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l"ea sept d6ffs de la lutte
contle Pexclusion sociale

Le Petit Robertd6finit l'exclusion sociale comme la
< marginalisation de certaines cat6gories sociales >.

L'emploi de cette expression est r6cent, mais [a
question de l'assistance i apporter aux personnes

les plus en difficultd est fiort ancienne. C'est pourquoi
il parait d'abord nGcessaire de faire retour i la fois

dans la longue histoire de I'humanit6, puis dans
I'histoire contemporaine. En second lieu, il convient

d'6clairer ses domaines de d6finition, condition
indispensable pour projeter des solutions i ces

problEmes. Enfin, nous prdciserons les grands d6fis
de la tutte contre I'exclusion sociale, tels gu'ils se

prdsentent au tournant du troisiEme mil16naire.

onsid6rons d'abord la longue durde ;  i lest cer-
tain que [a plupart  des grandes civi l isat ions,
au mojns dans une p6riode de leur exis-
tence, ont ressenti [a n6cessit6 de prot6ger
tes individus dans [e besoin et oht organis6

des politiques sociales i cette fin.
Ainsi ,  dans [e monde grec, au Vl l"  et  Vl"  s idcles,

les chefs, d6sign6s sous le nom de tyrans, l  qui

par le Recteur

dirigent certaines viltes (Corinthe, Sycion, M6gare,
AthEnes favorisent les petits cultivateurs (partage
des terres, suppression des dettes, diminut ion des
redevances),  et  prennent les premidres d6cisions
retat ives i  ce que nous appel ler ions aujourd'hui  [e
surendettement.

Gdrard-FrangoiS A l'6poque classique, l'assistance prend ptut6t ta
DUMSI{T forme de r6compense i certains vieittards pour ser_

vices rendus i  la col lect iv i t6 :  des s6nateurs, comme
de pauv.res invalides, peuvent 6tre hospitalis6s dans
des prytan6es et pr6tendre parfois aux distributions
des oboles.

Rome va rrp
tance donn6e au social ,  i  p lusieurs reprises. Ainsi ,
pendant la Respublica,2 en 368366. les lois Liciniae
Sextiae att6nuent les dettes. Pour r6soudre la crise
pol i t ique, 6conomique et  sociale de r34, qui
conduira de [a < civitas ) au concept de l,Etat en r4
aprds J-.C.,  diverses mesures sont pr ises dont la dis-
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tr ibut ion de terres r6cup6r6es au prof i t  de ci toyens
pauvres. Mais Jacques El lul  note que ces derniers
n'6taient pas favorables i ce texte, car < ils ne vou-
laient pas quitter Rome et les distributions gratuites
de vivres >,3 assur6s par les Sdnateurs et tes ffobll-
fas (et gage pour eux d'une grande poputarit6). Avec
la loi frumentaire, le Tribun Cai'us Gracchus affran-
chit  la cl ientEle des 56nateurs et fai t  voter que do16-
navant la Respublica proc6dera aux ventes de bl6 i
vil orix.
Plus tard, au temps d'Auguste, la volont6 de renfor-
cer ta hi6rarchie sociale conduit  [ 'empereur i  distr i -
buer i  la ptdbe urbaine, ois ive, des vivres, puisque
le travail, euvre exclusive des esclaves, est d6con-
sid6r6 : 2oo ooo citoyens sont inscrits pour recevoir
te bt6 et [ 'hui le gratui tement.  Auguste y ajoute des
distr ibut ions except ionne[[es d'argent et des ventes
de bl6 i  bas pr ix.  Ses successeurs prendront
diverses ini t iat ives dans le m6me sens.
Ainsi  les empereurs romains se considdrent- i ls
comme les ddbiteurs des citoyens pauvres, cat6go-
rie qui exclut les esclaves. Cette attitude va se ren-
forcer durant [ 'dre chr6t ienne, puis se 96n6ral iser,
avec l'affirmation de [a notion d'6galit6 entre les
hommes et [e d6veloppement de [a valeur de cna-
rit6. Ainsi, soucieux de prot6ger les humiliores,
Constant in d6cide que les pdres de cinq enfants et
les pauvres ne paieront pas d' imp6t.  Dans les vi l les,
il autorise les pauvres i prendre gratuitement et
chaque jour leur pain aux fours publ ics. l l  teur fai t
don de terrains pour construire des habitat ions. La
const i tut ion de 382 ordonne mdme que [ 'on fasse
une enqu6te sur [a capacit6 de travaiI  des d6sh6ri t6s
dans [ 'Empire pour [eur fournir  du travai[ .  La t6gisla-
tion de [a protection 6tabtit tout un droit sp6ciat Qus
singulare) au profit des faibtes : e[[e concerne non
seulement [es mendiants, mais les faibles de toutes
sortes, dconomiquement ou humainement ;  cette
approche fai t  d6j i  songer i  notre terminologie
actuet le d'exctusion sociale.

Ib I'Eg*i*
* [* *5c*rl*ris*firtr*

Aprds [ ' implosion des inst i tut ions civ i les romaines,
et en d6pit  de pr incipes aff i rm6s, tel  cetui  de Charte-
magne prescr ivant aux Comtes d'avoir  i  secourir  les
pauvres dans leurs fiefs, [a ptupart des euvres d'as-
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sistance vont 6tre org?t-1is6es et administr6es, pen-
dant plus d'un mi l l€naire, par I 'Egl ise, seule inst i tu-
tion p6renne. Des ordres religieux sont consacr€s i
la charit6.
AprEs plusieurs siEcles de ces prat iques, une nou-
vel le et importante impulsion sociale de l 'Egl ise se
manifeste au XVll" sidcle : les euvres fond6es par
Saint-Vincent de PauI ddveloppent I 'a ide en nature,
et [a vis i te i  domici le des"malad€s et des indigents.
Mais, paral ldlement,  a commenc6, avec [e d6ve]op-
pement m6di6val des autonomies communales4 et
l'affirmation des pouvoirs civils, une sdcutarisation
de I 'assistance. Des communes prennent la ptace de
1'Eglise dans [a direction d'6tablissements hospita-
liers et la distribution des secours. Frangois ler cr6e
les < bureaux des pauvres >, lointains ancdtres des
Centres Communaux d'Aide Sociale. En r5or,  le droi t
social  est fond6 jur idiquement en Angleterre, sous
le rdgne d'Elisabeth, avec la premidre < loi des
pauvres >> (Poor lar,v) : e[[e affirme ]a responsabilit6
de la collectivit6 pubtique i l '6gard des personnes
dans le besoin et tout part icul iErement de trois
classes d'indigents : les valides, les invalides et les

enfants. Pour les premiers, leur si tuat ion d' indi-
gence 6tant le plus souvent li6e d ['inactivit6, les
paroisses sont dans I 'obl igat ion de les secourir  en
leur fournissant du travail : droit i l 'assistance et
droit au travail sont donc affirm6s paralldlement.s
C'est en r6action i cette loi que Malthus 6noncera,
en 7798, une th6orie6 pessimiste sur I 'avenir  de I 'hu-
manit6.

1e* grandes lois
dtessietence

Les 6cr i ts de Montesquieu et des phitosophes du
XVll l "  s idcle sont conformes i  I 'esor i t  de la toi
anglaise et fondent cet extrait de [a Constitution
- non appliqu6e - du z4 juin 7793 i << La soci6t6 doit
la subsistance aux ci toyens malheureux, soi t  en [eur
procurant un travail, sOJt en assurant les moyens de
subsister i ceux qui sont hors d'6tat de travailler >.
En France, le XIX'siEcle voi t  se d6velopper la mutua-
lit6 et des institutions de pr6voyance sociale, tandis
que ['Etat se tient plutdt en retrait, exception faite de
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ta loi de 1838 sur les ali6n6s, organisEe au niveau du
d6partement. lI faudra attendre les bouleverse-
ments sociaux n6s de l '6re industr iel le,  puis tes pr in-
cipes affirm6s dds 1889 par le Congrds international
d'assistance, pour enregistrer [a naissance des lois
d'assistance publ ique :  lo i  du r5 jui t let  1893 sur I 'as-
sistance m6dicale gratuite, loi du r4 juillet r9o5 sur
< les vieillards, infirmes et incurables >>, Ioi du z7
juin r9o4.sur I'assistance i l 'enfance, avec un 16le
essent iel  donn6 i  [a commune. En 19o6, on compte
plus de 1 39o ooo individus secourus, pr incipale-
ment dans les d6partements ouvriers, notamment
ceux du Nord.z

Alors que ['on pense que la l6gistation de ta S6curit6
Sociale va permettre une r6duction des budgets
d'aide sociale, contre toute attente, le nombre de
b6n6ficiaires de I'aide sociale augmente. pendant
cette mOme p6riode, en 7948, le pr6ambule et I'ar-
ticle z5 de la Ddclaration universelle des droits de
['homme affirment solennellement : < ... L,avdne-
ment d'un monde oi  les 6tres humains seront l ibres
de parler et de croire, 1ib6r6s de [a terreur et de la
misdre, a 6t6 proclamd comme la plus haute aspira-
tion de I'homme (...) ,. n Toute personne a droit i un
niveau de vie suffisant pour assurer sa sant6, son
bien-Gtre et ceux de sa famille >.
En France, [a meilleure efficacit6 de I'aide sociale
n6cessite de simplifier [a l6gislation d,assistance,
dparpi l t6e en une vingtaine de lois,  et  conduit  d [a
16novation [6gislative de ry53.
Son 6volution plus rdcente est davantage connue
avec notamment la loi dtendant ]a s6curit6 sociale
(r9ZS),la loi d'orientation en faveur des personnes
handicap6es (:o juin ry75), les ddcrets de ry82-86
organisant la d6centralisation,'le rapport Wr6sinski
G98),8la loisur le revenu minimum d' insert ion (rer
d6cembre 1988), et la loi contre les exclusionse
(29 jui t tet  1998) qui d6f ini t  ainsi  ses ambit ieux
objectifs : < [a pr6sente loi tend i garantir sur I'en-
semble du territoire l'accds effectif de tous aux
droi tsbndamentaux dans tes domaines de [ 'emploi ,
du logement, de [a protection de [a sant6, de la jus-
tice, de l'6ducation, de la formation et de la culture,
de la protection de [a famille et de l'enfance D.1o
Enfin c'est la mise en @uvre d'une couverture mala-
die universelle (loi z7 juitlet 1999).

l'€rysluti*n
. de [* termirrof*gie

L'une des 6volut ions constat6es au travers de
cette histoire est cet le des termes :  les Romains
parlaient des humbles, [es Anglais du XVl l .  s iEcle

des pauvres, les FranEais de la f in du XX" siEcle
d6couvrent les exclus.11 Quant au mot pauvret6, i l
est ut i l is6 dans [es stat ist iques internat ionales :
cel les-ci  d6f in issent la < pauvret6 absolue )
comme un < seui l  de pauvretd exprim6 en valeur
absolue et  correspondant i  l ' impossibi l i t6 de
sat isfaire i  des besoins minimaux >>t,  i  << la pau-
vret6 relat ive > s 'appt ique i  des personnes qui
sont moins bien lot ies que la major i t6 des autres
membres de la m6me communaut6. En outre, le
Programme des Nations Unies pour [e d6veloppe-
ment (PNUD) a d6f ini  un < indicateur de pauvretd
humaine >, synthdt isant trois var iables :  < le pour-
centage d' individus r isquant de d6c6der avant
I ' ige de quarante ans, [e pourcentage d'adultes
analphabdtes et les services procur6s par l 'dcono-
mie dans son ensemb[e, cette trois idme variable
6tant 6valu6e par trois cr i tdres :  te pourcentage
d' individus n'ayant pas accds aux services de
sant6, i  l 'eau potable, et  le pourcentage d'enfants
de moins de cinq ans vict imes de malnutr i t ion >.
Selon ,ces critEres, [a France fait partie des pays
les moins touchr6s par la pauvret6, ph6nom6ne
g6n6ralement en recul,  comme l '6cr i t  [e pNUD :
< Rares sont ceux qui  ont  conscience des
immenses progrds d6j i  r6al is6s dans le monde. Au
cours des 5o dernidres ann6es, [a pauvret6 a
recu16 davantage que pendant les cinq sidctes
pr6c6dents. >
Cette d6f in i t ion internat ionale de l ' indice de
pauvret6 humaine correspond i  une approche
novatr ice de la pauvret6, puisqu'el le n' intdgre
pas de var iable (  revenu >. Cela meten 6vidence
que toutes les d6f ini t ions fondant la pauvret6
exclusivement sur [a fa ib lesse des revenus
mon6taires sont caduques. Quant i  cel [es fon-
d6es sur ta faiblesse des revenus mon6taires et
des biens et  services pr ivds ou publ ics dispo-
nibles, el les sont insuff isantes. En France, la
si tuat ion demeure di f f ic i te i  saisir .  D'une part ,  la
pauvret6 mon6taire, d6f inie selon [a m6thode
des seui ls nat ionaux, apparai t  en diminut ion :
q7" des menages en 1989, t5o/o en t993, tz,gto/o
en 7995.13 D'autre part ,  on constate une diver-
si td croissante des formes de pauvret6, I i6e
notamment i  [a brutal i t6 de certaines mutat ions
6conomiques et  aux chocs des structures fami-
l ia les, que les chi f f res indiqu6s ne permettent
pas de comprendre.

'Cette diversit6 explique sans doute la multipticit6
des termesta utilis6s : pauvres, sous-prol6taires,
quart-monde, marginaux, personnes ddmunies, en
situation pr6caire, d6sh6rit6s, ddfavoris6s, grande
pauvret6,ls extrdme pauvret6...t6 qui associent [e
plus souvent te montant de revenus et les difficutt6s
sociales.lT
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Les quatre volets de [a lutte
contre lterclusion sociale

En d6f ini t ive, i l  faut s 'at tacher i  ta d6f ini t ion du
rapport  Wr€sinski  :  < La prdcari t6 est I 'absence
d'une ou plusieurs s6curi t6s, notamment cette de
l 'emp[oi ,  permettant aux personnes et  aux
famil les d'assumer [eurs obl igat ions profession-
nel les, famil ia les et sociates, et  de jouir  de [eurs
droi ts fondamentaux. L ' ins6curi t6 qui en r6sulte
peut 6tre ptus ou moins 6tendue et avoir  des
consdquences plus ou moins graves et d6f ini t ives.
El le conduit  i  la grande pauvret6, quand el le
affecte plusieurs domaines de fexistence, qu'el le

Enfin, s'avdre imp6ratif l 'accompagnement socia[,
que je propose de ddf inir  comme la mise i  la dispo-
sition de services qui aident les plus d6favoris6s i
se lib6rer de la d6pendance vis-i-vis des aides
publ iques.

Les malhsurs de I'irr6gularit€,

La question du premier volet de l'action curative
contre l'exclusion sociale, ce[[e du montant des
revenus, doit 6tre replac6e dans un contexte oi
jouent trois variables, non nr6cessairement [i6es,
I'insuffisance des revenus, [eur irr6gularit6 et leur

I
I

,

devient persistante,
qu'el le compromet
les chances de
r6assumer ses res-
ponsabi l i t6s et  de
reconqu6r i r  ses
droi ts par soi-m€me
dans un avenir  p16-
visible >.
Quant i  ta lut te
contre [ 'exclusion
sociale, el te com-
prend quatre volets.
Le premier est celui
des actions pr6ven-
tives qui placent les
individus dans des
condit ions leur per-
mettant d 'assumer
leurs responsabi l i -
t6s humaines (per-
sonnel les, famil ia les
et sociales), notam-
ment en faci l i tant
['exercice des solida-
r i t6s naturel les :
famil ia les, de voisi-
nage, associatives...
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S'inscrivent tout particulidrement dans ce cadre pr6-
ventif les politiques familiales,ls celles du logement,
de [ 'urbanisme, les pol i t iques 6ducat ives, sans
oubl ier [es pot i t iques bconomiques et f iscales qui
doivent 6tre mises au service de ['Homme.
Lorsque ces pol i t iques se r6vdlent inadapt6es,
insuffisantes, ou mal mises en @uvre, [e recours i
des actions sociales curatives devient n6cessaire i
trois niveaux qu'iI convient de d6finir.
D'abord, i l  peut 6tre indispensable de fournir  une
aide f inancidre ou en nature i  des personnes qui ne
sont plus en mesure de subvenir  d leurs besoins 616-
mentaires.
Ensuite, opdre [e soutien social que je propose de
ddf inir  comme une aide permettant i  des personnes
de faire valoir leurs droits.

incertitude. Ainsi, avec la mont6e des formes de tra-
vai l  pr6caire, de nombreuses personnes peuvent
ayoir un niveau annuel de ressources suffisant,
alternant des activit6s temporaires et des p6riodes
de ch6mage. Malheureusement,  les retards assez
fr6quents de versement des prestations li6es par
exemple aux p6riodes de ch6mage peuvent accen-
tuer ces irr6gularit6slg : i1 s'agirait d'avoir la volont6
de mettre fin aux dysfonctionnements de certains
systdmes sociaux en organisant un respect absolu
des 6ch6ances de versement des allocations. Est-il
normal de faire subir  i  un exclu ou i  des famil les en
difficultd-des retards dans le versement d'alloca-
t ions,20 retards que tout salar i6,  b6n6f ic iant
d'un emploi  stable, jugerai t  inacceptable pour
lui-m6me ?
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Quant i l i incertitude, elle est trEs fr6quente en ce qui
concerne les prestations sociales : les conditions d'ou-
verture des droits sont-e[[es remplies ? Les formulaires
administratifs ont-its 6t6 r6dig6s et renvoy6s en temps
utile ? Le plafond de ressources est-iI d6passd ?
A [a question mon6taire s'ajoute ce[[e de l'accds aux
droits et d la citoyennet6, rendu ptus difficite par un
6cart croissant entre la complexit6 des r6glementa-
tions et les earences 6ducatives : [e r6sultat des 6va-
luations des 6ldves entrant au collEge en fournit un
indicateur:  pourcentage 6tevd de jeunes ne sachant ni
lire, ni 6crire, ni compter i la fin de ['6cole primaire.
Ainsi ,  lut ter contre l 'exclusion sociale, ce n'est plus
seulepent assurer des ressources aux personnes
d6munies, c 'est leur appqrter un sout ien sociaI et
plus 96n6ralement c16er les condi t ions d 'une
mei[ [eure insert ion sociale.
Ce devoir n6cessite [e courage de relever six autres
d6f is dans la France d'auiourd'hui  et  de demain.

Une quest ion trop souvent m6connue concerne la
stat ist ique d6mographique :  en d6pit  de certains
efforts, les informations statistiques dont on dis-
pose sur les exclus sont insuffisantes,2l comme cela
est d6jd [e cas pour les stat ist iques de d6mographie
g6n6rale dont la quat i t6 ne s 'est pas am6tior6e,
notamment avec l 'a l longement des p6riodes inter-
censitaires.22 Certes; on connait g6n6ralement [e
nombre de b6n6ficiaires de droits sociaux, par cat6-
gorie de prestations : on sait par exempte que ceux
du RMI 6taient de r  o89 ooo au 3o juin 1998. Encore
s'agit- i l  [ i  d 'une inform,at ion l imit6e, de la simple
connaissance d'un effect i f  i  un moment donn6 ;
plus important est de connaitre les flux, les caract6-
r ist iques des nouveaux RMistes, de ceux qui en
sortent...
Mais il faudrait aussi des statistiques crois6es pour
mesurer le ph6nomdne de ['exclusion : en effet, un
ch6meur de [ongue dur6e peut €tre inscr i t  i
l 'ANPE,23 6tre inscr i t  au CCAS2a de sa commune,
percevoir un secours d'une autre caisse, attendre [a
t iquidat ion d'une pension d' inval idi t6. . .  Autre
exemple, la connaissance stat ist ique des act ions
des CCAS est plus que modeste.
Or I 'espri t  le moins scient i f ique admet qu'on ne peut
apporter de bonnes solut ions d une quest ion qui est
mal pos6e. Des tableaux de bord dist inguant les
types de personnes ou de famil tes,25 selon leur com-
posit ion, [eur dge, les causes de [eurs di f f icul t6s,
aideraient i mieux comprendre I'exclusion sociale26
et donc i  mieux [a combattre.
La cr6at ion d'un < Observatoire nat ional de la pau-
vret6 et de I 'exclusion sociale >27 semble al ler dans
le sens de cette rr-6f lexion, mais pose [a quest ion de
faEon trop g6ndrale pour 6tre suff isamment op6ra-

t ionnel le.  Cette d6marche ne s' inscr i t -el le pas dans
la f loraison des observatoires qui sont apparus ces
derni€res ann6es comme < les champignons aprds
la pluie > ?28 Un systEme d' information, pour €tre
efficient, exige la 16gularit6 de donn6es statis-
t iques correspondant i  des concepts pr6cis6ment
d6f inis ;  on peut di f f ic i tement [ 'envisager dans le
cadre d'un programme de travai l  d6f ini  chaque
ann6e, addit ionnant des 6tudes souvent dispa-
rates.
Ainsi ,  la pr ior i t6 des inst i tut ions sociales serai t  de
disposer de tableaux de bord r6gul idrement rensei-
gn6s, pour [ '6 laborat ion desquels les out i ls de la
science de [a poputat ion seraient pr6cieux.

lsistEnguer [es f,auses premiares

Se pencher sur [a typologie des si tuat ions d'exclu-
sion et sur [eurs m6canismes d6clencheurs est une
d6marche n6cessaire, m6me si  el le est rendue di f f i -
cile par [urgence des actions curatives ; la diversit6
des si tuat ions d'exclusion est parfois omise. Ainsi  a-
t-on tendance i parler des foyers monoparentaux2e
comme s' i l  s 'agissait  d 'une cat€gorie homogdne,
alors que [e contexte psychologique peut s'av6rer
fort  di f f6rent selon que [a si tuat ion de monoparen-
tat i t6 fai t  sui te i  un c6l ibat,  i  un compagnonnage, d
une s6parat ion, i  un divorce ou d un veuvage. En
outre, [a monoparentat i t6 peut €tre, selon les cas,
plus ou moins subie, plus ou moins brutate, plus ou
moins or6visible.

@

{€ Ps*sqa;*E {n fralt** astar*ltre
r}s ssr*ft-e[€* pas €e*abA*
d'u:re sroiseds s$sts* [u€nl*ttrisme
c*m*ns etle a 6t€ eap*b[e,
dnx €e*ps d* j*;fes Ferryr,
duE:me er6ised*
c$iltre l'ar*atrphab€€Esme ? *

De mdme, [ ' id6e, parfois r6pandue et soutenue par
certains mouvements. de consid6rer les chdmeurs

icomme un groupe social  homog6ne3o r isque d'em-
pdcher d'adapter les rem6des appropri6s aux diff6-
rentes si tuat ions de ch6mage :  [a quest ion du chO-
mage appelle en effet des rr6ponses extr€mement
diversi f ides selon son or igine (d6mission, l icencie-
ment 6conomique, absence de qual i f icat ion,
absence d'exp6rience.. .) ,  selon [a tranche d'6ge de
la personne, selon te diptdme (absence de dip[6me,
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ou, a l'oppos6, situatiorr de surdipl6m6..), selon le
contexte familial (stimulant ou au contraire, d6cou-
rageant, notamment s'il existe d'autres demandeurs
d'emploi  dans la famil le),  selon [a dur6e 6coul6e
depuis la situation de ch6mage (chOmage r6cent,
long, devenu chronique),  selon les condit ions
r6el les du chdmage (premier ch6mage, ch6mage
r6p6titif), ou selon [e nombre d'employeurs pr6c6-
demment connus.. .
En toute hypothdse, toute si tuat ion d'exclusion
r6sulte soit d'un facteur initial d6clencheur, soit
d'un ou de plusieurs facteurs aggravants, exergant
leurs effets comme les pierres qui d6clenchent ou
aggravent ['ava]anche. Or il importe de d6terminer la
sp6cificit6 de ces pi6rres, qui sorit au diagnostic de
l'exclusion sociale ce que les symptdmes de [a
maladie sont au mddecin. Ces pierres peuvent en
effet expliquer des situations psychosociologiques
trds diff6rentes, selon par exemple que la perte
d'emploi  provient d 'une dr6mission sur un coup de
t€te, d'une r6vocation pour faute grave commise i la
suite d'une brutale s6parat ion, d 'un probldme de
sant6 physique ou mentale, d 'une insuff isance l in-
guist ique.. .

La connaissance des m6canismes d6clencheurs et
accdldrateurs de l'exclusion, si elle est fondamen-
tale pour l 'action curative, ['est tout autant pour
l'action pr6ventive. Prenons un exemple : qui est
mieux plac6 que les travai l leurs sociaux pour
constater tes d6gdts de [ ' i l let t r isme ? Cetui-ci
touche, en s ' inspirant d 'une d6f in i t ion de
t 'UNESCO : < toute personne incapable de l i re et
d'6crire en le comprenant un expos6 simple et bref
de faits en rapport avec [a vie quotidienne >. Or
l'i l lettrisme, i [a fin de l'6cole primaire, se constate
et se mesure m6me dans les statistiques officielles
de I'Education nationale. Pr6venir I'exclusion de
demain, c 'est ext6nuer I ' i l let t r isme aujourd'hui .  Or,
tout se passe comme si la prise en compte de ce
ph6nomdne 6tait insuffisante. Pourquoi ? AvanEons
comme explication un mythe rdcurrent : on veut
croire que les lacunes de [',6cole primaire seront
combldes au colldge, celles du colldge faire l'objet
d'un rattrapage au [yc6e. Le mythe s'exerce 6gale-
ment entre le lyc6e et I'enseignement supdrieur,
d'o0 les r6sultats catastrophiques des examens en
premidre ann6e universitaire. Ce mythe fait fi de [a
r6at i t6 de ta biologie humaine, comme nous I 'avons
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si  souvent constat6 auprds de personnes handica-
p6s. fes handicap6s physiques, qui  ont eu [e mar-
heur d'6tre pr iv6s d'6cole dans leur enfance i  cause
de cela, ne parviennent que trds di f f ic i lement (et
mdme parfois pas du tout)  i  assimi ler ce que les
neurones frais de I 'enfance acquidrent sans
beaucoup d'effort ,  sous condit ion d'une p6dagogie
adapt6e.
Pourquoi la France actuel le ne serai t-el le pas
capable d'une croisade contre l ' i l let t r isme comme
el le a 6t6 capable du temps de Jules Ferry d'une croi-
sade contre I 'analphab6t isme ? En part icul ier,  le
droi t  i  la nat ional i t6 frangaise, teI  qu' i l  est organis6
par notre code de [a nat ional i t6,  n 'a de sens que s' i l
s 'atcompagne cl 'un droi t  i  [a langue franEaise qui
est,  of f ic iel lement,  depuis [a r6vision const i tut ion-
ne[]e de t993, la langue de ta R6pubt ique. , '

['ex*€ac face as maqati$
institutionrl€a

Un quatr idme d6f i  t ient i  [ 'organisat ion des services
sociaux en France. On demande i  la oersonne en di f-
ficutt6 de savoir, selon la nature de ses difficult6s,
son 6ge, son t ieu d'habitat ion, quel le est ou quel les
sont les diff6rentes institutions compdtentes sus-
ceptibles de l'aider : collectivit6s territoriates, ser-
vices de I 'Etat,  inst i tut ions sociales.. .  En d6pit  des
convent ions entre inst i tut ions pour se coordonner,
ou des efforts conduits sur le terrain par les tra-
vailleurs sociaux, lfexclu se trouve souvent face un
maquis inst i tut ionnelque les modal i t6s de la d6cen-
tral isat ion ont rendu plus complexe que jamais.
Comment faire comprendre i  un handicap6 ou i  sa
famil le que selon son ige et son type de handicap, i l
doi t  s 'adresser i  tet le inst i tut ion ou i  tel le autre ?
Peut-on demander aux exclus de s'y reconnaitre
dans [ 'organisat ion complexe de l 'a ide sociale, alors
que les sp6cialistes eux-mdm.es 6prouvent parfois
des di f f icul t6s lorsqu' i l  s 'agi t  de r6pondre i  une
quest ion simple :  < qui fai t  quoi > ?
En part icul ier,  la France sembte [e seul pays du
monde oi  [a toi  a organis6, dans chaque d6parte-
ment,  deux structures publ iques op6rat ionnel les
d'aide sociate - I'une relevant de I'Etat, l 'autre du
Consel l  g6n6ra1. Dans un pays sans tradi t ion f6d6-
rale comme ta Sudde, les cottectivit6s territoriales
ont [a charge d'appl iquer dans leur p6rimdtre admi-
nistrat i f  la rdglementat ion nat ionale et les d6cisions
locales. Alors que les lois de d6centralisation appro-
chent de leur vingt idme anniversaire, le moment est
venu d'une indispensabte ctar i f icat ion, [ 'Etat se  ̂
consacrant d ses tdches essent iel tes, et  d6[6guant
l'ensemble des actions d'exr-6cution. D'une fagon
g6n6rale, la mult ipt ic i t6 des inst i tut ions compl ique
consid6rablement la coordination et donc l'efficacit6
des mesures, comme ceta a part icul iErement 6t6 mis
en 6vidence avec [a politique de la vi[[e.31 Cette

rdf lexion sur I 'organisat ion inst i tut ionne[1e peut
6ventuel lement s ' inspirer du th6ordme que j 'a i  pro-
pos6 : ['efficience de I'aide sociale financiEre est
inversement proport ionnette i  ta distance entre
celui  qui  [a d6cide et celui  qui  la reEoit .
De m€me, [a r6ussi te de l 'accompagnement social
est inversement proport ionneI i  [a complexi t6 des
proc6dures, au maquis inst i tut ionnelet i  [ '6miette-
ment des intervent ions. On pourrai t  ainsi  exp6ri-
menter que [a personne en di f f icul t6 ai t  recours,
parmi les diff6rents intervenants sociaux, d un inter-
locuteu r-16f6ra nt.

La diversitfi des minima sociaux
et des effets de Eeuil

Une cinquidme quest ion concerne [es minima
sociaux. Mdme si  [e montant des trois minima
sociaux de longue dur6e (minimum viei l tesse, mini-
mum inval idi t6,  al tocat ion aux aduttes handicap6s)
est ident ique, i [  n 'est pas ais6 de comprendre la
diversi t6 des cinq minima sociaux,32 congus au
d6part  comme transitoires. En outre, i [  est surpre-
nant de constater que les minima sociaux ont par-
fois pour effet de p6naliser les liens familiaux.33
L' incoh6rence des minima sociaux, et  [a diversi t6
des plafonds de ressources multiplient tes effets de
seui l .  Brutalement,  une personne peut perdre, en
franchissant un seuit ,  certains avantages :  non-
imposition des revenus, r6ductions tarifaires, exo-
n6ration de [a redevance t6l6vision, aide m6nagEre
gratuite, bons de vacances... lI conviendrait de r6f16-
chir i inventorier les effets de seuil, d ddfinir de
n6cessaires pond6rat ions, i  rem6dier 'aux in6gal i t6s
dues i  la mult ipt ic i td des plafonds de ressources.

Fr.3vit,6$ier ['*Htonomie et le

Une autre question de fond dans la lutte contre I'ex-
clusion sociale avait ,  en son temps, susci t6 les
r6formes de Calus Gracchus. Le soutien social, le
secours, [ 'assistance, [a tutel le n'ont pour objet ni
de maintenir  I ' individu dans une si tuat ion d'assist6,
ni  de d6clencher des effets d' imitat ion. l l  ne s 'agi t
pas d'organiser une sorte de nouvel le pl6be, enten-
due comme un sous-prol6tar iat  i  qui  l 'assistance
permettrait seulement de survivre... Le succEs de
l ' insert ion sociale est inversement proport ionnel
aux effets pervers ddclench6s par l 'assistanat.
La R6pubt ique ne peut avoir  pour object i f  tes valeurs
6cri tes au fronton des mair ies et oubl ier oue l 'auto-
nomie et ta digni t6 du ci toyen doivent 6tre tes objec-
tifs premiers de I'aide et de I'action sociales. Tous
les efforts doivent tendre vers la promotion de I'in-
dividu et faciliter I'exercice des solidarit6s natu-
rel les, famil ia les, de voisinage, associat ions.. .  qui
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sont les 6l6ments essentiels de la pr6vention de
l'exclusion. Les institulibns sociales ne sont pas [i
pour se subst i tuer durablement et en tous points i
une soci6t6 civile d6faillante, mais pour agir afin que
les personnes parviennent i se reprendre en charge
el les-m6mes, dans le cadre d'un environnement
famil ia l  et  socia[ 6quit ibr6.

Emdivldualisme
et lien sccEel

M6me si cela peut surprendre, bien comprendre [e
domaine de I'exclusion est ptus ais6 si ['on r6ft6chit i
une situation diff6lente, celle du cr6ateur d'entre-
pr ise. Lui  non plus ne peut 16ussir  seul :  i l  Iu i  faut un
environnement favorable, quelques premiers clients
qui lui font confiance, des fournisseurs qui prennent
des r isques de paiement,  et  des personnes autour de
lui pour l 'aider p6riodiquement i faire [e point et i
effectuer les adaptations n6cessaires. L'exclu, dont
le sort social n'est 6videmment pas 6quivalent i
celui  du cr6ateur d'entreprise, a 6galement besoin,
comme le cr6ateur d'entreprise, d'un environnement
favorable qui l 'aide dans ses difficuttds financidres,
oui le soutienne dans l'accds i ses droits et dans ses
d6marches, et qui l 'accompagne en lui redonnant
confiance et dignit6, pour lui permettre d'exercer
pteinement ses responsabilit6s, ses devoirs, vis-i-vis
de lui-m6me, de sa famille, de [a soci6t6.
L'exclusion n6cessite une muttiplicit6 d'actions p16-
ventives et curatives, dont le succds suppose une
coordination efficiente, pour surmonter les rigidit6s
proc6durales et ['esprit de chapelle parfois prdsents
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dans nos-syst6mes sociaux. Personne n'est mieux
plac6 que les acteurs de terrain pour constater les
difficutt6s de [a ]utte contre l'exclusion sociale et
pour savoir que les lois et les textes r6glementaires
se jugent i  [ 'aune de leur appl icat ion. Or [a ques-
t ion, tel te qu'el le se pr6sente au tournant du mit l6-
naire, est complexe. D'une part, le contexte g6n6ral
et les r6glementations, te[[e [' inadaptation et ]' insuf-
fisance de la politique familiale, accentuent la frag-
mentation et [a destruction sociales ; d'autre part,
[ ' individua] isme est souvent valor is6 comme [e pr in-
cipe supr6me, ainsi  que l 'at testent diverses pubt ic i-
t6s faisant l 'apologie du ptaisir h6doniste. C'est [e
reflet d'une soci6t6 ori [a < foule solidaire >, consi-
ddrde comme la nouvel le norme, ne peut d6boucher
que sur des comportements 6goistes a-sociaux.
L'un des plus grand d6fis du XXl" sidcle est cetui de
recr6er du [ ien social .  Entre la coh6sion sociale assu-
r6e par ta R6pubt ique sachant faire aimer un univer-
sel  commun et l 'anarchie sociale oi  l 'homme est un
loup pour I 'homme, i [  n 'y a pas de trois idme voie
soci6tale. En euvrant lucidement,  en apportant des
r6ponses adaptdes aux d6fis de [a lutte contre ['ex-
clusion, i I  s 'agi t  d 'emp€cher que l 'exclusion sociale
d'auiourd'hui  soi t  [e premier sympt6me d'une
r6gression de la coh€sion sociale, et menace les
valeurs de la R6publ ique et de la d6mocrat ie.  *
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