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Ke&x'a&tes : Xaxmx*&yx''es e* &mbs'es
dnx rappnr& C&xmx.p*rx
par G6rard-Frangois DUMONT
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Les rdactions au rapport du Commissaire au PIan sur les
retraites ne m&nquent pas, Il y u d'un cdtd les tenants de ln
politique de I'uutruche qui, en fail, ne l'ont guire lu. Il y a
de l'autre ceux qui en font an morce&a d'anthologie de la
penstie unique. Or la luciditd consiste d l'examiner
objectivement, ce qui conduit d consi.ddrer les lumiDres de
connaissance qu'il apporte, mais dgalement les ombres.

e premier m6rite de ce rapport est d'avoir 6t6, r€dig6,. Une
d6mocratie adulte doit 6tre capable d'anticiper l'avenir. Il
s'agit de prdvoir pour ne pas voir, de pr6voir les p6riis d

venir pour s'en 6carter, de ne pas faire comme le Titanic... I1 est
pr6cieux de fournir aux d6cideurs, aux partenaires sociaux, et
plus g6n6ralement d tous les Frangais un rapport visant i am6-
liorer leur savoir sur la question des retraites et proposant des
pistes de r6flexion.

La forte baisse de I'ige
de cessation dractivit6

Parmi les diff6rents 6l6ments contenus dans le rapport Charpin,
trois mdritent tout particulidrement d'6tre comment6s : I'abais-
sement de I'Age de fin d'activit6, les 6volutions d6mographiques
et 1es difficult6s financidres.
En consid6rant les pays de I'O.C.D.E., 1a France a le plus faible
taux d'activit6 dans la tranche d'2ge 55-59 ans. Paralldlement d
la mise en application de la ioi de 1982 abaissant I'dge de la
retraite d 60 ans, les taux d'activit6 ont en effet diminu6 dans
toutes les tranches d'Age 6lev6es. Le nombre d'actifs dg6s de
plus de 70 ans est_ devenu marginal ; le taux d'activit6 des
hommes de la classe d'6,ge 65-69 ans est de 4 7o. Concernant la
classe d'Age 60-64 ans, il est, pour les hommes, pass6 de 60 7o
au milieu des ann6es soixante-dix d 16 Va en 1997. et celui des
femmes, sur la m€me p6riode, de 30 Vo ir 14 7o.
L'dvolution des taux d'activit6 dans la classe d'Age 55-59 ans a
6t6 totalement diff6renci6e selon les sexes ; avec la mont6e du
travail f6minin, le taux d'activit6 des femmes de cette classe a
mont6 progressivement pour atteindre pour la premidre fois le
seuil de 50 7o en l99l.En revanche, le taux d'activit6 des
hommes a nettement baiss6, passant de 83 7o d 68 Vo.
Les donn6es par classe d'6ge se r6sument par la baisse de I'dge
m6dianr de fin d'activit6 des hommes, qui est pass6 de 66,5 ans

au milieu des ann6es cinquante iL 59 ans en 1996. Il est clair que
pour une majorit6 de la population, I'Age de cessation d'activit6
est inf6rieur d I'dge 16ga1 de la retraite. Cette 6volution a 6t6 Iar-
gement encourag6e par divers dispositifs de cessation anticip6e
d'activit6 qui ont 6t6 surtout utilis6s dans le secteur priv6. Le
co0t financier de ces dispositifs a 6t6 6lev6, repr6sentant environ
25 milliards par an. Il faudrait y ajouter son coOt indirect 1i6 aux
inconv6nients que le d6part de ces salarids pofteurs d'exp6rien-
ce et de savoirs pr6cieux g6ndre2. En outre, cela a emp€ch6 les
entreprises de conduire une r6flexion sahtaire pour une gestion
plus appropri6e des fins de carridres. Mais les pouvoirs publics,
le regard fix6 sur le nombre de ch6meurs, ont souvent vu dans
I'encouragement aux pr6-retraites I'int6i6t d'affichage a couft
terme : en effet, les pr6retrait6s ne font pas partie, contrairement
aux demapdeurs d'emploi, de la popuiation active au sens du
Bureau international du travail. Ils sont consid6r6s comme inac-
tifs. Ils disparaissent des statistiques du ihOmage m6me s'ils
ont, pour la col1ectivit6, un co0t nettement plus 6lev6 que les
demandeurs d'emploi.

Gertitudes et incertitudes

Un second ensemble d'6l6ments appoft6s par le rapport Charpin
concerne les 6volutions d6mographiques. A cet 6gard, et sauf
des changements structurels consid6rables, impr6visibles pas
d6finition (vastes mouvements migratoires, changements
majeurs de comportements, retour de graves 6pid6mies, grandes

d6couvertes m6dicales...), la d6mographie apparait comme la
science de I'anti-hasard : les personnes qui partiront i la retraite
en 2010, 2030, 2050...  sont toutes d6jd n6es et donc
pratiquement identifiables. Celles qui prendront leur retraite en
2010, 2020 ou 2030 sont mOme d6jd identifi6es, puisqu'elles
figurent dans les fichiers des caisses de retraite. Les effectifs de
flux de retraites i venir d6pendent donc seulement de
1'esp6rance de vie de la population active et de I'ige de cessation
d'activit6. L'esp6rance de vie de la population active est
largement connue car les taux de mortalit6 d ces Ages sont
heureusement faibles. MOme s'ils connaissent, par exemple d'ici
2020, une variation de 50 7o dans une sens ou dans I'autre, ceia
ne changerait gudre les effectifs de retraites. En revanche, la
question de I'Age de cessation d'activit6 est fondamentale, tout
d6placement du curseur se traduisant pas des variations
importantes de pensions i  verser.
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L'autre paramdtre modifiant I'importance des pensions est Ie
nombre d'ann6es de pensions bL venir. Leur nombre ne cesse
heureusement d'augmenter : les hommes n6s en 1910 pouvaient

esp6rer vivre en moyenne 10,6 ann6es de retraite. Additionnant
I'augmentation de I'esp6rance de vie et i'abaissement de I'Age de
la retraite. les hommes n6s en 1930 peuvent escompter 17,3
ann6es de retraite. A conditions 6quivalentes, ceux n6s en 1970
pourraient esp6rer une dur6e de retraite de 23 ans, soit plus du
quarl de leur vie.
Ces moyennes m6ritent un correctif important et une r6flexion

compl6mentaire. En effet, elles cachent de grandes diff6rences
sociales selon les profeisions, les cidres disposent d'une
esp6rance de vie i 60 ans plus 61ev6e d'environ 7 ans par rapport

aux ouvriers sp6cialis6s et aux employ6s du priv6. Un autre
ciivage apparait entre public et priv6 : les employ6s et les

ouvriers qualifi6s du public ont, en moyenne, une esp6rance de
dur6e de retraite plus 61ev6e que ceux du priv6.

Reste qu'il demeure difficile de pouvoir pr6voir de fagon

certaine 1'6volution de I'esp6rance de vie : elle a certes
augment6 de plus d'un trimestre par an depuis la seconde
guerre mondiale. Mais rien n'assure que ce rythme va

continuer. Du c6t6 du sexe f6minin, un tassement de cette
progression semble apparaitre, notamment avec la mont6e de la
consommation f6minine de tabac, qui provoque, avec un

d6calage dans le temps, une hausse des cancers du poumon.

Dans I'hypothdse contraire oi les hommes r6duiraient cerlaines
consommations excessives (tabac, alcool, drogues), I'esp6rance
de vie pourrait connaitre des hausses plus nettes que par le
pass6. MOme si la d6mographie pr6sente nombre de certitudes,
des incertitudes demeurent donc, ce qui justifie la n6cessit6
d'avoir des systdmes de retraite gouvernables, avec des
variables de gestion, permettant des disponibilit6s d'adaptation.

Un magistral effet de ciseaux

Un troisidme ensemble d'6l6ments d commenter du rapport

Charpin concerne les d6flcits pr6visibles de la plupart des
r6gimes si rien n'est chang6 : m0me dans I'hypothdse d'une
am6iioration du niveau du ch6mage, on valse avec des milliards
de d6flcit d cadre r6glementaire inchang6 (Age de d6part i la
retraite, taux de cotisation identiques). Globalement, I'addition
des d6ficits des principales caisses provoquerait un d6ficit
d'environ 500 milliards de francs pour I'ann6e 2020. Pour la

seule Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salari6s du secteur priv6, I'ordre de grandeur serait un d6ficit
aux environs de 135 milliards de francs. Or ce d6flcit annuel se
reproduit chaque ann6e et m6me s'aggrave. Face i de tels
chiffres s'exprime un grand refus de voir qu'un renouvellement
insuffisant de la population active, produit par une faible
f6condit6, a in6vitablement des cons6quences. Les faits sont
t6tus. Une soci6t6 ne peut distribuer que les richesses qu'elle

cr6e. Or des effectifs moindres de population active cr6ent
n6cessairement moins de richesses que des effectifs plus 6lev6s.
Si, dans le m6me temps, 1e nombre des pensions d venir ne

cesse de s'accroitre. on se trouve confront6 d un effet de ciseaux.

On peut proposer d la population de la rassurer par des propos
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I6nifiants, on peut tenir des discours id6ologiques, on peut

utiliser des excipiants temporaires en prenant davantage aux
jeunes pour servir des pensions, rien n'y fera : notre systdme de

retraite, s'il ne s'adapte pas, est cornme un train fou qui finit

toujours par d6railler. Aucune banderole ne changera cette

r6a1it6, m6me si toute banderole brandie signifie la n6cessit6

d'un effort encore plus grand pour exposer les faits avec

davantage de p6dagogie. A cet 6gard - et ce sont les ombres du

rapport - il n'est pas sirr que les 6l6ments contenus soient

suffisants.

Des in6galit6s injustifi6es

Une premidre ombre concerne les aspects anti-sociaux des

retraites actueiles. Derridre la r6thorique de la solidarit6 dont

on a abus6, se cachent nombre d'in6galit6s sur lesquelles il

conviendrait d'insister davantage.
Par exemple, dans ies r6gimes sp6ciaux, la retraite est fond6e

sur la fin de carridre et non sur la carridre entidre. Elle ne

d6pend pas des cotisations vers6es tout au long de ia vie.

comme dans les r6gimes compl6mentaires. Autre exemple,

ceux qui contribuent 1e plus d pr6parer les retraites sont les

couples qui ont consacr6 le plus de temps i 1'6ducation

d'enfants. Or ce sont souvent ces m€mes couples qui ont de

faibles ressources au moment de la retraite ; d'une part, ils

n'ont pas souvent deux carridres entidres i faire valoir car

l'un d'entre eux a pu suspendre son activit6 professionnelle

au moment clD Ia famille 6tait la plus nombreuse. D'autre
part, les d6penses d'6ducation des enfants, ont ob6r6 les
possibi l i t6s d'6pargne, d' investissement immobil ier.

Troisidme exemple montrant que le systdme franEais de

retraite est in6galitaire, la question de f ige de d6part d la

retraite. Certaines professions, qui n'ont aucun d6savantage

dans leur esp6rance de vie )r compter de la retraite,

b6n6ficient de d6parts anticip6s. Au mOme Age de d6part d la

retraite, certaines cat6gories socioprofessionnelles ne

perEoivent leur pension que peu d'ann6es - en raison d'une
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faible esp6rance de vie - et d'autres beaucoup plus longtemps.
En consdquence, la r6forme des retraites exigerait d'abord de
supprimer des in6galit6s que rien ne justifie.

Un fatalisme centestable

Une seconde ombre du rapport est f impression d'un certain

fatalisme par rapport dL l'aVenir. En effet, autant les principales

donn6es d6mographiques des retraites pour les vingt ann6es i

venir sont globalement certaines, autant le contexte
ddmographique et dconomique est '  modi[ iable. Si la France

s'enfonce dans le vieillissement en continuant d'effegisffer une

faible f6condit6, ses ressorts 6conomiques - aptitude d innover, d

s'adapter - risquent de s'6mousser ; la capacit6 d cr6er des richesses

risque d'6tre ob6r6e et donc les moyens d'honorer les pensions

moins grands. Car le renouvellement des g6n6rations exerce des

effets dir'ects et indirects sur le dynamisme 6conomique.

En revanche; si la France, aprds l'hiver d6mographique, connait

une f6condit6 suffisante pour assurer le simple remplacement

des g6n6rations, - un printemps d6mographique - le retour d la
jeunesse peut non seulement modifier les ratios de d6pendance;

il peut aussi favoriser la sant6 6conomique du pays et donc 0tre

favorable d I'avenir. Autrement dit, m6me si le nombre des
personnes dg6es d venir d'ici 2020 est globalement connu, le

contexte d6mographique pourrait avoir des effets b6ndfiques ou

mal6fiques selon 1'6volution de la f6condit6 et de la natalit6. Si
l'on se projette en 2O40, certaines affrrmations du rapport sont
encore plus contestables, car une politique familiale tourn6e

vers I'avenir et r6pondant aux attentes des Frangais pourrait

entrainer des 6volutions beaucoup plus favorables. Sur ce

thdme, le rapport est quasiment muet. Or la question qui se pose

n'est pas celle des retraites, mais celie de consffuire une soci6t6

avec des m6canismes plus solidaires de transferts entre les
g6n6rations. D6favoriser les familles parce que leur capacit6 de
mobilisation est faible, c'est appauvrir les g6n6rations futures.

A nouveau au l"janvier 1999,I'arbitrage rendu a montr6 que la

France ne juge pas n6cessaire une juste compeflsation des

besoins des familles. Tandis que les prestations vieillesse

augmentaient de 1,2 7o, les prestations familiales n'ont 6t6

r66valu6es que de 0,7 Vo.En agissant ainsi, on d6mbtive ceux

dont on a le plus besoin pour assurer I'avenir. Leur r6volte

aujourd'hui ne transparait pas dans des manifestations, mais elle

se mesure dans les compoftements ; elle pourrait demain 6tre

davantage apparente- si une rdflexion compldte sur l'6quit6 entre

les g6n6rations n'est pas conduite.

Une contradiction p6dagogique

Demeure aujourd'hui une grande difficult6 : comprendre des
messages apparemment contradictoires : d'une part, l'argument
utilis6 pour justifier le fait de travailler moins - le passage aux
trente-cinq heures3 - est qu'il y aurait une quantit6 de travail
limit6e qu'il faudrait se partager ; d'autre part, et dans le m6me
temps, la principale mesure pr6conis6e par le Plan consiste d
inviter i travailler plus - pendant un nombre d'ann6es plus
6lev6 - pour assurer I'avenir des retrgites.

Les taux de dGpendance des
pensonnes 6g6es sur les Fensonnes
dlige actif : prciections selon trois

hypothEses de f€conditG
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Source des ch ffres
Economie et statistique, n' 274, I 99,1, n' 4 et APRD pour 2O5O 21 C,.

O G6rud-Frangois Dumont

On comprend que les Frangais aient du mal d assimiler cette

contradiction dans les argumentaires. D'oir la n6cessit6 d'encore

mieux 6clairer la question des retraites pour effacer les ombres

malthusiennes qui planent sur les raisonnements. En particulier,

il faut expliquer que la crise financidre des retraites est aussi une

crise de la population : la solution des retraites suppose donc de

r6soudre la seconde.
G.-F. D.

t. nappllons que I'Age m6dian est celui qui s6pare 6galement une s6rie
consid6r6e, en I'espdce I'ige auquel le taux d'activit6 tombe au-dessous
de 50 9o.

2. De m6me, on d6couvre que les difficult6s du tecensement de 1999 sont
notamment li6es d l'6cart trop grand entre les deux derniers recensements
(neuf ans), cr6ant des pertes de savoir-faire.

3. Notons que le choix politique de passage aux trente-cinq heures aurait pu
s'inscrire dans une d6marche plus inventive, en privil6giant le besoin de
mieux concilier, tout au long des Ages, vie familiale et vie professionnelle.
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