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Avant Propos 

Nous publions duns ce numero les textes du cycle de conferences sur le 
thPme I'econornie belge dans la crise organise par /'Association des dipld- 
mks en Economie de Louvain (A.D.E.L.). 

Sous forme d'editorial le lecteur trouvera la synthbe des discussions 
qui se sont poursuivies depuis lors au sein de l'lnstitut des Sciences Econo- 
miques de I'UCL. 

Les textes des conferences sont prPsentes suivant la structure de cet 
editorial plutdt que l'ordre chronologique des exposb: la position de la 
Belgique dans le contexte de la crise internationale (P. Lowenthal); les 
mesures gouvernementales prises (J. van Ypersele de Strihou); desproposi- 
tions de politiques macro~conomiques (J. DrPze et A .  Kervyn de Letten- 
hove) pour conclure sur les strategies d'emploi dans le cadre de ces politi- 
ques (R. Leroy). 
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Recherches Econotniques de Louvain, vol. 47, n u  1, mars 1981 

Editorial 

L'economie belge dans la crise (') 

I. DIAGNOSTIC: CRISE EUROPENNE ET CRISE BELGE 

La crise europeenne marque une cassure dans notre croissance. De 
1973 au sommet conjoncturel de 1979, le taux de croissance du PIB  dans la 
Communaute est tombe a 2.3 % par an,  moins de la moitie des 4.7 % qui 
avaient ete enregistres de 1960 a 1973. En termes d'emploi, la periode de 
croissance rapide avait fait appel a plusieurs millions de travailleurs etran- 
gers, mais avait surtout permis d'absorber dans les services et I'industrie 
une reduction exceptionnellement rapide de la population active agricole. 
Depuis 1973, les sorties de I'agriculture se sont ralenties et le Inouvement 
des travailleurs migrants s'est renverse. Toutefois I'evolution demographi- 
que a amene des classes plus nombreuses de jeunes sur le marche du travail, 
en m&me temps que le taux de participation des femmes se relevait rapide- 
ment dans certains pays, dont la Belgique. C'est ainsi que la croissance 
lente s'est traduite dans une crise de l'emploi. 

Le second choc petrolier, survenu en 1979, a relance I'inflation et 
aggrave le deficit exterieur. Les politiques restrictives que ceci a provoque 
ont contribue a la recession conjoncturelle de 1980-81, dont les effets sur 
I'emploi sont loin d'2tre epuises. 

La recession affecte particulierement l'industrie europeenne par suite 
de la perte de competitivite internationale qui resulte notamment de la 
depreciation du dollar en 197 1 et 1980. Comme ses partenaires, la Belgique 

( I )  Ont participe a la  redaction de cel Pd~tor ia l  sour la presldence de J.  Dreze el A. Kervyn: Ph. De Teyl. 
J. Derrnine. Ph  De V~l le .  J .  Houard.  R .  Leroy. P. Ldwenthal, F Padoa-Schi~,jrl'.~ 
F. Prade5. A .  Ste~nherr e l  D .  We~serbc. 
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a connu, a la fin de la periode de prosperite, une forte poussee salariale et 
une phase d'inflation. Les co6ts salariaux y ont augrnente plus qu'ailleurs : 
6.5 % par an en moyenne de 1970 a 76 (precisons qu'il s'agit la des hausses 
qui depassent celles qui sont entrainees par le rnouvernent de I'index). 

A I'exernple de I'Allernagne et des Pays-bas, la Belgique a cherche a 
lutter contre I'inflation par une politique de taux de change fort. Dans les 
trois pays, cette politique a ete efficace en matiere de prix, rnais, surtout en 
Belgique, moins en terrnes de salaires (de 1976 a 80, les salaires reels ont 
encore augmente de 2 % par an). 

I1 en resulte un accroissernent des co6ts unitaires du travail par rapport 
a la concurrence internationale. Cette hausse des cofits relatifs (comparable 
en Belgique et aux Pays-Bas, un peu plus forte en Allernagne) a eu sur le 
commerce exterieur un impact plus grand dans le cas belge etant donne la 
nature et la faiblesse de sa structure industrielle. 

En mCrne temps, le gouvernernent belge a ,  plus qu'ailleurs, soutenu la 
consornrnation privee par une politique de transferts et d'ernplois publics 
au detriment de I'equilibre budgetaire. Le rnaintien de la dernande inte- 
rieure, malgre la faiblesse des exportations, a cree un grave probleme de 
balance des paiernents. Les chiffres suivants soulignent cornbien s'est retre- 
cie la marge de rnanceuvre dont dispose le gouvernement : 

Besoins nets de financement, en % du PZB (1980) 
des pouvoirs publics vis-a-vis de I'etranger 

Allemagne 3.5 1.7 
Pays-Bas 2.8 1.5 
Belgique 9.7 6.6 

En termes d'ernploi, la hausse des colits du travail a entraine dans 
l'industrie belge une croissance de la productivite (et une baisse de 
I'emploi) plus rapide qu'ailleurs, tandis que le soutien de la dernande inte- 
rieure perrnettait dans les services une croissance plus forte de I'ernploi. 
C'est ce qu'illustrent les taux de crc'ssance annuels rnoyens de 1973 a 
1979 : 

Industrie PIB 
output emploi productivite output emploi productivite 

Allemagne 1.7 - 1.9 3.6 2.5 - .7 3.2 
Pays-Bas 1.6 - 2.5 4.2 2.4 I 2.3 
Belgique 1.8 - 3.3 5.2 2.4 I 2.3 

Aujourd'hui Cjuin 1981), le taux de ch6rnage eleve (9% en rnoyenne) 
s'accornpagne de previsions pires encore: de I'ordre 600.000 ch6rneurs en 
1985 compte tenu de I'evolution demographique et des perspectives econo- 
miques. Est-il possible d'enrayer cette evolution? C'est la question a 
laquelle nos gouvernernents se heurtent depuis cinq ans. 
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11. LES POLITIQUES SUIVIES 

La reponse a la crise, en Belgique, a suivi deux axes : 
(i) des mesures palliatives telles que aides aux entreprises ou programmes 

de resorption de chbmeurs; 
(ii) la recherche d'un encadrement financier global. 

Dans les deux cas, il s'est agi de mesures a court terme repondant a 
I'urgence de desequilibres massifs et en aggravation rapide. I1 n'y eut au 
derneurant ni reorientation sensible des politiques existantes (fiscalite et 
securite sociale, reglementations ou incitants economiques, planification, 
prix et revenus, change), ni definition d'une strategie economique a long 
terme. 

Aussi la politique economique belge des dernieres annees a-t-elle ete 
enfermee dans des contraintes macro-economiques de plus en plus severes : 
(i) le deficit budgetaire croissant a suscite un freinage des depenses publi- 

ques (blocage reel des depenses courantes autres que le service de la 
dette publique et les allocations de chbmage) et des allourdissements 
fiscaux qui, compte tenu des effets automatiques dus a la crise, ont 
reduit I'irnpulsion economique reelle fournie par les pouvoirs publics 
sans reussir pour autant a limiter un deficit financier croissant; 

(ii) compte tenu d'un deficit exterieur egalement croissant, un developpe- 
ment rnonetaire restrictif, renforce par la hausse internationale des 
taux d'interet et accentue par moments par la volonte de maintenir le 
franc belge a sa parite actuelle avec les autres monnaies du systerne 
monetaire europeen. 

Ce cadre global resulte dans un surplus financier persistant du secteur 
des menages (325 milliards en 1980) en depit des effets de la crise sur les 
revenus d'une fraction de ceux-ci; ur; deficit substantiel et aussi persistant, 
au-dela de fluctuations conjoncturelles, du secteur des entreprises 
(1 11 milliards en 1980) et qui est concentre dans les branches exposees a la 
concurrence internationale; un deficit public croissant (409 milliards en 
1980) et, en contrepartie du deficit domestique global que tout cela signifie, 
un deficit exterieur egalernent croissant (195 milliards en 1980). 

Les mesures ponctuelles edictees par les gouvernements qui se sont suc- 
cede au cours des dernieres annees, pretendaient pourtant reduire ces dese- 
quilibres. Limitons-nous a rappeler les politiques des deux derniers (Martens 
IV et Eyskens) qui etaient inspirees par un mCme accord de gouvernernent. 

En novembre 1980, le gouvernernent Martens I V  a n n o n ~ a i t  un train de 
mesures dont nous retiendrons les traits saillants suivants (cf. J .  Van Yper- 
sele; sauf precision contraire, les chiffres de cette section sont afferants a 
1981). 
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- une moderation salariale, qui sera concretisee dans un accord interpro- 
fessionnel lirnitant, in globo, a 1,40711 la progression des salaires reels 
en 1981 ( 2 ) ,  pour l'interrompre completement en 1982. L'objectif est 
de redistribuer des ressources en faveur des entreprises (en general) et 
des pouvoirs publics ; 

- un alltgement fiscal de 9.5 milliards de francs en faveur des entrepri- 
ses, dont 3 pour les PME, par la suppression de la TVA residuaire sur 
les investissernents, I'exoneration quinquennale des dividendes attri- 
bues a des actions nouvelles, l'exoneration de provisions a concurrence 
de 5 % du benefice imposable, des avantages fiscaux a la recherche et 
a l'arnortissement. Une reduction de 3 milliards est consentie sur les 
charges sociales des PME dont la rnoitii pour reduire le coiit d'une 
creation d'ernplois nouveaux ; 

- un large deplafonnernent et certains reltvernents des cotisations, tant 
personnelles que patronales, a la securite sociale, accentuant son 
caractere redistributif tout en relevant les recettes de quelque 22 rnil- 
liards. Correlativement, une econornie de 17 milliards est dtcidte, dont 
5 milliards sur les allocations de ch8rnage ; 

- en revanche, un decumul progressif et un splitting des revenus de 
conjoints est decidee, representant une perte de 17 milliards de recettes 
fiscales, en faveur de menages qui ne sont pas forcement les plus 
demunis ; 

- une intervention publique accrue en faveur de secteurs en difficulte, 
notamrnent la sidkrurgie et la construction residentielle ; 

- la prorogation des plans Spitaels (resorption du ch8rnage) et De Wulf 
(primes a I'ernbauche en cas de reduction de la durke du travail). 

Les rubriques relatives a la politique industrielle, a la promotion des 
exportations ou la repartition des ernplois disponibles, ne depassent g u h e  
le stade de la declaration d'intentions. 

Le gouvernement Eyskens reprit le rn&me programme econornique et 
social et decida, a la mi-rnai, un nouveau train de mesures dont la princi- 
pale est une redistribution de trente milliards: 
- en faveur des entreprises industrielles et de la construction par reduc- 

tion des charges sociales sur le personnel ouvrier ; 
- a charge des consornmateurs par relevements de la TVA : passage de 16 

a 17 % du taux de base, surcharges sur des biens de luxe (largement 
importes), sur le tabac et sur I'essence. 

(2) Tombant a 1 .  I % en termes de masse salariale, compte tenu d'une nouvelle baisse des heures travail- 
lees ( - 5 %); estimation IRES. 
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Un nouveau programme de resorption de chbmeurs, plus permanent 
que le CST, est en preparation - quoique le CST lui-mCme soit freine par 
les restrictions budgetaires. 

Dans I'ensemble, les diverses mesures prises par les derniers gouverne- 
ments ne pechent pas tant par defaut de pertinence ou de coherence, que 
par timidite. La graviti de la situation economique, tant sur le plan de 
l'emploi que sur celui des destquilibres financiers, nous amene a examiner 
des ajustements plus substantiels. 

111. POLITIQUES MACROECONOMIQUES 

Le diagnostic suggere la prioritt des objectifs A poursuivre : la creation 
d'emplois et la reduction d'un deficit exterieur qui, a son rythme actuel, 
risque de poser de serieux problemes de financement. 

Une reduction des depenses, la deflation organisee, permettrait de 
reduire les importations, mais au prix d'une chute de la production et 
d'importantes pertes d'emploi. Le premier objectif ne pourrait Ctre ainsi 
atteint. 

La politique a mener se dessine des lors de maniere plus precise : i l  con- 
vient d'augmenter la production en retablissant notre competitivite et en 
ameliorant nos parts de marche tant a l'interieur qu'a l'exterieur. 

Cette politique mettant du temps a produire ses effets, il est indispen- 
sable de la mettre en route des aujourd'hui car autrement on se trouverait 
rapidement confronte au difficile probleme du financement de la dette 
exterieure et accule a la seule politique alors possible : une profonde defla- 
tion des dkpenses avec ses effets nefastes sur l'emploi. 

Dans ce contexte, toute politique macroCconomique cherchera a 
atteindre deux buts par le biais d'une correction des prix relatifs : 
1.  Une reallocation de la depense nationale en faveur des produits belges. 

En distinguant deux secteurs dans I'economie, on favorisera une aug- 
mentation de la demande de biens prott!g&s produits exclusivement par 
le secteur abrite (les services); pour les biens internationaux (les pro- 
duits manufactures) produits par le secteur expose a la concurrence 
internationale, on tentera de favoriser la production domestique et de 
freiner les importations. 

2.  Une augmentation de la demande etrangere pour nos produits. 

Avant d'aller plus loin et d'examiner des mesures precises, il convient 
de voir si l'accroissement souhaite de la demande pourra etre rencontre par 
les entreprises belges. Certes, il existe des capacites de production inutili- 
sees qui permettraient un accroissement de la production ( +  15 '70) et de 
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I'emploi (+ 5 %) en reponse A une relance de la demande. Mais cette marge 
reste insuffisante et l'offre n'est pas toujours adaptee A la demande. 

I1 apparait en effet (cf. Dermine-Dreze, Kervyn, Lawenthal) que les 
capacites de production industrielle offrant des postes de travail rentables 
ne permettront pas d'atteindre le plein emploi. I1 convient des lors de favo- 
riser la creation de nouvelles unites de production et A tout le moins d'en 
empecher la destruction. L'allocation de subsides aux secteurs sub- 
marginaux (siderurgie, textile) permettra de maintenir I'emploi a court 
terme, mais ne doit pas cacher la nkcessite de rationaliser et d'ajuster notre 
appareil de production. Le redressement des rentabilitks devrait favoriser a 
terme le dtveloppement spontane des investissements. 

Les mesures destinees a reallouer la demande doivent donc s'accom- 
pagner a moyen terme d'un developpement des capacites de produc- 
tion, oriente conformement t~ nos avantages comparatifs en main-d'aeuvre 
qualifiee. 

Les politiques macroeconomiques proposees ont pour objet de corri- 
ger les prix relatifs de faqon h induire la reallocation souhaitee de la 
demande et a restaurer la competitivite des entreprises : 
1. relhement du prix des biens internationaux par rapport au prix des 

biens proteges ; 
2. reduction du prix ou du coQt du bien international produit en Belgique 

par rapport au prix etranger. 

Les composantes des prix relatifs sont le prix etranger exprime en devi- 
ses, le taux de change, les coiits domestiques, les marges beneficiaires des 
deux secteurs et le niveau de la fiscalite indirecte (TVA et accises). Modifier 
les prix relatifs, c'est toucher A l'une ou l'autre de ces composantes. 

Une hausse de la TVA sur les biens manufactures favorise, ceteris 
paribus, la demande domestique de biens proteges et dans cette mesure la 
production nationale. La devaluation du franc entraine le reltvement des 
prix etrangers et reoriente la demande vers les biens nationaux. 

I1 ne faut toutefois pas attendre d'effets immediats d'un changement 
de prix relatifs. Les elasticites aux prix sont relativement faibles a court 
terme et ce n'est qu'aprts un an ou deux que l'on peut enregistrer des effets 
sur les volumes d'echange. C'est preciskment la raison pour laquelle il est 
indispensable de realiser rapidement les corrections necessaires avant que le 
niveau de la dette exterieure ne soit intolerable et qu'il ne reste comme 
alternative possible que la seule deflation. 

Deux types de politique sont presentes : la premiere maintient la parite 
du franc (cf. Kervyn); la seconde suggbre une devaluation (cf. Kervyn, 
Dermine-Drbze). 
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La premiere strategie comporte deux volets : 
1. Une reduction des cotisations patronales A la securite sociale. 
2. Le financement de cette reduction par une augmentation de la TVA 

sur les biens manufactures et un relkement des imp6ts directs. 

Ces mesures modifient les prix relatifs dans le sens desire. La reduc- 
tion des cotisations sociales ameliore la competitivite du secteur expose et 
l'augmentation de la TVA releve le prix du bien international. 

Pour empCcher une hausse des coiits, il faudrait prevoir que l'impact 
mecanique du relevement de la TVA ne soit pas repercute dans les remune- 
rations nominales. L'effet regressif sur la distribution des revenus d'une 
augmentation des imp6ts indirects sera reduit dans la mesure od les aug- 
mentations frapperont surtout la consommation de la classe aiske. 

La correction des prix relatifs reorientera a moyen terme la demande 
nationale et Ctrangere dans le sens souhaite. L'effet final doit cependant 
tenir compte des effets induits sur les revenus reels et la demande. 

La hausse de TVA reduira le revenu disponible des menages et affec- 
tera la consommation. L'elargissement des marges brutes dans le secteur 
expose freinera la reduction de la base industrielle et soutiendra les expor- 
tations; dans la mesure od cet effet passera par une reduction de prix, une 
perte de termes d'echange viendra en deduction du revenu national. 

La simulation d'un modele qui tient compte de ces effets induits 
permet de penser que I'effet final sur le revenu national et I'emploi sera 
positif, mais limite. Une reduction des cotisations patronales de I'ordre de 
100 milliards financke par un doublement du taux de TVA sur les biens 
durables et par un relevement des imp6ts directs, induirait une augmenta- 
tion du revenu national reel comprise entre 30 et 70 milliards selon les 
hypotheses retenues. L'effet sur l'emploi a court terme est difficile a esti- 
mer compte tenu de l'excedent actuel des capacites de production. Avec 
une elasticite de I'emploi a la production de 1/2 a moyen terme, on obtien- 
drait la creation de 15 a 30.000 emplois. 

La seconde strategie - la devaluation - comporte deux volets: 

1 .  Une devaluation monetaire par rapport a I'ECU de 12 %. Ce taux ne 
parait pas excessif compte tenu de I'ampleur du deficit exterieur. 

2.  Une dtsindexation temporaire des remunerations. Une neutralisation 
de l'index a concurrence de 6 a 7 %  permettra d'empEcher le releve- 
ment des coiits salariaux. Cette moyenne pourrait Ctre atteinte par une 
modulation de la desindexation en fonction des revenus et par une 
reduction des cotisations patronales sur les bas revenus pour eviter un 
effet defavorable sur les coDts salariaux relatifs. 

La devaluation permet egalement de retablir les rentabilites et/ou de 
corriger les prix relatifs. 
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Les effets d'une devaluation sur le PIB et I'emploi dependent des poli- 
tiques budgetaires qui I'accompagnent. Si on n'augmente pas les depenses 
publiques, l'augmentation du PIB serait comprise entre 70 et 160 milliards 
et la creation d'ernplois serait a moyen terme de 30 a 70 mille unites. Le 
deficit budgetaire serait alors reduit de 20 a 70 milliards. 

Si par contre, c'est le solde budgetaire que I'on rnaintient constant, 
I'effet sur le PIB, serait de 100 a 250 milliards et le volume d'emplois aug- 
rnenterait de 50 a 130 mille. 

Cette politique se differencie de la premihe de quatre rnanieres. 
1 .  Elle entraine une reduction des coClts des entreprises de l'ordre de 6 % 

pour une reduction de 3.6 % dans le cas de la premiere strategie. 
2. Elle agit de f a ~ o n  plus directe sur les prix relatifs des biens etrangers et 

nationaux. 
3. La hausse de prix qu'elle induit suscite un transfert des crediteurs 

envers les debiteurs (essentiellement 1'Etat et les entreprises) car les 
actifs financiers libelles en francs verront leur valeur reelle reduite. Le 
transfert sera toutefois inverse en ce qui concerne les actifs libelles en 
devises. 

4. La devaluation pour Ctre reussie doit se faire dans le plus grand secret 
et ne peut Ctre negociee d'avance. 

Une large incertitude entoure les reactions du marche face a une deva- 
luation. Quelles seront ses anticipations quant a I'evolution future de la 
parite? Les politiques d'accompagnement d'une devaluation ainsi que son 
importance seront les elements qui vont determiner ces anticipations. En 
particulier, une politique des prix doit viser expressement a eviter toute 
hausse de prix entrainee par la psychologie de la devaluation et non justi- 
fiee par les hausses du cotit. 

Ces deux strategies irnpliquent des effets redistributifs a deux niveaux : 
d'une part un transfert des menages au profit des entreprises et d'autre part 
un transfert entre menages (des actifs vers les inactifs). Elles ont le rnerite 
d'aller dans le sens de I'equite en favorisant les victirnes de la crise (on 
pense en premier lieu aux personnes privees de travail) et en taxant celles 
qui ont ete epargnees (en particulier, les travailleurs jouissant de la securite 
d'emploi qui ont vu leurs revenus reels nets augmenter de 10% depuis 
1975). La deuxieme strategie permet egalement d'atteindre les detenteurs 
d'actifs financiers libelles en francs qui ont beneficie recernment de rende- 
rnents eleves, rnais par contre, elle favorise inevitablernent les detenteurs 
d'actifs etrangers. 
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4. POUR DES POLITIQUES VOLONTARISTES 
DE CREATION D'EMPLOIS 

Les chiffres avancts plus haut suggerent malheureusement que si les 
politiques macroeconomiques sont susceptibles d'enrayer la contraction de 
la demande de travail, elles ne suffiront cependant pas a creer un nombre 
d'emplois en rapport avec le dtveloppement de I'offre. 

On ne peut en conscience se resigner a des objectifs aussi limitis 
devant l'ampleur du problerne du chernage dans notre pays et des coilts 
materiels et humains, tant prives que sociaux, qu'il engendre, tout particu- 
lierement pour les jeunes. Les politiques macroeconomiques doivent @tre 
accompagnees de politiques actives, volontaristes en matiere de creation 
d'emploi. Elles en sont la condition prealable car de telles politiques impli- 
quent a un titre ou un autre I'utilisation des finances publiques a cette fin. 
Mais, quoique s'appuyant sur des mesures fiscales, ces politiques ne 
devront ni, par effets directs ou induits, compromettre le retablissement de 
nos coOts de production ni, par leurs eventuels effets de revenu, entrainer 
de trop fortes hausses d'importation qui mettraient en cause le reequili- 
brage de notre balance courante. 

Compte tenu de ces exigences, trois axes de politiques actives d'emploi 
devraient Etre poursuivis : 
- une redistribution du volume de I'emploi par une reduction importante 

de la duree du temps de travail ; 
- une politique de subsides a la crkation d'emplois pour les entreprises 

du secteur prive; 
- des mesures visant a la creation directe d'emplois dans le secteur public 

ou para-public. 

Des initiatives dans cette direction ont di ja  Cte prises dans notre pays, 
plus que dans la plupart des pays voisins. Mais l'ampleur du probleme de 
l'emploi requiert qu'on les developpe plus energiquement encore. 

1. La reduction de la durke du travail 

Celle-ci s'est optr ie  ces dernihes annees de manihe limitee, graduelle 
et, pour I'essentiel, sans embauche compensatoire mais avec compensation 
salariale. 

Deux conditions doivent etre remplies pour qu'a moyen terme la 
reduction de la duree du travail ait un effet positif sur I'emploi. D'une part, 
elle ne peut se traduire par une amputation des capacites de production. I1 
faut donc I'organiser selon des modalites qui permettent le maintien de la 
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duree d'utilisation des equipements, en decalant par roulernent les horaires 
individuels. D'autre part, elle ne peut entrainer en tant que telle une aug- 
mentation du coQt salarial horaire. La reduction des heures de travail a 
coot salarial horaire inchange avec embauche compensatoire merite d'&tre 
encouragke. Mais cette embauche compensatoire doit Etre la contrepartie 
garantie de ce maintien du salaire horaire. Celui-ci implique en effet une 
diminution du revenu individuel des travailleurs deja en emploi. Un tel 
sacrifice s'instre dans le cadre general d'une politique de moderation sala- 
riale donnant la priorite la sauvegarde de l'emploi sur celle des revenus 
individuels. Mais il se heurte a un obstacle : la resistance, comprehensible 
en particulier pour les bas revenus, A une baisse nette de ceux-ci. A court 
terme, seule une subsidiation directe mais temporaire par 1'Etat des entre- 
prises realisant cette embauche compensatoire permettra d'allkger le sacrifice 
consenti par les travailleurs. A moyen terme, si la reduction de la duree du 
travail est etalee dans le temps, les gains de productivite dus au progres tech- 
nique permettront aux entreprises d'absorber progressivement le coQt de la 
reduction du temps de travail avec maintien du revenu salarial individuel. 

2. Des subsides a la creation d'emplois 

L'amelioration de la rentabilite des entreprises resultant des politiques 
rnacroeconomiques peut s'averer insuffisante pour entrainer un accroisse- 
ment de la production et de l'emploi, m&me pour des entreprises dont l'etat 
du marche permettrait d'envisager une telle expansion. Un subside a la 
creation d'ernplois nouveaux induit une baisse du coQt marginal pour tout 
niveau d'emploi excedant l'emploi existant : il cree par la mCme des condi- 
tions plus favorables a l'expansion de l'ernploi. Ce subside pourrait prendre 
la forme de la prise en charge par 1'Etat de la part du coGt salarial que consti- 
tuent les allocations de ch6mage payees aux ch6meurs indemnises qui 
seraient embauchts. Un tel subside, quoique temporaire, devrait faire l'objet 
d'un dephasage progressif mais fortement etali dans le temps pour permettre 
aux entreprises.d'operer leurs ajustements a rnoyen terrne: hausse du degre 
d'utilisation de leurs capacitts de production et investissement. 

3. La creation directe d'emplois dans le secteur public et para-public 

La creation du Cadre Special Temporaire (Plan Spitaels) et le pro- 
gramme des chdmeurs occupes par les pouvoirs publics ont permis la mise 
au travail de quelque 60.000 ch6meurs, contribuant ainsi a une ameliora- 
tion de leurs conditions d'existence matkrielles et parfois psychologiques. 
Ces projets ont en outre contribue A satisfaire des besoins sociaux a un coat 
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d'opportunite tres bas. Leurs limites sont evidentes: ils n'offrent que des 
ernplois ternporaires et en nombre restreint puisque le coQt de ces prograrn- 
mes a essentiellement repose sur les finances publiques. 

Une extension de ces programmes de creation directe d'emplois, pour- 
rait se faire dans trois directions: 
a. une augmentation du nornbre d'emplois a creer dans le cadre de ces 

programmes ; 
b,  le developpernent de projets de plus longue durke pouvant contribuer A 

la creation a terrne d'emplois stables ; 
c. la recherche de sources de financement pour ces projets autres que la 

simple utilisation de transferts de 1'Etat. 

La creation de projets rencontrant des besoins pour lesquels une 
demande solvable existe mais n'est pas rencontree par le secteur prive parce 
qu'insuffisarnment rentable, devrait &re particulierement recherchee. De 
tels besoins existent, que ce soit dans les domaines de la prime enfance, des 
I g Q ,  de I'animation culturelle, de l'education permanente comme dans 
ceux de la renovation urbaine ou encore de la protection de I'environne- 
rnent. L'identification, I'utilisation et la gestion de ces projets ne seront 
efficaces que si elles reposent sur une veritable decentralisation. Les projets 
pourraient beneficier d'une prise en charge partielle de leurs coQts d'optra- 
tion (essentiellernent des traitements) par les utilisateurs. Une solution con- 
sisterait a continuer le versernent des allocations de ch6rnage pendant une 
periode determinee aux travailleurs affect& a ces projets. Les complements 
necessaires de remunerations devront provenir de la capacitk de ces nouvel- 
les activites se constituer progressivement des revenus propres addition- 
nels en satisfaisant au mieux la dernande existante pour leurs services. Dans 
la mesure od de tels projets, conqus au niveau des collectivites locales, ont 
des retombees bknefiques pour celles-ci, on peut egalernent envisager que 
ces collectivites locales participent au financement des coQts fixes. Certes 
les modalitks de contr6le d'un tel systeme de financement sont resolument 
complexes mais la ligne directrice parait claire: il s'agira de contraindre 
progressivement ces projeb a fonctionner de maniere efficiente et A terme 
de couvrir leurs coQts. Ce n'est que de cette maniere que I'on peut en espe- 
rer la creation d'emplois plus stables et de plus longue duree. 

5. CONCLUSION 

Par opposition aux politiques macroeconomiques, faciles a definir 
sinon toujours A decider, les politiques volontaristes de creation d'emplois 
impliquent des mesures d'execution complexes. Les modalites les plus effi- 
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caces restent souvent a preciser ou ti decouvrir. Dans ce domaine, comme 
dans celui de la politique industrielle, nous restons appeles a un effort de 
recherche et d'imagination. 

Enfin, I'ampleur de la crise actuelle fait apparaitre de plus en plus clai- 
rement la necessite de mesures de relance au plan auropeen. Les efforts des 
differents pays pour ameliorer leur competititivte et les politiques deflatoi- 
res visant A reduire leurs deficits exterieurs ou leur taux d'inflation tendent 
parfois simplement a rejeter le poids de la crise sur les pays voisins; elles se 
neutralisent alors mutuellement. A l'inverse, des politiques de soutien de la 
demande et de l'emploi ou de stimulation et d'orientation des investisse- 
ments, auxquelles chaque pays renonce a cause de leurs effets sur le deficit 
exterieur, engendraient des effets d'entrainement benefiques dans les pays 
voisins. La coordination de telles politiques presenterait des avantages 
substantiels au niveau de la Communaute Europeenne. Dans des domaines 
specifiques (lutte contre la fraude fiscale, attenuation des inegalites regio- 
nales, securite sociale des travailleurs migrants, developpement d'infras- 
tructures internationales aide au Tiers-Monde) seules des politiques euro- 
peennes ont une chance d'efficacite. 

La tolerance de notre societe a l'egard du ch6mage est etonnante. La 
passivite de 1'Europe face a la crise ne l'est pas moins. 
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