs 

da ns de s se c te urs te c hniq ue s do ive nt c o nse ntir e ux mê me s de  g ro s e ffo rts de  fo rma tio n lo rsq u’ ils e ng a g e nt 

de nouveaux collaborateurs. Améliorer de façon stratégique la fonction de passerelle entre l’école et le 
monde du travail, permettra dans la foulée de réduire efficacement le décrochage scolaire, en proposant 
à ce même groupe d’élèves des alternatives adaptées et efficaces au parcours scolaire formel : un grand 
win-win.
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La satisfac tion subje c tive  à l’é gard de  notre  systè me  de  soins de  santé  atte int de s nive aux 

particulièrement élevés. En raison de la liberté de choix et d’accessibilité physique notre système 
des soins est décrit comme étant le plus généreux en Europe. Des rapports internationaux 
re me tte nt toute fois e n doute  l’obje c tivité  de  c e  nive au re c ord. La nuanc e , c ’e st que  le  libre  

c hoix e t la satisfac tion qui l’ac c ompagne  ne  sont que  pe u basé s de s c hoix vé ritable me nt 

informé s, par manque  de  transpare nc e  de s ré sultats e n matiè re  de  soins de  santé . Or, la qualité  

e st souve nt e n de ç à du nive au voulue . Aussi, la qualité  n’e st pas ré c ompe nsé e . Qui plus e st, le s 

hôpitaux le s moins pe rformants pe uve nt ré alise r davantage  de  pre stations e t dè s lors gé né re r 

davantage de revenus. En outre, pratiquement la moitié des hôpitaux fonctionnent avec des 
pertes. Les patients et les médecins doivent de plus en plus compenser des déficits. On réduit 
le s e ffe c tifs, c e  qui pe ut avoir de s e ffe ts dramatique s sur la qualité  de s so ins.

La qualité  c e ntrale  à un systè me
 de  soins de  santé  ambitie ux

So ins de  santé
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Savoir où l’on peut bénéficier de la meilleure qualité des soins est un droit fondamental de tout patient. 
Des démarches sont entreprises, mais l’ouverture est insuffisante et les initiatives dénuées d’engagement. 
Rie n d ’ é to nna nt dè s lo rs à  c e  q ue  c e  so ie nt princ ipa le me nt le s hô p ita ux pe rfo rma nts q ui pub lie nt le urs 

ré sulta ts. La  tra nspa re nc e  e st pourta nt une  c ondition re quise  pour un c ha ng e me nt de  c ulture  orie nté  

qua lité . No us pa sso ns a insi d ’ un pse udo -lib re  c ho ix e t d ’ une  sa tisfa c tio n b a sé e  sur la  ré puta tio n ve rs un 

pa tie nt c o nso mma te ur vé rita b le me nt info rmé . Le s info rma tio ns so nt d ispo nib le s. Elle s ne  so nt to ute fo is 

tra nsmise s ni de  ma niè re  systé ma tiq ue , ni de  ma niè re  unifo rme . L’ è re  de  sile nc e  e st ré vo lue . Il fa ut 

charger un organe indépendant ―pas le gouvernement, ni les mutualités, ni les prestataires de soins eux-
mêmes― de dévoiler les résultats. Par conséquent, une vague générale et spontanée d’amélioration et 
de  se nsib ilisa tio n de s so ins de  sa nté  va  ê tre  po rté e  pa r le s c ho ix de s pa tie nts e t de s mé de c ins tra ita nts. 

Le combat pour une meilleure qualité ne peut être considéré comme une guerre menée contre les 
mé de c ins e t le s pre sta ta ire s de  soins. Sans leur engagement, il ne sera pas possible de réaliser l’objectif 
d ’ a mé lio ra tio n de  la  q ua lité . Da ns c e  c a dre , la  q ua lité  ne  pe ut ê tre  syno nyme  de  b ure a uc ra tisa tio n 

e t de  ré g le me nta tio n à  l’ e xc è s. Sa ns q uo i, le s so ins se ra ie nt me na c é s de  de struc tio n inte rne  pa r une  

résistance incessante à toute forme de changement. La numérisation et la simplification administrative 
do ive nt lui o ffrir une  c ha nc e  de  ré ussite . Une  b o nne  a dministra tio n do it a ussi me ttre  la  q ua lité  à  l’ o rdre  du 

jour de tout comité directeur, conseil médical et conseil d’administration. Ce faisant, le suivi de la qualité 
se rvira  à  g uide r la  po litiq ue  ve rs une  a mb itio n c o lle c tive  d ’ a mé lio ra tio n e t à  inve stir da ns la  po litiq ue  du 

pe rso nne l p lutô t q ue  de  suivre  la  vo ie  de s suppre ssio ns d ’ e ffe c tifs.   
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“Le combat pour une meilleure qualité ne peut être 

considéré comme une guerre menée contre les médecins et les 

prestataires de soins”

 Il fa ut te ndre  ve rs un systè me  de  ré muné ra tion ba sé  sur la  c ré a tion de  va le ur a jouté e . Et vise r une  va le ur 

a jouté e  ma xima le  pour le  pa tie nt. Le financement des prestations est utile pour les diagnostics complexes 
e t le s so ins impré visib le s. Le s so ins pré visib le s so nt g é né ra le me nt ré muné ré s pa r un mo nta nt fo rfa ita ire . 

No us so mme s pa rtisa ns d ’ une  c o mb ina iso n inte llig e nte  de  ré muné ra tio n pa r pre sta tio n pa r pre sta tio n 

avec préfinancement pour les soins planifiables et de rémunération globale pour les soins chroniques 
et de longue durée. Avec gratification systématique de la qualité. Qui obtient de bons résultats est 
récompensé, les autres sont incités à faire mieux (figure).      
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Les risques financiers sont transférés aux prestataires de soins en partant de l’idée que les excellents prestataires 
de  so ins se  dé ve lo ppe ro nt, le s a utre s é ta nt a ppe lé s à  s’ a da pte r o u à  d ispa ra ître . Ce  q ui inc ite  le s hô p ita ux 

à  fa ire  de s c ho ix c ib lé s da ns l’ o ffre  de  so ins da ns la q ue lle  ils so uha ite nt e xc e lle r. Ils de vie nne nt a insi de s 

prestataires de soins plus spécialisés et plus efficaces, qui complètent leur offre ―principalement extra muros― 
pa r de s so ins de  b a se  e t de  so ins d ispe nsé s da ns le  c a dre  de  ma la d ie s c hro niq ue s. Le  dé c lo iso nne me nt, la  

ra tio na lisa tio n e t la  c o lla b o ra tio n inte rpro fe ssio nne lle  so nt stimulé  e ntre  le s hô p ita ux. To us le s a c te urs pa rta g e nt 

le même objectif : davantage de soins de qualité, axès sur le patient. Tout cela devant encourager une  

c onc urre nc e  positive  e ntre  le s hôpita ux, la que lle  tout le  monde  sort g a g na nt : des patients qui bénéficient 
de  me ille urs so ins, de s pre sta ta ire s de  so ins ré c o mpe nsé s po ur le ur e xc e lle nc e  e t une  me ille ure  ma îtrise  de s 

c o ûts po ur la  so c ié té .
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