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La ré forme du ré gime de l’inap ti tude 

au tra vail (WAO) : un chan tier ina che vé 
du se cond gou ver ne ment Kok

Marie WIERINK

L’am pleur per sis tante du nombre
des in va li des in dem ni sés – 912 000 per -
son nes, 624 000 équi va lents an nées al lo ca -
tions fin 2000 – cons titue un pro blème
non ré so lu à la veille des élec tions par le -
men tai res de mai 2002. Le non abou tis se -
ment de la ré forme du ré gime de pro tec -
tion so ciale contre l’inap ti tude au tra vail
(WAO) fait ombre au ta bleau des suc cès
du deuxième gou ver ne ment vio let (cf. en -
ca dré 1). Or, le gou ver ne ment de coa li tion 
de Wim Kok s’était en ga gé en 1998 à
prendre des me su res pro pres à maî tri ser
l’aug men ta tion du nombre des al lo ca tai -
res. Sur un pro blème so cia le ment et po li ti -
que ment très sen sible, avant d’ar rê ter ses
pro po si tions de ré forme, le gou ver ne ment 
a, dans la tra di tion de la concer ta tion so -
ciale néer lan daise, sus ci té un pro ces sus
de concer ta tion à plu sieurs éta pes. Au
prin temps 2000 un pre mier rap port de pro -
po si tions avait été de man dé à une com mis -
sion de sa ges, la com mis sion Don ner. Le
22 mars der nier, le Con seil éco no mique et 
so cial (SER), sol li ci té de prendre po si tion
sur le rap port de cette com mis sion en juin
2001, a ren du pu blic un avis presque una -
nime (30 voix sur 33) com por tant les gran -

des li gnes d’une pro fonde ré forme du ré -
gime de l’inap ti tude. Pour le Con seil éco -
no mique et so cial, l’ob jec tif es sen tiel de
ces pro po si tions est de li mi ter les ad mis -
sions au ré gime de l’inap ti tude sans re non -
cer à un haut de gré de pro tec tion so ciale,
et d’aug men ter le taux d’ac ti vi té par le
main tien en em ploi des in va li des les plus
lé gers. 

Le Con seil éco no mique et so cial es -
père ré duire le nombre des ad mis sions au
nou veau ré gime de WAO à 25 % des en -
trées an nuel les cons ta tées en 2000. Il en -
tend éga  le  ment  pous  ser  sa la  r iés  e t
en tre pri ses à en vi sa ger d’abord le main -
tien en em ploi en cas d’inap ti tude par -
tielle plu tôt que l’ar rêt d’ac ti vi té. Rien
que la lon gueur  de la pro cé dure de
consul ta tion et la vi gueur des dis cus sions
so cia les, po li ti ques, d’ex perts, té moi -
gnent du ca rac tère dé li cat de toute re mise
en ques tion du ré gime de l’inap ti tude. 

Mais cet avis ar rive bien tard, à peine
deux mois avant les élec tions lé gis la ti ves
du 15 mai 2002. Trop tard pour que le
gou ver ne ment sor tant puisse faire pas ser
un pro jet de loi s’en ins pi rant, sus cep tible 
de cons ti tuer un fait ac com pli pour le
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1968-1999 : 
une aug men ta tion qua si continue du nombre des inap ti tu des

Entré en vi gueur en 1967 sur la pro po si tion du mi nistre des Affai res so cia les ca -
tho lique, Veld kamp, le ré gime WAO couvre d’abord les sa la riés, puis est éten du
en 1976 aux tra vail leurs in dé pen dants et aux in va li des de nais sance. Dans la
confi gu ra tion ini tiale du ré gime, sont pré sen tes les deux ca rac té ris ti ques qui ren -
dront ul té rieu re ment sa ré vi sion dif fi cile : d’une part, une pro tec tion du re ve nu lié
à l’ac ti vi té pro fes sion nelle que les sa la riés inap tes ne sont plus en me sure d’ac -
com plir et non pas une in dem ni sa tion de la ré duc tion de leur ca pa ci té à tra vail ler ; 
d’autre part, la non-li mi ta tion de l’in dem ni sa tion aux seuls cas d’in va li di té pour
cause pro fes sion nelle. Veld kamp n’avait pas pen sé que le re cours au nou veau
dis po si tif dé bor de rait les li mi tes du re cours aux an cien nes as su ran ces ac ci dents
du tra vail, ac ci dents mi niers et ac ci dents ma ri ti mes. Or, dès les an nées
soixante-dix, on as siste à une pro gres sion continue des ef fec tifs in dem ni sés. 

Evo lu tion du nombre d’al lo ca tai res de la WAO 
(y com pris ré gime d’in va li di té des in dé pen dants, et des han di ca pés de nais sance)

En mil liers

La forte pro gres sion des ef fec tifs in dem ni sés dans les an nées
soixante-dix et quatre-vingt est liée aux ré duc tions d’ef fec tifs pen dant les
deux cri ses. Les or ga nis mes de bran ches char gés de la ges tion des dif fé ren tes
ga ran ties de sé cu ri té so ciale, co-gé rés par les par te nai res so ciaux, étaient en -
clins à une ges tion en dou ceur des res truc tu ra tions que le ré gime de la WAO,
plus fa vo rable que le chô mage, fa ci li tait. Les sor ties vers ce ré gime étaient fi nan -
ciè re ment d’au tant plus in té res san tes que la pra tique ad mi nis tra tive condui sait à
in dem ni ser en in va li di té to tale des sa la riés in va li des par tiels dont la réin ser tion
était im pro bable compte tenu de la si tua tion de l’em ploi. 

Avec le ré ta blis se ment pro gres sif de conjonc ture, l’ex pli ca tion de la pour suite de
l’aug men ta tion du nombre des al lo ca tai res par les ré duc tions d’ef fec tifs n’est plus 
de mise à par tir des an nées quatre-vingt-dix. Le fait qu’un tiers des en trées en
inap ti tude soit rat ta ché à une ori gine psy chique et que les fem mes soient sur-re -
pré sen tées dans ces nou vel les en trées conduit à s’in ter ro ger sur l’évo lu tion des

Moyenne an nuelle % de la po pu la tion ac tive
1968 163,5 3,3 %
1972 248,9 4,8 %
1976 411,8 7,8 %
1980 637,8 11,7 %
1985 755,4 13,6 %
1990 862,6 14,4 %
1995 877,4 12,9 %
1999 913,6 12,4 %
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gou ver ne ment sui vant. Le gou ver ne ment
de Wim Kok n’a eu le temps que de
prendre po si tion le 12 avril. Il a alors sou -
te nu l’es sen tiel de l’avis du Con seil, tout
en lais sant ir ré so lues deux ques tions cru -
cia les, la hausse des al lo ca tions des per -
son  nes  e n  i n  va  l i  d i  t é  to  t a l e ,  e t  la
sup pres sion du sys tème de pé na li tés fi -
nan ciè res pe sant sur les en tre pri ses d’où
sont is sus les nou veaux cas d’inap ti tude.
Ce re tard com plique le pro ces sus de ré -
forme, qui est main te nant un en jeu des
dis cus sions post-élec to ra les pré cé dant la
for ma tion de la nou velle coa li tion gou -
ver ne men tale. Après les élec tions du 15
mai , les rap ports de force entre les par tis
tra di tion nels sont pro fon dé ment bou le -
ver sés par le re lè ve ment im por tant des
chré tiens-dé mo cra tes, qui re de vien nent le 
pre mier par ti, et par le score très im por -
tant réa li sé par la liste de Pim For tuyn, le
lea der po pu liste as sas si né le 6 mai der -
nier.

L’avis du SER  

Pour la pre mière fois, après de mul ti -
ples ré for mes (cf. en ca dré 2), on touche à

l’ar chi tec ture même du ré gime en li mi -
tant son bé né fice aux per son nes en in va li -
di té to tale. L’inap ti tude est vue d’abord
comme un pro blème de conti nui té e t
d’adap ta tion de l’em ploi avant d’être un
pro blème d ’ in  dem ni  sa  t ion .  L’avis
presque una nime du SER marque un
com pro mis entre des or ga ni sa tions pa tro -
na les qui ré cla maient de puis plu sieurs
mois une re fonte to tale du ré gime, et des
or ga ni sa tions syn di ca les sur la dé fen sive.
L’ad hé sion des or ga ni sa tions pa tro na les
(gran des en tre pri ses et PME) est par ti cu -
liè re ment si gni fi ca tive et un frein est ain si 
mis aux pro po si tions les plus du res qu’a
pu for mu ler le par ti li bé ral VVD. Le com -
pro mis adop té marque aus si pour cer tains 
ob ser va teurs une vic toire syn di cale dans
la me sure où le prin cipe de la re va lo ri sa -
tion de l’al lo ca tion d’in va li di té to tale a
été ac cep té. Re ve nons sur les gran des li -
gnes de l’avis, dont les re com man da tions
ne sont cen sées s’ap pli quer qu’aux nou -
veaux cas de mise en in va li di té, après
mo di fi ca tion du ré gime lé gal. 
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condi tions de tra vail et du sys tème d’em ploi. On at tribue la part des af fec tions
psy chi ques à la montée du stress pro fes sion nel et à l’in ten si fi ca tion du tra vail.
Les sec teurs les plus gros pour voyeurs de sa la riés en in va li di té (pro fes sions de
san té, de l’en sei gne ment, du sec teur so cial) sont ain si connus tant pour leurs
sous-ef fec tifs que pour la charge men tale de leurs ac ti vi tés. Les dif fi cul tés de
conci lia tion fa mille-em ploi, et une cer taine in ca pa ci té à gé rer les con flits in ter per -
son nels à l’in té rieur des or ga ni sa tions se raient aus si des mo tifs d’entrée en inap -
ti tude pour rai son psy chique. Enfin, les ten sions sur le mar ché du tra vail
condui sent au re cru te ment de puis 1997 de per son nes plus fra gi les, condui sant à 
ren for cer les flux d’entrée en WAO. Ce pen dant, la ré par ti tion entre in va li des to -
taux et in va li des par tiels com mence à évo luer. Pour la pre mière fois, fin 2000, le
mi nis tère des Affai res so cia les fai sait le bi lan que moins de 60 % des nou vel les
de man des avaient abou ti à une dé ci sion de mise en in va li di té to tale contre 70 %
en 1998.



Une ré vi sion du pé ri mètre 
du ré gime

Tout d’abord, l’es sen tiel de l’avis du
SER tient en la re dé fi ni tion du pé ri mètre
de la ga rantie inap ti tude. Seuls les in va li -
des dont l’in va li di té est su pé rieure à 80 % 
et dont on n’at tend au cune amé lio ra tion
dans les cinq ans sont ad mis au bé né fice
de la WAO, et leur in dem ni té passe de 70
à 75 % de leur sa laire moyen sur les trois
der niè res an nées. Sans ex clure ex pli ci te -
ment les cas psy chi ques de l’in va li di té to -
ta le ,  l ’avis  for  mule  une  condi  t ion
d’ob jec ti vi té de l’in di ca tion mé di cale à
l’ad mis sion en in va li di té to tale, qui ré duit 
de fac to les pos si bi li tés d’ac cès au ré gime 
pour rai son psy chique. Les in va li des par -
tiels ne sont plus pris en charge par le ré -
gime de la WAO. En cas d’inap ti tude
par tielle, comme on l’a dit plus haut, l’en -
tre prise et le sa la rié sont dé cla rés co-res -
pon sa bles de la re cherche d’une so lu tion
de re clas se ment. L’avis dis tingue le cas
des per son nes en in va li di té par tielle lé -
gère (moins de 35 % d’in va li di té) et ce lui
des per son nes dont l’in va li di té est re -
connue comme subs tan tielle (entre 35 %
et 80 % d’in va li di té). 

Dans ce cas d’inap ti tude au tra vail
subs tan tielle, un com plé ment de sa laire
est pré vu pour com pen ser la perte de sa -
laire éven tuelle liée à un re clas se ment
dans un em ploi de ni veau in fé rieur. Ce
com plé ment est fixé à hau teur de 70 % de 
la partie de sa laire perdue du fait de l’in -
va li di té. Le SER pro pose que ce com plé -
ment soit ver sé sans li mi ta tion de durée,
et en fonc tion du réexa men pé rio dique du
taux d’in va li di té. Il se rait fi nan cé par une
nou velle as su rance obli ga toire mise en
œuvre à par tir de co ti sa tions pa tro na les  et 
sa la ria les, con tractée au près de com pa -
gnies d’as su ran ces pri vées , com plétée
par un re dé ploie ment des moyens de fi -

nan ce ment pu blics de la WAO. Dans le
cas d’une inap ti tude in fé rieure à 35 %,
au cune in dem ni sa tion dif fé ren tielle n’est
prévue en cas de re clas se ment dans un
poste moins bien ré mu né ré. Enfin, la
prise en charge des per son nes en in va li di -
té par tielle (lé gère ou subs tan tielle) sans
em ploi, ou dont le re clas se ment n’au rait
pas été pos sible est prévue dans le cadre
des ré gi mes de droit com mun du chô -
mage et de l’as sis tance, avec ce pen dant
un amé na ge ment. L’al lo ca tion de pro lon -
ga tion de l’in dem ni té chô mage pro por -
tion nelle au sa laire ne se rait pas, dans le
cas des per son nes in va li des, sou mis aux
condi tions de res sour ces du mé nage, con -
trai re ment au ré gime nor mal de ces al lo -
ca tions de pro lon ga tion de chô mage.

Du point de vue du main tien et de
l’adap ta tion de l’em ploi, un autre point
es sen tiel de l’ac cord tient à la pro lon ga -
tion à deux ans (au lieu d’un) de la pé -
riode pen dant la quelle l’en tre prise doit
as su rer les sa lai res du sa la rié en ar rêt de
ma ladie ou d’ac ci dent du tra vail . Si la
pre mière année, le main tien du sa laire
peut être as su ré à plus de 70 % (taux lé -
gal) par le jeu de dis po si tions conven tion -
ne l  l es  li bre  ment  né  go ciées  par  les
par te nai res so ciaux, l’in dem ni té de main -
tien du sa laire pour ma ladie sera li mitée
stric te ment à 70 % du sa laire pen dant la
se conde année, afin d’in ci ter les sa la riés à 
la re prise d’ac ti vi té. Cette dis po si tion né -
ces site un ac cord com plé men taire à la
Fon da tion du tra vail entre les re pré sen -
tants des or ga ni sa tions pa tro na les et syn -
di  ca les  afin d’in ter dire de fai t  aux
par te nai  res so c iaux des ac cords  de
branche ou d’en tre prise de né go cier un
com plé ment de sa laire por tant cette in -
dem ni té au-delà de 70 %. L’en tre prise est
in vitée à dé ployer toute ini tia tive vi sant à
re clas ser en in terne ou chez un autre em -
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De mul ti ples re tou ches aux ef fets trop li mi tés

Avant la com mis sion Don ner, d’au tres ten ta ti ves de ré forme ont été lan cées par
les pou voirs pu blics. Mais force est de cons ta ter que les nom breu ses re tou ches
ap por tées au dis po si tif de la WAO n’ont pas réus si à in flé chir du ra ble ment l’évo lu -
tion des ef fec tifs. Dès la fin des an nées quatre-vingt, plu sieurs ré for mes ont été
lan cées, vi sant à conte nir le vo lume des al lo ca tions à tra vers leur ni veau et le
con trôle de l’entrée dans le ré gime, et à pé na li ser les em ployeurs des sa la riés en -
trant en in va li di té. Pri ses en 1987 dans le cadre d’un en semble de me su res vi sant 
à conte nir le vo lume des al lo ca tions, les pre miè res me su res ont bais sé le ni veau
de l’in dem ni sa tion de l’in va li di té to tale de 80 % à 70 % du der nier sa laire, et revu
à la baisse en pro por tion tous les au tres ni veaux d’al lo ca tions. 

Après une en quête par le men taire met tant en évi dence cer tai nes dé ri ves dans
l’uti li sa tion de la WAO comme ins tru ment de ré duc tions d’ef fec tifs et mal gré une
in tense mo bi li sa tion syn di cale, le gou ver ne ment re prend l’ini tia tive au dé but des
an nées quatre-vingt-dix. En 1992, est mis en place un sys tème de bo nus-ma lus
in fluen çant le ni veau des co ti sa tions so cia les de WAO et pé na li sant les en tre pri -
ses dont les sa la riés en traient en in va li di té 1. En 1993, in ter vient un train de me -
su res agis sant tant sur les pro cé du res, que sur la durée des al lo ca tions 2.
L’ad mis sion au ré gime WAO est sou mise à un con trôle mé di cal et pro fes sion nel
pé rio dique avec réexa men de la si tua tion de chaque al lo ca taire tous les cinq ans. 
Enfin, l’al lo ca tion est ré formée et dé com posée en deux temps : une al lo ca tion
pro por tion nelle au der nier sa laire et fonc tion du de gré d’in va li di té, dont la durée
dé pend de l’âge de la per sonne ad mise au ré gime, puis une al lo ca tion de pro lon -
ga tion basée sur le re ve nu mi ni mum et d’au tant amé liorée que l’al lo ca taire est
plus âgé. La no tion de « tra vail conve nable », qui cor res pon dait à l’an cienne qua -
li fi ca tion et à l’an cienne ré mu né ra tion de l’al lo ca taire, est rem placée par la no tion
de « tra vail ac ces sible », met tant l’ac cent non plus sur les ca pa ci tés per dues à in -
dem ni ser mais sur les ca pa ci tés ré si duel les de tra vail, dont les gains doi vent être
éven tuel le ment com plé tés en fonc tion du de gré d’in va li di té cons tatée.

En 1998, la loi PEMBA 3 in tro duit un sys tème de cal cul va riable et pro gres sif de la 
co ti sa tion pa tro nale WAO en fonc tion du nombre de per son nes sor ties des ef fec -
tifs de l’en tre prise et ac cueil lies dans le ré gime de l’in va li di té. Sa mise en œuvre a 
été pro grammée en un pro ces sus pro gres sif sur cinq ans. La partie va riable de la
co ti sa tion doit cou vrir le coût des cinq pre miè res an nées d’in dem ni sa tion dans le
ré gime. Les en tre pri ses ont la pos si bi li té de sor tir du ré gime de l’as su rance so -
ciale et d’as su mer el les-mê mes la cou ver ture de leurs sa la riés, éven tuel le ment
en as su rant ce risque au près d’une com pagnie d’as su rance. On es père que
cette pres sion fi nan cière condui ra les en tre pri ses à dé ployer de plus
grands ef forts pour réin sé rer leurs sa la riés ma la des ou ac ci den tés, leur
trou ver des pos tes de tra vail adap tés, et tout un dis po si tif de sub ven tions
est mis au point pour les y ai der 4.

De 1995 à 1999, les struc tu res de ges tion de la sé cu ri té so ciale ont subi plu sieurs 
ré for mes, mar quant par fois des réo rien ta tions ma jeu res comme le chan ge ment 
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ployeur le sa la rié in va lide par tiel, et à
s’adres ser à son ser vice conseil en condi -
tions de tra vail ou aux en tre pri ses pri vées
spé cia li sées dans la réin ser tion des in va li -
des. 

Dans les cas d’inap ti tude to tale, l’avis 
d’ad mis sion au ré gime peut être ren du
dès la fin du troi sième mois d’ar rêt d’ac ti -
vi té. Dans tous les cas au tres, la pro lon ga -
tion pen dant une deuxième année du
con trat de tra vail a pour ob jec tif de lais ser 
le temps né ces saire à toute in ter ven tion
vi sant le ré ta blis se ment de l’état de san té
du sa la rié ar rê té et son re clas se ment dans
un em ploi adap té. Les ef forts de l’en tre -
prise et l’at ti tude co o pé ra tive du sa la rié
sont des points qui se ront éva lués lors de
la de mande de fixa tion du taux d’in va li di -

té, et il pour ra être dé ci dé d’une pro lon ga -
tion du main tien du con trat du tra vail
au-delà deux ans en cas d’in suf fi sance de
ces ef forts.

A côté de ces pro po si tions tou chant à
l’ar chi tec ture du ré gime et à une po li tique 
ac tive de réin ser tion des per son nes en in -
va li di té, l’avis du SER a fait aus si des
pro po si tions d’amé lio ra tion des pro cé du -
res d’ad mis sion aux dif fé ren tes ga ran ties. 
En ce qui concerne l’ad mis sion à la nou -
velle ga rantie in va li di té stric to sen su, le
con trôle et la fixa tion du taux d’in va li di té
et de son ca rac tère du rable sont confiés
aux mé de cins et ex perts de la nou velle
ins ti tu tion de ges tion de la sé cu ri té so -
ciale (UWV). Des pro po si tions sont fai tes 
pour amé lio rer la pro fes sion na li sa tion de
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de 1999 qui re donne une di rec tion pu blique aux or ga nis mes de ges tion de la sé -
cu ri té so ciale, après une pé riode condui sant à leur pri va ti sa tion et mise en
concur rence. Ces mul ti ples chan ge ments ont con tri bué à créer un cli mat d’ins ta -
bi li té peu pro pice à l’amé lio ra tion des pro cé du res d’ad mis sion et de con trôle de
l’in va li di té.

Les ef fets des ré for mes suc ces si ves du ré gime WAO sont da van tage dé ce la bles
dans l’évo lu tion de la struc ture des al lo ca tai res plu tôt que sur leur ef fec tif to tal qui 
continue sa pro gres sion. On n’a cons ta té une baisse des ef fec tifs qu’entre 1994
et 1996, lors de l’ins tau ra tion du con trôle pé rio dique et de la ré vi sion de l’en -
semble des dos siers des al lo ca tai res âgés de moins de 45 ans. En re vanche,
entre 1985 et 1998, la pro por tion des per son nes in dem ni sées pour in va li di té par -
tielle est passée de 16 % à 30 %. En ter mes de coûts rap por tés au PIB, les coûts 
sont re ve nus en 1999 à leur ni veau de 1976 (2,6 % du PIB) alors que l’ef fec tif
des al lo ca tai res a dou blé entre ces deux da tes. Enfin, si l’al lo ca tion moyenne de
WAO re pré sen tait 71,8 % du sa laire moyen en 1975, elle ne re pré sente plus que
51,6 % en 1998. Ceci cons titue d’ail leurs un phé no mène préoc cu pant dans la
me sure où la pro por tion de mé na ges pau vres par mi les mé na ges aux quels ap -
par tien nent les in va li des in dem ni sés a ten dance à aug men ter.

1. Le ma lus sera sup pri mé en 1995.
2. Wet te rug drin ging be roep op de ar beid son ges chick theids re ge lin gen.
3. Wet premie di fe ren tiatie en mark twer king bij ar beid son ges chik theid



ces ex perts, pour mettre en place une
double éva lua tion et pour uni for mi ser
leurs pra ti ques d’éva lua tion. La fixa tion
du taux d’in va li di té des per son nes en in -
va li di té par tielle est en re vanche laissée
au sec teur pri vé, c’est-à-dire aux mé de -
cins des com pa gnies d’as su ran ces re te -
nues par les bran ches ou les en tre pri ses
pour le fi nan ce ment de l’in dem ni té com -
pen sa trice de perte de sa laire.

La fin d’un trai te ment fi nan cier 
pri vi lé gié 

Du point de vue des re ve nus des per -
son nes en inap ti tude, l’avis du 22 mars
est donc lourd de consé quence. En ef fet,
jus qu’à pré sent, et mal gré les dif fé ren tes
re tou ches ap por tées , l’in dem ni sa tion au
titre de l’in va li di té res tait plus fa vo rable
que l’in dem ni sa tion de l’inac ti vi té au titre 
du chô mage ou de l’as sis tance. En ef fet,
après une pé riode d’in dem ni sa tion WAO
à 70 % du der nier sa laire, dé clinée en six
clas ses cor res pon dant au de gré d’in va li -
di té re con nu, et dont la durée dé pend de
l’âge lors de l’ad mis sion au ré gime, une
in dem ni té dite de pro lon ga tion est versée
sans li mi ta tion de durée , et sans prise en
compte des re ve nus du mé nage ou du par -
te naire. 

Fruit d’une ré forme de 1993 vi sant à
di mi nuer l’at trac ti vi té du ré gime de
WAO, le cal cul de cette al lo ca tion de pro -
lon ga tion est com pli qué. Les mo da li tés
de ce cal cul condui sent à un écrê te ment
de l’al lo ca tion, qui dé fa vo rise ceux qui
s’éloi gnent du sa laire mi ni mum et les
ex-sa la riés les plus jeu nes. C’est pour réa -
gir à ces rè gles que de très nom breu ses
conven tions col lec ti ves ont con clu des
ac cords  vi sant à com bler ce qu’on a ap -
pe lé « le trou de la WAO », c’est-à-dire
l’écart entre le ré sul tat de ce nou veau cal -
cul et l’an cienne al lo ca tion sans li mi ta -

tion de durée à hau teur de 70 % du der -
nier sa laire.

Les dif fé ren ces entre le trai te ment ac -
tuel de l’inap ti tude et ce lui du chô mage
ou de l’as sis tance (Bijs tand) ap pa rais sent
clai re ment. Tout d’abord, le sa la rié ar rê té
touche pen dant un an 70 % ou plus de son 
an cien sa laire, à la charge de l’en tre prise,
de puis la ré forme de l’as su rance ma ladie
de 1996. Ensuite, une fois dé ter mi né son
de gré d’inap ti tude, il en chaîne la per cep -
tion de l’al lo ca tion d’inap ti tude puis les
al lo ca tions de pro lon ga tion de la WAO
te nant en core compte de l’an cien sa laire.
Elles sont ver sées sans li mi ta tion de
durée  et sans prise en compte du re ve nu
éven tuel d’un par te naire. En com pa rai -
son, l’al lo ca tion de pro lon ga tion du chô -
mage (IOAW), qui suit  les droits à
l’as su rance chô mage dé pen dant de la
durée d’ac ti vi té, est versée sous condi tion 
de con trôle des res sour ces du mé nage, et
elle est li mitée à 50 % du sa laire mi ni -
mum pour une per sonne en couple, ou
70 % pour une per sonne isolée. Enfin,
l’al lo ca tion d’as sis tance, basée sur les
mê mes mon tants, est versée en plus sous
condi tion de con trôle des res sour ces du
mé nage et de son pa tri moine. En clair, les
al lo ca tions WAO en vi gueur jus qu’ici as -
su rent, de cinq ans en cinq ans et jus qu’à
la re traite , un re ve nu de rem pla ce ment à
des ex-sa la riés qui, pour les plus an ciens,
tient compte du ni veau an té rieur du sa -
laire. Ils s’en ver raient pri vés au titre des
re ve nus de leur mé nage dans le cadre des
au tres dis po si tifs, et se raient sou mis au
con trôle de re cherche d’em ploi qui est de
règle dans ces dis po si tifs.

L’équi libre des conces sions 
dans le cadre de l’avis du 22 mars

Les pro po si tions du SER sont lar ge -
ment ins pi rées des re com man da tions fai -
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tes par la com mis sion Don ner. Le tra vail
de cette com mis sion cons tituée en 1999
et qui a ren du son rap port le 30 mai 2001,
s’est ac com pa gné de vi ves dis cus sions et
de mul ti ples pri ses de po si tion de la part
des par tis po li ti ques et des par te nai res so -
ciaux. L’avis du SER du 22 mars rap -
proche les points de vue des par te nai res
so ciaux.

En éle vant le ni veau de l’al lo ca tion
d’inap ti tude à 75 % du sa laire moyen des
trois der niè res an nées, il amé liore la si -
tua tion fi nan cière des in va li des to taux, ce
qui était un point es sen tiel pour les syn di -
cats, la FNV et dans une moindre me sure
la CNV. En sup pri mant la loi PEMBA sur 
la pro gres si vi té de la co ti sa tion pa tro nale
WAO (voir en ca dré 2), il donne sa tis fac -
tion aux PME mais aus si aux gran des en -
t re  pr i  ses ,  u l  cé  rées  de  s e  t r ou  ver
pé na li sées lors de l’ad mis sion en inap ti -
tude de sa la riés pour cau ses non pro fes -
sion nel les, du fait de la non li mi ta tion aux 
cau ses pro fes sion nel les de l’in va li di té.
En ac cep tant la res tric tion du pé ri mètre
de l’inap ti tude aux in va li des du ra bles et
to taux, la pro lon ga tion de la pé riode d’at -
tente avant dé ci sion sur l’ad mis sion ou le
de gré d’inap ti tude, ou en core une al lo ca -
tion com pen sa trice de perte de re ve nu
pour les in va li des lé gers res tant en em ploi 
ou sur le mar ché du tra vail, les par te nai -
res so ciaux don nent des ga ges au gou ver -
ne ment. Ils af fi chent leur vo lon té de
chan ge ment, leur sou ci de li mi ter la
charge fi nan cière du ré gime de l’inap ti -
tude et la préoc cu pa tion de pro mou voir
l’em ploi et le main tien en em ploi des per -
son nes plus lé gè re ment han di ca pées. 

Et pour tant des cri ti ques for tes 
et nom breu ses

Face aux gran des li gnes de cet avis qui 
avaient été ren dues pu bli ques dès jan vier,

les cri ti ques ont été nom breu ses et sont ve -
nues de plu sieurs cer cles. D’une part, des
ex perts éco no mi ques au sein de l’or gane
of fi ciel Cen traal Plan bu reau mais aus si
d’ins ti tuts de pré vi sion pri vés comme Ny -
fer, ont mis en doute la ca pa ci té du nou -
veau ré gime à par ve nir aux éco no mies
an non cées. D’autre part, la base des or ga -
ni sa tions syn di ca les a re nâ clé aux conces -
sions fai tes no tam ment dans le trai te ment
des per son nes en in va li di té par tielle. Enfin 
les par tis po li ti ques, et même le se cré taire
d’Etat à la Sé cu ri té so ciale, H. Ho o ger vo -
orst, du par ti li bé ral VVD, ne se sont pas
pri vés d’in ter ve nir dans le dé bat en pé -
riode d’in tense ac ti vi té élec to rale.  

Ces cri ti ques ont ame né trois des onze 
mem bres du SER à re fu ser leur ap pro ba -
tion à l’avis du 22 mars. Les voix des trois 
re pré sen tants de la Cou ronne qui ont
man qué au SER pour rendre un avis una -
nime sont des voix qui comp tent : le re -
pré sen tant du Cen traal Plan bu reau, ce lui
de la Banque cen trale néer lan daise e t
l’an cien se cré taire d’Etat à la Sé cu ri té so -
ciale du pre mier gou ver ne ment vio let.

Le scep ti cisme 
du Cen traal Plan bu reau

Dans ses ana ly ses du 18 jan vier, du 14 
fé vrier et du 18 mars 2002, le Cen traal
Plan bu reau (CPB) s’était mon tré très cri -
tique quant à la ca pa ci té des me su res pro -
po  sées  pa r  l e  SER à  gé  né  re r  des
éco no mies sur la charge fi nan cière que
re pré sente le ré gime de l’in va li di té, et à
di mi nuer le nombre des en trées en in va li -
di té à 25 % du nombre ac tuel. « Le fait
que le dur cis se ment du cri tère d’inap ti -
tude ne pro duise pas de baisse im por tante
ou même une aug men ta tion du nombre
des al lo ca tions dis tri buées est la consé -
quence de la dé gra da tion de la struc ture
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des in ci ta tions qui est liée à la mo di fi ca -
tion du sys tème » écrit le CPB . 

La pro po si tion d’aug men ter l’al lo ca -
tion d’inap ti tude to tale de 70 % à 75 % du 
sa laire moyen est par ti cu liè re ment cri -
tiquée : elle cons ti tue rait une forte in ci ta -
tion pour la per sonne en ar rêt de tra vail à
faire éva luer sa di mi nu tion de ca pa ci té de
tra vail comme une in va li di té to tale, ce
risque étant ag gra vé par les dif fi cul tés à
stan dar di ser et pro fes sion na li ser l’éva lua -
tion mé di co-so ciale du han di cap. Le
point faible de cette me sure est pour le
CPB la dé fi ni tion de ce qui sera consi dé ré 
comme un état d’inap ti tude to tale et du -
rable, alors que le SER s’est re fu sé à dé fi -
nir une liste li mi ta tive de ma la dies ou
d’af fec tions, et que les pro cé du res ad mi -
nis tra ti ves du sys tème d’ad mis sion et
d’éva lua tion du de gré d’inap ti tude ne
sont pas fa ci les à amé lio rer, dans l’état
ac tuel des ef fec tifs de la mé de cine pro fes -
sion nelle et d’as su rance aux Pays-Bas. 

Le vo let consis tant à main te nir en em -
ploi les per son nes en in va li di té lé gère
(moins de 35 % sans al lo ca tion com plé -
men taire) et de 35 % à 80 % avec al lo ca -
tion com pen sa trice de perte de sa laire est
éga le ment cri ti qué. Le Cen traal Plan bu -
reau es time qu’il pous se rait les en tre pri -
ses à ren for cer la sé lec tion à l’em bauche
sur la base de la san té, et à ren voyer vers
les as su ran ces col lec ti ves du ré gime du
chô mage et de l’as sis tance les per son nes
dont l’état de san té se rait jugé trop in cer -
tain, sans ef fet d’éco nomie pour les fi nan -
ces pu bli ques. 

Enfin, la sup pres sion du sys tème de
co ti sa tion va riable PEMBA se lon le
nombre de per son nes en trant en inap ti -
tude, et même la pos si bi li té pour une en -
tre prise de sup por ter elle-même le risque
de l’in dem ni sa tion du sa la rié inapte pen -
dant cinq ans, sont deux me su res ju gées

in con sé quen tes, du fait même qu’el les
in ter vien nent avant même qu’on ait pu
éva luer sur une pé riode suf fi sante l’ef fi -
ca ci té de ce dis po si tif. En outre, le CPB
es time que la li ber té que conser vent les
par te nai res so ciaux de né go cier des com -
plé ments d’al lo ca tions au-delà des 75 %
pré vus par l’avis pour l’inap ti tude to tale
ou des 70 % pour les cas d’inap ti tude par -
tielle en traîne le risque que l’en semble
des me su res pro po sées ne conduise pas à
une di mi nu tion du vo lume des al lo ca tions 
dis tri buées. 

Au to tal, le CPB es time que les me su -
res pro po sées condui raient dans le cas le
plus fa vo rable à un demi mil liard d’eu ros
d’éco no mies par an ; il n’ex clut pas qu’el -
les puis sent aus si me ner à un alour dis se -
ment des dé pen ses d’un même mon tant.

L’ap pui des or ga ni sa tions syn di ca les
ob te nu de jus tesse

Du côté des or ga ni sa tions syn di ca les,
le sou tien de la FNV à l’avis n’a pas été
ac quis fa ci le ment. Les deux plus gros
syn di cats de la FNV ont été très con tra -
riés par la li mi ta tion de l’in dem ni sa tion
de la ma ladie pen dant la se conde année
d’ar rêt à 70 % sans pos si bi li té de né go cier 
de com plé ment. Abva-Kabo  (syn di cat du 
sec teur pu blic et pa ra pu blic ) et FNV
Bond ge no ten  (issue d’une fu sion des
syn di cats de l’in dustrie, de l’agro-ali men -
taire et des trans ports) re pré sen tent à eux
deux près des deux tiers de l’ef fec tif de la
FNV. Abva-Kabo a cri ti qué éga le ment
l’ab sence de dis po si tion pro tec trice ou
com pen sa trice de perte de re ve nu pour les 
inap tes lé gers avec une perte d’ap ti tude
in fé rieure à 35 %. Et en fin, les en ga ge -
ments des em ployeurs à re cher cher le
main tien en em ploi des per son nes en ar rêt 
d’ac ti vi té pour rai son de san té sont ap pa -
rus in suf fi sam ment ga ran tis par les dis po -
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si tions de l’ac cord. Mal gré ces cri ti ques,
le 12 mars, le conseil fé dé ral de la FNV
ap prou vait à une pe tite ma jo ri té le texte
de l’avis du SER car, mal gré leurs ob jec -
tions, FNV Bond ge no ten (qui à lui seul
pe sait 45 % des voix), le pe tit syn di cat
des fem mes Vrou wen bond et ce lui de la
Po lice ont fi na le ment sou te nu le pro jet .

Les par tis po li ti ques di vi sés

Entre les pre miè res orien ta tions una -
ni mes don nées par le SER le 18 jan vier et
son avis of fi ciel du 22 mars, la dis cus sion
a éga le ment flam bé chez les par tis po li ti -
ques aux pri ses avec la cam pagne élec to -
ra le  .  E l le  a  é té  a l i  men tée  par  les
éva lua tions du Cen traal Plan bu reau et a
fait ap pa raître des di ver gen ces qui trans -
cen dent l’ap par te nance au gou ver ne ment
ou à l’op po si tion. 

Dans la coa li tion gou ver ne men tale,
les par tis li bé ral, VVD, et ré for ma teur de
gauche, D 66, se sont op po sés le plus di -
rec te ment aux pro po si tions du SER. Ils
ont no tam ment contes té le pro jet d’aug -
men ta tion de l’al lo ca tion d’inap ti tude to -
tale de 70 à 75 % du sa laire. En re vanche,
le troi sième par ti de la coa li tion sor tante,
les tra vail lis tes du PVDA, ain si que le
par ti d’op po si tion chré tien-dé mo crate
CDA ont sou te nu cette pro po si tion tout
en met tant l’ac cent sur la pré ven tion de
l’in va li di té et la réin té gra tion pro fes sion -
nelle des per son nes en in va li di té ; ces par -
tis sont en core ani més, dans un es prit
néo-cor po ra tiste, d’un plus grand res pect
de l’au to nomie des par te nai res so ciaux.

L’op po si tion aux pro po si tions du
SER de H. Ho o ger vo orst, se cré taire
d’Etat à la Sé cu ri té so ciale et membre du

par ti li bé ral, a dé clen ché une qua si-crise
po li tique. Ho o ger vo orst qui s’est ap puyé
sur les cal culs du CPB, a ex pri mé son dé -
sac cord tant avec l’aug men ta tion de l’al -
lo ca tion d’inap ti tude to tale qu’avec la
sup pres sion des pé na li tés vi sant les en tre -
pri ses ame nées à li cen cier des per son nels
pour inap ti tude. H. Ho o ger vo orst pre nait
ain si pu bli que ment ses dis tan ces avec le
pro ces sus de concer ta tion sou te nu par le
gou ver ne ment au quel lui et son par ti par -
ti ci paient et s’est fait rap pe ler à l’ordre
par Wim Kok qui a ex pri mé son at ta che -
ment à l’avis at ten du du Con seil éco no -
mique et so cial .

S’en tendre avant les élec tions ?

A la fin mars, le gou ver ne ment sor tant
est dans une si tua tion dé li cate. Com ment
cons truire, en quel ques se mai nes, un pro -
jet de loi suf fi sam ment sou te nu par les
par te nai res so ciaux, et ap puyé sur leurs re -
com man da tions, tout en fai sant droit aux
cri ti ques de fond émi ses contre ce pro jet,
sans perdre le sou tien des pre miers ? La
FNV a an non cé la cou leur : « L’avis du
Con seil éco no mique et so cial n’est pas un
pa nier de pique-nique ! »  dans le quel on
choi si rait sé lec ti ve ment telle ou telle me -
sure. Il est d’au tant plus im por tant d’avan -
cer sans trop de dis sen sions sur ce thème
pour les par tis de la coa li tion que le pay -
sage po li tique des pro chai nes élec tions
s’est com pli qué par la pré sence d’un lea -
der po pu liste qui a fait une entrée fra cas -
sante sur la scène po li tique, Pim For tuyn,
et par le choc qu’a cons ti tué en pleine

cam pagne élec to rale, son as sas si nat le 6
mai der nier. Per son na li té forte, ani mé d’un 
grand ta lent mé dia tique, Pim For tuyn ex -
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cel lait à for mu ler des pro po si tions sim plis -
tes, conser va tri ces et dé ma go gi ques, à la
li mite de l’ex trême-droite, en ré ponse aux
dif fi cul tés qui res sor tent du bi lan de huit
an nées de gou ver ne ment vio let, que ce soit 
sur le ter rain de l’im mi gra tion, de la san té,
de l’en sei gne ment etc. Il avait fait, à la tête 
d’une liste lo cale, un score de 36 % des
voix aux élec tions mu ni ci pa les de Rot ter -
dam en mars der nier. Mal gré le sim plisme
de ses pro po si tions et l’inex pé rience po li -
tique de ses par ti sans, il a été im pos sible
aux par tis tra di tion nels de me ner une cam -
pagne élec to rale na tio nale comme s’il
n’exis tait pas. 

D’où l’im pé rieuse né ces si té de ne pas 
lais ser à dé cou vert le thème de l’inap ti -
tude. C’est fi na le ment D 66, le pe tit par ti
ré for ma teur de gauche, qui a fait des pro -
po si tions de conces sions per met tant de
dé ga ger un consen sus mi ni mum sur une
fu ture ré forme entre les par tis de la coa li -
tion sor tante, PVDA, VVD et D 66. 

Quand le gou ver ne ment fait connaître 
sa po si tion of fi cielle le 12 avril, il ne lui
pa raît pas réa liste de cons truire un pro jet
de loi avant les élec tions. Aus si, la seule
am bi tion pos sible est-elle d’en té ri ner
quel ques points d’ac cord, sus cep ti bles de
ser vir de re pè res sur la ques tion de la
WAO pour les dis cus sions post-élec to ra -
les de for ma tion du gou ver ne ment. 

Le gou ver ne ment de Wim Kok ap -
prouve les gran des li gnes de l’avis du
SER, et no tam ment sa res tric tion de l’ad -
mis sion à la WAO des seuls cas d’in va li -
di té to tale et du rable, le prin cipe du
main tien au tra vail des in va li des par tiels
et la pro lon ga tion du con trat de tra vail
pen dant deux ans avec li mi ta tion de l’in -
dem ni té ma ladie à 70 % du sa laire pen -
dant cette deuxième année. En re vanche,
il renvoie au pro chain gou ver ne ment les
deux ques tions les plus sen si bles : cel les

de l’aug men ta tion de l’al lo ca tion d’inap -
ti tude de 70 à 75 % du sa laire, et celle de
l’abro ga tion du dis po si tif de pé na li tés fi -
nan ciè res PEMBA.

Le gou ver ne ment for mule les pro po -
si tions sui van tes :

- dé fi nir les af fec tions ou pro blè mes
de san té ne don nant pas ac cès à l’inap ti -
tude to tale et du rable, ce qui pa raît plus
fa cile que de dres ser une liste po si tive des 
cas et ma la dies y condui sant ;

- ex clure du cal cul de l’al lo ca tion de
pro lon ga tion de chô mage pour inap ti tude
les vé ri fi ca tions de pa tri moine du mé -
nage, mais te nir compte des res sour ces du 
par te naire, afin de main te nir une in ci ta -
tion au tra vail ; 

- or ga ni  ser  un pre mier  con  trôle
d’inap ti tude au bout d’une année d’ar rêt
afin d’orien ter vers l’inap ti tude les per -
son nes dont l’état de san té ne pa raît pas
sus cep tible de s’amé lio rer suf fi sam ment
pour per mettre une re prise du tra vail, et
d’in ten si fier les ef forts de re clas se ment
ou de réin té gra tion pro fes sion nels des au -
tres ; 

 - main te nir un fi nan ce ment pu blic
des al lo ca tions com pen sa tri ces de per tes
de re ve nus pour inap ti tude par tielle pour
évi ter les ef fets d’évic tion et de sé lec tion
à l’em bauche qui se raient liés à une pri va -
ti sa tion de cette ga rantie par le re cours à
des com pa gnies d’as su ran ces ;

- sans pré ju ger du sort dé fi ni tif du dis -
po si tif PEMBA, prendre en compte dans
la durée de ma jo ra tion des co ti sa tions
inap ti tude la pé riode de pro lon ga tion du
main tien du sa laire des per son nes ar rê tées 
au-delà d’un an. L’ob jec tif est d’in ci ter
les en tre pri ses à re cher cher plus ac ti ve -
ment une so lu tion de re clas se ment e t
d’évi ter le bas cu le ment vers l’inap ti tude
to tale ou par tielle gé né rant une aug men -
ta tion de co ti sa tion.



Cette prise de po si tion a vi ve ment ir -
ri té les or ga ni sa tions syn di ca les. Pour la
FNV, elle « donne un bre vet d’in ca pa ci té
en ma tière so ciale au gou ver ne ment ».
Les deux cen tra les ont cri ti qué le gou ver -
ne ment  pour  son re  fus de  sou te  n i r
l’échange de conces sions entre la hausse
des al lo ca tions d’inap ti tude to tale e t
l’abro ga tion des pé na li tés pa tro na les en
ma tière de co ti sa tions inap ti tude et el les
ont contes té la sou mis sion des al lo ca tions 
de chô mage des inap tes par tiels au test de
res sour ces du mé nage. Pour les or ga ni sa -
tions syn di ca les, le main tien (ou l’amé -
l io  ra  t ion)  des  res  sou r  ce s  de
rem pla ce ment liées au sa laire en cas d’in -
va li di té to tale ou par tielle, et la dif fé rence 
de trai te ment avec le chô mage or di naire,
cons ti tuent bien l’en jeu cen tral de la ré -
forme de la WAO.

La mise en ques tion de la so cié té 
du bien-être et de la concer ta tion ?

Le ré gime de l’in va li di té a fait l’ob jet
de cri ti ques ré pé tées de la part de l’OCDE 
dans ses rap ports sur les Pays-Bas tant
sous l’as pect des char ges qu’il fait pe ser
sur les en tre pri ses que sur le chô mage
qu’il est cen sé dé gui ser . On peut pour tant 
se de man der si l’im por tance des ef fec tifs
et leur pro gres sion, en stocks tout comme
en flux, ne té moi gne rait pas d’une to lé -
rance so ciale spé ci fique au re trait du mar -
ché du tra vail  pour rai son de san té,
ex cep tion nelle en Eu rope, qui ras semble
l’opi nion pu blique aux Pays-Bas au tant
qu’elle la di vise. Il ne faut pas mé con -
naître le poids d’un concept très uti li sé
tant dans le champ du so cial que de la
san té, ce lui de bien-être (Wel zijn), qui a
même son mi nis tère , et qui s’af fiche de -
puis très long temps comme un ob jec tif de 
po li tique pu blique. On ex pli que rait ain si
par exemple la part très im por tante des

mo tifs psy chi ques, l’ac cep ta tion de mo -
tifs comme la fa tigue chro nique, ou le
sur me nage, qui sont des maux à peine re -
pé rés dans d’au tres pays, tant ils sont ba -
na li sés là où le mot tra vail trouve sa
ra cine dans le tri pa lium  la tin. Cette to lé -
rance so ciale au re trait du mar ché du tra -
vail a deux fa ces : celle de la so li da ri té
col lec tive avec les per son nes dont la san -
té est fra gi lisée au point que leur ac ti vi té
soit en travée ou que le re ve nu tiré d’un
tra vail soit trop ré duit par rap port à leur
si tua tion an té rieure, et celle d’une cer -
taine vi sion de la per for mance in di vi -
duelle et d’en tre prise, qui n’ad met au
tra vail que des per son nes en pleine forme. 
Toute mo di fi ca tion du ré gime touche à
l’une et l’autre de ces fa cet tes et rend
l’opé ra tion par ti cu liè re ment dé li cate au
plan so cial et po li tique.

En outre, la dif fi cul té et la sen si bi li té
du thème de l’in va li di té font ap pa raître
au jourd’hui des dis sen sions po li ti ques et
des cra que ments dans le mode de dé ci -
sion tra di tion nel de la concer ta tion entre
par te nai res so ciaux et re pré sen tants du
gou ver ne ment. D’une part, il existe des
di ver gen ces entre les par tis so cia liste et
chré tien-dé mo crate tra di tion nel le ment at -
ta chés à cette concer ta tion et les par tis
plus « po li ti ques » (VVD et D 66) ou dont 
les pa ren tés avec cer tains grou pes so -
ciaux se sont af fai blies. Mal gré la droi ti -
sa tion évi dente de la Deuxième Chambre
après les élec tions du 15 mai, le fait que
les chré tiens-dé mo cra tes, tra di tion nel le -
ment très at ta chés à la sub si dia ri té, sont à
nou veau le pre mier par ti à la Chambre et
do mi ne ront vrai sem bla ble ment la fu ture
coa li tion gou ver ne men tale, per met de
pen ser que les rap ports de force sur le
dos sier de la WAO re de vien dront fa vo ra -
bles aux ar bi tra ges des par te nai res so -
ciaux tels qu’ils se sont ex pri més au
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Con seil éco no mique et so cial. En outre,
c’est le chré tien-dé mo crate Hein Don ner,
an cien pré si dent de la com mi sion de ré -
flexion sur l’inap ti tude, qui est char gé de
me ner les dis cus sions de for ma tion de la
fu ture coa li tion de gou ver ne ment. Nul
doute que la ques tion de la ré forme de
l’inap ti tude tien dra une place im por tante
dans ces dis cus sions.

 D’autre part, des con tra dic tions se
font jour entre les ins ti tu tions de la
concer ta tion – Con seil éco no mique et so -
cial, Fon da tion du tra vail – et les in ter -
ven  t ions  du  Cen t raa l  P lan  bu  reau .
Instru ment tra di tion nel de la concer ta tion
par son ex per tise qui fait au to ri té, ce der -
nier a eu ten dance, dans la pé riode ré -
cente, à in ter ve nir en ar bitre dans un
dé bat po li tique à do mi nante éco no mique.
En outre, la fonc tion des « re pré sen tants
de la Cou ronne » dé si gnés par le gou ver -
ne ment (un tiers des mem bres du Con seil
éco no mique et so cial) change peu à peu.
Nom més pour leur ex per tise, ils sem blent 
de puis 1994 da van tage choi sis en fonc -
tion de leur cou leur po li tique. En d’au tres 
ter mes, le dé bat sur la WAO est l’oc ca -
sion de poin ter une double évo lu tion du
dé bat so cial aux Pays-Bas : po li ti sa tion
du dé bat au dé tri ment de la concer ta tion,
et éco no mi sa tion des dé ci sions au dé tri -
ment de leur po li ti sa tion .

Sour ces :
NRC Han dels blad, Volkskrant ; So ciale Nota
2002, Mi nis terie van so ciale za ken en werk ge -
le gen heid.

Wer ken en Le ren 2001-2002, Klu wer, CBS,
2001

«Werk ma ken van ar beid son ges chik theid»,
Advies van de Advies com missie Arbeid son ges -
chik theid, (rap port Don ner), 30.5. 2001

Etu des éco no mi ques de l’OCDE, Pays-Bas ,
OCDE 2002.
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