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PRÉFACE

J'hésite toujours à parler de la pauvreté. Elle relève beaucoup plus du domaine
de l'engagement et du témoignage que du discours. Ma rencontre avec le
Père Joseph Wresinski n'a fait que me confirmer dans cette attitude. Il ne
parlait pas des pauvres ; il les faisait parler. Il n'était même pas leur porte-
parole ; à travers lui, littéralement, ils s'adressaient directement à nous. Il ne
parlait pas au sujet de la pauvreté; il la disait; elle était là, devant nous,
palpable. Pour ce faire, au lieu de longs discours, il présentait souvent des
faits de vie, faisant pénétrer pzrr ses mots, dans la salle où nous étions réunis,
des familles que nous n'avions jamais su voir alors qu'elles << vivaient >> très
près de nous.
Depuis, cette démarche - unique en son genre - a toujours été celle du
Mouvement ATD Quart Monde. La présente publication en est un exemple
parmi bien d'autres.
Les 9 et 10 décembre 1995, le Mouvement a organisé une session d'étude
sur le thème : << Extrême pauvreté et droits de l'homme en Europe: défendre
les causes significatives ». Dans les pages qui suivent ont été rassemblés les
Actes de cette rencontre.
Au départ, il s'agissait de tenter d'analyser 

- 
à travers I'exemple de « causes

significatives >> 

- les difficultés que les familles du Quart Monde éprouvent
à faire valoir leurs droits ; I'accès à la Justice pour un monde où le Droit
n'existe pas. Cela aurait pu faire l'objet d'un magnifique colloque réunissant
d'éminents juristes et philosophes qui se seraient livrés à de brillantes joutes
oratoires.
Rien de tout cela. Il est au contraire fascinant de voir, au fil des pages,
comment l'entrecroisement des exposés théoriques (mais jamais abstraits), des
exemples concrets et des témoignages vécus, aboutit à un dialogue à plusieurs
voix dont aucun participant ne sort indemne. La vie y éclaire sans cesse la
théorie, la met à l'épreuve. Jusqu'à la notion même de « cause significative >>

qui révèle de multiples facettes et dont I'usage doit concilier la générosité et
la prudence, parce qu'il y va du respect de personnes humaines.
D'une manière générale, toute idée, toute intuition est approfondie et passée
au filtre de l'expérience des familles qui vivent dans I'exhême pauvreté.
Le résultat : mieux qu'un volumineux traité, ces quelques pages montrent de
manière lumineuse des liens entre la pauvreté et les droits de l'homme, le
caractère indivisible de ces droits, les exigences de leur effectivité et la nécessité
d'admettre que, très souvent, nous oublions qu'à la base des droits de I'homme
il y a la reconnaissance de la dignité de chaque être humain.
J'hésite toujours à parler de la pauvreté. Et pourtant, il faut le faire, inlassable-
ment. La misère est dans la marge, dans I'ombre: elle ne dérange pas un
monde myope et protégé par la bonne conscience. Les mots sont alors souvent
un moyen privilégié pour apporter un éclairage sur des situations qui ne
devraient plus être tolérées et sur un Droit qui devrait être transformé.
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C'est ce que nous essayons de faire au Conseil de l'Europe, modestement,
pas à pas, au prix de difficultés qui jettent une lueur étrange sur « l'Europe
des droits de I'homme ,r, mais avec tout de même des résultats. Dans sa
contribution, mon collègue Régis Brillat présente ce qui a pu être réalisé dans
le cadre de la Charte sociale européenne avec, en particulier, une procédure
de réclamations collectives et les avancées apportées par la Charte révisée.
On peut ajouter la Recommandation relative à I'accès effectif au droit et à
la justice des personnes en situation de grande pauvreté, adoptée par le Comité
des Ministres le 8janvier 1993. On sait aussi que, depuis plusieurs années,
le Conseil de I'Europe prépare un prograrnme « Dignité humaine et exclusion
sociale >>.

Il s'agit là de projets et de réalisations dont on ne peut sous-estimer I'impor-
tance, ne serait-ce que parce qu'ils impliquent I'accord de plusieurs gouverne-
ments. Toutefois, I'essentiel est au-delà. Et c'était le message du Père Joseph :

faire en sorte que la pauvreté et les droits de I'homme ne soient plus des
notions étrangères I'une à I'autre ; que l'on comprenne enfin que les droits
sociaux et les droits civils concernent une seule et même personne. Le chemin
sera encore long, mais des rencontres comme celle de Pierrelaye montrent
les progrès réalisés dans la recherche de voies et moyens permettant de faire
évoluer les mentalités.
En conclusion des travaux, Georges de Kerchove dit que le dialogue qui a
été amorcé doit se poursuivre. Dans cet esprit, je voudrais formuler un voeu :

que de plus grands efforts soient entrepris pour permettre de présenter des
<< causes significatives >> devant les organes de la Convention européenne des
droits de I'homme. Le mot « dignité » n'est pas dans la Convention. Il faudrait
mettre la Commission et la Cour européennes des droits de I'homme à même
de dire que cette absence n'est pas un oubli mais le signe d'une évidence :

il n'y a pas de droits de I'homme, il n'y a pas de Justice si la dignité de
chaque être humain n'est pas reconnue et sauvegardée sous tous ses aspects,
dans toutes les situations - quelles que soient les distinctions faites par les
juristes et les politiques. << Là où des hommes sont condamnés à vivre dans
la misère, les droits de l'homme sont violés. » On a peine à croire que la
prochaine Cour unique des droits de l'homme, qui devrait être établie en 1998

- cinquante ans après la Déclaration universelle des droits de I'homme 
-ne fasse pas sienne cette maxime. A nous de l'interpeller, avec patience et

obstination.

Pierre-Henri IMBERT
Directeur des Droits de l'homme

au Conseil de l'Europe



PRESENTATION

Dans son combat avec la montagne, I'alpiniste est tout entier absorbé par le
choix de l'itinéraire, I'utilisation du matériel qu'il a sélectionné et emporté,
la recherche des prises. Il se soucie de ceux qui grimpent « sur la même
corde >>, comme on dit. Pas question d'aller trop vite, ni de rester sur place.
La paroi est contre son visage, il la sent avec les mains, avec les pieds.
Parfois il décide d'installer un relais. C'est là que la cordée se rassemblera
pour un moment. C'est 1à aussi que l'alpiniste regardera vers la vallée pour
mesurer le chemin parcouru et qu'il lèvera la tête vers le sommet pour évaluer
les difficultés qui I'attendent encore.

La session des 9 et l0 décembre 1995 était un relais pour ceux qui affrontent
au jour le jour les voies difficiles de la défense juridique des personnes en
grande pauvreté.
Voici près de 40 ans que le Mouvement ATD Quart Monde sait qu'une cause
particulière peut signifier une avancée générale ou un échec pour des milliers
d'autres familles qui ne savent peut-être rien du procès.

Il est bon de s'arrêter ensemble pour faire le point. Comme en alpinisme, il
faut partager I'expérience, comparer les itinéraires empruntés par les uns et
les autres. Le matériel évolue aussi : les droits et les institutions changent.
Ils permettent parfois de meilleures prises, corlme tel piolet plus performant.
D'autres fois, au contraire, on apprend qu'une voie est trop dangereuse ou
aboutit à une impasse. 

*

D'abord un peu d'histoire, avec le *rr" des causes significatives, surtout
françaises, qui ont fait progresser le combat juridique du Quart Monde.
Ensuite le témoignage de ceux qui << portent le procès >> davantage que les
professionnels du droit, parce que c'est le leur, parce que c'est leur vie.
Les carrefours, dont une synthèse est livrée au lecteur, ont permis d'approfondir
les relations entre les justiciables les plus pauvres et la justice ou I'administra-
tion, la médiatisation des causes, le rôle des « Comités Quart Monde et droits
de I'homme », la défense des droits économiques, sociaux et culturels, enfin
les critères permettant de décider d'engager une famille dans une cause signifi-
cative.

Monsieur Paul BOUCHET, Président de la Commission nationale consultative
française des droits de l'homme, nous aide à réfléchir le fondement philosophi-



que des droits de I'homme avant d'évoquer l'élaboration d'une loi française
d'orientation, destinée à combattre la pauvreté à long terme. Fauril choisir
parmi les droits fondamentaux ?

Monsieur Louis BRETTON, de la CIMADE qui prend en charge la défense

des étrangers en France, nous livre le fruit de ses expériences. Efficace et
passionnant.

Monsieur Pierre CHAUBON, Délégué du Médiateur de la République, fait
le bilan de cette institution, créée en 1973, qui entend aujourd'hui prendre à

bras le corps la question de l'exclusion et de la grande pauvreté.
La Charte sociale européenne révisée ouvre de nouvelles voies à I'effectivité
des droits économiques, sociaux et culturels, et de nouveaux moyens de
contrôle, ainsi que I'explique Monsieur Régis BRILLAT, de la Direction des
Droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
Au nom du Secrétariat général du Mouvement ATD Quart Monde, Madame
Bérengère LE SONNEUR évoque le présent et l'avenir des causes significati-
ves, qui doi{ent s'inscrire dans la défense des droits de l'homme.
Les discussions qui ont rythmé la plupart des interventions permettent de
mieux réfléchir ce qui fait qu'une cause << signifie ».

L'introduction et la conclusion des journées sont celles d'un alpiniste che-
vronné.

Jacques FIERENS

ffi



INTRODUCTION *
par Georges De KERCHOVE, avocat au Barreau de Bruxelles
(Betgique)

Nous nous rassemblons aujourd'hui et demain autour du thème des << causes

significatives ".
Le Mouvement ATD Quart Monde porte cette préoccupation depuis de longues
années. Je voudrais introduire cette session en vous communiquant deux
réflexions.

1) Nous tenons régulièrement à Bruxelles une réunion dite de « fiches de

faits >r, où chaque mois, avec essentiellement des avocats, nous partageons

des événements qui nous ont interpellés. Trois faits ont récemment été évoqués.

L'un concernait une mère de famille de Valenciennes qu'un juge venait de

sanctionner parce qu'un de ses enfants placés était venu chez elle et y était
resté alors qu'il n'en avait pas le droit. Bien qu'on lui ait suggéré d'interjeter
appel, la mère n'a pas osé le faire.

Un autre concernait une famille de Bruxelles dont les enfants étaient également
placés. Là encore, I'avocat estimait qu'un appel s'imposait face à un placement

contestable. Mais la famille n'a pas osé interjeter appel.

Le dernier concernait des personnes belges, vivant à la rue, qui se voyaient
refuser le droit au revenu minimum de moyens d'existence - le minimex

- alors que la législation belge précise formellement que le minimex est

accessible, même aux personnes sans domicile. Un groupe de ces personnes

vivant à la rue se réunit depuis de nombreuses années, dans une des gares

de Bruxelles. A la dernière réunion, plusieurs personnes avaient fait observer
qu'elles ne bénéficiaient d'aucune aide, pas même du minimex. Nous avions
donc décidé de tenir, quelques jours plus tard, une réunion sur ce sujet avec

les personnes concernées. Mais à cette réunion, personne n'est venu.

Ces trois faits m'amènent à une première réflexion: lorsque nous parlons de

« cause significative », ne négligeons pas la difficulté que les familles du

Quart Monde éprouvent à mener à terme une procédure. N'oublions pas le
poids qui pèse sur les familles les plus pauvres et, finalement, le risque que

nous leur demandons d'assumer. N'oublions pas qu'elles sont en première

* Cette intervention a fait l'objet d'une publication dans la rewe << Droit en Quart Monde »,

n" 13, (1996), sous le titre: .. Jouer la citoyenneté contre I'exclusion : le poids des procédures ».
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ligne et que notre combat, nos priorités 
- si généreux soient-ils - risquent

de les déstabiliser.

2) Deuxième réflexion : J'ai lu dernièrement le compte-rendu d'audience du
procès des matelots du « Mac Rubby », cet équipage russe qui, en 1992, avait
massacré, en pleine mer, des passagers clandestins noirs, brusquement jugés
encombrants. Un des officiers aurait dit : << Jetez les clandestins par-dessus
bord I Ce ne sont pas des hommes, ils n'ont pas de papiers >>.

Effrayantes, ces paroles ! Comme si I'humanité d'une personne, et donc le
droit de vie et de mort que l'on aurait sur elle, étaient liés aux papiers dont
elle serait porteuse ! Ne pourraient vivre et ne seraient libres que les hommes
détenteurs de papiers, les autres étant au mieux tolérés, pourvu qu'ils ne gênent
pas. Mais il est clair qu'ils ne disposeront jamais des mêmes droits que les
premiers.

Je discutais de cela avec des personnes vivant à la rue. Immédiatement, un
homme, sans doute le plus misérable d'entre eux, posa une question apparem-
ment saugrenue qui nous introduisit pourtant au coeur du débat:
« C'est quoi avoir ses papiers pour être en règle ? »

Spontanément, j'ai pensé à des documents d'identité, à des titres de séjour
ou à des formulaires plus ou moins complexes, censés ouvrir tel ou tel droit.
Mais mon interlocuteur, qui était illettré et n'avait jamais dû être titulaire de
beaucoup de documents ni de droits dans sa vie, ne se contentait pas de ces
réponses. Il les trouvait même superficielles :

« La clé, pour vivre, c'est d'être respecté, précisa-t-il, et si tu ne travailles
pas et que tu n'as rien, tu n'es rien, juste un clandestin, comme ces passagers
du bateau qui peuvent être balancés à tout moment par-dessus bord. »

Lorsque nous parlons de précarité et d'exclusion, je pense à cet homme, privé
du droit d'habiter la terre, qui avait accepté de partager avec moi son expérience
et d'éclairer ma réflexion. Certes, la précaité et I'exclusion présentent un
aspect financier. Mais, plus fondamentalement, ce couple infernal fait de vous
un absent, un citoyen de second rang, un métèque sans droits ni voix, un
homme qui ne compte plus aux yeux des autres.

Evoquant la << shoa », Hannah Arendt, philosophe des droits de l'homme,
éci.t « Chez les nazis, l'exterminaîion des Juifs avait commencé par la
privation de statut juridique en faisant d'eux des citoyens de seconde zone,
en les coupant du resîe du monde des vivants et en les parquant dans des
ghettos et dans des camps de concentration. Avant de faire fonctionner les



chambres à ga7, les nazis avaient soigneusement étudié la question et découvert
à leur grande sadsfaüion qu'aucun pays n'allait revendiquer "ces gens-là". >>

Voilà donc le défi que nous lancent les absents de notre société: qui va
revendiquer <( ces gens-là » ? C'est à dire ceux-là même qui passent inaperçus,

qui ne travaillent pas, qui ne consomment pas, qui sont considérés comme
des freins au progrès et au bien-être des autres.
<< Ces gens-là >> ! qu'une mère de famille excédée montrait du doigt, en disant
à son fils, âgé de cinq ans : << Si tu n'es pas sage, tu deviendras comme eux ! >>

Comment cet enfant respectera-t-il plus tard ceux que sa mère désignait comme
des rebuts ou des repoussoirs d'humanité ? Ne sera-t-il pas tenté de les jeter
par dessus bord, le jour où ils deviendront trop encombrants ou simplement

trop présents ?

Qui va revendiquer ces gens-là ?

Lutter contre la précarité, ce n'est pas seulement améliorer les mécanismes

de la solidarité pour endiguer la spirale de la misère. C'est aussi jouer la
citoyenneté contre l'exclusion, et cela, à tous les niveaux, du plus humble au
plus élevé, du plus proche au plus lointain.
Ce n'est pas uniquement I'affaire des décideurs politiques ou d'une poignée

de spécialistes. C'est notre affaire à tous, quelles que soient les parcelles de
pouvoir ou de responsabilités 

- 
syndicales, culturelles, politiques, sportives,

religieuses ou autres - que nous détenons. Ce sont elles qui tissent la cohésion

sociale et permettent un apprentissage de la citoyenneté au quotidien.

Etre citoyen, c'est être sujet de droits. Si une personne n'a pas d'existence
sociale, la solidarité à son égard, les droits dont elle est titulaire, sont un
leurre et se muent inévitablement en assistance, la réduisant au silence et à
la dépendance. A la première occasion, on la jettera par-dessus bord, comme

les passagers du << Mac Rubby ».

1L



Dans I'histoire des actions menées par le Mouvement ATD Quart Monde,
parfois sans procès, la défense des causes significatives révèle combien il
est difrcile de soutenir une personne ou une famille très pauvre, dans le
respect de celle-ci, sans heurter I'opinion publique tout en osant désigner
les responsabilités face au mondc de la misère.

LES CAUSES SIGNTFICATIVES DANS L'HISTOIRE
DU MOUVEMENT ATD QUART MONDE *
par Anne DUQIIESNE, avocate au barreau du Val de Marne (France)

Ce que je vais dire de l'histoire des
causes significatives dans le Mou-
vement ATD Quart Monde va être
assez << chronologique ». Mais
l'histoire n'est pas linéaire: au fil
des années, des situations, des com-
bats et des procès, des questions
nouvelles ont fait évoluer la
réflexion sur ce thème.

Par ailleurs, les histoires dont je
vais parler se siment pour la plupart
en France. Il y en a évidemment
d'autres, en Angleterre, en Belgi-
que, en Suisse, que moi-même n'ai
pas eu la possibilité de connaître.
Mais je suis sûre qu'en écoutant les
histoires que je vais rappeler, plu-
sieurs parmi vous reconnaîtront des
combats souvent similaires, vécus
avec le Mouvement ATD Quart
Monde dans ces autres pays.

* Cette contribution a fait l'objet d'une
publication dans la revue « Droit en Quart
Monde >>, no 13, (1996), sous le titre :

« Quelle est l'histoire des causes significati-
ves dans le Mouvement ATD Quart
Monde ? >>.

Ces remarques préliminaires étant

faites, j'ai envie de dire, un peu par

provocation, qu'il faudrait rejeter
complètement le terme de << cause

significative >>. D'abord c'est une

expression impropre puisqu'une
situation et des êtres humains, ce ne

sont jamais des (< causes >>. Ce

terme de cause est même un peu

effrayant : « on se bat pour la

cause >> ! Et puis peut-on dire
qu'elle est « significative » la

misère qui exclut les personnes de

la communauté humaine ? Lors-
qu'une famille se fait, en quelques

instants, détruire son domicile, ou

quand un homme, décédé des suites

de I'intemrption de son appareil
respiratoire parce que l'électricité
qu'il n'a pas pu payer lui a été cou-
pée, où est le sens ? Que signifient
de tels faits ?

Dans une étude sur << La cause

significative et la Convention euro-
péenne des droits de l'homme »,

publiée dans les Annales de Droit
de Louvain, (411994), Olivier de

Schütter nous dit que cette concep-



t4

tion de la << cause significative »

s'inscrit dans un contexte politique,
dans une stratégie, et qu'elle est
défendue, par ses partisans, corrune
étant une manière de compenser la
représentation insuffisante des plus
faibles économiquement dans le
processus législatif. Autrement dit,
comme la loi ne protège pas les
plus pauvres, on va se servir des tri-
bunaux pour obtenir, par leur biais,
des améliorations. C'est du moins
ce que j'ai compris.

En fait, la grande difficulté est de
savoir que faire avec des personnes,

des familles, qui vivent dans le
non-droit total. et qui, en perrna-
nence, se sentent coupables de tout,
se disant: « Ce qu'on va dire, ce
qu'on va faire, va être encore
interprété contre nous » ? Quelle
démarche allons-nous imaginer, qui
leur permette de se situer comme
sujets de droit ?

Nous butons constamment sur cette
difficulté depuis des années et c'est
ce qui rend impossible, a priori, de
mener des « causes significatives >>.

AU BIDONVILLE DE NOISY LE
GRAND: LE COMBAT POUR

LE DROIT D'ENTERRER UN
MORT

En fait, cette question des « causes
significatives ", je ne crois pas

qu'elle se soit posée au Père Joseph

Wrésinski, fondateur du Mouve-
ment ATD Quart Monde, lorsqu'en
1960 - comme il le raconte dans

« Les Pauvres sont l'Eglise » - il
accueille, au bidonville de Noisy le
Grand, un certain André Etesse, qui

venait, avec sa voiture, sa bonne

volonté et un paquet de linge,

apporter de I'aide. Il se trouvait
qu'à ce moment là, un homme était

mort depuis plusieurs jours. Il fai-
sait très chaud et le Père Joseph se

désespérait, parce qu'il ne trouvait
pas le moyen de faire enterrer cet

homme : aucune mairie n'en vou-

lait. Il y a bien toute une réglemen-
tation sur I'enterrement des indi-
gents, mais encore faut-il prouver
son domicile. Là, apparemment,
différentes communes se ren-

voyaient la responsabilité. Pouvoir
enterrer ce mort a donc été immé-

diatement la mission confiée à

André Etesse.

Je ne dis pas que c'était là une

cause significative. Je garde en

mémoire cet événement parce qu'il
laisse déjà entrevoir I'essentiel : le
combat pour qu'un homme. jusque

dans la mort, soit traité dignement !

AU BIDONVILLE DE LA CAMPA
LE COMBAT POUR LE DROIT À

L'ECOLE

Au cours des années 60, dans d'au-
tres lieux d'enfermement, le Mou-



vement a fait venir des avocats et

mené des combats pour I'accès aux

droits. Plusieurs de ces actions sont

relatées dans « Un peuple se lève »

et « Que I'espoir gronde >>, de Fran-

cine de la Gorce.
C'est dans « Un peuple se lève »

qu'est notamment raconté le com-
bat des habitants du bidonville de

La Campa, en janvier 1966, pour
que les enfants aillent à l'école.
Même s'il n'y a eu ni procès, ni
juges, ni avocats, de tels combats,
pour un droit aussi fondamental que

l'école, appartiennent à l'histoire
du Mouvement ATD Quart Monde
et des affaires ou causes significati-
ves qu'il a défendues.

Ces années constituent une phase

de tâtonnement, pendant laquelle
on essaie d'accompagner les gens

devant le juge, quand ils sont traî-
nés en justice, pour essayer d'expli-
quer, d'arranger, de contourner ou

d'arrondir les angles. On agit au

<< cas par cas >>, avec beaucoup de

mal, en osant rappeler les droits des

gens, face à une justice qui

condamne, qui accuse.

CAUSE « FAMILLE WEISS ET

MOWEMENT ATD QUART
MONDE » (1974-1983)

Pourquoi, dans ce contexte, les cho-

ses prennent-elles, en 1974, w
tournant radicalement différent ?

La cause de la famille Weiss n'est
pas la première affaire, mais c'est
la première qui aboutit à de vérita-
bles résultats et avancées de portée
juridique.

On ne reviendra jamais assez sur
cette histoire tellement riche d'en-
seignement.

Nous sommes en janvier 1974. La
famille Weiss vit en caravane. Elle
est en proie aux accusations de voi-
sins qui se plaignent du comporte-
ment des jeunes. Jusqu'à ce qu'un
jour, la famille soit obligée de partir
et de se réfugier comme elle peut
dans les bois, parce que des gens du
voisinage sont arrivés armés et très
menaçants. Le lendemain, son
domicile et tous ses biens sont
détruits et incendiés sur décision du
Maire. Lorsque la famille revient là
où elle habitait, il n'y a plus rien.

De tels faits se sont certainement
produits en beaucoup d'autres
endroits. Aussi n'est-ce pas tant la
situation en elle-même qui la diffé-
rencie. C'est plutôt la conjonction
de plusieurs facteurs: un événe-
ment scandaleux ; sa révélation par
un quotidien deux semaines après;
la réaction de personnes qui ont vu
cet article dans le journal et l'ont
transmis, en l'occunence au Mou-
vement ATD Quart Monde ; d'au-
tres personnes qui, sur place, ont
décidé de ne pas lâcher; le soutien
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plein et entier du Mouvement et du
Père Joseph Wrésinski.

Une autre particularité a joué un
grand rôle: au début, on ne trouve
pas la famille. Les trois premières
années précisément, elle vit dans
I'errance et on ne sait pas où elle
est . Dès qu'elle apparaît quelque
part, dans une des communes de la
région, elle en est à nouveau chas-
sée dans les quinze jours. Elle erre
dans les bois, sous une toile plasti-
que, six mois durant, aYec encore
de tout jeunes enfants, puis dans
une caravane de fortune, toujours
chassée de partout.

Comme la famille est absente et
qu'on ne sait pas où elle est, d'em-
blée, on est contraint d'envisager
I'affaire sous l'angle du Droit. On
ne cherche pas à mettre en évidence
des circonstances atténuantes en
faveur de la famille, mais à reven-
diquer le droit d'une association
comme le Mouvement ATD Quart
Monde - qui a pour mission
(depuis presque vingt ans à l'épo-
que) de défendre, représenter,
accompagner les familles les plus
pauvres - de se constituer partie
civile ! C'est cela que nous allons
défendre pendant trois ans.

Nous sommes 1à au cæur de ce que
nous pouvons déjà entrevoir
comme étant une << cause significa-
tive », avec des décisions en justice

qui ont entraîné des conséquences
sur la jurisprudence.

ll a fallu dix ans (1974-1983) pour
que, concrètement, le but soit
atteint et que la famille soit resti-
tuée dans ses droits. Ce n'est qu'en
1983, en effet, qu'un jugement

définitif reconnaît la culpabilité du
maire pour destruction d'un domi-
cile et le droit de la famille à des

dédommagements !

L'affaire a laissé des traces dans le
Code de Procédure Pénale français
et dans nos livres de Droit grâce à

des gens comme Danielle Meyer et
sa mère qui ont écrit des cofllmen-
taires :

- L'arrêt de la cour d'appel de

N4etz - qui figure dans le code de
procédure pénale 

- 
précise qu'a

priori l'association ATD Quart
Monde n'avait pas le droit de se

constituer partie civile ; mais que,

compte tenu du fait que les person-

nes elles-mêmes ne pouvaient pas

exercer leurs droits à cause de leur
exclusion sociale, l'association est

autorisée à exercer leurs droits,
d'abord à leur place, ensuite à leurs
cotés.

- Mais il a fallu attendre le
l2juillet 1990 - en France du
moins pour qu'une loi
reconnaisse aux associations qui
ont pour but de lutter contre I'ex-
clusion sociale et culturelle, le droit
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d'agir en justice quand des familles
ou des personnes en situation d'ex-
clusion subissent une injustice.

DEUX CAUSES PARMI LES PLUS
SIGNIFICATIVES DANS

L'HISTOIRE DU MOUVEMENT

Il s'agit de deux situations extrême-
ment douloureuses, dans lesquelles
il n'a pas été faclle de défendre les
personnes, parce qu'elles étaient
présentées, en particulier par la
presse, coûlme coupables d'actes
difficilement acceptables, dans la
mesure où ils mettaient en danger
des enfants : les uns sont morts de

faim, les autres ont été retrouvés
dans un état de grande dénutrition.
Ce sont des actes intolérables pour
tout le monde. Et immédiatement,
les accusations portées à I'encontre
des parents ont été d'avoir
<< voulu » faire mourir de faim leurs
enfants ou leur faire du mal.

Je voudrais qu'on s'arrête un

moment pour mesurer ce que repré-
sentait pour le Mouvement ATD
Quart Monde, Mouvement de soli-
darité avec les plus pauvres, le fait
d'enfiaîner les militants, les famil-
les du Quart Monde, les adhérents,
la presse, dans la défense de ces

situations.

Le Père Joseph Wrésinski était
conscient de cette difficulté.

Voici ce qu'il disait à propos des

premières permanences juridiques

dans les bidonvilles de la région
parisienne, à La Campa et à Noisy
le Grand. Il évoque la surprise et la
déstabilisation des juristes qui
venaient créer ces permanences et

dire aux gens : « Voilà vos droits,
voilà comment il faut vous défen-

dre»:
« Les juristes de notre Mouvement

avaient ouvert cette permanence
juridique dans l'idée d'aider les

habitants à faire valoir leurs droits.
Its familles du bidonville In
Campa ont eu vite fait de les en dis-
suader. (...) Elles ont envahi la per-
manence des mois durant en

demandant à être aidées à se mettre

en règle : "J'aivolé les pneus pour
ma voiture", "le roule sans per-
mis", "J'ai touché un mandnt
auquel je n'avais pas droit", "J'ai
menti à mon patron", "J'ai vidé la
boîte aux lettres du voisin"... Face
à cela, ffictivement , et face à ce
premier réflexe plein de bonne

volonté des juristes de venir défen-

dre la veuve et l'orphelin, c'est sûr
que ce n'était pas facile du tout... »

Dans l'introduction à une session
juridique à Pierrelaye, le Père

Joseph Wrésinski disait encore :

« Beaucoup de juristes se sont
cassé les dents parce que, par man-
que de connaissance, ils ne

savaient pas qu'ils allaient se faire
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défenseurs, non de l'innocence,
mais de la culpabilité. »

Cet aspect de culpabilité, présent

dans la plupart des causes, va s'ac-
compagner d'une réflexion sur la
notion de co-responsabilité. C'est
cela que nous avons appris avec les
familles. Il a fallu cependant plu-
sieurs années pour que nous soyons

capables de le comprendre et d'ex-
primer face à I'extérieur ce que les
familles très pauvres nous disaient
dès le début du Mouvement.

- La cause de Madame Sylvie

Joffin

Avrll 1977. La presse révèle que

deux enfants sont trouvés morts de
faim dans un appartement aban-

donné près de Rouen. C'est I'into-
lérable à l'état pur !

Une nouvelle fois, des personnes
informent le Mouvement ATD
Quart Monde et celui-ci s'engage,
essaye d'entraîner ses adhérents.
Beaucoup ont alors renvoyé leur
carte : l'idée de défendre une mère
qui avait laissé mourir de faim ses

enfants était, pour beaucoup. insup-
portable. Quelle que soit sa situa-
tion de misère et de détresse,
qu'est-ce qui avait pu la contraindre
à pareille extrémité ?

Le Père Joseph Wrésinski a témoi-
gné devant la Cour d'Assises de

Rouen le 2l févier 1978. Voici

quelques extraits de son témoi-
gnage :

« Madame Sylvie Joffi, n'est
malheureusement pas la seule qui
n'a pu empêcher la mort de ses

enfants. C'est pourquoi je me per-
mets, en tant que secrétaire général
du Mouvement ATD Quart Monde,
d'apporter ce témoignage : en vingt
ans de présence (en Quart Monde)
nous avons connu des milliers de

familles qui ont vécu ces drames -pas obligatoirement poussés à l'ex-
trême, aussi bien en France que
dans d'autres pays. Nous avons
découvert comment les dures
conditions de vie et le manque de
soutien et de compréhension pou-
vaient écraser les êtres et les
empêcher de faire ce que leur ccrur
désirait "
Mûris au fil des années, la notion
de co-responsabilité mais aussi le
refus de « déresponsabiliser >> les
gens se clarifient. Il est évident que
Sylvie Joffin avait sa part de res-
ponsabilité. Elle n'avait d'ailleurs
jamais dit autre chose. Mais on ne
pouvait rendre la Justice sans tenir
compte aussi du traitement que la
société lui avait infligé.

Je ne peux entrer dans le détail, je
renvoie à un petit dossier au titre
significatif : « Au-delà du procès de
Sylvie Joffin, Ia cause de tout un
peuple ».



Mais il y a eu un autre aspect du

procès de Sylvie Joffin, tout aussi

essentiel, celui de la plainte dépo-
sée par le Mouvement ATD Quart
Monde contre René Barjavel, écri-
vain et journaliste, qui avait relaté
le drame dans le Journal du Diman-
che en ces termes :

<< Cette femme n'est pas un être

humain. Un tel manque d'émotivité,
un égoïsme aussi total, si primitif,
une insensibilité aussi minérale,
retranchent cette femme de l'espèce
humaine. Ce n'est qu'un méca-
nisme de chair et d'os qui fonc-
tionne et que rien n'habite. Elle
n'est que de la viande. »

Le Mouvement ATD Quart Monde
a porté plainte en se constituant
partie civile. Dans le cabinet du
juge d'instruction, le Père \Mré-
sinski et René Barjavel étant
confrontés l'un à I'autre, il s'est
passé quelque chose qui relève du

secret de I'instruction mais qui s'est
terminé par un pardon.

Gardons aussi cela en tête : un

combat acharné n'est pas incompa-
tible avec le pardon.

- La défense de la famille Parrain

Cette cause a mobilisé, pendant
deux années, des centaines de per-
sonnes, en France et au delà, et a

donné lieu à la publication d'un

numéro de la revue Igloos * où est

développée la notion de « co-res-
ponsabilité » ou de << responsabilité
collective » : c'est I'histoire de la
famille Panain.

La situation ressemble à celle de
Sylvie Joffin, avec une issue moins
dramatique. En février 1978, un
père de famille avait été amené à
enlever des planches de son abri de
fortune pour les faire brûler et avoir
du feu. Des voisins alertent le
garde-champêtre, qui alerte à son
tour les gendarmes. Ceux-ci décou-
vrent une situation d'extrême
misère : des enfants dénutris, mal
nourris, et dont I'un a une jambe
très abîmée. La presse se déchaîne :

seize quotidiens et un hebdoma-
daire en parlent.

La défense s'organise. Bernadette

Cornuau, permanente du Mouve-
ment, se rend sur place et cherche à
rencontrer la famille qui, devant ce
déchaînement, n'avait qu'une pen-
sée : se cacher. Elle la retrouve,
passe du temps avec elle et entend

un témoignage que personne ne
voulait entendre puisque tout le
monde, comme le rapporte toute la
presse, a la certitude que les parents

se sont rendu volontairement cou-
pables d'abandon.

* Revue Igloos no 110 << Pour une politique
de responsabilité collective » (94 pages 

-r981).
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Parallèlement au soutien de la
famille, à la défense, à I'accompa-
gnement au jour le jour, une

réflexion juridique s'élabore :

- 11 !5t-çs que la misère, est-ce

qu'un tel délaissement peuvent être

volontaires ? » L'avocat et des per-

sonnes du Mouvement développent
dans la revue Igloos une réflexion
juridique sur cette question du

délaissement.

Amené à témoigner devant les tri-
bunaux de Lille et devant la Cour
d'appel de Douai, le Père Joseph

Wrésinski a dit aux juges : « Vous

jugez le monde de la misère ». Par
cette formule, il les invitait à se

mettre à la place de l'homme du
monde de la misère, à changer de

point de vue.

Les tribunaux avaient compris, si

l'on en juge par la peine modérée

prononcée en janvier 1979: deux

mois de prison avec sursis. Ce

n'était pas la relaxe demandée mais

la condamnation aurait pu être

beaucoup plus lourde.
Malheureusement, le procureur a

fait appel et la Cour d'Appel a
alourdi la peine à 4 mois avec sur-

sis.

LA DEFENSE DE LA FAMILLE
DE MONSIEUR VASSEUR

Le Mouvement défend cette fois la
veuve d'un homme de la région de

Pontoise, tué par balle par le pro-
priétaire de la voiture qu'il tentait
de voler. Le meurtrier avait été
acquitté par la Cour d'Assises. Le
27 févier 1978, l'avocat de la
veuve avait pourtant posé la ques-
tion : « A-t-on le droit de tuer pour
un tas de ferraille ? »

La famille, qui vivait des seules
ressources apportées par Monsieur,
se trouvait privée de tout dédom-
magement par cet acquittement,
alors que le droit prévoit, en
France, que toute personne coupa-
ble d'un dommage, de blessures ou
de mort, doit réparation à la vic-
time.

La réflexion et la position de notre
Mouvement ont évolué pendant
cette affaire.
Dans un premier temps, le journal
« Feuille de Route » relate l'événe-
ment en ces termes :

- 
<< Monsieur Vasseurvenait d'un

milieu défavorisé (...) sa famille n'a
pas obtenu réparation, c'est pour-
quoi le Mouvement a lancé, par
solidarité, une souscription et
demande à tous d'y répondre... ».

Bien sûr, il fallait aider la famille.
Mais, dans un deuxième temps, on
s'est dit qu'il fallait aussi demander
réparation aux tribunaux, ce qui a

été fait avec succès.

Ces causes nous permettent de sen-
tir différentes attitudes possibles et
complémentaires : l'accompagne-

ffi



ment d'une personne ou d'une
famille, des souscriptions de solida-
rité, et, enfin, la démarche qui
consiste à passer au stade du droit,
pour quelqu'un qui est accusé de

vol, comme pour tout autre citoyen.
C'était le sens de la défense, par le
Mouvement, de la famille Vasseur.

LA CAUSE DE JEAN-BAPTISTE
DORKEL

On retrouve dans cette cause la
même difficulté de s'engager dans

des défenses que pour Sylvie Joffin
ou la famille Panain. Elle a d'ail-
leurs également entraîné le renvoi
de leur carte par un certain nombre
d'adhérents.

Jean-Baptiste Dorkel est un jeune

homme de la région de Pontoise,
condamné par la Cour d'Assises
pour des faits graves, à une peine
de réclusion criminelle de

l8 années. Après le procès, le Mou-
vement a lancé une pétition pour

soutenir un recours en grâce

adressé au Président de la Républi-
que. Ce recours en grâce n'avait
pas pour but de défendre le geste

commis par ce garçon qui avait, en

s'amusant de façon dangereuse et

absurde avec une voiture, entraîné

la mort d'une femme, ce qui n'est
jamais défendable, mais de rappeler
quel pouvait être l'aboutissement

d'une vie totalement à l'écart,
d'une vie d'exclusion.

C'était une position très difficile à

tenir mais est-ce qu'on peut se dire
solidaire du monde de la misère si
on ne va pas jusque là ? C'est une
vraie question. Dans certains cas, il
semble impossible de soutenir tota-
lement une famille sans mettre en
péril tout le peuple du Quart
Monde. Il faut alors chercher d'au-
tres formes, d'autres stratégies de
soutien.

Dans un texte sur la « cause signifi-
cative », paru dans « Les Dossiers
de Pienelaye >> (textes de réflexion
qui circulent entre les alliés et les
permanents du Mouvement ATD
Quart Monde), le Père Joseph Wré-
sinski écrit :

<< C'est une chose de défendre une

famille, de I'accompagner, d'être
près d'elle dans des moments dffi-
ciles, de responsabiliser zutour
d'elle des amis et des associations
pour la soutenir - eî autre chose
d'enfaire une cause signfficative >>.

On aborde ainsi le problème de la
stratégie, de la relation avec les par-
tenaires. Il n'y a pas de recette ou
de règles qui permettraient de dire :

pour cette cause on fonce et pour
cette autre non. Cela dépend chaque
fois de qui est prêt à soutenir, du
contexte local, de l'actualité.
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LA CAUSE D'UNE FAMILLE
DONT UN ENFANT EST MENACE
D'ADOPTTON CONTRE L'AVIS
DE SES PARENTS

Cette situation date des années 87-

88, dans la région lyonnaise, et

conceme des parents dont les

enfants étaient placés. Les parents
pouvaient aller voir régulièrement
leurs enfants. Mais la directrice de

I'Aide Sociale à I'Enfance avait
I'intention de faire adopter I'un des

deux enfants. Contre les décisions
du juge des enfants, elle a empêché
les parents de voir un des deux
enfants, placé dans une famille qui

avait l'intention de I'adopter. Juri-
diquement il y avait une violation
évidente du droit de visite des

parents. Et pourtant, pendant deux
ans, cette directrice de l'Aide
Sociale à l'Enfance a coupé les

liens pour permettre I'adoption.
La famille a porté plainte en conec-
tionnelle contre la directrice pour le
délit de << non-présentation d'en-
fant ». Le Mouvement a envisagé
un moment de se constituer offi-
ciellement partie civile aux côtés de

la famille. Mais cela n'a pas été

simple. C'était l'époque du Rapport
du Conseil Economique et Social
sur la grande pauvreté, qui a

entraîné un partenariat avec les

Conseils Généraux, Ies Institutions.
Nous devions beaucoup réfléchir et

mesurer les conséquences: com-
ment soutenir une famille tout en ne
faisant pas courir des risques aux
autres familles de la région, en
compromettant un partenariat qui
peut leur être favorable ? C'est un
des obstacles sur lequel peut buter
la cause significative, qui n'est pas

une désolidarisation de la famille
mais implique une autre façon
d'aborder un procès et d'aborder
une défense.
La directrice de l'Aide sociale à
I'Enfance a été condamnée en pre-
mière instance, puis relaxée en

Cour d'Appel.

LA CAUSE FAMILLE LAGRENET

ET MOUVEMENT ATD QUART
MONDE *

La cause « Lagrenet et Mouvement
ATD Quart Monde Belgique » que
j'évoquerai maintenant se déroule
actuellement en Belgique. Il s'agit
de la défense du droit à I'image.
Cette action montre à quel point les
causes liées au monde de la misère
présentent un éventail très vaste.
Car demander le respect du droit à
l'image pourrait apparaître comme
un luxe par rapport à la revendica-
tion de droits plus élémentaires.
Il est pourtant absolument clair que
tous les droits sont indissociables et

* Voir Revue « Droit en Quart Monde »,
n" ll (1996) page41.



que le droit à I'image est au même
niveau et aussi vital que le droit de

manger.

A I'origine de cette cause, des
affiches réalisées dans le cadre
d'une campagne de publicité faite
par une association à I'occasion du
dixième anniversaire des CPAS
(Centres Publics d'Aide Sociale).

La famille victime de cette campa-
gne de publicité avait été amenée à
signer un accord pour se faire pho-
tographier (Monsieur fouillant dans
les poubelles, Madame dans sa cui-
sine, rendue le plus sordide possi-
ble, entourée de ses enfants, avec
pour commentaire : « ça aussi c'est
la Belgique rr). Or, au moment où

M. et M*" Lagrenet ont donné leur
signature, une menace de coupure
d'électricité pesait sur eux. Signer
leur permettait de payer leur dette.
Cette campagne par affiches, allant
bien au delà de ce qui avait été dit
ou strictement signé, porta très gra-
vement atteinte directement et indi-
rectement à la dignité de la famille.
C'est cependant une cause très dif-
ficile à défendre, puisqu'elle vient
d'être examinée, le 6 octobre 1995
par la Cour d'Appel de Bruxelles,
et qu'aussi bien la recevabilité de

l'action de l'Association ATD
Quart Monde Belgique que la
demande de dommages et intérêts
de la famille Lagrenet ont été reje-
tées.

Il faut constater que, malgré la
construction de I'Europe, ce qui a
été gagné dans I'affaire rileiss et

ATD Quart Monde 
- 

ç'ss1 | dils
le droit d'ATD Quart Monde d'agir
aux cotés des familles très exclues

dont les droits sont bafoués - 1'ss1

pas encore reconnu en Belgique. La
Cour d'Appel de Bruxelles a

déclaré que I'Association ATD

Quart Monde n'avait, au sens juri-
dique, <( aucun intérêt propre à
agir >>.

Quant au respect du droit à I'image

de la famille Lagrenet, la Cour

d'Appel de Bruxelles considère que

Ia question ne se pose pas, que la
famille a donné son consentement
pour se faire photographier en toute

connaissance de cause, que I'accord

signé est valide.
Aucune réponse n'est apportée aux

questions pourtant essentielles de

savoir ce que signifient un consen-

tement, une volonté, quand des

menaces vitales pèsent sur des per-

sonnes.

LA CAUSE « FAMILLE PREVOT

ET MOUVEMENT ATD QUART
MONDE » *

Cette cause, également en cours, va
être jugée prochainement. Elle a

* Voir plus loin le témoignage de M. et
M'" Prévot.
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pour origine l'expulsion vécue par
une famille engagée avec le Mou-
vement depuis longtemps.
ll y a un an, cette famille, avec ses

cinq enfants - le dernier a trois ans

- a été expulsée de son logement,
la veille du premier novembre,
début de la trêve hivernale en
région parisienne.
Drame malheureusement fréquent
et toujours aussi intolérable. Aussi
y a-t-il des moments où il faut
demander au Juge de réagir, de ren-
dre effectif le droit au logement,
d'interdire d'expulser ainsi une
famille avec cinq enfants, sans

solution de relogement !

Cette cause est un exemple de cel-
les pour lesquelles, au fil des

années, le Mouvement ATD Quart
Monde n'a pas hésité, non seule-
ment à défendre des familles accu-
sées, mais aussi à demander, avec
elles, réparation de préjudices
subis *.

LA CAUSE DE MADAME
DEMOULIN

Je terminerai par I'affaire de
Madame Demoulin, dans le Nord
de la France. Cette situation a aussi

* Le 1* mars 1996, le Juge de Pontoise a
rejeté la demande de la famille Prévot et I'in-
tervention du Mouvement. La famille et le
Mouvement ont interjeté appel.

provoqué un grand soutien et un
retentissement très important dans
la presse.

Les enfants de cette mère de famille
sont placés. Au début, c'est elle-
même qui I'a demandé parce
qu'elle se trouvait dans une situa-
tion très difficile.
Mais par la suite - et c'est cela qui
est tout à fait significatif dans cette
situation - quand elle demande le
retour des enfants, il lui est impos-
sible de les récupérer. Madame
Demoulin I'exprime très claire-
ment: « C'est qu'au début, on
demande de I'aide. Et puis après,
quand la situation s'arrange, on
essaie de rebâtir la famille et de

faire revenir les enfants. Mais alors
là, on va toujours trouver autre
chose pour ne pas vous les rendre,
et tout vous est reproché ; et vous
êtes ramené au point de départ »
En effet, tout se retourne en culpa-
bilité: « Vous aviez cet homme qui
vous battait, vous en connaissez un
autre, est-ce que cela va être sta-
ble ? On attend. >>

Il devient de plus en plus difficile à

cette mère d'aller voir les enfants
parce que, pour elle, c'est insuppor-
table, elle se sent sous surveillance.
Elle le dit: <. Quand on ne peut
jamais, sans le regard des autres,
les serrer dans ses bras, faire des
choses rien que tous ensemble,
c'est invivable. >>
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Ce qui s'est passé alors, en 1994,

avait défrayé la chronique: ses

deux enfants, un garçon et une fil1e,

âgés environ de 1 1 et 9 ans, quittent

un soir I'institution où ils sont pla-
cés. Ils jettent un manteau sur leur
pyjama, prennent un taxi, et font
une centaine de kilomètres après

avoir téléphoné à leur mère, chez
qui ils se rendent.

Madame Demoulin s'est retrouvée

en correctionnelle sous I'accusation
d'avoir détourné ses enfants de
l'endroit où la justice les avait pla-
cés.

Elle a toujours plaidé non-coupa-

ble. Elle a essayé de faire compren-

dre que ses enfants n'en pouvaient

plus, que ce n'était pas elle qui
avait organisé leur fugue.

Nous nous sotrlmes déplacés nom-
breux du Mouvement ATD Quart
Monde au Tribunal 

- 
aussi bien de

Belgique que de la région pari-
sienne, et évidemment des régions

Valenciennoise et Lilloise, et avons

bénéficié du soutien de la presse.

« Mère courage ou Mère indi-
gne ? >> titre un journal. Pour le
journal du Mouvement, Feuille de
Route, elle est « Mère Courage » et
les lecteurs sont invités à lui
envoyer des lettres de soutien pour

cette épreuve qu'est la comparution

à la barre d'une chambre colrec-
tionnelle.

<< Mère indigne », disent les juges,

parce qu'elle incite ses enfants à

fuir, ne collabore pas avec les servi-

ces sociaux, n'accepte pas l'aide
qu'on veut lui apporter...

Elle a été condamnée à six mois

d'emprisonnement avec sursis,

condamnation exffêmement lourde
qui témoigne d'une incompréhen-
sion totale. Pourtant, après cette

condamnation, confirmée par la
Cour d'Appel et tellement dispro-
portionnée, un dialogue semble

s'être rétabli avec le juge des

enfants. Celui-ci a reconnu en

substance devant M-" Demoulin:
« Au fond, ce que vous avez dit
dans les journaux, vous ne me

l'avez jamais dit à moi >>. C'est pré-

cisément ce que cette mère expli-
quait à la barre: « L'absence de

dialogue >>. Il a donc fallu ce détour
pour rétablir le dialogue.

Actuellement, ce détour fait loi
puisque le droit de visite est rétabli.

Ne sent-on pas là une des contribu-
tions fondamentales que les plus

pauvres peuvent apporter au com-

bat pour les droits de l'homme:
rappeler la voie de la réconcilia-
tion ? Cela n'est absolument pas

contradictoire avec nos combats,

accompagnés quelquefois de

moments d'angoisse très durs,

d' affrontements, de craintes, crainte

de tout perdre, que la famille se
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fasse traîner dans la boue, en res-
sorte marquée. Il y a ainsi des situa-
tions-tests de rupture d'équilibre,
où I'on se pose la question:
« Quels risques prenons-nous
ensemble, nous-mêmes, mais sur-
tout les familles du Quart Monde,

qul se trouvent en première
ligne ? >>.

L'audace aboutit parfois à la
réconciliation.
Et personnellement, je voudrais que

ce soit cette leçon que nous rete-
nions.
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Les personnes ou familles, même soutenues par le Mouvement ou leur
conseil, se heurtent aux dfficultés de la Justice à leur faire confiance, à les
comprendre, à les écouter. Mener une procédure iudiciaire dans ces condi-
tions exige une force et une volonté exceptionnelles.

TEMOIGNAGES

<< Nous voulons surtout que nos

enfants sachent que nous nous
sommes battus pour eux >>

o Témoignage de Christian et

Erika DEBOUCK (Belgique)
(M. et M-" Debouck n'ayant pas pu

venir à la session, c'est Monique
Couillard, qui lit le témoignage pré-

paré avec eux).

<< Depuis quatre ans, nous sommes

membres du Mouvement ATD

Quart Monde. Nous habitons
Charleroi, une ancienne ville de

mines, mais les mines, c'est fini
depuis longtemps. C'est une ville
où il faut plus d'actions qu'ailleurs
parce qu'il y a plus de pauvreté
qu'ailleurs. Nous nous rassem-

blons, le plus de monde possible,
pour que les gens ouvrent les yeux

et pour développer des actions.

Nous voulons témoigner aujour-
d'hui parce que nous espérons que

les autres pourront faire la même

chose que nous : lutter sans se

décourager.

Nous avons vécu beaucoup d'injus-
tices : la loi n'est pas juste.

Voilà ce qui s'est passé. Des gens

ont raconté des mensonges sur
nous. A cause de cela, un dossier a
été ouvert au Tribunal de la Jeu-
nesse et en février 1994, on nous a
pris nos deux enfants, sans raison.
La police est venue les chercher
dans leur lit, un matin, et nous
n'avons pas su où ils étaient pen-
dant presque un mois.

Nous nous somrnes tourmentés.
Nous avons pleuré pour nos
enfants. Nous ne savions plus man-
ger. Quand nous sommes allés
devant la Juge de la Jeunesse. nous
avons appris qu'on voulait nous les
enlever pour au moins deux ans et
qu'ils avaient été placés chez une
famille d'accueil, à l'autre bout du
pays, sans même nous prévenir ou
demander notre avis. Nous n'avions
même pas le droit d'aller les voir.
Nous avions peur que nos enfants
croient que nous les avions aban-
donnés, que nous ne les aimions
plus.

Laura et Cédric, qui étaient d'abord
ensemble, ont été séparés : Laura a

été changée de famille d'accueil par



un assistant social, sans même en
parler au Juge. Il n'avait pas le droit
d'agir ainsi. Lorsque la Juge s'est
rendu compte de ce qui se passait,

au lieu de nous rendre Laura, elle a
régularisé la nouvelle situation.

Nous avons lutté pour que nos

enfants reviennent à la maison.
Leur place est dans leur famille
natale, pas dans une famille d'ac-
cueil ou un home. Et en attendant,
nous voulions que les enfants ne

soient pas séparés.

Les enfants ont le droit de savoir
que leurs parents ont lutté pour eux.

Nous nous sommes battus pour nos

enfants et nous avons gagné.

Nous avons fait appel de la décision
du Juge. Nous n'avions rien à nous

reprocher. Nos enfants avaient à

boire et à manger, ils avaient leur
Iit, ils n'avaient jamais eu une cla-
que.

Nous nous sorrrmes battus pour nos

droits, pour nos enfants. On disait
sur nous des choses qui n'étaient
pas vraies et la juge de la jeunesse

refusait d'entendre que nous défen-
dions nos droits.

Nous avons gagné petit à petit.
D'abord, nous avons pu voir nos

enfants dans les locaux d'une asso-

ciation proche, "Espace Libre".
En effet, la première juge a aban-
donné le dossier, et nous avons eu

un nouveaujuge. Avec lui il y avait

moyen de s'expliquer. Et nous
avons obtenu que I'assistant social
qui disait des mensonges sur nous
soit mis dehors par le juge et que
nous n'ayons plus affaire à lui. Le
juge avait compris qu'il racontait
sur nous des histoires qui n'étaient
pas vraies. Le juge nous a dit que,
s'il revenait, nous avions le droit de
ne plus lui ouvrir la porte.

Nous avions peur que nos enfants
soient adoptés par leur famille d'ac-
cueil. Notre fille nous a appris
qu'elle avaitété frappée. Nous nous
sommes très fâchés à ce sujet. Nous
l'avons dit à notre avocat et ensem-
ble nous l'avons dit au juge. Nous
avons obtenu que nos enfants soient
mis dans des homes, puis réunis
dans une maison beaucoup moins
loin de chez nous, où nous pou-
vions leur rendre visite.
Ensuite nos enfants sont revenus à
la maison d'abord pour quelques
heures, puis pour des week-ends. Et
aujourd'hui, après un an et demi,
nos enfants sont à nouveau avec
nous.

Nous avons gagné parce que nous
avons été aidés.
Notre avocat ne nous a jamais
laissé tomber. C'est grâce à lui que
nous avons pu savoir pour la pre-
mière fois où nos enfants se trou-
vaient. Il a été les chercher plu-
sieurs fois, à 150 kilomètres de la
maison, pour que nous puissions les
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voir. Des personnes d'ATD Quart
Monde nous ont soutenus. C'est
impoftant pour ne pas perdre cou-
rage. Un ami aussi nous a aidés

pour les trajets. Grâce à lui, nous

pouvions aller voir nos enfants au
home. Et il y a eu l'association
"Espace Libre" chez qui nous

avons pu téléphoner aux enfants

puis les revoir.

Mais notre combat n'est pas ter-
miné. Le combat pour les enfants,

ce n'est jamais fini. Nous nous bat-
tons pour que nos enfants aient un
avenir.
Nos enfants sont à la maison, mais
toujours sous surveillance. Des
éducateurs viennent chez nous. Nos
enfants sont heureux près de nous,
mais ils n'ont pas oublié. Ils sont
plus difficiles, plus agressifs depuis
qu'ils ont été placés. Nous savons

qu'ils ont peur de retourner au
home : tous les jours, ils demandent

encore s'ils vont y retourner.
Nous continuons à lutter pour que

ça marche à l'école. Notre grande

fille va bientôt avoir 7 ans. Elle est

capable. Mais comme elle a étépla-
cée, elle n'a pas fait de 3" gar-
dienne. Alors il faut du temps, il
faut prendre patience. Maintenant
elle est bien partie. Et sur son car-
net l'institutrice a marqué : "Allez,
Laura, courage !"

Alors voilà ce que nous voudrions
dire maintenant à la fin de notre

témoignage. Nous avons vécu
beaucoup de misère à cause des

mensonges, et la Justice croyait les

mensonges. Avec le nouveau juge,
la Justice n'a plus cru les menson-
ges. Et les gens ont vu que nous

n'étions pas des rien-du-tout. C'est

ça qui fait la différence ".

o Témoigpage de Philippe
RAI{\VEZ, avocat de M. et
M'" Debouck.

« Ce que M. et M*" Debouck ne

pouvaient pas comprendre, ce sont

les lenteurs de la procédure, les

changements d'intervenants, avec

la nouvelle loi concernant la mise
en place du Service d'Aide à la Jeu-

nesse en Belgique. En effet, certai-
nes situations sont écartées du tri-
bunal de la jeunesse pour être

traitées par des fonctionnaires.

Quand ce service intervient dans

des situations très délicates, qu'il
explique aux parents que les dos-

siers arrivant en une fois du Tribu-
nal de la jeunesse, il faut le temps
d'en prendre connaissance, que

dans trois mois peut-être on verra
leur dossier, ces parents confiants
au départ et croyant obtenir un droit
de visite, éclatent de colère.
Cette navette entre le Tribunal et le
Service d'Aide à la Jeunesse,
comme toute procédure judiciaire,
est incompréhensible pour ces

parents à qui on a retiré les enfants.
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La manière n'était pas illégale,
mais elle était inadéquate. Retirer
les enfants sans consulter les
parents peut être compris dans l'ur-
gence. Dans le cas présent, c'était
intolérable. Ce dossier est arrivé au
Tribunal de la Jeunesse à cause
d'un conflit de personnes entre les
intervenants sociaux et la famille.
La situation de danger était en fait
déduite de la rupture de contacts
avec les intervenants. qui
empêchait la surveillance de la
famille.

L'avocat doit alors guider les
parents dans le dédale des procédu-
res, et leur faire comprendre qu'il
y a certaines choses qu'ils devront
forcément respecter. Il doit être un
élément de modération. sinon la
famille n'arrivera à rien. Les propos
que tiendra la famille pour se justi-
fier ne la serviront pas forcément,
parce qu'elle n'en saisira pas la
portée dans le contexte présent. Car
les parents ne voient que ce qui est
essentiel pour eux: que leurs
enfants, qui sont le sens de leur vie,
devraient être avec eux et ne le sont
pas.

L'avocat et la famille ont ainsi tout
un cheminement à faire ensemble,
pour apprendre à parler devant la
justice, à se faire comprendre. Avec
M. et M'" Debouck, ce chemine-
ment, qui a duré de février 94 à sep-
tembre 95 a été très dur. mais il a

conduit à la situation actuelle, où
les enfants sont revenus chez eux,

même si la famille est encore très

surveillée. »

« Nous savons que ça peut servir à

d'autres, c'est pour ça que nous
avons quand même tenté d'obtenir
justice ».

o Témoignage de Maurice et
Janine PREVOT, (France)
(La famille étant absente, leur
témoignage est lu par Brigitte Bureau)

(M. et M-" Prévot ont engagé cette

action avec le Mouvement ATD
Quart Monde parce qu'ils ont été

expulsés fin octobre 1994, avec

cinq enfants, sans être relogés. Au
moment de I'hiver, ils ont connu

deux mois d'errance.

Leur jugement d'expulsion datait
déjà de deux ans. Pendant ces deux

années-là, M. et M-" Prévot et les

services sociaux avaient tenté de

nombreuses démarches. La famille
avait fait beaucoup d'efforts pour
répondre à ce qui lui était reproché.
Malgré cela, elle a été expulsée
indignement, sans respect des pro-
cédures prévues par la Loi Besson.

De plus, début décembre 94, un
logement social disponible leur a

été refusé.
La famille et le Mouvement vien-
nent donc d'engager ensemble une
double action devant les tribunaux :



d'une part contre la société de loge-
ments HLM qui les a expulsés le 31

octobre 1994, et d'autre part contre
la société de logements HLM qui,
début décembre 94, a refusé de
louer un logement disponible à la
famille toujours sans toit).

<< Nous voulons nous battre jusque
devant les tribunaux suite à l'expul-
sion que nous avons subie il y a un
peu plus d'un an.

Au début, nous avons hésité à le
fatre. La plupart des gens cofllme
nous ont peur. Ils manquent de

confiance pour oser se battre. Et
nous aussi nous avions peur des

conséquences. C'est quand même
I'OPHLM que nous avions devant
nous. Nous avons parlé avec des

amis d'ATD. Ce qui nous a décidé,
c'est que nous n'étions pas seuls. Il
y a des amis qui ont toujours été là
et qui sont derrière nous. Ce qui
nous a décidé aussi, c'est le mal
que ça nous a fait. Si nous ne fai-
sons rien, ça nous restera toujours
sur le cæur. Et puis nous avons
deux avocats avec nous et nous
savons que ça peut servir à d'au-
tres. C'est pour ça que nous avons
quand même tenté d'obtenir justice.

D'abord, nous voudrions témoigner
de ce que représente une expulsion,
pour une famille.
Au départ, c'est une surprise. On
n'y croit pas. Nous expulser la

veille d'un week-end, la veille du

l"t novembre !

Le 31 octobre,j'ai été convoqué au

commissariat, soi-disant pour régler
I'expulsion. En fait c'était pour
nous expulser sans que je sois là :

pendant ce temps là, ils mettaient
ma femme et mes enfants dehors.

Ils vous donnent une heure. Ce
qu'ils n'ont pas le temps de démon-
ter, ils le cassent. Ils cassent tout.
Nous avons tout juste eu le temps
de récupérer des bricoles. Les
gamins ont perdu toutes leurs affai-
res. Ils ont embarqué tous les
papiers. Même des draps et des

couvertures, que nous avions mis
dans le coffre d'un ami, nous ont
été volés.
A I'hôtel, nous avons aussi perdu

des affaires.
Après I'expulsion, nous étions à
bout, à zéro.Ma femme a été hospi-
talisée. Elle a signé sa sortie. Nous
n'avions plus rien. Nous ne man-
gions plus. Nous ne comprenons
même pas comment les enfants
n'ont pas été malades.

Mais nous n'avons jamais voulu
que les enfants soient séparés de
nous. Nous leur avions bien dit de
n'aller avec personne à la sortie de
l'école. Nous avions averti la
directrice. Mon beau-frère a pro-
posé de prendre juste la petite, nous
n'avons pas voulu si ce n'était pas
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toute la famille. Et si nous avons

refusé les deux centres d'héberge-
ment que I'assistante sociale nous
proposait, c'est pour les enfants

aussi. Dans un vieil hôpital, ils
n'auraient pas tenu.

Un an après l'expulsion. nous en

subissons toujours les conséquen-

ces. La pensée est toujours là. Ici,
où nous habitons maintenant, nous

sonunes hébergés. D'un coté, pour
un hébergement, c'est bien. Les
responsables du centre nous aident.

Mais c'est du provisoire. Et I'envi-
ronnement n'est pas bon.

Souvent nous nous posons des

questions. Il va falloir tout recom-
mencer. Pour un jeune couple, c'est
facile de démarrer à zéro. Mais
nous, une famille avec cinq
enfants ! Nous devons tout rache-

ter. Nous commençons petit à petit,
mais ce n'est pas évident. Les gens

comme nous ne peuvent pas avoir
de crédit. Quand on est hébergé, on
est comme les SDF. En plus, pour
avoir un crédit il faut avoir des

fiches de salaires. Mais nous y arri-
verons petit à petit. Nous allons

recolTunencer.
Ici, on s'entraide. Entre gens

comme nous, si on ne s'aide pas,

personne ne nous aidera. Les gens

qui arrivent dans le centre, ils sont

comme nous. Ils sont aussi renfer-
més à cause de ce qu'ils ont vécu.
Ils ne veulent pas en parler. Pour-

tant ce n'est pas une honte d'être
expulsé, c'est plutôt un malheur. Il
faudrait que les autres compren-
nent, essaient de se mettre à leur
place.

Il faudrait que les gens qui sont
expulsés puissent parler, il faudrait
faire des émissions à la télévision
pour qu'on comprenne que ceux
qui sont expulsés, ce n'est pas tou-
jours entièrement de leur faute. On
a des dettes de loyer, mais il faut
voir les revenus qui rentrent. Nous
avons été expulsés pour nuisance.
Mais dans I'immeuble il n'y avait
pas d'insonorisation. Et les enfants,
on ne peut pas les enchaîner.

Notre action en justice, nous espé-
rons qu'elle permettra de faire
appliquer la loi. La loi Besson, elle
existe, pourquoi on ne l'applique
pas ?

Quand je faisais des tournées, je
voyais des gens dormir sous des
cartons. Ici, il y a une famille de
8 enfants : ça fait 7 ans qu'elle
attend un logement. Il n'y a pas
longtemps, il y avait un autre mon-
sieur, à Cormeilles, qui vivait dans
une cabane. Ce n'est pas normal.
Les lois sont mal faites.

On dit que le maire peut réquisi-
tionner des logements. Mais il doit
demander I'autorisation au préfet.
Et si le préfet vient de vous faire
expulser, il ne va pas vous donner
un pavillon !
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Nous, on nous a refusé rois fois
l'4.F.I.L., une aide pour régulariser
les loyers. Quand il y a eu ces refus,
nous n'avons jamais su pourquoi.
Maintenant, pour le tribunal, nous
avons demandé les papiers de ces
refus et on nous les a donnés. Le
premier refus, c'était parce que
I'expulsion était due à des nuisan-
ces. Le deuxième, c'était parce
qu'il y avait un manque d'informa-
tion du bailleur: normalement, des
dettes du loyer avaient été payées
par la C.A.F., et pourtant la dette
était toujours la même. Il y a des
choses pas normales.

Il faut dire non aux expulsions, ou
alors être relogé ailleurs.

Si on vous frappe d'un côté, il ne
faut pas tendre I'autre joue, il faut
réagir, mais pas par la violence. Il
faut se tourner vers la loi, et si la
loi est mal faite, il faut se mettre à
plusieurs pour la faire changer.

Nous espérons que ce que nous
avons fait servira finalement à
d'autres. Nous espérons aussi que
cela montrera à d'autres que c'est
possible de faire pareil, parce que
nous savons bien que ça n'aboutira
à quelque chose de valable que si
on est 50 à le faire, pas si on est 2
ou3!>>

« Nous n'abandonnerons jamais ! »

o Témoignage de Terry et Carol
FRIEND (Grande Bretagne).
(Le témoignage est lu par Jean-Luc

Penet.

Monsieur Friend n'a pu venir
aujourd'hui parce qu'il vient de

trouver un travail, au noir, de nuit,
pour pouvoir gagner un peu d'æ-
gent de poche et offrir des cadeaux

à ses enfants à Noël 
- 

4 enfants
qui sont placés depuis deux ans).

« Mon nom est Terry. Je vis avec

ma femme dans le Kent, juste à

I'extérieur de Londres.
Je voudrais partager avec vous ce

qu'on nous a fait subir et ce que

nous avons encore à subir aujour-
d'hui. Je vais vous parler de noEe

expérience, mais nous savons que

cette situation est vécue chez beau-

coup d'autres familles en Grande

Bretagne. Et je veux, avant de

témoigner de notre expérience,
nommer Sian et Paul, dont le bébé

a été pris à la naissance, il y a plu-
sieurs mois déjà. Ils habitent un
petit village dans le nord du Pays

de Galles. Avec d'autres familles
nous leur avons écrit pour qu'ils
sachent qu'ils ne sont pas seuls et

leur offrir notre solidarité.

Je témoigne qu'il y a un peu plus

de deux ans, la police est arrivée
chez nous, en pleine nuit, et nous a

pris nos quatre enfants. L'aîné avait
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11 ans et le dernier 4 ans. C'est
comme si on venait de nous assom-
mer. Nous ne pouvions pas croire
qu'ils pouvaient venir comme ça,
sans nous prévenir, et prendre nos
enfants sans nous donner d'explica-
tion. Et personne n'est venu nous
voir. Nous sommes resté seuls,
nous nous sommes sentis complète-
ment abandonnés de tous. Cela a
été une expérience inimaginable.
C'était comme si on nous enlevait
la vie.

Nous n'avons jamais "négligé" nos
enfants comme nous en accusaient
les services sociaux. Chaque jour
nous faisions tout ce qu'il fallait
pour eux. Et si je travaillais de nuit
c'était parce que je voulais procurer
une vie meilleure à mes enfants.

Avec la Justice, ça a été terrible. La
Justice ne se souciait pas de nous.
Ils sont venus prendre des photos
de notre maison. Mais tout était
retourné contre nous. La Justice
n'était que d'un coté et n'écoutait
pas du tout ce que nous avions à
dire. Même notre avocat ne voulait
plus nous défendre. Nous sentions
que nous étions trahis même par
nos voisins.

Nous avons demandé aux services
sociaux l'aide d'une consultation
psychologique après qu'on nous ait
pris nos enfants. Ils ont dit qu'ils
allaient faire Ie nécessaire pour

nous et jamais rien n'est arrivé. Ils
nous ont simplement oubliés.
Nous avons eu alors le soutien de

l'église orthodoxe et d'une associa-

tion qui nous a mis en lien avec

ATD Quart Monde. Sans tous ces

soutiens, jamais nous n'aurions été

capables de passer au Tribunal.

Aujourd'hui notre famille est com-

plètement disloquée. Nous ne pou-

vons voir nos enfants qu'une fois
par mois, en n'étant averti par les

services sociaux de la date de la
visite que deux jours avant - ce

qui n'est pas assez. Jamais nous

n'avons la permission d'avoir les

enfants à la maison, ne serait-ce

que quelques heures, par exemple
pour leur offrir un gâteau d'anni-
versaire. C'est comme s'ils vou-

laient les couper de leur famille
pour de bon.
Si quelque chose arrive à I'un de

nos enfants, on ne nous dit rien.

Nous ne sommes jamais informés
de leurs progrès à l'école par exem-
ple, et comment ça se passe. Main-
tenant que nos enfants nous ont été

enlevés, les services sociaux ne

nous considèrent plus comme les

parents.

Nous sommes leurs parents et nous

demandons d'être informés de ce

qui arrive à nos enfants. Par exem-
ple, nous venons de voir notre

aînée : elle avait la jambe enroulée

d'une bande. Elle nous a expliqué
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ce qui était arrivé, mais on ne nous
avait rien dit avant. Nous apprenons
par nos enfants seulement quand on
les voit, ce n'est pas juste.

Notre avocat ne s'intéresse pas
vraiment à nous. Il s'est résigné
beaucoup trop tôt et a dit que ça ne
sert à rien de se battre.

Parce que nous savons que nos
enfants veulent revenir à la maison,
nous n'abandonnerons jamais.
C'est pourquoi nous prenons main-
tenant d'autres moyens. Avec un
groupe de l'église orthodoxe, un
avocat et des travailleurs sociaux,

nous avons établi un nouveau plan

d'action, il y a dix jours. Avec le

soutien de ce groupe et d'ATD
Quart Monde, nous avons fait le
nécessaire pour demander d'accé-
der à notre dossier et de le consulter

- car c'est un droit. Nous voulons
vraiment savoir ce qui a été dit et

écrit. Nous avons prévu alors un

certain nombre de démarches, de

rencontres, de recours, y compris
auprès de I'Ombudsman. Et si à la
fin de tous les recours possibles, il
faut aller devant la Cour euro-
péenne des Droits de l'homme à

Strasbourg, nous irons >>.
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L'intemention du Mouvement en présence d'une situation de misère telle
qu'elle cowtitue unc cause significative relève de l'intérêt collectif en vue
de légitimer les Droits de l'homme.

ECHANGB AVEC LES PARTICIPANTS

Jacques FIERENS

Une cause « significative >> disions-
nous...

Je me demandais : significative
« de quoi >> ?..., et (< pour qui » ?...

Je crois qu'une cause << significa-
tive » est celle qui fait apparaître

une expérience collective ou un

problème collectif dans des systè-

mes juridiques qui sont d'habitude
individualistes.
Et << vers qui » faire signe ? Vers le
système judiciaire !

Je crois aussi qu'on rend la cause

significative. Toutes les situations
de pauvreté ne sont pas nécessaire-

ment des causes significatives - ni
ne sont appelées nécessairement à

le devenir.
Avec beaucoup d'amitié pour

Monique Couillard et Maître Ran-

wez qui ont donné le témoignage de

la famille de Belgique, je me

demandais pendant leur exposé:
« Pourquoi dirait-on que c'est une

cause significative?» Est-ce

qu'elle l'était déjà maintenant ?...

Peut-être ne l'était-elle pas encore ?

Et peut-être devrait-elle encore le

devenir ?

Une sous-question :

Est-ce que les << causes significati-
ves » sont celles dans lesquelles le
Mouvement intervient en tant que
tel ?

Dans quelques-uns des exemples
qui ont été donnés, on voit bien que

le Mouvement intervient en tant
que tel. Est-ce une condition, à nos
yeux, pour que la cause soit signifi-
cative ?

Et si le Mouvement intervient,
attention à une confusion que l'on
fait, me semble-t-il, souvent.

Je ne crois pas que le Mouvement
soit appelé à agir « à la place » des

gens, ni même peut-être << avec )>

les gens.

Si la cause << significative >> est

« significative d'intérêt collectif »,

le Mouvement demande autre chose
que ce que les personnes directe-
ment concernées par la situation
demandent.

Mais alors le risque permanent, je
pense, quand le Mouvement inter-
vient lui-même, c'est de faire appa-
raître les gens du Quart-Monde
coûrme << incapables » d'ester en
justice, incapables juridiquement,



peut-être incapables de fait. C'est
une dérive qui me semble dange-
reuse. Le Mouvement demande
autre chose : il demande la
reconnaissance d'intérêts collectifs.

Francine DE LA GORCE

J'ai vécu un certain nombre de cau-
ses significatives dans I'histoire du
Mouvement. Quand je réfléchis à

Sylvie Joffin ou à la famille Par-
rain, je ne crois pas qu'on puisse
dire que ces situations, en tant que
telles, représentaient des significa-
tions « collectives », pour reprendre
le mot de Jacques Fierens.

J'étais, à ce moment-là, à la cité de
Noisy où I'on a essayé de mobiliser
les familles du Quart Monde et de
leur demander ce qu'elles pensaient
de cette situation.
Au début, elles étaient tout à fait
contre, notamment contre Sylvie
Joffin, dont les enfants étaient
morts. Il a fallu toute une réflexion
avec les familles pour qu'elles
acceptent de reconnaître que c'était
l'extrême de ce qu'elles vivaient, et
pour qu'elles soient prêtes à adhé-
rer au fait que le Mouvement se

battait.
Ce qui a décidé le Père Joseph,
c'était que ces causes étaient signi-
ficatives d'une « négation de
I'homme>>, c'était le fait qu'on
puisse dire de cette femme qu'elle
était « un tas de viande r.

On savait très bien qu'aucune mère
du Quart Monde ne pouvait trouver
son image dans une femme qui
vient de laisser mourir ses enfants,
quelles que soient les co-responsa-
bilités.
Je pense donc qu'il faut nuancer.

Il y a un combat du Mouvement,
pour une cause juste qui est, par
exemple, le respect des parents

dans les placements d'enfants. Ce
ne sont pas forcément des causes

significatives. Comme dit M-" Pré-
vot : << quand les lois sont mauvai-
ses il faut les changer ». Tout cela
est absolument juste et fort, mais ne
justifie pas toujours une cause

significative.
La cause significative va au-delà

d'un combat de justice. Anne
Duquesne a très bien dit : « Vous
n'allez pas défendre I'innocence,
vous allez défendre la culpabilité ».

Dans la cause significative, il y a

une image qui doit changer:
I'image de l'être humain - et par-
fois l'image d'une population, mais
pas toujours.

Phitippe RANWEZ

Je voudrais revenir sur ce qui vient
d'être dit par Jacques Fierens, à

propos du risque de faire apparaître
les gens que nous soutenons ou
pour lesquels le Mouvement inter-
vient lui-même, comme des « inca-
pables ».
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Concernant la situation vécue par
M. et M*" Debouck, je ne pense pas
que nous puissions être hypocrites.
Dans beaucoup de situations
cofilme celle-ci, les gens se trou-
vent effectivement opposés à des
pouvoirs, et peut-être seraient-ils
totalement « incapables » de s'en
sortir s'ils n'étaient pas assistés ou
soutenus. [ls le disent sans cesse
eux-mêmes et demandent :

<< Qu'est-ce qu'on peut faire ? »

Par exemple, si on leur demande
une expertise chez un psychiatre,
est-ce qu'ils peuvent en choisir un
autre ? Ou bien est-ce qu'on le leur
impose en leur disant : « Si vous
n'allez pas à ce rendez-vous chez
ce psychiatre, vous allez créer un
danger pour vos enfants » ! Je
pense que c'est là le problème. A
partir de quand la justice écoute-t-
elle I'individu et jusqu'où va-t-elle
l'écouter, tel qu'il est, tel qu'il a
envie de dire les choses ?

Quand j'ai parlé de notre rôle de
<< guide >> ou << d'interprète », je
voulais dire qu'il faut pouvoir sou-
tenir le droit de chacun et, que sans
la présence et le soutien de certains
intervenants, certaines familles se
sentent totalement démunies,
impuissantes.
Je pense que c'est la médiatisation
du problème et de la situation qu'on
dénonce, qui en fait une cause
significative. Je ne crois pas qu'il

faille une médiatisation à outrance,
mais la presse elle-même est un
pouvoir ; et si elle décide de ne pas

faire un compte-rendu d'une situa-
tion, c'est aussi un contre-pouvoir.

Odette LEROY

Au moment de I'affaire Sylvie Jof-
fin, à Caen, on avait des pétitions
qu'on allait faire signer. On y allait
deux par deux, et on avait un appa-

reil pour enregistrer. Plus d'une
fois, on s'est fait sortir malpropre-
ment de chez les gens qui ne trou-
vaient pas normal qu'on soutienne
cette femme.
Et dans nos réunions du Quart
Monde où on était nombreux,
même parmi nous, il y avait des

gens qui ne comprenaient pas qu'on
la soutienne et qu'on aille jusqu'au
bout. Car chez les gens qui nous

avaient mis dehors, on retournait
une deuxième fois pour essayer de

leur expliquer vraiment, en leur
demandant, si ça leur était arri,vé,

comment ils auraient réagi. On
expliquait, de porte en porte : << Il
faut savoir comment c'est arrivé !

Elle n'avait peut-être pas les

moyens, elle était peut-être au bout
du rouleau. Elle n'avait peut-être
plus d'espoir, elle était tout à fait
démoralisée, elle n'arrivait pas à

donner à manger à ses enfants... On
ne sait pas ce que nous, on pourrait
faire dans des moments cofllme ça,
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si on n'avait pas quelqu'un pour
nous soutenir.

Anne CLEPPERT

Moi, je peux comprendre cette

situation... Je peux comprendre
cette maman qui a perdu ses enfants
parce qu'elle n'avait pas de quoi
leur donner à manger. J'ai vécu
presque la même histoire, mais
moi, devant un feu. C'est un peu la
même question que je me pose : ne

serait-ce pas de ma faute si les

miens sont partis ? Pourtant j'avais
prévenu du danger autour de moi.
Oui, d'un coté on peut se le
reprocher. Moi-même. je peux me

dire que je n'ai pas été assez loin,
et c'est un peu comme cette
maman. Je pense à mon petit de

7 ans et à mon gamin de 15 ans qui
a donné sa vie pour sauver son
beau-père et son petiffrère. Je vois
tout ça devant moi parce que j'étais
dans le feu.
On s'est battu pendant 20 ans et j'ai
eu mon logement. J'avais de
l'électricité en ordre chez moi.
Mais le propriétaire n'a pas écouté
que ça ne l'était pas chez la famille
en bas de chez moi. Et I'incendie
est arrivé. Donc je me rends compte
que cette maman, on peut I'accuser,
mais il faut voir ce qu'elle a fait
pour éviter cela - 

pour éviter
qu'aujourd'hui ses enfants ne
soient plus là. J'estime que nous

n'avons pas à lui reprocher quoi
que ce soit, mais nous devons nous

imaginer si c'étaient nos enfants
qui étaient partis dans ces condi-
tions là.

Anne DUQUESNE

Je voudrais insister sur la distinc-
tion faite par Francine de la Gorce
entre un combat juridique 

- 
par

exemple pour le logement d'une
famille, ou pour tous les droits
importants - et ce degré complète-
ment autre de cause significative
dés lors que, pour les personnes
concemées, c'est leur image d'être
humain, leur appartenance à I'es-
pèce humaine qui est en cause.

Nous sommes face à des situations
faites aux plus pauvres où c'est leur

appartenance à I'espèce humaine
qui est mise en cause. Car, même si

ce n'est pas dit expressément, si des

droits élémentaires leurs sont refu-

sés c'est que, inconsciemment, et

même parfois consciemment et

expressément, on estime que ce ne

sont pas des hommes.

Thierry FENOY

Il y a une quinzaine de jours envi-
ron, à coté de chez moi, au Creusot,
trois jeunes de familles aisées sont

morts dans une voiture, à 140 km/h
dans les rues de la ville. Ils faisaient
une course-poursuite avec une autre
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voiture pour s'amuser. Personne

n'a pensé à traiter les parents, qui

avaient offert la voiture de course,

de non-humains. Personne n'a
pensé à traiter le conducteur de la

voiture qui faisait lui-même la

course automobile, corrlme un sous-

homme. Tout le monde a pleuré et

présenté des condoléances. Per-

sonne n'a imaginé que les parents

avaient pu être des criminels - et

je pense d'ailleurs qu'ils ne le sont

pas. Mais si je fais la comparaison

avec Sylvie Joffin, c'est parce

qu'on dit d'une femme qui laisse

mourir ses enfants parce qu'elle n'a
pas de quoi leur donner à manger

que c'est une femme << qui n'appar-

tient pas à I'espèce humaine »,

alors qu'on ne dira jamais que quel-

qu'un qui offre un bijou de grand

luxe à ses enfants gâtés « c'est un

criminel >>. La différence mérite

d'être soulignée.

Brigitte MULLER

Il me semble que lorsqu'on se bat

pour un droit, que ce soit le droit au

logement ou tout autre droit, c'est

dans la mesure où I'on se bat pour

la dignité des gens, que l'on se bat

pour les droits de I'homme. Très

souvent, de pseudo-droits ont été

donnés aux familles mais sans res-

pect pour leur dignité : piu exem-

ple, on donne un logement, mais

c'est un logement insalubre ; ou,

dans des régions d'Afrique, on bâtit
des immeubles qui ne colrespon-
dent pas du tout au mode d'habitat
des gens et qui casse leur culture.
Sur le plan juridique, un droit
concret devient véritablement la
réalisation d'un droit de I'homme
lorsqu'il répond à la fois à un
besoin matériel et à un besoin de

dignité.

Une cause significative n'est-elle
pas une cause qui conduit à la réali-
sation d'un droit de l'homme, et

non pas simplement à la réalisation
d'un droit qui répondrait à un

besoin matériel ?

Christian SCRIBOT

Ce qui est important, c'est qu'on
apprenne à observer les efforts que

des familles font pour se présenter,
pour se défendre. Bien souvent, on

ne leur en laisse pas le temps, ou

on leur dit que ça n'a pas de valeur.
Des familles accusées au départ par

manque d'information se sont sou-

vent organisées pour se présenter et

se défendre. Mais elles n'ont pas de

puissance avec les avocats parce

qu'elles ne savent pas leurs droits,
ce qui est navrant. On sait les met-

tre dans un trou, les oublier ; mais

bien souvent, on les oublie aussi

quand elles ont fait des efforts.
Je pense à des familles qui ont

trimé pour essayer de trouver de la



nourriture et on leur a dit au tribu-
nal : « Vous allez sur les marchés,
mais pour nous, ça, ce n'est pas du
travail ! >>. Ces gestes-là, ces
efforts-là, s'ils sont signalés au tri-
bunal, c'est de façon négative. A
celui qui a cherché de la nourriture
sur les marchés pour ses enfants on
dira: « Vous avez donné de la
nourriture pourrie à vos enfants ! >>.

On ne sait pas que la personne a

peut-être attendu deux ou trois heu-
res avant l'installation des rayons
de légumes ! Et que pour 5 ou
6 francs elle a attrapé une bronchite
ou autre ! Qui sait cela ? On ne le
retrouve pas dans les dossiers au
moment où on juge les gens. Il faut
pourtant vraiment en tenir compte,
parce que c'est important dans la
vie d'un homme de pouvoir mon-
trer qu'il existe d'une façon ou
d'une autre pour subvenir aux
besoins de sa famille !

Quand il est tout seul, que personne
ne le regarde, quand, dans son quar-
tier ou dans sa vie habituelle on le
rejette, quand on lui dit qu'il n'a
plus de valeur, alors il ne peut pas
avoir la force d'être écouté face à
un tribunal. Je pense que les avo-
cats qui le représentent doivent lui
faire confiance et lui laisser vrai-
ment le temps de parler alors que
souvent le temps manque pour
expliquer tout ça.

Louis-Jean LERNONS

Je suis de Bruxelles. J'habite le
quartier de la Samaritaine où il y a
eu le combat pour le droit au loge-
ment. Si, nous, les habitants du
quartier, nous n'avions pas eu les
avocats de Bruxelles, nous étions le
même jour dans la rue, sans loge-
ment.
On avait dit le lundi à chacun de
nous - on était 60 en tout:
<< Demain, mardi, tu dois être
dehors ! »... Si on n'avait pas fait
l'action de dormir tous dehors, sur
les matelas, on aurait pris les
enfants des gens qui étaient mena-
cés d'être jetés dans la rue sans

logement. Mais pour obtenir un
droit au logement comme on a fait
encore cette année avec Georges de
Kerchove, il faut se battre !

Je crois que pour Georges, c'est à
force de se mettre dans un groupe
de gens qui n'ont pas de logement
cornfile il fait, que ça bougera.
C'est déjà dur de lutter pour essayer

de trouver des logements aux gens,

de lutter pour leur droit aux papiers,

pour leur droit au minimex. Pour un
avocat, se mettre dans un groupe de

gens qui n'ont pas de logement,
c'est encore plus.

Si on n'a personne avec soi, on ne
peut rien faire. Par exemple, si on
n'avait pas eu le Mouvement Quart
Monde et les habitants pour faire
« l'opération matelas >> et contacter

42



la TV et la presse, on était perdus,

on n'avait plus rien, on était des

gens jetés à la poubelle.
On doit se rassembler tous : les

gens du Mouvement, les avocats,

les habitants, et, main dans la main,

travailler ensemble. Je crois alors

qu'on arrive !

Anne CLEPPERT

Certains peuvent penser que pour

un avocat, c'est facile, parce qu'il
n'a pas nos problèmes, il gagne de

I'argent et ne peut pas comprendre.

Mais ce n'est pas vrai. Même si on

n'est pas toujours d'accord, on peut

discuter.
Mon histoire est quasiment finie. Et
si je me bats, c'est pour les autres,

ce n'est pas pour moi. Je n'ai plus

rien mais j'ai encore la force de

vivre ! Je n'ai pas de handicap. Je

suis bien. Il y a d'autres enfants et
ces enfants, je les vois à travers les

miens. En les voyant je pense aux

miens. Et pour eux, pour ces famil-
les, pour les gens à la rue, le mardi,
je vais donner la soupe populaire.

Là, je rejoins d'une certaine façon
Georges (de Kerchove) qui va le
jeudi expliquer comment il faut
faire pour avoir ses droits, pour

avoir un papier, pour avoir le droit
au minimex.
Ce n'est pas facile quand on se met
à coté d'une famille ou de quel-
qu'un qui est à la rue. Moi je vois

régulièrement des sans-abri, des

gens qui ont faim.
Dans la clinique où mon grand est

mort, j'allais voir un homme qui

avait besoin de soins médicaux. Le

médecin disait qu'il avait droit au

minimex, mais il n'avait rien. Il
était depuis 20 ans à la rue. Pour-
quoi les riches laissent-ils vivre les

pauvres comme ça ? Ce n'est pas

possible. Il faut que quelqu'un se

bouge et essaie de faire quelque

chose.

Huguette GARSMEUR

Je pense à une situation dramatique
qui s'est passée à Lille il y a envi-
ron 2 ou 3 ans, où un enfant est

mort. Dans cette affaire-là, on n'a
pas assez montré, et je pèse mes

mots, (< la culpabilité de I'adminis-
tration >>, c'est à dire de la société

en général, mais là, en particulier,
de l'administration qui n'a pas fait
le nécessaire, en temps voulu, et qui

a laissé affamer une jeune femme.
Elle n'avait plus du tout d'argent
pour vivre. Elle avait dû louer un

meublé parce qu'on lui avait refusé

un logement. Il y avait donc déjà la
responsabilité des offices d'HLM.
Elle avait loué ce meublé très cher.

Le patron du meublé passait régu-

lièrement prendre le loyer. Elle
avait << I'allocation parent isolé » et

le loyer était de 2 500 F. Il ne lui
restait presque rien pour vivre.
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Cette jeune femme n'avait pas
d'aide au logement car le proprié-
taire refusait de donner les quittan-
ces de loyer et malgré de multiples
démarches de la CAF, elle n'a pas
pu être aidée.

Enceinte, ayant perdu connais-
sance, elle a vu que son bébé était
mort et s'est précipitée à I'hôpital.
C'est le lendemain de sa mort
qu'un rappel de 6 ou 7 000 F a été
versé.

La police a fait saisir son dossier à
la CAF. Les faits prouvaient tout à
fait ce qui s'était passé. Mais lors
du procès, cet aspect n'a pas été
évoqué et elle a eu la peine maxi-
mum.
Suite à cette affaire, le directeur de
la CAF a demandé expressément à
tous les agents de signaler les situa-
tions où les propriétaires refusaient
de fournir des quittances, en disant
qu'il enverrait immédiatement un
contrôleur chez le propriétaire pour
obtenir la quittance.
Implicitement, la CAF a donc
reconnu qu'il y avait un lien de
cause à effet, mais cela n'a pas aidé
la jeune femme.

Françoise FERRAND

Je reviens sur la question de Jac-
ques Fierens - << quand une cause
est-elle une cause significative ? ".
Ce qui frappe, dans I'histoire des
causes défendues par le Mouve-

ment, ce n'est pas le nombre de

causes, peu important, mais c'est le
type de causes choisies. Dans cha-

cun des exemples, le scandale de la
misère apparaissait vraiment en

plein jour sous des formes différen-
tes. On arrivait à l'intolérable de la
misère.

Et ce qui me semble le plus impor-
tant c'est que ce scandale de la
misère - que ce soit la mort des

enfants ou la destruction d'un lieu
d'habitation - tout le Mouvement
s'en saisit. Cela permet un débat
public 

- 
aussi avec les familles qui

vivent dans la misère. C'est mobili-
sateur et n'a-t-on pas besoin de cela
pour ne pas s'habituer à la misère ?

Je prends I'exemple de Jean-Bap-
tiste Dorkel. Ce jeune homme avait
été amputé d'un bras et c'était son

cousin qui passait les vitesses. Ils
faisaient les fous et c'est ce qui a
provoqué la mort d'une autre per-
sonne. La misère I'avait amené jus-
que là ! Et c'est de cela que nous

devons discuter sur le fond. Ce
n'est pas simplement sur le fait,
mais aussi sur les causes qui ont
amené à ce fait 1à.

Je crois vraiment que ce débat, qui,
à un moment donné, focalise l'at-
tention sur un fait dramatique, est

vital pour le combat contre la
misère.
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Olivier GIRAUD

En tant qu'avocat, en entendant ces

témoignages, mon premier réflexe
est de demander : quelle sûatégie
de défense peut-on employer lors-
qu'on est en présence d'une situa-
tion de misère telle qu'on peut y
déceler la notion de cause significa-
tive ?

Je serais tenté d'assimiler la cause
significative à une situation dans
laquelle la misère devient la cause
explicative de la situation de

détresse.

Et donc, mon raisonnement, aujour-
d'hui, par rapport à mon engage-
ment à ATD Quart Monde est de
tenter de faire un parallèle avec
l'évolution qu'on connaît - et qui
me parait tout à fait satisfaisante 

-du Droit des étrangers.

Aujourd'hui je constate que des
magistrats, des avocats, des édi-
teurs, beaucoup se sont investis
énormément dans le droit des étran-
gers. On dispose par exemple de
toute une application pratique de la
Convention Européenne des Droits
de l'homme, qui devient véritable-
ment un moyen de défense majeur
pour pouvoir exercer devant les
Tribunaux Administratifs ou devant
les Tribunaux Judiciaires, la
défense des étrangers.

Vue l'évolution - qui me parait
assez remarquable - des jurispru-

dences, tant de la Cour de Cassation

que du Conseil d'Etat, sans compter

les situations locales, je me

demande pourquoi et comment il se

fait qu'aujourd'hui nous ayons si

peu de réflexion sur les résultats
judiciaires significatifs qu'on pour-

rait obtenir en invoquant par exem-

ple I'article 8 de la Convention
Européenne des Droits de l'homme
(respect du droit à la vie privée et

familiale, au domicile...) face à des

situations de misère telles que cel-

les qu'on entend ! Je pense que les

magistrats peuvent être attentifs à

des situations de misère et à des

défenses et actions en jusüce vues

sous I'angle des droits de l'homme
et de la Convention Européenne des

Droits de l'homme. Je pense que

des décisions significatives peuvent

être rendues par ces magistrats.

Je ne crois pas, corlme on l'entend

parfois, qu'il manque des lois.

Notre arsenal est suffisamment
complet. Il nous appartient, à nous

tous qui pouvons le faire, d'articu-
ler les différentes sources de

manière à pouvoir réfléchir, en

terme de stratégie judiciaire, à la
prise en compte de la misère en tant

qu'<< explicative des situations » -
et de forcer les magistrats à rendre

des décisions qui prennent cela en

compte.

En terme d'efficacité de défense, on

ne réfléchit peut être pas assez aux

45



articulations des moyens de défense
(dont la Convention Européenne
des Droits de I'homme), que ce soit
en matière de droit au logement ou
d'autres droits dont sont privés les
gens dans la misère.
La question a été évoquée au
Congrès du Syndicat des Avocats
de France: le droit au logement,
même pour les avocats militants,
est encore assez balbutiant ! Alors
que, en Droit des étrangers, l'arti-
culation des moyens de défense est
très efficace I

Georges DE KERCHOVE

Nous avons peut-être déjà quelques
éléments de réponse. Par exemple,
il est difficile de faire respecter les
droits économiques, sociaux et
culturels alors que la violation des
droits politiques et civiques est plus
facile à mettre d'emblée en exer-
gue. D'autre part 

- et c'est à nous
de le faire changer 

- 
il y a plus de

jurisprudence et de décisions prises
en matière de Droit des étrangers
parce que la violation est beaucoup
plus facile à mettre en évidence
qu'une violation suite à la misère.

Lucien DUQUESNE

Je me demande si défendre une
cause significative, ce n'est pas

défendre une situation représenta-
tive de l'extrême à quoi sont accu-
lés les plus pauvres, et qui les met

complètement hors humanité, hors

droits, hors droits de l'homme.
Et cela, c'est représentatif de ce que

vivent toutes les personnes en situa-
tion de grande pauvreté.
Même s'ils ne se reconnaissent pas

dans des situations corrune celle de

Sylvie Joffin, en réalité, les plus
démunis savent au fond d'eux-
mêmes que c'est là que pourrait les

entraîner I'extrême pauvreté dans

laquelle ils vivent. Leur réaction est

très négative, mais en même temps,
quand on vit dans l'extrême pau-

vreté 
- et une dame de Bruxelles

le disait tout à I'heure 
- on se sent

bien entraîné.

C'est pourquoi I'extrême est repré-
sentatif. Quand il avait témoigné
pour Sylvie Joffin, le Père Joseph

Wrésinski disait bien qu'il le faisait
parce qu'elle n'était pas la seule à

vivre dans cette situation. Mais il
ne disait pas non plus qu'on arrivait
toujours à des situations où les

enfants mouraient de faim. Il n'em-
pêche que c'est vers cela que ris-
quent d'être tirés les plus pauvres.

Tout à I'heure, Jacques Fierens
demandait si une cause significa-
tive est obligatoirement avec le

Mouvement ou pas. Je ne sais pas.

Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fau-
drait bien que les plus pauvres trou-
vent un << collectif >), - et je fais
exprès d'employer le mot << collec-
tif » parce que j'aimais bien le mot
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« intérêt collectif » employé tout à

I'heure - un «mouvement» qui

les représente, dans lequel ils se

savent représentés, défendus, et

dont ils savent qu'il essayera tou-
jours de défendre l'indéfendable,
« la culpabilité », et non pas l'inno-
cence. Si les gens ne sont pas per-

suadés de cela, il est impossible

d'assumer une vraie défense des

plus pauvres - qui est très souvent

« indéfendable ».

Or, c'est le propre du Mouvement
de faire confiance aux plus pauvres

et surtout aux très très pauvres.

Une dernière réflexion :

On peut se demander si la défense

des gens condamnés à I'extrême

n'a pas pour conséquence de faire

avancer tous les hommes. Permettre

que ceux qui sont considérés

cornme des sous-hommes soient

réintégrés en humanité, est-ce que

ce n'est pas cela qui fait véritable-

ment avancer l'en-semble de I'hu-
manité ?

Michèle GRENOT

Læs causes significatives ne sont-

elles pas le phare, le clignotant pour

nous rappeler sur quel fondement

repose notre société ?

Je ne suis pas spécialiste de I'his-
toire du Droit, mais je sais que le

Droit, dans I'Histoire, a beaucoup

évolué. Il a reposé sur le droit à la
propriété pendant longtemps, avant

que n'appulraisse le Droit du travail.
Ce qui semblait indéfendable au

19" siècle 
- 

comne la cause des

ouvriers qui, lorsqu'ils faisaient
grève, étaient fusillés - nous paraît

défendable aujourd'hui, n'est plus

du même ressort du Droit.
On peut donc imaginer que le Droit
repose sur d'autres fondements
aujourd'hui. Une grande partie du

Droit repose quand même sur un

article, un précepte d'il y a 2O0 ans,

quand La Rochefoucauld-Lian-
court- disait : « Tout homme a

droit à la subsistance, à condition
qu'il donne à la cité son travail ».

Or, on s'aperçoit que cette corréla-
tion est extrêmement difficile
aujourd'hui. On peut imaginer une

troisième génération du droit, la
génération des droits de I'homme.

Francine DE LA GORCE

Les deux dernières interventions
me paraissent très importantes, et je

suis entièrement d'accord avec ce

qui a été dit.
Je voulais revenir sur l'intervention
d'Olivier Giraud, parce que j'ai eu

peur qu'on introduise une confu-
sion autour de I'expression
<< misère explicative ».

Je me souviens de situations où I'on
avait trouvé des avocats pour

défendre des familles. Leur défense

était du style : << Vous ne vous ren-

dez pas compte, ces pauvres gens,
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ils ont vécu une enfance si dure, ils
ont vécu ceci, cela... », ce dont les
familles sortaient profondément
humiliées. La misère ne peut pas
devenir une espèce d'explication-
plaidoyer. Ce n'est pas du tout cela
que les familles du Quart Monde
demandent. Et ce qu'a dit tout à
l'heure Monsieur Scribot est très
important : << Apprenez à regarder
nos gestes, à comprendre ce que
nous voulons et ce que nous avons
envie de dire >>. Cela ne veut pas
dire : << Dites toutes les misères que
nous avons vécues », mais: << Dites
l'être humain que nous sofirnes
malgré la misère que nous
vivons ! »

Michèle Grenot disait qu'il y avait
une évolution de l'indéfendable.
J'ajouterai qu'il y a aussi une évo-
lution dans le collectif.

Le Père Joseph n'avait pas attendu
que les plus pauvres puissent se
reconnaître dans telle ou telle cause
pour lancer les causes significati-
ves. Comme le dit très justement
Lucien Duquesne, d'eux-mêmes ils
savaient très bien que c'est là que
les menait la misère.
Mais aujourd'hui la notion de (< col-
lectif» a changé, à I'intérieur
même du Mouvement. Les familles
qui participent aux Universités
Populaires du Quart Monde ont
acquis une conscience collective
beaucoup plus claire qu'au début

du Mouvement. il y a plusieurs
degrés de causes significatives pos-

sibles. A partir du moment où les

familles, ensemble, demandent
qu'on mène un combat, cela permet
des ouvertures de causes significa-
tives très différentes de celles qu'on
a connues dans les premières
années. Il y a certainement plu-
sieurs natures de causes significati-
VES.

Florence TOURETTE

A la question: « Qu'est-ce qu'une
cause significative ? r>, j'ai envie de

répondre en disant que I'histoire
d'une famille (parmi les plus pau-

vres) est toujours représentative de

ce que vivent les plus pauvres, et il
me semble qu'elle devient signifi-
cative quand elle fait signe à la Jus-
tice, comme le disait Jacques Fie-
rens, et qu'elle contribue à faire
progresser les Droits de l'homme.
Une cause significative est celle qui
contribue à interpeller la société sur
le sens qu'elle veut se donner, c'est
celle qui contribue à construire une

société plus juste et plus solidaire.
Ceci dit, je crois qu'il nous faut être
vigilants, afin que les Droits de

l'homme ne soient pas hypothéqués
sous prétexte que la société n'a pas

les moyens de ses ambitions. Les
droits de I'homme, non seulement
ne seraient pas les droits de tous les

hommes, mais, de surcroît, ils
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seraient selon les droits d'une
société d'abondance. Je crois que

les plus pauvres nous disent que
l'humanité ne se brade pas, et que
nous avons tous soif de dignité et

de justice.

Georges DE KERCHOYE

Pour reprendre l'idée de Francine
de la Gorce 

- 
de << plusieurs natu-

res >> ou << niveaux >> de causes
significatives, est-ce qu'on ne pour-
rait pas distinguer:

- d'gns part, un niveau de causes
<< significatives >) parce que repré-
sentatives d'intérêts catégoriels.
Exemple: lorsque les sans-abri à

Bruxelles veulent faire respecter
leur droit au minimex (équivalent
du RMI en France), cela me parait
vraiment significatif d'un intérêt
catégoriel, qui est important pour
tout le monde bien sûr, puisque ce
minimex permet de mener une vie
conforme à la dignité humaine -mais qui reste cependant assez caté-
goriel.

- d'3gffs part, des causes signifi-
catives parce qu'elles se réfèrent à

une situation qui porte atteinte à la
dignité humaine, aux droits de

I'homme ? Je pense notamment au

témoignage de Madame Leroy : le
premier réflexe est de condamner
une personne comme Sylvie Joffin,
et ce n'est qu'après une réflexion
qu'on se rend compte que la per-

sonne humaine de Sylvie Joffin a
été mise en cause, et que cela
devient significatif d'un combat
pour une société plus juste, pour
reprendre l'expression de Florence
Tourette.

Brigitte MULLER

J'ai l'impression pourtant que,
même si le minimex peut paraître
« catégoriel >>, on peut, en en défen-
dant I'accès, en faire une cause

significative au niveau des Droits
de I'homme, et montrer en quoi ce
n'est pas encore un droit de
l'homme s'il reste isolé d'autres
droits, si son montant est insuffi-
sant, s'il ne permet pas de vivre
dans la dignité, etc. Il est certaine-
ment possible, en réclamant des
droits catégoriels corlme le mini-
mex, de demander l'application
d'un droit de I'homme.

Monique COUILLARD

Je suis assez gênée par la diffé-
rence, reprise plusieurs fois, entre
le << combat pour les besoins » et le
<< combat pour les droits de
I'homme ».

Ce que je ressens, peut-être un peu
intuitivement, mais qui est
confirmé aussi par la fin du témoi-
gnage de Monsieur et Madame
Debouck, quand ils disent: << On
n'est plus des rien-du-tout, et c'est

ça qui fait la différence ! >>, c'est
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que si des besoins ne sont pas cou-

verts, si des droits - que ce soit le
droit au minimex, le droit au loge-
ment ou tout autre droit - 

n'ont
pas trouvé de réponse satisfaisante,
c'est parce que ces personnes sont

considérées comme moins humai-
nes que d'autres. N'est-ce pas cela

le fondement ?... Cela donne, me

semble-t-il, à nos combats, une

grande unité. C'est à partir du

moment où I'on considère quel-
qu'un comme un être humain à part

entière qu'on estime nécessaires,
pour lui, les moyens, les libertés,
les responsabilités qui sont ceux de

tout être humain. Et cela nous mène

très loin.

Thierry FENOY

On cite cette phrase de Joseph Wré-
sinski : << Défendre le Quart Monde,
c'est défendre l'indéfendable ».

Défendre un homme, c'est toujours
défendre I'indéfendable. Seule-

ment, on accepte de défendre l'in-
défendable pour la majeure partie

de la population, mais pas pour une

autre.

La << cause significative >>, c'est en

fait des exemples très particuliers,
un petit peu comme avec les héros

de l'Histoire, qui n'étaient sans

doute pas plus héroïques que nom-
bre d'anonymes, ou avec les saints

de I'Eglise - qui n'étaient sans

doute pas plus saints que nombre de
mères de famille inconnues.

La « cause significative », c'est tel
fait, dans une circonstance donnée,
dans un contexte donné, c'est telle
personne, c'est tel procès mis en

exergue parce qu'il nous permet de
comprendre qu'on passe d'une
situation de non-droit à une situa-
tion de droit. Or, le non-droit, il
existe dans les faits, il n'existe pas

en théorie. En théorie, personne
n'est dans une situation de non-
droit. Et donc, effectivement,
comme cela vient d'être dit, aller
plonger, ramasser les morceaux, les
faire advenir pour que la personna-
lité et la reconnaissance sociale
puissent exister véritablement, c'est
au fil de ces causes significatives
que I'on peut le faire.

Louis-Jean LERNONS

Nous avons normalement droit au

minimex. Mais quand on va aux
CPAS de Bruxelles, souvent on
nous envoie d'un coté à I'autre.
Beaucoup sont des étrangers et

d'autres qui ne savent ni lire ni
écrire. Alors c'est assez malheu-
reux pour ces gens. C'est se jouer
d'eux.

Je veux évoquer un autre problème.
Il y a des gens de la rue de la Sama-
ritaine qui sont placés dans des

homes, à portes fermées. Et là, il y
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a un vol des droits de l'homme. Si
ces gens vont voir le médecin, les
infirmières ouvrent la porte et les
conduisent chez le médecin. Et
quand le médecin est parti, on
conduit le malade de retour dans sa
chambre où il est à nouveau à porte
fermée. Qu'est-ce que le malade
peut dire ? Moi, je vois là qu'il y a
un vol des Droits de l'homme.
C'est de cela que nous ne voulons
pas.

Anne CLBPPERT

C'est la violation de la liberté de
penser et d'agir, si on met quel-
qu'un à l'écart, dans une maison
psychiatrique. On le prive de tous
ses droits. C'est comme si je
disais : je le mets dans une cage
corrune un chien. On ne peut que
manger et dormir. C'est une vie
ça ? Ce n'est pas parce que ces gens
ont été malheureux qu'on doit leur
fermer la porte. Ils ne s'en sortiront
jamais comme ça.

Georges DE KERCHOVE

Vous nous rappelez que lorsqu'on
est dans une situation de non-droit
et, souvent, lorsqu'on est étiqueté
comme malade psychiatrique, dan-
gereux ou autre, on est pratique-
ment sans aucun droit parce qu'on
peut être enfermé du jour au lende-
main sans même qu'il y ait eu un
jugement.

Vous nous rappelez également le
véritable parcours du combattant
que la demande d'un droit exige:
être renvoyé d'un guichet à I'autre,
courir d'un côté à I'autre, passer

des journées entières qui sont per-
dues en attente, en déception sou-

vent, parce qu'on croit qu'on frappe
à la bonne porte mais qu'il faut
aller ailleurs.
Ce n'est pas aisé de faire valoir ses

droits. On reproche même à des

gens de ne pas les faire valoir, de

s'accoutumer, de rester ou de se

complaire dans la misère.

Anne CLEPPERT

Je pense à une famille que je
connais, où Madame passe la plu-
part de son temps en psychiatrie. Et
je pense à ma propre maman aussi.
La plupart des gens qui ont vécu ce

système là, il finissent par perdre la
tête tout à fait et par se retrouver
entre quatre murs.

Jean LIMPENS

Je voudrais enchaîner sur ce que

disait Monsieur Lernons.

J'ai déjà observé plusieurs fois, et
je I'ai encore entendu ce matin,
qu'on avait encore tendance à

confondre handicap social ou pau-
vreté et handicap mental. Cela a été

redit ce matin dans le témoignage
de la famille de Belgique à propos
de leur enfant qu'on voulait placer
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dans I'enseignement spécial : c'est
exactement la même chose.

Claude FERRAND

Quandje réfléchis aux causes signi-
ficatives, j'en reviens toujours à
I'idée que ces causes devraient être
le procès de la misère, c'est à dire
qu'elles devraient s'attaquer réelle-
ment à la globalité de la misère, pas

seulement à un droit ou à un fait,
mais qu'elles devraient condamner
l'enchaînement de la misère.

Si l'on pouvait condamner l'en-
chaînement de la misère, on mon-
trerait comment une société fonc-
tionne. La misère nous révèle
I'indivisibilité des Droits de

l'homme puisque la misère, c'est le
contraire de I'indivisibilité : c'est la
division des Droits de I'homme.
lJne cause significative de la misère
devrait vraiment permettre de

condamner ce non-droit à I'indivi-
sibilité des Droits de l'homme, de

condamner la misère.

Je pense à des familles acculées à

l'extrême. Devant la situation de

ces familles-là, on ne peut pas por-
ter plainte parce qu'on ne sait pas

comment porter plainte. On ne sait
pas par quel bout saisir globalement
la violation des Droits de I'homme.
Alors on prend un jour un fait qui
justifierait en soi une dénonciation,
et on essaye d'enclencher le proces-

sus. Mais c'est complètement insa-

tisfaisant. Car il ne s'agit pas seule-

ment d'un fait notoire méritant en

soi une dénonciation, mais de tout

ce qui est caché derrière ce fait, qui

est plus important et dont on veut

faire aussi, nécessairement, en

même temps, inséparablement, le

procès.

Comment y parvenir juridiquement
et judiciairement ou autrement ?

C'est la question.

Le grand avantage d'une cause

significative, c'est aussi son carac-

tère très pédagogique vis à vis de

I'opinion, cette opinion qui ne com-
prend souvent rien à la misère ni à

la violation des Droits de I'homme
qu'est la misère. Une cause est

I'occasion d'informer, de former
I'opinion, de créer un large débat

qui permette aux uns et aux autres

de mieux comprendre. C'est un

autre enjeu très important.

Anne CARLIER

J'ai quelque difficulté à voir ce

qu'est une cause significative
malgré les différentes interventions.
Mais une distinction me parait

importante : la cause significative
doit nécessairement faire évoluer le

Droit.
Jacques Fierens avait utilisé le

terme de << signe >) : << vers qui faire

signe ? ,r... Or, les interventions de

ce matin visaient plutôt à faire

appliquer un droit.
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Alors, est-ce qu'une cause signifi-
cative tend à faire appliquer un
droit ou à faire évoluer un droit ?

Il me semble, pour ma part, que la
cause significative doit aller plus

loin que la simple application d'un
droit.

Olivier DE SCHUTTER

A coté de la distinction - qui est

tÈs juste 
- entre la situation indi-

viduelle et I'intérêt collectif qu'elle
engage dans la cause significative,
et que Jacques Fierens a bien mis
en lumière, une autre distinction est

utile à garder à I'esprit. C'est la dis-
tinction enûe légalité et légitimité.
Parfois, le Droit ne peut pas respec-

ter les promesses qu'il nous fait.
C'est alors sa légitirnité qui est en
cause, non les solutions qu'il offre.
Il y a donc un lien entre, d'une part,
cette dichotomie << individu/collec-
tivité >> et, d'autre part, cette dicho-
tomie «légalitéllégitimité ». Ce
lien est le suivant:
lorsque I'individu est dans une
situation à laquelle le Droit, le
système juridique n'offre pas de
réponse satisfaisante, deux choses

se passent simultanément :

- d's1s part, il va se lancer dans

un combat pour que ce qu'il croit
légitime soit déclaré légal. Donc,
mettant en lumière cet écart entre
légalité et légitimité, il va essayer

de faire passer ce qui est légitime
dans la sphère du légal.

- ce faisant, il représente les inté-
rêts de tous ceux qui sont dans le
même combat, de tous ceux qui
bénéficieront de cette croisade qu'il
conduit. Et c'est là qu'on retrouve
la distinction entre individu et col-
lectif ! Donc, je crois qu'est signifi-
cative la cause qui met en lumière
l'écart entre le système juridique
légal et d'autre part la légitimité à

laquelle elle prétend.

Anthony TORRANCE

J'ai lu des comptes-rendus de pro-
cès, et je me suis aperçu que ces

comptes-rendus de procès dans les-
quels des personnes pauvres ont été

impliquées, sont généralement üès

mal faits. Et ceci à toutes les étapes

du processus d'appel et de recours.
Les personnes impliquées dans les

organismes administratifs et judi-
ciaires comprennent relativement
bien ce qui se passe, mais pas les

gens dans leur ensemble.

En 1987, cinq affaires ont été por-

tées devant la Commission Euro-
péenne des Droits de l'homme à

Strasbourg contre le Royaume Uni.
Dans les comptes-rendus qui ont
été publiés par la Cour Européenne
des Droits de l'homme de Stras-

bourg, il y avait plusieurs aspects

qui, eux, sont restés secrets. J'ai
personnellement écrit au Président
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de la Cour Européenne des Droits
de I'homme pour lui demander de
changer la décision qu'il avait
prise. Je lui avais également
demandé de publier l'ensemble des
débats. Il m'a répondu très longue-
ment, en m'expliquant tout d'abord
que les avocats avaient été d'accord
pour qu'une certaine partie des dos-
siers du procès reste secrète, et qu'
il n'avait pas les moyens financiers
pour publier à nouveau I'ensemble
du dossier.

Je pense donc qu'il y a certaines
causes significatives qui ne repré-
sentent rien, qui ne mènent à rien,
si elles ne sont pas publiées.

Noëlle DE VISSCHER

Je crois que l'intervention qui vient
d'être faite à I'instant met un peu
en exergue toute l'importance d'ob-
tenir un droit d'action propre du
Mouvement ATD Quart Monde en
tant que tel, un droit d'action pro-
pre pour défendre un intérêt collec-
tif différent de I'action personnelle
où I'on se bat avec les gens et à
coté d'eux.
Cela nous permettrait de parler de
la misère, de déposer la plainte
qu'on voudrait déposer contre la
société et d'aboutir à ce procès dont
on parlait tout de suite et qui ne se
fait jamais.

Je crois que c'est à partir de là
qu'on pourrait parler, et de manière

différente, des procès que l'on fait
tous les jours. Dans ces procès, on
mène un débat juridique, on défend

des gens, des personnes. Mais il y a
autre chose à dire et à débattre face

à la misère. Cette cause significa-
tive-là prend alors vraiment toute

son ampleur. Et cela fait toute la
différence, la différence entre avoir
un débat juridique et voir cet au-
delà du débat juridique qui est le
débat de société que la misère nous

révèle et que nous voulons dévoiler
et débattre en justice.

Jean-Marie DEFRENOIS

Je me demandais si on ne pourrait
pas prendre le problème par l'autre
bout.
Très récemment, la Cour de Cassa-

tion a statué et rendu un arrêt qui a
une grande portée et aura des

conséquences énormes. Quatre ans

après qu'on ait engagé différents
procès sur une question où la
jurisprudence était absolument
constante, et qu'on était certain de

perdre, on les gagne: la Cour de

Cassation renverse sa jurisprudence
et donne satisfaction.

Cela m'amène à me demander si on
doit vraiment chercher à définir les

causes significatives, et si les cau-
ses significatives ne se fabriquent
pas, dans une grande mesure, elles-

mêmes. Je me demande si toute
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cause née dans la grande pauvreté

n'est pas une cause significative.

Parmi ces causes qui vont être
engagées, beaucoup donneront lieu
à des plaintes sans issue qui seront
classées, à des procès qui auront été
mal engagés ou dans des conditions
difficiles pour des familles qui vont
s'en désintéresser. Je me demandais

cependant si, parmi toutes ces cau-
ses, dont beaucoup vont disparaître
dans la nature, certaines ne vont
pas, petit à petit, et sans qu'on s'y
attende au départ, devenir des cau-
ses significatives.

Je crois donc qu'il faut finalement
traiter toute cause qu'on engage

avec I'idée qu'elle peut être une
cause significative. Cela implique
que dans toute cause qu'on engage,

de quelque manière que ce soit, on

sache quels vont être les grands

axes à suivre. Finalement, c'est au

départ de toute cause, la plus

minime soit-elle, qu'il faut se dire
que l'on va s'apercevoir, peut-être
par la suite, que c'est une cause

significative.
Je pense à un cas particulier: une

famille qui se voit placer ses

enfants, qui, l'année suivante, se

fait expulser de son HLM, puis,

I'année suivante, connaît une autre

difficulté. Toutes ces affaires, qui

risquent d'exclure encore plus la

famille et de Ia faire sombrer
encore plus dans la misère, parce

qu'elles se cumulent, se conju-
guent, peuvent en faire une cause

significative en soulignant I'aspect
globalisant.
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Cinq carrefours pour préciser les obstacles à la compréhension et au dialo'
gue entre des justiciables très pauvres et la justice ou l'administration, insis-
ter sur la nécessité de militer en bonne connaissance de cause et mobiliser
utilement l'opinion publique, constater les dfficultés d'aborder le problème
global de la misère dtns le cadre d'une action en iustice.

SYNTHESE DES CARREFOURS

Les carreforus ont été I'occasion
d'approfondir différents aspects :

1 - les relations entre les justicia-

bles les plus pauvres et la justice ou

I'administration,
2 - la médiatisation des causes,

3 - le soutien des comités Quart
Monde et Droits de I'homme dans

la défense de causes significatives,
4 - la défense de droits économi-
ques, sociaux et culturels,
5 - les critères permettant de

décider d'engager une famille dans

une cause significative.

- Le carrefour No 1

a insisté sur l'incompréhension et la

méfiance qui altèrent les relations

entre les citoyens les plus pauvres

et les pouvoirs publics ou la justice.

Il a donc fait valoir la nécessité de

favoriser le dialogue entre les diffé-
rentes parties, de répondre aux

besoins de formation des profes-

sionnels et d'information des usa-

gers.

Les obstacles viennent du compor-

tement tant des familles que des

administrations.

L'absence de globalité dans la
conception des situations fausse les
décisions: dans le cas des place-
ments d'enfants, les intérêts des

enfants et ceux des parents sont
opposés, la relation porte sur les

individus, non sur la famille dans sa

globalité.

Le caractère impersonnel, froid ou
déshumanisé des formulaires admi-
nishatifs ou des réquisitoires dans
les procès, ne facilite ni la compré-
hension ni le dialogue.

Les rôles des différents partenaires
amenés à intervenir auprès des

familles ne sont pas suffisamment
clairs et les familles, face à ce flou,
ne peuvent pas leur faire confiance.

La rigidité de I'administration, le
fonctionnement de la justice, en

particulier des commissions d'of-
fice, constituent un autre obstacle :

dossiers connus au dernier moment,
manque d'expérience des avocats
face à des situations complexes...

Pour les avocats, la défense des

familles en situation de grande pau-
vreté présente des difficultés parti-



culières, dont celle de défendre les
gens sans les hurrulier.

Du côté des familles,leur sentiment
de culpabilité, leurs conditions de
vie, leur peur et leur méconnais-
sance du fonctionnement de la jus-
tice, leur difficulté à s'exprimer,
sont autant d'obstacles. Par manque
d'information, de connaissance des
avocats, des services, les gens font
des démarches au dernier moment,
ce qu'on leur reproche sans cesse.

Une meilleure information, une for-
mation et un accompagnement par
d'autres citoyens pourraient aider à

améliorer ces relations.

Il ne suffit pas que les consultations
soient gratuites, il faut qu'elles
soient accessibles, géographique-
ment, et dans leur fonctionnemenl,
comme le sont les permanences
juridiques dans les quartiers très
défavorisés de Marseille.

- Le carrefour No 2

a mis en exergue la nécessité de
former les journalistes à la connais-
sance et à la compréhension des
situations des familles en grande
pauvreté et des conséquences pour
elles de la médiatisation.

Un bon reportage doit d'abord s'as-
surer de I'accord de la famille, être
fondé sur un projet, avoir un objec-
tif. Il ne doit pas montrer un cas

individuel mais le situer dans le
cadre global de la misère.
Dans un débat public, le Mouve-
ment insiste pour que la personne

puisse être accompagnée de quel-
qu'un qui connait bien les situa-
tions de misère et peut, si besoin
est, décoder, expliquer, replacer
dans son contexte ce que disent les
personnes du Quart Monde. Il ne
s'agit pas de contrôler les journalis-
tes ni les gens du Quart Monde
mais de permettre un véritable dia-
logue, une réelle formation de
l'opinion publique.

- Le carrefour No 3

a souligné l'importance d'un dialo-
gue régulier avec tous les partenai-
res afin de préparer un terrain de
compréhension mutuelle.
Les partenaires peuvent être
divers : partenaires institutionnels
mais aussi voisins, associations,
avocats, médecins, élus, médias...
Les citoyens ont un rôle à jouer
dans l'accompagnement quotidien
des personnes, qu'elles soient ou
non engagées dans une procédure
judiciaire: aide aux démarches,
soutien dans les épreuves et les pro-
cédures...
Les Comités Quart Monde et Droits
de I'homme soulèvent plusieurs
questions :

- co[lment s'assurer que le sou-
tien à une famille individuelle aura
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une portée pour toutes les autres

familles vivant dans la même situa-

tion ? Cette question se pose parti-

culièrement quand on fait jouer des

relations personnelles ou d'in-
fluence auprès d'un responsable qui
consentira à satisfaire une

demande.

- conunent s'assurer que les

concertations se feront dans le res-

pect de tous les partenaires ?

Les Comités Quart Monde et Droits
de I'homme doivent permettre la
rencontre entre deux logiques:
celle de la famille dont les droits
sont violés, celle des partenaires qui
refusent ces droits, avec des argu-

ments souvent rationnels et légaux.
Ils exigent, de la part des militants
qui soutiennent la famille, de savoir

se faire conseiller et soutenir par

des personnes compétentes, en par-

ticulier des juristes.

- Le carrefour No4

a mis en évidence les liens entre les

causes significatives et le fait, pour

un pays, de se doter d'une loi
d'orientation contre I'extrême pau-

vreté. En effet, le seul axe juridique
implique qu'on désigne des respon-

sables, des coupables à assigner en

justice, ce qui n'est pas toujours
possible. Par ailleurs,les actions en

justice peuvent faire appliquer une

par une des lois qui existent. Mais

elles n'aboutissent pas à un traite-
ment global de la misère.

L'absence de volonté politique et
d'outils législatifs explique par
exemple que, malgré I'expérience
de l'accès global aux droits, à tra-
vers la promotion familiale à Noisy
le Grand, cette action n'ait jamais
été reprise par les pouvoirs publics.

I1 y a une complémentarité indis-
pensable entre l'action juridique,
qui conceme les professionnels du
droit, et l'action politique, qui
concerne tous les citoyens.

Pour la réalisation de certains
droits, en particulier sociaux et
culturels, il ne faut pas tout attendre
de la justice mais miser plutôt sur
le dialogue, la concertation, dans
lesquels des juristes peuvent jouer
un rôle de conseil.

Les deux voies peuvent être exploi-
tées car, coûlme le rappelle Thierry
Fenoy, une procédure judiciaire
n'est pas une déclaration de guerre,
et n'empêche pas forcément de
poursuivre le dialogue avec les par-
tenaires.

Dans le cas de I'extrême pauvreté,
il manque une opinion publique
convaincue de I'importance de se

mobiliser. Si cette solidarité avec
les plus pauvres existait, on avance-
rait plus vite. Même une loi
d'orientation, si elle est votée, ne
sera réellement appliquée que si la



mobilisation de I'opinion publique
I'exige.

- Le carrefour No 5

a réfléchi autour de 2 situations,
I'une relevant d'un combat collectif
(celui des habitants du quartier de

la Samaritaine en Belgique), l'autre
d'une action individuelle (celle

d'une famille dont plusieurs mem-
bres ont été brûlés dans I'incendie
d'un appartement aux installations
défectueuses).
Il a également souligné les limites
d'une action en justice: les situa-

tions collectives y sont difficile-

ment abordables car il faut des
preuves, parfois difficiles à réunir.
C'est aussi parce que le problème
de la misère est global qu'il est pro-
blématique d'entreprendre une
action en justice pour le respect
d'un droit précis : c'est ce qui res-
sort du témoignage de M*" Valo-
gnes expliquant combien il est dif-
ficile pour les habitants d'une cité
délabrée, vouée à la démolition, de
se retourner contre les HLM pour-
tant responsables de l'état des loge-
ments, parce que c'est toute leur
misère qu'ils devraient mettre au
jour et ils ne sont pas sûrs que cela
ne se retournerait pas contre eux.
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Toute cause significative exprime une violation des Droits de I'homme et de
son fondement moral : l'égale dignité de tous les êtres humains. Dans ce
contexte, il esî intéressant d'apprendre que la Commission nationale consul-
lative française des Droits de I'homme s'attache à proposer une loi contre
I'exclusion, sous la fortne d'une loi d'orientation et de programmation.
Cette loi devrait viser à assurer I'effectivité de six droits fondamentaw et
indivisibles, et par conséquent à rendre plus aisée leur protection.

LES CAUSES SIGNIFICATIVES ET LA REFERENCE
AUX DROITS DE L'HOMME. *
Intervention de Paul BOUCHET, président de la Commission
Nationale Consultative des Droits de I'homme (France)

La question qui nous est posée par
la misère, la grande pauvreté ou
l'exclusion sous toutes ses formes
est une question globale. La société

la nie en offrant de temps en temps
pour y remédier de petites mesures
plus ou moins catégorielles ou spé-

cifiques. Mais tous ceux qui don-
nent un peu de leur temps, de leurs
forces à cette cause essentielle
savent très bien que sans réponse

globale, il est impossible d'agir sur

des causes qui sont, elles, globales.

Les droits de I'homme se doivent
d'apporter précisément la réponse
globale à ces causes globales.

Sinon, ils perdent eux-mêmes toute
signification, ce qui n'est malheu-
reusement pas un risque à écarter.

En effet, certains philosophes ont
été jusqu'à les railler, les qualifiant

* Cette intervention a fait I'objet d'une
publication dans la Revue Quart Monde
n'158 (Juin 1996), sous le titre : « Implica-
tions juridiques de l'égale dignité ».

de « droits de I'hommisme ».

Même si cette critique est exces-
sive, faire des droits de I'homme
une idéologie passe-partout qui
donne bonne conscience mais qui,
en même temps, est un fourre-tout
leur fait perdre leur conception glo-
bale et globalisante. Cela devient
du bavardage humaniste. Toutes les

sociétés connaissent cela : plus la
morale fléchit, plus elle est rempla-
cée par une espèce de moralisme
bénissant, que peuvent être précisé-
ment les droits de I'homme.

Or, si I'on veut tenir les droits de

I'homme pour ce qu'ils doivent être
après une longue genèse historique,
si l'on Yeut en faire ce qu'ils doi-
vent être pour la protection et la
promotion de I'homme, de tout
homme, de tous les hommes, si I'on
veut qu'ils remplissent ce rôle ins-
trumental, il faut bien revenir à

l'essentiel, c'est-à-dire à leur fon-
dement moral - car il est moral,



éthique - avant d'en faire du juri-
dique. Ensuite il faut se poser en
des termes infiniment plus contrai-
gnants le problème de leur effecti-
vité. Ces deux aspects sont néces-
saires et indissociables.

Le fondement moral des droits de
Ithomme

Bien avant que les droits de
I'homme ne soient déclarés dans
des textes - les premiers textes en
Grande Bretagne, la Déclaration
américaine, la Déclaration de 1789,
la Déclaration universelle, la
Convention européenne - avant
même qu'il y ait des Etats moder-
nes, il y a eu une revendication
dans ,, des lois non écrites » : Anti-
gone, face à Créon, exhibait des
lois non écrites supérieures à tout
pouvoir. Avant même que les lois
aient été écrites et quelle que soit
la forme sous laquelle elles ont été

écrites, il y a eu au cæur de

I'homme I'idée qu'il y avait << quel-
que chose » qu'aucun pouvoir ne
pouvait dominer ou abolir mais
qu'au contraire les pouvoirs
devaient servir. Et cette << chose
fondamentale >>, c'est le fondement
premier des droits de I'homme.

Des siècles plus tard, on traduira
cela dans la Déclaration universelle
par la notion d'égale dignité de tous
les êtres humains, quels que soient
leur situation sociale, Ieur sexe.

L'égale dignité, pas la dignité toute

seule. Car on a pu assister à des

déviations au cours de l'histoire :

au nom de la dignité de l'homme,

on peut faire ce que faisaient les

régimes fascistes et dire : « Il y a
des sous-hommes qui ne sont pas

dignes de vivre et donc, on les

écarte. >> L'égale dignité signifie
que tout homme, quel qu'il soit, est

égal à un autre en dignité. Voilà le
fondement profond.

Au cours des siècles, dans toutes

les grandes traditions religieuses,

ou plus largement, philosophiques

- dans des pays corrune la Chine

o les traditions sont plutôt agnosti-

ques 
- 

on trouve, sous des formes

diverses, cette espèce de reconnais-

sance d'une dignité inhérente à la
nature humaine. Pic de la Miran-
dole, un des grands esprits de la
Renaissance, a rédigé un petit
ouvrage « De la dignité de

l'homme >> qui est le fruit d'un des

plus vastes efforts encyclopédiques
entrepris avant notre époque. Dans

son écrit, il a essayé d'expliquer ce

qu'il y avait de commun dans

toutes les grandes traditions alors
connues qui avaient progressé

notamment le long de la route de la
soie unissant l'Asie à I'Europe. Il
avait trouvé ce mot de dignité dont
il avait fait le titre de son traité.
Kant en Allemagne a été jusqu'à

dire << l'humanité est une dignité ».
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Mettre en scène des situations d'injustice vécues par elles-mêmes permet à
des personnes très pauvres d'expimer ce qu'elles ressentent. k jeu d'un
théâtre-forum offre la possibilité à d'autres personnes de s'impliquer à leur
tour pour rechercher ensemble des solutions qui ne soient pas magiques.

THEATRE.FORUM
Animé par Marie-Odile NOVERT,
avec la participation de Janine BECI{ET, PauI BIIYSE,
Maryse DRECOUR et Quyen TRAN.

La scène ayait été construite à partir
d'un travail avec un petit $oupe de
militants Quart Monde et de volon-
taires du Val d'Oise.
Un premier tableau mon[ait com-
ment des familles peuvent se trou-
ver contraintes de se mettre dans
une situation illégale, en l'occur-
rence habiter dans un squatt, et les
difficultés qu'elles rencontrent,
dans cette situation, pour faire
valoir d'autres droits, en I'occur-
rence la scolarisation des enfants. Il
montrait aussi les défenses des
familles et leurs limites.
Les interventions du public ont
essentiellement tenté de faire pres-
sion sur la mairie pour obtenir un
logement, en occupant ses locaux,
ou en faisant appel à un joumaliste,
et de rechercher des solidarités dans

le voisinage pour palier aux bloca-
ges administratifs (demander une
domiciliation chez la voisine).
[.e second tableau commence par
liexpulsion et montre l'échec d'une
tentative de soutien de la part de la
directrice d'école, trop faible par
rapport aux autorités en présence. Il
montre que, malgré toutes les résis-
tances dont elle avait fait preuve, la
famille a dû se séparer pour que les
enfants soient à I'abri, sans que,
malgré tout, elle perde I'espoir de
se réunir. Il montre enfin les consé-
quences pour la famille, de perdre

tout dans une expulsion, y compris
les papiers, ce qui conduit ici le
père de famille à la clandestinité,
sans possibilité de retrouver un tra-
vail. Là encore, les privations de
droits s'enchaînent inexorablement.



combat juridique le fasse apparaître

dans des causes << significatives >>.

Pourquoi une loi d'orientation et de

programmation ?

La deuxième dimension du combat
est le combat pour l'effectivité des

droits. Si l'on veut que les droits de

I'homme, même bien fondés mora-
lement, ne soient pas que bavardage

humaniste, il faut avoir le souci
concret de l'effectivité de chacun
des droits dont on ne demande Pas
seulement la reconnaissance de

principe mais I'application à tous et

notamment à ceux qui en sont le

plus privés.

Comment livrer ce combat Pour
l'effectivité des droits ? En France,

certains diront : << On ne manque
pas de droit; il y a au contraire une

inflation législative!» Peut-être,

mais en France, coûlme dans les

autres états démocratiques appelés

états de droit, il manque encore une

conception globale directement
issue du fondement moral des

Droits de l'homme. La Commission
nationale consultative des Droits de

I'homme a pris acte, ces derniers
mois, des déclarations d'hommes
politiques, y compris du Président
de la République, de faire une

grande loi contre I'exclusion pour

mettre fin à la fracture sociale. Ce

mot << exclusion >> est ambigu mais

il est possible de lui donner un

contenu concret par souci d'effecti-
vité.

La Commission nationale consulta-

tive a adopté une position extrême-

ment précise afin qu'il soit possible

de vérifier si cette loi sera capable

ou non de répondre à son objectif.
Elle a demandé que la loi Porte
comrne titre: loi d'orientation et de

programmation. Ce ne sont Pas que

des mots. En termes juridiques,

chacun de ces mots a une Portée
d'effectivité que n'ont pas les lois
ordinaires. Une loi d'orientation et
de programmation qui mérite son

nom prend une force juridique Par-
ticulière qui permet, lorsque l'on
redescend au niveau du face à face

avec les administrations ou les tri-
bunaux, d'obtenir raison là où on
n'aurait pas forcément obtenu

raison avec une législation de rang

inférieur. C'est de cette idée de la
hiérarchie des sources du droit qu'il
faut dégager une loi d'orientation et
de programmation des droits fonda-

mentaux pour, d'une part, les faire
reconnaître comme fondamentaux,
ce qui est I'objet de la <, loi d'orien-
tation >>, et d'autre Part, en Pro-
grarnmer I'application, ce qui est le
volet << loi de programmation », Par
des moyens administratifs, juridi-
ques et financiers nécessaires. C'est
la réponse moderne d'aPPlication
des droits de I'homme aujourd'hui
dans un pays comme la France.
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Ce mot ne doit pas être livré au
bavardage humaniste mais il faut en
faire le fondement d'un droit opéra-
toire.

La Commission nationale consulta-
tive des Droits de I'homme a été
fondée par René Cassin, professeur
de droit. En juin 1940, alors que
tant de choses s'effondraient, il fut
le seul juriste à rejoindre la France
libre. Quand il est revenu en 1945
auprès du Général de Gaulle, il fut
nommé vice-président du Conseil
d'Etat et fut chargé d'élaborer la
contribution française à ce qui est
devenue la Déclaration universelle
des Droits de I'homme.

René Cassin est un des pères, sinon
le père, de cette Déclaration univer-
selle. Pour l'aider dans sa rédaction
de la contribution française, il a
créé la Commission nationale
consultative des Droits de I'homme
qui regroupait une dizaine de per-
sonnes, essentiellement des juristes
et des diplomates. Aujourd'hui, elle
compte 75 membres ; la majorité
sont des représentants de syndicats
et d'associations dont ATD Quart
Monde.

L'égale dignité: fondement de la
Déclaration universelle

Quatre nations - la France, les

Etats-Unis, la Chine (qui a apporté
une dimension philosophique, héri-

tage de siècles de pensée chinoise)
et I'Angleterre - ont contribué à
l'élaboration de la Déclaration uni-
verselle des Droits de l'homme.
René Cassin a regroupé les quatre
contributions et a rédigé le Préam-
bule en essayant de faire une syn-
thèse. Dans un premier texte, il est
parti de I'idée d'égalité des droits
de l'homme. Mais, il manquait
quelque chose: ce mot même de
droit créait des difficultés de tra-
duction dans certains pays. Alors, il
a rajouté la « dignité » comme fon-
dement des droits. Mais cela ne suf-
fisait pas 

- on pouvait penser au
régime fasciste qui au nom de la
dignité créa des sous-hommes 

- 
il

est arrivé à l'« égale dignité ».

C'est pourquoi I'article premier de
la Déclaration universelle des
Droits de I'homme s'énonce finale-
ment: « Tous les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en
dignité et en droits. » La Déclara-
tion de 1789 disait seulement :

<< Libres et égaux en droits. >> un
fondement, la dignité, était ainsi
donné aux droits.

Ce rappel historique est essentiel.
Aujourd'hui, pour lutter contre
l'extrême pauvreté autrement que
par des mesures catégorielles dont
sont connues l'usure et I'insuffi-
sance, il faut remonter à ce concept
fondateur des droits de I'homme
qu'est l'égale dignité. Il faut que le
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Six droits fondamentaux

Ce ne Jont surtout pas des droits
catégoriels qui doivent incarner les
droits de I'homme face à l'extrême
misère. De bonnes âmes législati-
ves sont prêtes à refaire la charité:
on se penche sur le peuple malheu-
reux et on lui fait I'aumône de quel-
ques mesures ; ce seront des lieux
d'hébergement pour I'hiver... Mais
ce n'est pas une reconnaissance des

droits de I'homme. Il peut y avoir
des mesures spécifiques d'applica-
tion mais les droits doivent d'abord
procéder de la condition humaine.

La Commission consultative a

demandé que la loi d'orientation
reconnaisse six droits fondamen-
taux qui sont indivisibles les uns
des autres car, dans la lutte contre
la misère, les causes s'entremêlent
et les six droits sont la réponse glo-
bale à ces causes entremêlées.

Il y a bien sûr le droit 
- 

qui peut
avoir plusieurs noms

sources vitales avec une activité
socialement utile si c'est possible :

c'est le droit concret aux moyens
d'existence. Il y a une amorce dans
de nombreux pays comme en
France avec le RMI. Cependant,
cette amorce est lente à se mettre
en place. Dans le Préambule de la
Constitution française de 1946, il y
avait déjà écrit en toutes lettres, le
droit pour tout être humain - et

non pas uniquement les Français 
-de recevoir de la collectivité des

ressources convenables lorsque l'on
ne peut lui fournir le travail corres-
pondant ou lorsque son état physi-
que ne le lui permet pas d'occuper
ce travail.

Le droit au logement est un
deuxième droit fondamental. Il est
terrifiant de penser qu'il a fallu
attendre les lois Quillot, puis Bes-
son pour qu'on puisse parler du
droit au logement comme d'un
droit essentiel. Des juristes le
contestaient au nom de concepts
juridiques. Maintenant, il doit être
érigé en droit fondamental, la possi-
bilité pour toute personne de dispo-
ser d'un logement décent étant un
objectif de valeur constitutionnelle
selon la décision du Conseil consti-
tutionnel du 19 janvier 1995. Il est
impossible de prétendre respecter la
dignité humaine dans un pays du
niveau économique de la France,
quatrième puissance industrielle du
monde, alors que les sans-abri sont
chaque jour plus nombreux.

Le troisième droit fondamental est,
face au droit à la santé, sa traduc-
tion concrète, c'est-à-dire le droit à
I'accès effectif aux soins. Vient
ensuite le droit à l'éducation.

Le cinquième droit est celui à la
justice, avec des traductions
concrètes: cela passe par le droit à
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la connaissance du droit, le droit au

recours juridictionnel (savoir lors-

qu'on vous refuse un droit à qui

vous adresser pour le réclamer et

quelle juridiction peut donner

I'ordre de vous attribuer votre

droit)... Quand on parle de droit à

l'égale justice, cela ne veut Pas

simplement dire le droit d'être jugé

également mais aussi une connais-

sance suffisante du droit pour exer-

cer un recours juridictionnel.

Le droit à une vie familiale est le

dernier droit fondamental. Cela

aussi paraît si évident lorsque I'on
réfléchit en termes de dignité de

I'homme ! Ce droit est reconnu Par

le Préambule constitutionnel.
Cependant, il n'y en a aucune tra-

duction concrète dans l'arsenal juri-

dique. Le Conseil constitutionnel a

adopté plusieurs décisions, dont la
dernière du 13 août 1993, qui

reconnaissent aux étrangers un cer-

tain nombre de droits et libertés de

niveau constitutionnel; il Y a un

droit à une protection particulière,
des droits << supra législatifs ,' (au-

dessus des lois ordinaires) et

notamment, la liberté de mariage,

d'aller et venir... Le droit à mener

une vie familiale est un concept qui

progresse peu à peu dans certains

anêts du Conseil d'Etat ou de la
Cour européenne de Strasbourg. Il
est peu à peu devenu une évidence

morale. Il faut qu'il devienne sans

conteste un droit fondamental.

L'aspect prograrnmation englobe

les mesures d'application et de

coordination de ce qui est du ressort

de I'Etat, des régions, des départe-

ments. Par exemple, le travail
social doit être coordonné pratique-

ment pour éviter les doubles

emplois et les carences. Ce sont

aussi des mesures juridiques, des

lois qui sont plus ordinaires, Plus
simples mais qui sont nécessaires

pour l'application en temps et lieux
des grands principes reconnus Par
les six droits fondamentaux. Ce

sont bien sûr des mesures financiè-

res. Une loi de programmation est

intéressante car elle permet de bri-
ser l'éternelle résistance des finan-
ces qui ne veulent que des lois
annuelles alors qu'il est clair que la
lutte contre la grande Pauvreté,
comrne toutes les grandes actions,

nécessite une programmation Plu-
riannuelle. Cette programmation

pluriannuelle sur cinq ans a été

admise pour les programmes mili-
taires, pour la sécurité et en matière

d'enseignement maintenant. Il n'Y
a aucune objection technique Pour
qu'elle ne soit pas admisè pour une

cause encore plus importante, les

recouvrant toutes, qui est la lutte
pour l'égalité des droits et l'égalité
de la dignité.
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Une cause « significative »

Je voudrais finir par une cause

« significative » dont je m'occupe.

Significative car elle illustre bien

comment, lorsque l'un des droits

fondamentaux est absent, les autres

s'effondrent, ne peuvent pas être

appliqués correctement, ne peuvent

pas être vécus dans l'égalité mini-
male.

Il s'agit d'une famille de quinze

enfants qui, depuis des années, vit
dans des conditions d'extrême

misère au fond des bois, en Alsace,

près de Strasbourg, capitale euro-

péenne des Droits de I'homme. Ce

qui est éminemment symbolique...

Ce cas est exemplaire non seule-

ment par cette valeur symbolique

mais aussi parce qu'il montre bien

I'enchevêtrement. Il montre bien

comment, dans une telle cause

significative, il faut pouvoir se

réclamer de tous les droits fonda-

mentaux. Cette famille exPlique

comment elle vit l'imbroglio, prati-

que pour elle, juridique pour un

juriste, qui l'empêche de sortir de

cette situation extrême. Elle n'est

pas logée au village 
- 

<< pas de

maison >> dit-on... car il y a aussi

dans la société civile des résistan-

ces psychologiques et égoïstes; il
n'y a pas que les dominants qui ne

savent pas voir la misère. Sans

logement, elle est confrontée à des

problèmes scolaires difficiles. Il
faut que la mère emmène les

enfants à l'école dans un petit cha-
riot tiré par une espèce de vélomo-
teur. Même en plein hiver par des

chemins boueux ou neigeux... L'ab-
sence de maison remet ainsi en

question le droit à l'éducation, droit
lui-même compromis parce qu'il
n'y a pas de droit à la santé. En
effet, les enfants se lavent le plus

souvent au ruisseau voisin dans

lequel se déversent les égouts des

villages alentour. Les enfants ont
atlrapé la diarrhée et souffrent, dans

cette absence de confort, d'autres
infections cornme la gale. Les

autres enfants et l'instituteur
disent: << Il ne faut pas qu'ils vien-
nent à l'école. >> Mais, ne plus aller
à l'école entraîne une suspension
des allocations familiales. Le droit
aux ressources est alors remis en

question. De bonnes âmes disent:
<< Ces enfants, on ne va pas les lais-
ser comme cela. Il faut les retirer à
leurs parents pour leur bien. >> Voilà
maintenant le droit à une vie fami-
liale qui disparaît à son tour. Et si

d'aventure cette famille, face à

l'extrême misère, fait des << cho-
ses » colnme prendre un peu de

bois pour faire du feu et si le pro-
priétaire du bois dit : « Mais on me

vole mon bois ! >>, la famille va

connaître les tribunaux dans une

situation qui n'est certainement pas

celle de l'égale justice.
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Il est très facile de faire une para-
bole avec ce cas qui résume tant
d'autres. Si on ne veut pas que les
droits de I'homme soient une façon
trop commode de se débarrasser par
de grands mots d'un problème dif-

ficile, il est indispensable de les
ramener à leur fondement moral,
l'égale dignité, et à leur application
concrète, l'effectivité des six droits
fondamentaux.

70



Il existe d'autres droits fondamentaux que ceux envisagés dans le cadre
d'un projet de loi contre I'exclusion. Le droit d'être protégé contre les
traitements inhumains et déSradants est indérogeable et le moyen incontes-
table de meître en cause la responsabilité des pouvoirs publics dans les

situations de misère extrême.

DEBAT

Jacques FIERENS

Je crois que nous sommes tous
d'accord ici pour dire que les Droits
de I'homme sont indispensables et
qu'ils sont indivisibles. Or vous en
avez choisi six. Vous en avez donc
laissé de côté, puisque choisir c'est
renoncer.

Paul BOUCIIET

Non, ce n'est pas renoncer, c'est ne
pas mettre sur le même plan.

Jacques FIERENS

Je voulais vous demander comment
vous avez traité cette question, par
exemple le fait qu'on ne padera
pas, apparemment, dans la loi
d'orientation du droit de participer
à la vie publique, du droit de voter.

Paul BOUCIIET

Parce que le droit de vote, à I'heure
actuelle, n'est pas le plus en cause.
Il l'est un peu indirectement, par la
difficulté de domiciliation dans un
cas extrême, corrune celui dont j'ai
parlé, ou pour les gens du voyage.

Mais pour l'immense majorité des

gens qui sont en situation d'exclu-
sion, s'ils ne votent pas, ce n'est
pas parce qu'ils n'ont pas droit à
leur carte d'électeur, mais pour

d'autres raisons: pour des raisons

diverses, pratiques, ou parce que

cela n'a plus de signification.

Pour ma part, je réagis contre le
formalisme du droit. Pendant tout le

XlX" siècle, on nous a fait croire
que la clé de la démocratie était le
droit de vote alors que plus de la
moitié de la population ne votait
pas : les femmes, en France, pays

des Droits de I'homme, n'avaient
même pas les droits civils et politi-
ques. Il a fallu attendre 1938 pour

un début d'égalité de la femme

mariée, et après 1944 pour le droit
de vote. Donc, le droit de vote n'est
pas la clé de la démocratie. Il le
devient après. En Belgique, le droit
de vote est obligatoire: est-ce que

le fait que tous votent obligatoire-
ment a changé beaucoup la situa-

tion des plus pauvres ?

Je pense que les pauvres pourront et

voudront, et j'insiste sur voudront,



voter, si cela a un sens. Vont-ils
voter pour des programmes qui
méconnaissent les droits fondamen-
taux ou qui n'y rendent qu'un hom-
mage verbal ? Vont-ils voter pour
un Parlement qui refuse depuis des
années la loi de programmation et
d'orientation ?

Quand, aux Etats-Unis, lors de très
grands votes nationaux, à peine la
moitié des citoyens votent, qu'est-
ce que cela veut dire ? Il n'y a pas
que les pauvres qui ne votent pas à
ce moment là.
La participation au vote n'est pas
un critère. Alors que le droit au
logement est un critère. Laisser,
fusse un seul homme, dehors, pri-
ver une famille de ses enfants, c'est
un critère. Le droit à une vie fami-
liale normale, c'est fondamental. Le
droit de vote, je le laisse à la pleine
liberté humaine.
Je crois les pauvres plus intelligents
qu'on ne le dit. Et je crois que leur
refus de participer au vote, c'est
précisément un respect pour le droit
de vote. Ils voteront quand le vote
aura une signification pour eux.
Or pour moi, sans leur vote, le mien
n'a pas sa pleine signification.

Si les 6 droits fondamentaux sont
respectés, celui-là n'est pas en péril
un instant. Il est même réhabilité.
Car si ces 6 droits fondamentaux
sont donnés à tous, cela voudra dire
que le personnel politique aura

bougé, qu'il sera plus digne d'inté-
rêt et de confiance. Cela voudra
dire que le partenariat ne sera plus
seulement un mot, et par consé-
quent les plus pauvres eux-mêmes
pourront être présents, que ce soit
en tant qu'électeurs ou en tant qu'é-
ligibles.

Claude FERRAND

Est-ce que dans le cas de la famille
d'Alsace, on pounait porter plainte
contre un Etat de droit pour aban-
don de famille ? Je prends exprès la
misère dans sa globalité où la
famille est absolument abandonnée
depuis longtemps dans tous les
domaines des droits. Un Etat de

droit est quand même responsable
de tous ses citoyens. Est-ce qu'au
niveau juridique cela a un sens, ou
alors comment aniver à I'effectivité
des droits ?

Paul BOUCHET

Sur le fond, je pense tout à fait que
c'est une piste à creuser. Mais le
droit a besoin de définitions préci-
ses. Une plainte va devant une juri-
diction pénale. Et en matière
pénale, il faut que les infractions
soient très expressément définies.
Ce n'est pas un État qui peut aban-
donner des citoyens. L'abandon de

famille, en droit, c'est un membre
de la famille, en général les parents,
qui ne remplissent pas leurs devoirs
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à l'égard de leurs enfants. L'infrac-
tion telle qu'elle est décrite dans le
code existant, ne cadre pas à la
mise en cause d'un Etat de droit.

Par ailleurs, on peut depuis très peu

de temps, poursuivre au pénal les
personnes morales. mais toujours
pas I'Etat. Avant, on ne pouvait
poursuivre que les personnes physi-
ques. On peut, depuis une réforme
à laquelle je suis heureux d'avoir
participé, en tant que membre de la
commission de réforme du Code
pénal, poursuivre les personnes

morales, les sociétés etc.

Pour les collectivités locales, c'est
beaucoup plus compliqué. On ne
peut pas emprisonner les organis-
mes de droit public, ce qui est vrai
pour toutes les personnes morales.
Il est possible de les dissoudre, ou
de les condamner à l'amende. Mais
ceci ne fonctionne pas pour les

organismes publics, car vous faites
alors payer les citoyens.
Autre exemple: quand les pouvoirs
publics sont responsables d'un
dommage, les voies pour obtenir
une condamnation sont différentes.
En France, les tribunaux judiciaires
jugent les particuliers et les tribu-
naux administratifs jugent les col-
lectivités publiques, y compris
I'Etat. Ils ne les jugent pas pour les

condamner pénalement, ce qui n'est
pas possible, mais pour les condam-
ner à des dommages et intérêts, ou

pour annuler une décision injuste.
C'est le rôle des tribunaux adminis-
tratifs et du conseil d'Etat.

Mais la responsabilité des pouvoirs
publics est difficile à organiser.

Ainsi, il y a quelques années, une
petite commune maritime de France
a été condamnée suite à un long
procès, par le Conseil d'État, à
payer une indemnité à une famille.
C'était la famille d'un médecin qui
s'était noyé en portant secours sur
une plage appartenant à la com-
mune, pour laquelle la commune
faisait un peu de publicité pour atti-
rer du tourisme alors que la plage
n'était pas suffisamment protégée :

il n'y avait pas la signalisation
nécessaire en cas de mauvais
temps, ni la présence d'un maître
nageur. La commune était donc res-
ponsable.

Le Conseil d'État a appliqué cor-
rectement la loi. Mais la corrunune
refusait de payer au motif que ce
sont les citoyens qui payeraient. I
s'est fait ce qui se fait de plus en
plus, ce qui est intéressant pour des
communes qui ne veulent pas loger
des gens : on a démissionné au nom
des valeurs de la France moyenne.
Les valeurs de la France moyenne
se sont: << Ce n'est quand même
pas nous qui allons payer ça >>. On
démissionne et on se fait réélire,
triomphalement, car il n'y a rien de
meilleur, démagogiquement, que de
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dire aux gens qu'ils ne paieront
même pas ce qu'ils devraient payer.
Il a été extrêmement difficile de

trouver une solution. Car quand le

suffrage universel aboutit à cela, on

tourne en rond. Le problème, c'est
la responsabilité de I'Etat dans son

ensemble. Et vous avez bien parlé
d'ailleurs d'Etat de droit qui man-
que à son devoir.
Le devoir de l'Etat de droit, c'est
précisément de respecter les droits
fondamentaux qui doivent lui servir
de fondement. Autrement dit, il y a

le droit que I'Etat crée et il y a le
droit auquel il doit être lui-même
soumis, un droit qui lui est préexis-
tant. C'est pour cela que je suis

remonté à Antigone et à Pic de la
Mirandole, pour rappeler aux Etats
que le droit n'a pas commencé avec
eux. Ils I'ont mis en forme, ils peu-
vent lui donner force juridique,
mais ce n'est pas eux qui l'ont créé.

Pour ces droits-là nous avons une

chance relative, avec, en Europe, la
Convention européenne et une juri-
diction pour la faire appliquer. Mais
c'est le début, les balbutiements
d'un droit. Il y a aussi la Cour inte-
raméricaine qui a moins de force et

la commission interafricaine, mais
qui n'a pas le pouvoir de condam-
ner les Etats. En Europe, il y a

maintenant depuis peu, grâce à

René Cassin, père incontesté de la
convention européenne, premier

président de la Cour européenne

des Droits de I'homme, une cour
qui peut condamner les Etats. Elle
peut les condamner si tel comporte-
ment de I'Etat, tel jugement, même

des juridictions de l'Etat, n'a pas

respecté tous les droits fondamen-

taux protégés par la Convention
européenne. La Cour européenne a
joué un rôle très positif et a

condamné tous les Etats, sans dis-
tinction, ce qui est très bien pour
l'humilité gén&ale, car tous les

Etats sont persuadés qu'ils sont

meilleurs que les autres, qu'ils res-

pectent les droits mieux que les

autres.
La Convention européenne, pre-

mier outil pour pouvoir condamner

les Etats, existe depuis les

années 50. La France a mis 24 ans

pour la ratifier, se situant parmi les

derniers. Et encore, après 24 ans on

n'avait pas donné le recours indivi-
duel aux citoyens. C'était alors très

peu efficace. Il a fallu pour cela
encore 7 ans. Cela fait réfléchir sur

les lenteurs du droit.
Je marque d'un caillou blanc cha-
que fois que la France est condam-

née à Strasbourg parce que cela fera
progresser le droit français. Je n'en
suis pas humilié, j'en suis fier.

Alors, pour cette situation que

pourrait-on fare?
Il y a une notion qui nous ramène-

rait au droit pénal par un autre
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biais, une notion supérieure au droit
à la vie, parce que c'est une atteinte
à la dignité de I'homme : c'est la
protection contre les traitements
inhumains et dégradants. Les Etats
peuvent maintenant être condamnés
au nom de textes qui n'existaient
pas il y a moins d'un demi siècle.
La prohibition absolue, c'est celle
des traitements inhumains et dégra-

dants. Le droit à la vie n'est pas le
droit ultime puisque, dans certains
cas, vous pouvez attenter à la vie.
Mais vous ne pouvez jamais atten-
ter à la dignité de l'homme en lui
imposant un traitement inhumain et
dégradant. C'est cela qu'il faut faire
avancer.

C'est pour cela que j'ai pris la
peine, tout à l'heure, de remonter
jusqu'à la dignité comme fonde-
ment des Droits de l'homme. Il faut
toujours se rappeler que le droit
n'est qu'un instrument. Il ne faut
pas le faire tourner sur lui-même
car, ou il se mord la queue, ou il
devient à la fois le but et le moyen.
Or, il est au service de quelque
chose de plus fondamental. Etre
protégé contre les traitements inhu-
mains et dégradants est un droit
indérogeable, le noyau dur des

Droits de l'homme.
Les 6 droits fondamentaux sont des

droits indérogeables. D'autres
droits peuvent être restreints dans

certaines circonstances, la conven-

tion européenne cofitme la Déclara-
tion Universelle des Droits de
l'homme le prévoient. Mais ni I'une
ni I'autre, ni aucun texte ne permet-
tent de déroger à la protection
contre les traitements inhumains et
dégradants. Notre bataille à tous et
à toutes serait d'obtenir à Stras-
bourg une condamnation de
n'importe quel Etat d'Europe,
pour traitements inhumains et
dégradants.

Je n'ai qu'un regret, c'est qu'on ne
se soit pas mis plus tôt en position
d'aller jusqu'à la Cour Européenne
des Droits de I'homme. Il faut, pour
aller à la Commission puis à la
Cour européenne des Droits de
I'homme, avoir épuisé d'abord tous
les recours internes, tous les
moyens dont un Etat dispose. Il
faudrait donc faire un procès, en
mettant en avant cette violation. Ce
n'est pas très commode parce que
la convention européenne, telle
qu'elle est bâtie, ne peut être utili-
sée qu'en mentionnant tel ou tel
article.
Il faut, à I'ultime moment, dans un
projet bien choisi, dire aux juges
<< vous niez toute I'utilité du droit si
le droit le plus indérogeable n'est
pas protégé ». Il faut évidemment
avoir établi, par les circonstances
concrètes, la violation d'un des
droits fondamentaux, si possible de
tous ou d'un grand nombre et mon-
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trer en quoi cela aboutit à un traite-
ment inhumain et dégradant.

Il faut, pour alléguer un traitement
inhumain et dégradant, que le degré
d'humiliation soit grand. Je crois
vraiment que dans des cas comme
celui-ci, nous pouvons le soutenir,
et nous devrions le soutenir. La
conscience des juges se réveille
parfois avec la mauvaise
conscience. Il faut des exemples
tels qu'ils créent la mauvaise
conscience. Il faut trouver le moyen
juridique mais il faut que le combat
soit bien axé. Ce n'est pas simple-
ment un droit catégoriel. Cela pas-

sera à travers tel ou tel droit bien
sûr, mais ce sera pour dire :

<< Reconnaissez qu'en condamnant
cet Etat, en disant que ses tribunaux
n'ont pas respecté tel ou tel droit
fondamental, on fait le procès d'un
droit fondamental que nos tribu-
naux refusent au nom de nos lois.
Un Etat moderne comme la France
ne peut pas faire cela. Vous ne pou-
vez pas laisser passer cela >>.

Les Droits de l'homme sont à la
fois la valeur commune et le droit
suprême, mais leur effectivité est

un combat qui reste à gagner. J'ai
évoqué Cassin, à la fois pour mon-
trer la lenteur et pour donner cou-
rage.

Olivier GIRAUD

Je pense à tous les combats que

nous avons menés sur la région

marseillaise pour les « réfugiés
algériens » en nous basant sur I'ar-
ticle 3 de la Convention. Ce texte
nous a permis d'avoir des combats
pour la reconnaissance effective des
situations humaines dramatiques.
Cela permettait aux magistrats de
I'ordre administratif de faire un tra-
vail sur le terrain des Droits de
l'homme tout à fait remarquable.
Sans aller jusqu'à évoquer une
situation globale, on arrivait à pré-
senter à un magistrat de I'ordre
administratif la situation d'un
homme ou d'une famille qui arri-
vait à Marseille et qui se voyait pro-
tégé face à une administration fran-

çaise. Je pense donc que nous, à
ATD Quart Monde, nous devrions
nous appuyer sur I'article 3 et sur
I'article 8 qui sont, en termes de
stratégie de défense, inexploités
aujourd'hui, ce qui ne permet pas

de faire ces avancées nécessaires

pour une meilleure connaissance
des familles très pauvres.

Didier ROBERT

Monsieur le président Paul Bouchet
a parlé de son engagement, au
nom de la Commission Nationale
Consultative des Droits de
l'homme, aux côtés d'une famille,
M. et M-" Furmann et leurs
enfants. tl a dit pouvoir en parler le
cæur un peu moins serré parce que
depuis cinq jours, mais jusqu'au
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15 décembre, cette famille habite
un gîte rural. Les premiers enfants
ont dormi pour la première fois
dans un vrai lit. Au moment d'en-
trer dans la maison, la propriétaire

leur a expliqué qu'au premier étage

il fallait marcher en chaussons pour
ne pas abîmer les parquets de bois
et les parents sont allés acheter

18 paires de chaussons.

Avant-hier, nous avons reçu une
nouvelle très courte qui Pourrait

passer totalement inaperçue, paraî-

tre anodine même, et qui Pourtant,
en une phrase, révèle jusqu'où Peut
aller la destruction de cette égale

dignité d'être humain dont nous

parlions. Anne-Lise Oeschger,

volontaire très proche de cette

famille, nous a donc rapporté Par
fax : << Après leur première nuit
dans la maison, Mt" Furmann m'a
dit ceci : "Hier soir, quand tous les

enfants étaient au lit, mon mari et

moi nous avons parlé ensemble" >>
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Dans le cadre des procédures visant les étrangers sans papiers, I'adminis-
trotion et les juges nûnquent top souÿent de respect à l'égard des intéres-
sés. L'action de citoyens ordinaires telle celle lss « groupes de vigiktnce »

contribue à informer e\, par ÿoie de conséquence, à former I'opinion publï
que à ces situations.

DEFENDRE LES DROITS DE L'HOMME
A PARTIR D'UNE CAUSE SIGNIFICATIVE
Intervention de Louis BRETTON, de Ia CIMADE

Créée juste avant la guerre, la
Cimade a d'abord accueilli des

évacués d'Alsace Lorraine. Puis,
pendant la guerre, elle a offert un

soutien aux internés qui se trou-
vaient dans les camps de Vichy,
donc essentiellement les jurfs.
Après la guerre, son champ d'inter-
vention s'est élargi:

- soutien, dans notre pays, aux

étrang,ers les plus faibles, c'est à

dire aux étrangers sans papiers. De

façon plus générale, ici en France,
la Cimade prend en charge la
défense des étrangers

- soutien dans les pays d'origine,
à travers des projets en Tiers-
Monde.

Je me limiterai à la présentation
d'une action précise, qui n'est ni
une réussite, ni un échec, mais une

action qui avance, qui constitue une

forme d'action de défense des

Droits de I'homme, et qui repose

sur l'engagement de citoyens de

base. Nous avons appelé cela « les

groupes de vigilance ». Je vais vous

donner une illustration de cette

action que I'on a démanée il y a
quelques années à la Cimade, et
que l'on essaie de développer.

La Fontaine a dit : << Selon que vous
serez puissant ou misérable, les
jugements de Cour vous rendront
blanc ou noir ». Effectivement, les
gens les plus handicapés devant
l'appareil administratif et judi-
ciaire, sont les gens qui ne com-
prennent rien pour de multiples rai-
sons : parce que parfois ils ne
comprennent même pas le français,
parce que les procédures leur
échappent, ils ne comprennent pas
où ils en sont, parce qu'ils ne com-
prennent pas un langage compliqué.
Et ils ne le comprennent pas parce
que c'est la première fois, en ce qui
concerne les étrangers sans papiers,
qu'ils sont confrontés à l'adminis-
tration et à lajustice dans une situa-
tion de fragilité. C'est le moment
où ils vont peut-être perdre tout
contact avec la société dans
laquelle ils étaient, où ils vont être,
soit rejetés dans leur pays, soit mis
en prison. C'est donc un moment



où il faudrait qu'ils soient maîtres

de leurs moyens, ou qu'ils soient au

moins assistés de façon consé-

quente parce que I'enjeu, pour eux.

est très important.

Or, nous avons constaté que vis-à-

vis de ces personnes, les machines

administratives et judiciaires
affichaient un mépris total, qui se

traduit par le fait que l'on n'écoute
jamais les explications qu'ils ont à

fournir. Au mieux, on leur assène

une explication de la condamnation
ou de la décision prise, sans les

informer sur leurs droits de recours,

ou bien on leur signale rapidement
que c'est écrit, et qu'ils n'ont qu'à
lire. Or. vis-à-vis de ces situations,
il est assez difficile de réagir parce

qu'elles se passent très souvent

dans le huit clos. Evidemment, les

avocats peuvent entrer, mais, pour

avoir un avocat au bon endroit, il
faut déjà le connaître, avoir pu réa-

gir, se rendre compte que c'est
indispensable.
La plupart du temps, les avocats

sont. soit absents, soit pris au

hasard, avec le risque qu'ils ne

soient pas compétents dans ce

domaine très technique, très pointu,
qu'est le droit des étrangers. Il faut

savoir qu'un avocat ne pourrait pas

vivre en ne faisant que du droit des

étrangers, et surtout des étrangers
sans papiers, qui constituent une

pâle clientèle.

Aussi, vis-à-vis de ces situations,
nous avons pensé qu'une forme
d'aide à apporter aux personnes, ce
serait d'être présent, que des
citoyens ordinaires soient simple-
ment présents, quand c'est juridi-
quement, légalement possible, dans
les lieux où les étrangers sont
confrontés à I'administration ou à
la justice.

Ces lieux sont les commissions de
séjour, les commissions d'expul-
sion, le tribunal, où les étrangers
sont présentés lorsque I'on est en
train de les reconduire et que I'on
doit, pour pouvoir les reconduire,
les garder sous la main.

Un étranger sans papiers qui se fait
arrêter est placé, comme n'importe
quel délinquant, en garde à vue.
Pendant 24 heures, il est privé de
liberté et il ne peut avoir aucun
contact, sauf, désormais, à partir de
la vingtième heure, avec un avocat.
Très souvent, avant cette vingtième
heure, on lui dit : « Le préfet a
décidé de vous reconduire à la fron-
tière ». On le lui dit ou on le lui
écrit. Encore une fois, il ne com-
prend pas toujours très bien ce qui
se passe. On lui dit : « Le préfet a
décidé de vous placer en rétention
administrative pendant 24 heures. >>

Il a déjà été privé de liberté pendant
lO, 12, 20 heures peut-être et, de
nouveau, pendant 24 heures sur
décision du préfet.
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On le prive de liberté, pourquoi ?

Parce qu'il s'agit de pouvoir I'ex-
clure du territoire français et que,

pour cela, il faut trouver un avion,
il faut du temps, il faut s'organiser.
Néanmoins, la privation de liberté
est une mesure extrêmement grave,

et j'espère que cela le restera. C'est
pourquoi la loi prévoit que I'on ne
peut pas la prolonger au-delà de
24 heures sans décision d'un juge.

C'est un aspect essentiel. La réten-
tion administrative n'est pas la pri-
son. C'est n'importe quel lieu qui
n'est pas une prison. Le préfet peut
placer un étranger à I'abri dans un
commissariat, dans un hôtel gardé

par des policiers, ou dans ces lieux
spéciaux que sont des centres de
rétention. Si le préfet veut garder

l'étranger plus de 24 heures, il faut
qu'il le présente au tribunal, devant
un juge, qui peut décider que

l'étranger restera privé de liberté
pendant au maximum 6 jours.

Pendant très longtemps nous avons

eu le tort de ne pas nous intéresser
à cette phase très importante, puis-
qu'elle consiste à priver de liberté,
un étranger sans papiers, qui n'a
commis aucun délit, n'a fait de mal
à personne, ne s'en est pris ni à la
personne, ni au bien d'autrui. Lors-
que nous avons réalisé que c'était
un point important, nous avons

commencé à vouloir aller voir ce

qui se passait.

Quelques personnes, à Paris et en

province, se sont rendues au tribu-
nal quand elles savaient à quelle
heure I'audience se déroulait, et ont
dit: « On veut voir. C'est public. »

Nous avons dû vaincre beaucoup de

résistances, celle des gardiens, des
policiers qui nous refusaient l'en-
trée. Le juge ou le procureur a dû
apporter la confirmation que, selon
les textes, ces audiences étaient
bien publiques. C'était un premier
pas.

A partir de 1à, notamment à Paris,
où de telles audiences ont lieu tous
les jours, matin et soir, nous avons
constitué des groupes de 2 ou 3 per-
sonnes, qui se relaient et qui
essaient d'être présentes à chacune
de ces audiences. Et peu à peu,

nous avons vu les choses évoluer.
Au début, les juges n'étaient pas

tous au courant du fait que c'était
public et demandaient ce que nous
faisions là. Sans compter les discus-
sions dans les couloirs du palais,
pour passer les différents gendar-
mes. Désormais ce genre d'obstacle
est levé.

Dans ces audiences, les protagonis-
tes sont au nombre de quatre : le
juge et son greffier, le représentant
du préfet qui vient demander que
l'on garde l'étranger et apporter ses

arguments, l'étranger, accompagné
en général d'un avocat, très souvent
commis d'office, qui fait de son
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mieux, mais qui, encore une fois,
est très rarement compétent et qui,
de plus, découvre son client dans la
seconde qui précède le moment où
le client va passer.

Il existe un décret très long qui fixe
le déroulement de cette procédure :

comment l'étranger doit être
informé, comment il doit pouvoir
s'exprimer, faire savoir son avis
avant même de passer. Or pratique-
ment rien n'est respecté de ce
décret, sauf peut-être le délai de
24 heures, et encore, il y a parfois
des débordements de quelques heu-
res.

Au début, nous avons observé des
comportements réellement inadmis-
sibles, paternalistes ou même racis-
tes, des juges vis-à-vis des étran-
gers : « Allons, mon vieux, pafiez
chez vous ! Vous serez beaucoup
mieux. Et puis, qu'est-ce que vous
faites là ? Vous volez ! Vous ne
pouvez pas vous en sortir autre-
ment ! » Autant de commentaires
qui n'avaient rien à voir avec le
sujet, qui était simplement de savoir
si cette personne pouvait, au lieu
d'être gardée en rétention dans un
lieu spécial, rentrer à son domicile.

On a vu aussi des représentants de
la préfecture discuter avec le juge,
non pas corilne des personnes qui
doivent instruire un dossier, donner
des arguments, mais en tant que
copains; le juge et le représentant

de la préfecture échangeant de bons

mots sur le dos des étrangers. Petit
à petit, du fait de la présence du
public, ces comportements évo-
luent.

Les personnes qui assurent cette

présence, bien qu'elles n'aient pas

le droit de parler, commencent à

devenir de plus en plus actives.

Elles bougent très fort et parfois,

elles s'installent. Par exemple, l'au-
tre jour, un étranger qui devait
comparaître était malade. Le juge

ayant décidé d'aller à l'Hôtel-Dieu,
où il se trouvait, notre amie l'a
suivi, en disant : << Votre audience

est publique, donc je suis à votre
audience ! » Tous les juges n'ont
pas cette attitude.
Cette même amie racontait, il y a
2jours, qu'une nouvelle juge était
arrivée, qui traite les étrangers cor-
rectement, respecte la personne,

prend avec elle, non pas des égards

comme si c'était une personnalité,
parce que ce n'est pas ça, mais c'est
simplement un justiciable, un
citoyen qu'on doit traiter correcte-

ment ! >>

Quel bilan tirer de ces << groupes de

vigilance » ?

Nous assistons à une évolution de

la procédure, et à la possibilité de

prévenir les avocats beaucoup plus

tôt. La Cimade peut maintenant tra-
vailler dans les centres de rétention.

Très souvent. on ne voit pas, on ne
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peut pas voir les étrangers. Ils ne

viennent pas nous voir, tout simple-
ment. Il y a deux centres dans la
région parisienne, un au Mesnil-
Amelot, à côté de l'aéroport de

Roissy, un autre à Vincennes. Il y
passe des milliers d'étrangers par
an, et la Cimade y a un bureau per-
manent. Mais on ne va pas chercher
les gens. Ils viennent nous voir s'ils
ont quelque chose à nous demander
et certains, soit ne veulent pas, soit
pensent que l'on est des espèces
d'auxiliaires de l'administration.
Très souvent, se sont nos amis qui,
chez le juge, entendent et décou-
vrent qu'il y a un problème et donc,
par répercussion, nous le signalent.
Ce qui nous permet d'agir.

Un peu plus de respect s'installe.
Etant témoins, les personnes des

groupes de vigilance se donnent
toute liberté de porter leur témoi-
gnage à l'extérieur, y compris à la
presse, et chacun sait que cela peut
être une menace redoutable que de

voir raconter dans la presse une

audience où le juge a un comporte-
ment qui frise le racisme.

Notre rêve serait que, vis-à-vis des
étrangers sans papiers, l'adminis-
tration, c'est-à-dire les préfectures
et la justice, manifestent autant
d'égards et autant de scrupules dans
la qualité de leur travail qu'ils peu-
vent en avoir vis-à-vis des petits et
grands notables de la politique ou
de la finance qui comparaissent
devant eux. Je pense que là, tout est
mis en æuvre pour qu'il n'y ait pas
de fautes de procédure et que les
textes soient scrupuleusement res-
pectés.

Les résultats sont loin d'être immé-
diatement acquis et à 100 Vo défrru-
tifs.

Notre idée de base était que des
citoyens, au nom desquels les déci-
sions de justice tonl t.r6uss 

- 
l3

justice est rendue << au nom du peu-
ple français >> 

- 
que le peuple fran-

çais soit là pour contrôler ce qui est
fait en son nom. C'est un principe
élémentaire et I'idée est de lui don-
ner une forme pratique à travers des
personnes qui prennent cette fonc-
tion à cæur d'être les représentants
du peuple français.
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A I'initiative de son responsable actuel, Jacques PELI-ETIER, l,institution
du Médiateur de la République se donnc les moyens d'intenenir auprès de
l' administration dans les situations d' exclusion.

CHERCHBR DES SOLUTIONS EQUITABLES
ET CONT'ORMES AUX DROITS DE L'HOMME
Intervention de Pierre CHAUBON, déIégué du Médiateur
de la République

Homme de terrain, Monsieur Chau-
bon est maire d'une petite com-
mune corse et président d'un syndi-
cat intercommunal. Pendant
plusieurs années attaché à un cabi-
net ministériel, il était notamment
chargé des questions de développe-
ment du Tiers Monde. Il est aujour-
d'hui l'un des plus proches colla-
borateurs du Médiateur.

Je vais vous présenter d'une part
l'institution du Médiateur de la
République êt, d'autre part, la
réflexion que cette institution mène,
depuis que Jacques Pelletier en est

le responsable, sur les thèmes de

I'exclusion et de la grande pau-

vreté. Comment une institution de

la République comme la nôtre peut-
elle contribuer à travailler, à

réfléchir sur ces sujets ?

Le Médiateur de la République a

été créé en 1973, pour résoudre -
tenter de résoudre - les problèmes,
les difficultés des citoyens vis à vis
des organismes investis d'une mis-
sion de service public, en gros, les

administrations et I'ensemble des
services publics.
La médiature de la République,
c'est 80 personnes qui travaillent à
Paris et, l2O délégaés départemen-
taux, soit, dans chaque départe-
ment, 1, 2, ort quelquefois 3 délé-
gués, selon la taille du département
et son importance démographique,
qui reçoivent directement le public,
et essaient d'informer, d'orienter,
de traiter, de résoudre les difficultés
qu'on leur présente.

Le Médiateur a deux grandes mis-
sions actives: I'une, de traiter les
réclamations qu'il reçoit de I'en-
semble des citoyens, l'autre, à la
lueur de ces réclamations, de pro-
poser au gouvernement, au Parle-
ment, aux pouvoirs publics, des
réformes de la loi et du règlement.
Il a aussi une mission plus descrip-
tive: chaque année, le Médiateur
publie un rapport au Président de la
République et au Parlement, dans
lequel il fait le bilan de son action,
expose les cas les plus significatifs
qu'il a eu à traiter, propose des



réformes et fait le point sur quel-
ques grands sujets de société.

Le prochain rapport au Président de

la République et au Parlement
contiendra un chapitre intitulé :

<< La prévention et la lutte contre
l'exclusion et la grande pauvreté »,

réflexion sur la part que peut pren-
dre le Médiateur dans une action
générale de cette nature.

Revenons sur les missions. D'abord
les réclamations. Nous avons, à la
médiature, deux moyens de tenter
de résoudre les réclamations qui
nous sont transmises Par les

citoyens. Le premier - c'est pour
nous le plus simple - ç'ssf d'éva-
luer, d'analyser la réclamation et de

déceler un mauvais fonctionnement
de l'administration: elreur de droit,
de lecture, absence de réponse à

une lettre, ou réponse tardive, utili-
sation d'un langage ésotérique, un

dysfonctionnement de I'administra-
tion. Dans ce cas, le Médiateur
peut, assez facilement en général,

demander à l'administration, au

service public, de modifier sa déci-
sion.

L'autre terrain sur lequel nous pou-

vons agir est plus complexe et Peut
être également fécond : c'est le ter-
rain de l'équité. Parfois, les juristes
s'arrachent un peu les cheveux
quand on se place sur ce terrain.
C'est un aspect pourtant très inté-
ressant, notamment pour les asso-

ciations caritatives, humanitaires.
Le Médiateur peut aller sur le ter-

rain de l'équité, quand tout a fonc-
tionné normalement et qu'il n'Y a

rien à dire au plan du droit mais

que, néanmoins, le droit ne règle

pas la situation individuelle. Une

décision, une loi, un règlement peu-

vent être appliqués normalement,
mais, pour la personne, aboutir à

une situation totalement inéquita-
ble. Le Médiateur de la République
est alors la seule institution de la
République, à pouvoir non seule-

ment prendre en compte la loi et le

règlement, mais aussi toutes les cir-
constances qui entourent une Per-
sonne donnée dans une situation
donnée.

L'autre grand sujet sur lequel nous

travaillons. ce sont les propositions

de réformes. A partir du moment où

l'on reçoit une réclamation qui
montre un dysfonctionnement, le

Médiateur de la République peut

écrire au ministre concerné, aux
parlementaires, pour proposer la
modification de la loi ou du règle-

ment.

Depuis que Jacques Pelletier est

arrivé comme Médiateur de la
République, il a souhaité associer

I'ensemble de ses collaborateurs, de

ses services et de ses délégués

départementaux, à une réflexion sur
l'exclusion et la grande pauvreté.



Il a rencontré I'ensemble des gran-
des associations caritatives en
France et à la suite de ces ren-
contres, nous avons déterminé un
certain nombre de sujets sur les-
quels nous travaillons encore
actuellement.

Compte-tenu de la crise économi-
que, plus de 30 Vo des dossiers que
nous recevons actuellement sont
des dossiers sociaux, c'est-à-dire
des problèmes d'Urssaf, d'Assedic,
de chômage, de relations avec les
organismes du travail. Dans notre
action quotidienne, nous essayons
chaque jour d'aider les gens qui
nous apportent leurs réclamations
de cette manière. Jacques Pelletier
a demandé à tous ses collaborateurs
d'être très attentifs aux situations
d'exclusion, de les traiter en prio-
rité et de toute urgence. Notam-
ment, les délégués départementaux
sont chargés de tenter de les résou-
dre le plus vite possible.

Jacques Pelletier a également pris
des mesures pour faciliter I'accès
au Médiateur. Pour s'adresser au
Médiateur de la République, pour
transmettre une réclamation, il faut
passer p:rr un parlementaire, un
député ou un sénateur. Nous avons
considéré que cela posait problème
aux personnes qui sont en situation
de précarité ou d'exclusion. Dans
ces cas d'exclusion ou d'urgence,
nous recevons les réclamations

directement. Et nous résolvons
nous-mêmes, par ailleurs, les for-
malités parlementaires en prenant
contact avec I'Assemblée Nationale
ou le Sénat, pour régulariser le dos-
sier.

Nous avons ensuite travaillé sur la
question de la citoyenneté de l'ex-
clu. Par le biais des propositions de
réformes, nous avons tenté de faire
avancer un certain nombre de dos-
siers. Je n'en citerai que quelques
uns:

- la carte d'identité pour les SDF,
problème que le Médiateur de la
République a permis de résoudre, à
la suite des demandes des associa-
tions caritatives, en faisant modifier
le décret. Désormais, les SDF peu-
vent avoir une carte d'identité por-
tant élection de domicile auprès
d'une association caritative agréée.
C'est un dossier pour lequel nous
avons eu une vraie bagarre juridi-
que avec le ministère de la Justice
et le ministère de I'Intérieur.

- l'inscription sur les listes élec-
torales et I'ouverture d'un compte
bancaire. Ces deux sujets présen-
tent toutes sortes de problèmes juri-
diques, mais nous essayons de faire
en sorte qu'ils avancent.

- les bourses d'enseignement :

nous réclamons des Pouvoirs
Publics en France une évaluation
globale du système des bourses
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d'enseignement qui connaît de mul-
tiples défaillances, car Parfois,
notamment, les bourses ne vont Pas

aux personnes les plus démunies
qui en ont le plus besoin.

- l'allocation compensatrice pour

les personnes âgées déPendantes.

Nous avons contribué à l'élabora-
tion des propositions de loi sur ce

sujet. La campagne électorale prési-

dentielle récente a notamment per-

mis de penser que ce Projet verrait
le jour rapidement. Or il a été

reporté une nouvelle fois, et le

Médiateur de la République sou-

haite que très rapidement, ce que

l'on appelle la prestation d'autono-
mie pour les personnes âgées

dépendantes soit mise en æuvre,

parce que de nombreuses personnes

âgées sont en grande difficulté.

- la complexité administrative.
Le Médiateur reçoit, évidemment,

de nombreuses réclamations d'ad-

ministrés et d'usagers qui n'ont pas

compris les textes ou qui n'ont Pas

pu les lire, qui considèrent qu'il y a

un excès de conditions. Nous tra-

vaillons avec les administrations,
pour une plus ample information
quand on la juge insuffisante, Pour
une meilleure lisibilité des textes,

pour des textes plus simPles, mieux

écrits. Quelquefois, les personnes

renoncent à des avantages auxquels

ils ont droit parce qu'il y a excès

de formalités, qu'on leur demande

sans arrêt plus de paPiers, Plus de

conditions formelles. Le Médiateur

de la République peut alors être

saisi... D'abord, nous réclamons

que cet excès de formalités soit
beaucoup moins imPortant, et

ensuite, chaque fois que les gens

nous saisissent, nous essaYons de

les aider dans les différentes

démarches qui peuvent leur permet-

tre d'obtenir un avantage auquel, au

fond, ils ont droit.

- 
dans le domaine de la fiscalité.

Vous me direz qu'il n'Y a Pas for-
cément un lien entre la fiscalité et
l'exclusion.Pourtant, les personnes

surendettées, soumises en même

temps à de multiples factures, à des

impositions troP imPortantes, et
qui, à un moment donné, ne Peu-
vent plus faire face, risquent de se

marginaliser.

Voilà en quelques mots ce dont

traitera le chapitre du prochain rap-

port au Président de la RéPublique

et au Parlement, sur le thème de

I'exclusion et de la grande Pau-
vreté.

Je vous remercie de votre attention.
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DEBAT

Nicole CALON

Je fais partie du secrétariat juridi-
que d'ATD. Je voulais simplement
donner un témoignage relatif à ce
qu'a dit M. Bretton, sur la prési-
dence de ce que nous appelons I'ar-
ticle 35 bis, concernant les arrêtés
d'expulsion. Au niveau de la Cour
d'Appel, il m'est arrivé régulière-
ment d'avoir à présider ces audien-
ces. Je ne pense pas que nous y
ayons pris plaisir, que nous ayons
méprisé les étrangers, que nous leur
ayons fait des réflexions hors de
propos. Nous avions très peu de
pouvoir puisque nous avions seule-
ment à savoir si l'intéressé présen-
tait suffisamment de garanties pour
être renvoyé chez lui. Je peux
même vous dire que c'était une cor-
vée pour tous nos collègues de pré-
sider ces audiences. Une jurispru-
dence s'est créée qui,
malheureusement, n'a pas été enté-
rinée par la Cour de Cassation.
Malgré la séparation des pouvoirs,
nous estimions dans certains cas
que l'arêté d'expulsion était
inexistant parce qu'il avait été signé
par le secrétaire général de la pré-

Où il s'avère que des moyens de recours possibles ne sont pas assez connus,
accessibles et pratiqués.

fecture qui n'avait pas de pouvoir
de police judiciaire.

Odette LEROY

Dans nos cités, on ne sait pas ce
que c'est qu'un médiateur, et puis,
on ne sait même pas que ça existe.

Comrnent faire pour le joindre ?

Il n'y a pas assez d'information. On
n'est pas renseigné sur toutes ces

choses-là.

Pierre CHAUBON

Dans chaque département, nous

avons des délégués départementaux
du Médiateur. Ils sont joignables à

la préfecture du département où ils
ont un bureau et organisent, 2 ou
3 fois par semaine, des permanen-
ces pendant lesquelles ils reçoivent
le public et traitent les réclama-
tions.
Mais je sais que l'information n'est
pas suffisante et que l'institution
n'est pas suffisamment connue.

Olivier DE SCIIUTTER

J'aurais un peu la même question
pour M. Chaubon et M. Bretton,
mais formulée en termes légère-



ment différents, en ce qui concerne

vos rapports à la justice. La Cimade

est présente, notamment lors des

audiences devant le juge qui va
décider de la rétention des étrangers

en situation illégale. Quelle est la
frontière que vous mettez entre

cette attitude qui consiste à surveil-
ler, finalement, la manière correcte

dont les choses se passent, et le lob-
bying des juridictions, véritable
pression que I'on ferait sur elles ?

Quelle est la limite que Yous vous

imposez ? Est-ce qu'il y en a

une ?Et, de la même manière pour
M. Chaubon, je comprends vos rap-
ports avec les administrations mais
quels sont vos rappofts avec les
juridictions ? Quelles sont les limi-
tes qu'impose à votre fonction l'in-
dépendance des juges et quelle est

la réaction, lorsque c'est dans le
cadre d'un litige que des questions

se posent pour le justiciable qui
vous alerte ?

Louis BRETTON

Je crois que le lobbying est une

pression exercée pour défendre les

intérêts d'une corporation. J'ai un

peu de peine à considérer I'ensem-
ble des étrangers sans papiers

comme une corporation. Je n'arrive
donc pas trop à m'inscrire dans l'al-
ternative: présence passive/lob-

bying actif. Ce qui me semble être

la motivation essentielle des gens

qui participent à ces audiences,

c'est tout simplement une lecture,

peut-être naïve, de textes fonda-

mentaux, comrne la Constitution de

la République Française, dont l'ar-
ticle 66 dit : << Le juge est le garant

des libertés individuelles. >> On

prend ce texte très fort au pied de

la lettre et on s'y accroche.

Un autre article fondamental est

celui qui fonde la séparation des

pouvoirs, ce qui veut dire que le
juge n'a pas à être au service de

I'administration.
Or, j'ai participé, lly a2 ans, à une

session de formation au Palais de

Justice de Paris, ouverte à tous les

magistrats et avocats, où M. le Pro-

cureur de la République a fait un

exposé en commençant par ces ter-

mes :« Il faut bien reconnaître
qu'en matière de droit des étran-

gers, nous, la justice, somrnes les

supplétifs de I'administration. »

Cela avait été dit avec élégance, de

bon ton, mais avec un humour grin-

çant, noir... Je ne pense pas que cela

lui faisait plaisir. Mais c'était un

aveu énorme à mon sens. Notre

conviction, c'est qu'il est intoléra-
ble que la justice soit le supplétif de

I'administration. La justice doit être

indépendante, et on est très loin

d'imaginer d'être en mesure de

faire pression sur elle.
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Pierre CHAUBON

La question de I'intervention du
Médiateur dans le domaine juridic-
tionnel est très délicate. Effective-
ment, il y a la séparation des pou-
voirs, I'indépendance de I'autorité
judiciaire, et le Médiateur est une

autorité totalement indépendante
aussi. Alors, il est précisé dans la
loi qui fonde le Médiateur de la
République que le Médiateur ne

peut pas s'immiscer dans une pro-
cédure juridictionnelle. Donc, il ne

peut pas, évidemment, prendre
contact avec un magistrat pour
orienter le jugement. En revanche,
il peut s'adresser à l'organisme
public qui est mis en cause pour lui
dire: << La solution que vous préco-

nisez n'est pas satisfaisante ; il y a,

selon nous, des problèmes d'équité
qui se posent. On vous demande
donc de modifier votre décision. »

Nous obtenons ou non gain de

cause, mais nous pouvons le faire,
et nous ne nous en privons pas.

Huguette GARSMEUR

Je désirerais poser une question à
M. Chaubon . J'ai remarqué que
beaucoup d'aspects de la vie des
familles sont marqués par la politi-
que des conseils généraux dans les
départements. Par exemple, je
pense à l'aide médicale, mais il y a
d'autres domaines. Est-ce que vous
pouvez agir sur cette politique des
conseils généraux dans les départe-
ments ?

Pierre CHAUBON

Le problème, dont je parlais tout à
l'heure, du versement de l'alloca-
tion compensatrice qui va s'appeler
maintenant la prestation d'autono-
mie pour les personnes âgées
dépendantes, est un problème qui,
précisément, dépend des départe-
ments, donc des conseils généraux.
Le Médiateur n'a pas de pouvoir
proprement dit. Il n'a que la possi-
bilité de convaincre, et il arrive ou
non à convaincre. Nous avons eu
beaucoup de problèmes avec les
conseils généraux qui refusaient
d'appliquer la loi.
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Un nouveau tnoyen d'action sera reconnu au Mouvement par le Conseil de
l'Europe dans le cadre de la défmse des Droits de l'honne. Iz Coweil de
l'Europe élabore un nouÿeau mécanisme de contrôle des droits consacrés
pay la Charte sociale européenne pennettant à des organisations telles que
le Mouvement de dénoncer les cas de violation des dispositions de la Chane.

LES NOUVELLES VOIES OUVERTES PAR LA
CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISEE ET
LES NOUVEAUX MOYENS DE CONTNÔIN *
Contribution de Régis BRILLAT, de la Direction des Droits de
I'homme du Conseil de I'Europe, présentée par Ton REDEGELD

Le Conseil de I'Europe a été fondé
en 1949 et regroupe 38 Etats mem-
bres, c'est-à-dire l'ensemble des
Etats de l'Europe occidentale et 14
Etats d'Europe Centrale et Orien-
tale. Le but du Conseil de l'Europe
est de défendre la prééminence du
droit et de protéger les Droits de
I'homme. [æ Conseil s'efforce d'at-
teindre cet objectif par I'adoption
de Conventions européennes. Ces
conventions sont conEaignantes
pour les Etats qui les signent et les
ratifient. La plus importante parmi
ces conventions est la Convention
européenne des Droits de l'homme
de 1950. Chaque Etat qui souhaite
maintenant devenir membre du
Conseil est désormais obligé de
ratif,ier cette convention.

* Cette contibution a été reprise dans un
article de la revue « Droit en Quarl Monde >>,

no 12, (octobre 1996), sous le tiEe: « La
charte sociale européenne du Conseil de
I'Europe. Développements récents ».

Cette convention protège essentiel-
lement les droits civiques et politi-
ques et son application est contrô-
lée par le système juridictionnel
européen : la Commission des

Droits de I'homme et la Cour euro-
péenne des Droits de I'homme.

Il y a cependant une autre conven-
tion très importante, signée à Turin
en 1961, ll ans après la Conven-
tion européenne des Droits de

l'homme. Il s'agit de la Charte
sociale européenne, qui doit êre
considérée cornme le pendant de la
convention car elle naite des droits
économiques et sociaux.

La Charte proclame Eois catégories
de droits :

. La première est la protection du
travail. Elle comprend le droit au

travail, le droit à I'orientation et la
formation professionnelle, la pro-
tection dans le milieu du travail, le
droit syndical, le droit de négocia-
tions collectives, la protection de



certains groupes de travailleurs
(eunes, femmes, migrants, etc.)

o La deuxième catégorie est la
protection pour I'ensemble de la
population. Cette protection com-
prend le droit à la protection de la
santé, le droit à la sécurité sociale
et le droit à I'assistance médicale et
sociale.

o La troisième catégorie concerne
la protection particulière en dehors
du milieu du travail. Elle comprend
les droits des enfants et des adoles-
cents, des mères, des familles, des

personnes âgées.

Les Etats ne sont pas obligés de
souscrire à l'ensemble des droits
protégés par la Charte. Ils peuvent

en exclure certains mais il leur faut
en accepter un certain nombre
minimum. En effet, la Charte vise à

améliorer progressivement le
niveau de vie et le bien-être social
des populations. Au moment où les
Etats acceptent la Charte ou quand

il adoptent de nouvelles lois, ils
s'inspirent souvent des droits
garantis par la Charte. Ainsi, elle
est à I'origine de beaucoup d'amé-
liorations dans la législation et dans
la pratique des Etats.

Quelques mots sur la procédure de
contrôle actuellement en vigueur.

Jusqu'à maintenant, la Charte a été
contrôlée par une procédure de rap-
ports. Chaque Etat qui a signé doit

présenter des rapports sur I'applica-
tion de la Charte dans son pays. Ces

rapports sont examinés par trois

comités.

o Le premier est le Comité d'Ex-
perts Indépendants. Ce comrté

compte neuf experts élus par le

Comité des Ministres et il est

assisté par un observateur de I'Or-
ganisation internationale du travail.

o Le deuxième est le Comité gou-

vernemental. I1 est composé de

représentants des Etats et assisté

par des observateurs représentant
I'Organisation européenne de Tra-

vailleurs et d'Employeurs. Ce

comité prépare les décisions du

troisième comité, à savoir :

e Le Comité des ministres. II
sélectionne les situations qui

devraient faire I'objet de recom-

mandations à I'adresse de chaque

Etat.

Vingt Etats ont à ce jour ratifié la
Charte. Tous les pays de I'Union
européenne ainsi que la Norvège,
I'Islande, Chypre, Malte et la Tur-
quie.

Depuis 1989, le Conseil de l'Eu-
rope a entrepris des travaux impor-
tants pour réviser la Charte. Ces

travaux sont pratiquement terminés

et donnent lieu à des développe-
ments extrêmement positifs.

Le premier développement, c'est un

nouveau mécanisme de contrôle, un
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système de réclamations collecti-
ves. Le système actuel est basé sur
l'étude de rapports nationaux mais
cette procédure présente un certain
nombre d'inconvénients surtout si
on la compare au système de la
Convention européenne des Droits
de I'homme. Certes, des partenaires
sociaux et certaines organisations
non gouvernementales ont la possi-
bilité de faire des commentaires
mais cette procédure est peu sou-
vent utilisée et ne permet pas de
disposer d'une information com-
plète sur une situation nationale.
Ces inconvénients ont conduit à
réfléchir à un nouveau système de
contrôle fondé sur des réclama-
tions, qui permet d'apprécier des
situations nationales en pleine
connaissance de cause et d'une
façon moins généralisée.

Le Conseil de I'Europe a opté pour
un système de réclamations collec-
tives et non individuelles. Les parti-
culiers ne pouront pas saisir les
organes contrôles. Seuls des grou-
pes seront habilités à le faae. Parmi
ces groupes figurent les partenaires
sociaux européens et nationaux.
Les Etats ont cependant tenu à
ajouter des organisations non gou-
vernementales, c'est-à-dire des
organisations européennes dotées
du statut consultatif auprès du
Conseil de l'Europe et inscrites sur
une liste à cette fin.

Par ailleurs, les Etats peuvent éten-

dre cette possibilité aux organisa-
tions nationales.

Le Mouvement ATD Quart Monde
dispose du statut consultatif auprès

du Conseil de l'Europe, ce qui lui
permet d'être impliqué dans les tra-
vaux de I'organisation où il peut à
la fois être consulté, donner son
point de yue et fournir un nombre
important d'informations. Le Mou-
vement ATD Quart Monde se

trouve par conséquent particulière-
ment qualifié pour figurer sur la
nouvelle liste des organisations non
gouvernementales qui seront habili-
tées à formuler des réclamations
lorsqu'elles estiment que tel ou tel
Etat ne remplit pas correctement les

obligations souscrites en vertu de la
Charte.
Toutes les ONG ayant un statut

consultatif pourront demander à

être inscrites. Elles doivent
transmettre au Conseil de I'Europe
un dossier motivé expliquant leurs
compétences particulières et leurs
aptitudes à formuler telle réclama-
tion. C'est le Comité gouvernemen-
tal qui décidera de I'inscription ou
non des ONG sur la liste.

Quelques mots maintenant sur la
procédure suivie en matière de

réclamations collectives.
Tout d'abord, il n'y aura qu'un seul

Comité impliqué, le Comité d'Ex-
perts Indépendants. C'est lui qui
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recevra les réclamations. Il procé-

dera d'abord à un examen de rece-

vabilité, ensuite à un examen sur le
fond et il pourra organiser une

audience avec les parties concer-

nées. Tout au long de la procédure,

les Etats, les partenaires sociaux

sont informés et ont la possibilité
de faire des commentaires ou des

observations. A l'issue des travaux,

le Comité d'Experts décide s'il
estime qu'il y a eu ou non violation
de la Charte. Il fera un rapport au

Comité des Ministres qui contient
son exposé et la solution juridique
à laquelle il est parvenu. C'est le
Comité des Ministres qui est alors

en mesure d'adopter une recom-

mandation à I'encontre de I'Etat qui
ne remplit pas entièrement ses obli-
gations. Le Comité dispose pour ce

faire d'un délai de quatre mois à
l'issue duquel le rapport est rendu
public et transmis à I'Assemblée
parlementaire du Conseil de I'Eu-
rope. Le Comité gouvernemental,
en tant que tel, n'intervient pas

directement dans la procédure de

contrôle.
A I'exposé de cette procédure, on

comprend immédiatement son

importance et les raisons pour les-
quelles elle modifiera profondé-
ment le contrôle d'application de la
Charte.

En effet, contrairement au système

d'examen des rapports qui a I'avan-

tage de donner une vue d'ensemble
de la situation de l'Etat, cette nou-

velle procédure s'intéressera à des

situations plus concrètes et spécifi-
ques. Par ailleurs, elle permettra
d'intervenir en cas d'urgence lors-
qu'une crise, parfois aiguë, se

déroulera dans un pays à propos de

I'application des dispositions de la
Charte.

Enfin, et surtout, elle permettra, du

moins il faut I'espérer, de résoudre
le problème au lieu de commenter
une situation.

La deuxième grande nouveauté par

rapport à la Charte réside dans I'in-
troduction de nouveaux articles.

En 1994,le Comité intergouverne-
mental a terminé ses travaux par

I'adoption d'un projet de Charte
sociale européenne révisée. Cette

révision tient compte des évolutions
intervenues depuis 1961 et elle ren-

force un certain nombre de droits
garantis par la Charte et complète
la liste des droits par I'introduction
de nouveaux articles.

Pour ce qui concerne le domaine
qui est le nôtre, deux dispositions
méritent d'être citées. Il s'agit des

articles 30 et 31.

o L'article 30 est ainsi rédigé:
« Droit à la protection contre la
pauvreté et l'exclusion sociale. »

« En vue d'assurer I'exercice effec-

tif du droit à la protection contre la

96



pauvreté et I'exclusion sociale, les

Parties s'engagent:

a) à prendre des mesures dans le

cadre d'une approche globale et

coordonnée pour promouvoir I'ac-
cès effectif, notamment à I'emploi,
au logement, à la formation, à l'en-
seignement, à la culture, à I'assis-
tance sociale et médicale des per-

sonnes se trouvant ou risquant de

se trouver en situation d'exclusion
sociale ou de pauvreté et de leur
famille ; b) à réexaminer ces mesu-

res en vue de leur application si

nécessaire. >>

o L'article 31 est intitulé : << Droit
au logement ». I est ainsi rédigé :

<< En vue d'assurer l'exercice effec-
tif du droit au logement, les Parties

s'engagent à prendre des mesures

destinées :

l) à favoriser I'accès à des loge-
ments de niveau suffisant ;

2) à prévenir et réduire l'état des

sans-abri en vue de son élimination
progressive ;

3) à rendre le coût des logements
accessible aux personnes qui ne

disposent pas de ressources suffi-
santes. >>

Le Mouvement ATD Quart Monde

a été à l'origine de l'aticle 30.

A la lecture de ces deux textes, on

peut naturellement être déçu et ima-
giner que les Etats européens

auraient dû faire davantage, s'enga-

ger de façon beaucoup plus précise
dans la lutte contre la pauvreté.
Pour atténuer cette impression, il
faut se rappeler qu'il est toujours
difficile de convaincre les Etats de
souscrire à de nouveaux engage-
ments particulièrement dans le
domaine des Droits de l'homme en
général et davantage encore dans le
domaine des droits sociaux, surtout
si l'engagement risque d'entraîner
des dépenses importantes pour sa
mise en tpuvfe.

Par ailleurs, l'expérience de la
Charte montre qu'une définition
trop précise des obligations peut
être paralysante. Elle ne permet pas
toujours à la jurisprudence de se

développer et de conférer un carac-
tère dynamique à un article.

En revanche, une définition moins
précise et plus générale laisse une
marge de manæuvre et le Comité
d'experts indépendants pourra, au
fil des années préciser la nature des
engagements de I'Etat et I'adapter
aux circonstances économiques et
sociales du moment.

Ces dispositions ne sont pas entiè-
rement nouvelles pour la Charte
sociale qui prévoit déjà un certain
nombre de droits importants pour la
lutte contre la pauvreté.

- L'article I définit I'exercice du
droit au travail.
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- L'article 1l prescrit des mesu-
res appropriées concernant la pro-
tection de la santé.

- L'article l2prévoit le droit à la
sécurité sociale.

- L'article 13 consacre le droit à

I'assistance sociale et médicale.

L'apport du nouvel article 30 de la
Charte (droit à la protection contre
la pauvreté) est donc bien cette
obligation pour les Etats de recourir
à une approche globale et coordon-
née.

Cette approche est décrite dans le
rapport explicatif de la Charte révi-
sée, de la façon suivante :

<< Le terme << pauvreté », dans ce

contexte, signifie les personnes qui
se trouvent dans différentes situa-
tions allant d'une pauvreté extrême,
qui peut s'être perpétuée depuis
plusieurs générations, à des situa-
tions temporaires, comportant un
risque de pauvreté. Le terme
<< exclusion sociale » concerne les
personnes qui se trouvent en situa-
tion d'extrême pauvreté parce
qu'elles cumulent des handicaps,
subissent des faits et des événe-
ments dégradants, des exclusions
ou des fins de droits échus depuis
longtemps, ou en raison de

concours de circonstances.

L'exclusion sociale frappe aussi ou
risque aussi de concerner des per-
sonnes qui, sans être pauvres, pour-

raient être écartées d'exercer un
certain droit aux services en raison
par exemple de longue maladie, de
la dislocation de la famille, de vio-
lence, d'une sortie de période péni-
tentiaire ou de déviances dues
notamment à I'alcoolisme ou à la
toxicomanie. »

L'article 31 (le droit au logement)
résulte d'une proposition de la
Finlande.

Le projet de Charte sociale révisée
est inscrit à I'ordre du jour du
Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe. Il n'est pas encore adopté
mais il pourrait être adopté au début
de l'année prochaine et être ouvert
à la signature au printemps 1996 *.

Bien évidemment, la procédure de
réclamations collectives s'appli-
quera aussi à la Charte sociale révi-
sée pour les Etats qui auront ratifié
les deux instruments.

La combinaison de ces deux axes
majeurs de la relance de la Charte
est un élément très important de
l'action entreprise par le Conseil de
l'Europe en faveur des Droits de
l'homme pour tous les hommes et
donc y compris les personnes en
situation ou en risque d'exclusion
sociale.

* Adopté le 30 avril 1996.



D'autres travaux sont entrepris au
sein du Conseil de l'Europe dans le
domaine de l'exclusion sociale, et
en particulier un plan d'action très
ambitieux mené par la Direction
des Affaires sociales et économi-
ques. Ce plan vise à rassembler le
plus grand nombre possible de don-
nées relatives à l'exclusion en
Europe afin d'essayer d'identifier
certains remèdes possibles.

Le Mouvement ATD Quart Monde
y est également associé et participe
activement à ces travaux.

Je ne peux pæ conséquent que sou-

haiter que la conjugaison des

efforts des organisations intergou-
vernementales et des organisations
non gouvernementales contribue
d'une façon positive à lutter contre
les fractures sociales.
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L'enjeu des causes
termes de Droits de

significatives est la dignité de l'être humain définie en
l'homme, objet du combat du Mouvement.

LES CAUSES SIGNIFICATIVE,S DANS LE CONTEXTE
ACTUEL DU MOUVEMENT ATD QUART MONDE
Intervention de Bérengère LE SONNEUR, au nom du secrétariat
général du Mouvement ATD Quart Monde

Anne Duquesne nous a rappelé les

actions menées depuis le tout début

du Mouvement avec des familles
hès pauvres, ces causes pour les-

quelles nous nous sommes mis

ensemble depuis plus de vingt ans,

dont certaines sont devenues des

causes significatives, dépassant les

personnes pour lesquelles elles

étaient menées. Anne Duquesne
rappelait en même temps la com-
plexité et I'enjeu d'un combat diffi-
cile dans ce champ des Droits de

I'homme qu'est la Justice.

L'enjeu de ces causes est qu'un être

humain soit considéré comme tel,

avec la dignité et les droits qui s'at-
tachent à l'être humain, et que la
Justice puisse garantir que lorsque

des droits ont été lésés, ils puissent

être rétablis. L'accès à la justice est

un des chemins de la participation
à la vie publique et à la transforma-
tion de la société.

Ete reconnu et traité dans sa

dignité d'être humain qui a sa part

dans les destinées du monde, c'est
bien I'aspiration de tous, et c'est
aussi l'aspiraüon de ceux qui sont

privés de cette reconnaissance.
Cela, le Père Joseph Wrésinski en
était convaincu, lui qui s'était
engagé à ce que le peuple des très
pauvres soit présent - comme il
disait - « là où débattent les hom-
mes. »

Cette aspiration à être reconnu et à
<< être du monde >>, les familles du
Quart monde nous la rappellent
tous les jours. Elles I'ont redit lors-
qu'elles se sont rassemblées en
congrès devant les Nations Unies
en 1994. Elles disaient alors :

<< Nous refusons que des hommes et
des femmes soient condamnés au
silence et à I'inutilité. >> << Nous
voulons contribuer à la construction
de la communauté. >>.

Dans ce chemin difficile de la jus-
tice, les causes significatives sont
un véritable défi. Elles sont un défi,
parce qu'il faut tracer un chemin là
où le Droit n'existe pas, un chemin
qui, ensuite, pourra être un repère.
Elles sont un défi aussi par leur
caractère public dans des situations
qui sont le plus souvent des situa-
tions d'humiliation. Elles sont un



défi par leur enjeu de rétablir les
Droits de I'homme. pour ceux qui
sont directement concernés et, à tra-
vers eux, pour tous ceux qui
connaissent des situations sembla-
bles.
Et cela, bien sûr, impose des exi-
gences tant dans le choix des causes
que l'on veut rendre significatives
que dans la façon de les mener,
chaque étape devant contribuer à
rétablir la dignité de la famille
concernée et de toutes les autres
familles en grande pauvreté.

Les causes significatives sont
cofllme à la croisée de I'histoire
d'une famille et de I'histoire de la
marche du Quart Monde. Un cou-
rant se développe aujourd'hui pour
lier misère et Droits de l'homme
avec pour conséquence que si la
misère est affaire de Droit de

d'homme, sa destruction est I'af-
faire de tous. Je voudrais en citer
quelques signes.

Après I'adoption par le Conseil
économique et social de I'Avis éla-
boré sur la base de son Rapport
<< Grande pauvreté et précarité éco-
nomique et sociale », le Père
Joseph Wrésinski disait : << Désor-
mais, on ne pourra plus parler de

pauvreté sans parler des Droits de

I'homme >>. Cette phrase a été

reprise en titre du numéro du jour-
nal « Feuille de Route » qui présen-
tait le Rapport. En 1987, cette affir-

mation était provocante, contestée

et le Père Joseph Wrésinski I'a fait
graver sur une dalle au Trocadéro
à Paris : « Là où des hommes sont
condamnés à vivre dans le misère,
les Droits de I'homme sont violés.
S'unir pour les faire respecter est
un devoir sacré. >>

En divers endroits du monde, cette
affirmation est répétée publique-
ment et solennellement tous les
17 octobre. Depuis trois ans la jour-
née du 17 octobre est officiellement
reconnue par les Nations Unies
<< Journée internationale pour l'éli-
mination de la pauvreté. >>

Depuis, également, la définition de
la pauvreté en termes de droit de
l'homme, définition qui est celle du
rapport Wrésinski, a été reprise par
d'autres, notamment lors du som-
met de Copenhague en mars 1995.

Des études ont été ou sont réalisées,
sur le lien entre grande pauvreté et
Droits de l'homme. Une étude a été
menée à la Commission Nationale
Consultative des Droits de
l'homme, présidée par Paul
Bouchet, avec la participation de
familles du Quart Monde qui ont
livré des témoignages. Une étude
est en cours aux Nations Unies x et

* Le Rapport final sur les Droits de
I'homme et I'extrême pauvreté, présenté par
le Rapporteur spécial, Leandro DESPOUY,
a été adopté par la Sous-Commission des
Droits de l'homme de I'ONU (août 1996).
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des délégués du Quart Monde ont
participé à un séminaire dans le
cadre de cette étude, en octobre
1994, à New York.

Ce sont là quelques signes de
l'avancée de ce courant qui lie
Droits de I'homme et extrême pau-
vreté. Le combat pour la Justice y
a contribué en I'inscrivant dans Ie
concret de situations à ne plus tolé-
rer et d'un droit à transformer.

Plus que jamais, nous comptons sur

vous tous pour approfondir la com-

préhension des situations, pour

faire évoluer le Droit. Plus que

jamais, il faut mettre ensemble nos

expériences, nos savoirs et nous

n'hésiterons pas à faire appel à

vous pour nous éclairer ou pour

vous engager aYec nous quand il
s'agira de faire respecter le droit de

telle ou telle famille.
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CONCLUSION
par Georges de Kerchove

Si nous sommes réunis un
lOdécembre, en ce jour anniver-
saire de la Déclaration universelle
des Droits de I'homme, c'est pour
signifier notre volonté de I'avancée
des Droits de I'homme.

1) Je voudrais tout particulière-
ment, en guise de première

réflexion, souligner la préparation
extrêmement sérieuse que les per-

sonnes en grande pauvreté ont faite
pour cette session. Elles ont eu

I'audace de présenter leur combat,
qu'il ait été couronné par une vic-
toire ou qu'il se soit soldé par un
échec. Nous ne saurons jamais

assez souligner I'importance de la
préparation et le cheminement que

suppose le fait d'oser partager un
tel combat.

Nous avons vécu tout au long de

cette session un dialogue entre des

personnes en grande pauvreté et des

personnes ayant connu d'autres
expériences. Ensemble nous avons

forgé une pensée originale et donné

un nouvel éclakage aux Droits de

I'homme. Je pense qu'il s'agit
d'une contribution tout à fait singu-
lière.

Lorsque j'ai appris, hier, que plu-
sieurs personnes qui devaient venir
témoigner n'étaient pas là, j'ai
mesuré I'enracinement du Mouve-
ment ATD Quart Monde parmi les
familles connaissant la grande
misère. En effet, pour pouvoir venir
ici, il faut bénéficier d'une série de
sécurités. Les personnes à qui il
avait été demandé de venir témoi-
gner n'avaient pas ces sécurités.
Pourtant elles avaient accepté de
venir !

Une session comme celle-ci
s'inscrit dans notre engagement de
citoyen. Ma citoyenneté est enta-
mée, menacée par l'exclusion dont
une autre personne peut être vic-
time. Ma liberté est en quelque
sorte blessée par la tyrannie subie
par d'autres personnes, car la
misère est tyrannique.

Notre session s'est donc déroulée
sous le signe du dialogue. Maître
Ranwez nous a dit qu'il se sentait,
en quelque sorte, I'interprète de la
famille dont il a témoigné. Qui dit
interprète, dit formation. C'est le
deuxième point que je voulais abor-
der avec vous.



2) Pour pouvoir interpréter, il faut
connaître la langue. ce qui suppose
une longue écoute, un long chemi-
nement. Je voudrais ici souligner
tout particulièrement le rôle irrem-
plaçable des volontaires qui pren-
nent le temps non seulement de

vivre aux côtés de personnes en
grande misère, mais de se former
pour pouvoir devenir interprètes.
S'il n'y avait pas un volontariat qui
se donne cette mission prioritaire,
nous ne serions pas aujourd'hui ici
et nous ne pourrions pas être pris au

sérieux comrne nous pouvons peut-
être l'être.

3) Troisième réflexion. Qu'avons-
nous appris des causes significati-
ves ?

Je n'oserais pas me hasarder dans

une définition des causes significa-
tives. J'ai personnellement appris
qu'il faut faire preuve d'une grande
prudence.

J'ai aimé la sincérité de M. Bretton
à qui on posait la question de savoir
« quand " il décidait de faire d'une
cause une cause significative. Il a

pris un temps de réflexion, puis il a

répondu : << Je ne sais pas ,>. Je

serais tenté de dire la même chose,
tant c'est complexe et difficile, tant
nous avons à faire preuve de pru-
dence, car lorsqu'une cause est

déclarée significative, cela veut dire
que l'on met sur le devant de la
scène une famille qui se trouve

exposée aux feux de l'actualité,
avec tout le risque que cela com-
porte.

Qui dit prudence dit nécessité d'une
réflexion. amorcée hier et aujour-
d'hui et qui doit se poursuivre. Pour
mieux nous aider à cerner ce qu'est
une cause significative, M. Bouchet
nous invitait à considérer la dignité
conune fondement d'un droit opé-
rationnel. Là encore, cela risque de
ne rester qu'un slogan si cette idée
n'est pas approfondie et explicitée.
Or, cette réflexion rejoint l'expé-
rience des personnes, des familles
qui vivent I'extrême misère et qui
toujours nous amènent à l'essentiel.

4) Ma dernière réflexion ouvre
plutôt sur des perspectives.

Nous sommes ici, une centaine.
C'est absolument insuffisant. Il y a,

dès lors, lieu de veiller à un recrute-
ment. Plusieurs personnes m'ont
dit : << Je suis seul dans ma région.
Nous sommes trop isolés. » C'est
en invitant d'autres personnes à

s'engager avec nous en qualité de
citoyens, que nous pourrons répon-
dre à ce type d'attente. Je pense

notamment à des avocats, à des

intervenants sociaux, à des mili-
tants Quart Monde qui se sentent

seuls.

Mais il y a lieu aussi d'introduire
l'exigence de mieux connaître la
problématique de la grande misère
dans le cadre de la formation pro-
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fessionnelle. Un avocat pense pou-
voir s'engager à ce que, dans les

cours CAPA du Barreau de Paris,
soit inscrite cette problématique. Je

signale que ce combat n'est jamais
gagné. Au Barreau de Bruxelles,
nous I'avions obtenu pendant un

certain temps et puis à I'occasion
d'une réforme des cours CAPA, on
a << oublié » de prendre en compte
cette problématique. Pour les jour-
nalistes, nous avons parlé d'une
formation autour de comités éthi-
ques : est-ce qu'une attention suffi-
sante est portée à ceux dont on

déforme systématiquement
l'image ? C'est nécessaire égale-
ment pour d'autres professions. J'ai
envie, à cet égard, de vous dire:
<< A vous de trouver, dans votre
milieu professionnel, dans votre
milieu local, des endroits de forma-
tion où l'on peut introduire la pro-
blématique de la grande misère. ,,

Des instruments existent déjà pour
cela. Je pense tout d'abord à la
<< chronique des Comités Quart
Monde et Droits de I'homme >>.

Cette chronique est diffusée actuel-
lement à 200 exemplaires. C'est
trop peu. Il faut non seulement
s'abonner mais également y contri-
buer. Cette chronique se veut un
lieu où sont relatés les combats des
familles pour les Droits de

l'homme et toutes les questions que
posent les situations d'injustice. Le

souhait de ceux qui ont la responsa-

bilité de cette chronique est qu'il y
ait davantage de contributions, de
réactions.
Il y a également la revue << Droit en

Quart Monde ». C'est une revue
actuellement publiée en Belgique,
qui reflète essentiellement la
jurisprudence belge mais qui se

voudrait plus européenne. Ici
encore, cela dépend des contribu-
tions qui seront faites. Elle arrivera
à la hauteur de la mission qu'elle
s'est assignée si des contributions
venant de tous les pays peuvent être
publiées dans cette revue.

Je terminerai en citant une méthode
permettant d'être à l'écoute de ces

situations d'injustice, de ces famil-
les qui luttent pour les Droits de
I'homme. C'est la méthode des
<< fiches de faits ,r. C'est une

méthode utilisée à plusieurs

endroits et notamment à Bruxelles
et qui rassemble des avocats, des
juristes, des militants des Droits de
l'homme. Lors de ces réunions
<< fiches de faits », nous relatons
une situation d'injustice rencontrée
récemment. Nous lisons la fiche
puis, à partir de la lecture d'une
série de fiches de faits, s'amorce
une réflexion où chacun contribue à
éclairer les enjeux qui sont signalés

dans la fiche de faits. Je pense que

c'est un moyen de formation qui
peut être utilisé par tous.
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Voilà les perspectives que je vou-
lais lancer de façon à ce que I'année
prochaine, peut-être dans deux ans,
nous puissions nous retrouver avec
une réflexion approfondie, un
réseau plus fort, plus resserré, qui

permette de constituer partout en
Europe, ce que M. Bretton appelait
tout à l'heure des Comités de vigi-
lance, de sorte que les violations
des Droits de l'homme ne soient
plus possibles.
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