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AVANT-PROPOS

« La stratégie du Mouvement n'est-elle pas de nous lancer vingt ans en avan4 de chercher à
connaître ce que veut le Quart Monde pour ses enfants dans vingt ans ? Comment situer les plus
pauvres dans les vingt ans qui viennent si nous ne savons pas la place qu'ils ont dans la société
d'aujourd'huit? » Ainsi le fondateur du Mouvement ATD Quart Monde- nous invitait-il, au début
des années 80, à entreprendre une démarche prospective indispensable à la définition d'une
politique visant à ouvrir à tous l'accès aux droits de tous. « Les entreprtses, les universités et les
administrations ont le souci de faire étudier au prix de budgets importants ce qui représente pour
elles une chance de développements futurs. Lorsqu'elles perçoivent ces chances, elles y investissent
leur substance et tous leurs moyens de réussite, soulignait-il. Les Mouvements de lutte contre la
précarité et Ia grande pauvreté ne doivent-ils pas entreprendre une démarche analogue, avec les
moyens réduits qui sont les leurs2? »

Le contexte européen a beaucoup changé depuis vingt ans. Pour la première fois dans l'histoire
de I'Union européenne, les sommets de Lisbonne et de Nice ont inscrit <<l'élimination de la
pauvreté » comme impératif pour les dix ans à venir, tout en affirmant que l'Union doit <<devenir
l'économie de la connaissance laplus compétitive etlaplus dynamique du monde ». En juin 2001,
chaque État membre a remis à la Commission européenne un plan national de lutte contre la
pauvreté qui sera soumis à la critique constructive des autres États et remis à jour chaque année.

Pour encourageantes qu'elles soient, ces décisions ne doivent pas endormir notre vigilance. Que
pouvons-nous faire pour que l'éradication de la misère ne reste pas un væu pieux, étouffe sous des

exigences économiques et politiques qui apparaissent plus urgentes à de nombreux acteurs ? Quelles
sont les chances à saisir aujourd'hui pour que le refus de la misère se renforce dans cinq, dix ou
quinze ans ? Une réflexion prospective demeure plus que jamais nécessaire et consiste à << anticiper
pour agir en faveur d'un avenir souhaitable librement débattu » (H. De Jouvenel) en mariant une
démarche analytique - l'évolution de la précarité, de la grande pauvreté et ses raisons - à une
démarche normative - comment éradiquer la misère en Europe d'ici dix ans ?

Cette réflexion est d'autant plus urgente que l'Union européenne se trouve aujourd'hui
confrontée à une série de grands défis : celui de sa place dans la mondialisation et du modèle social
qu'elle veut garantir ; celui de son élargissement à plusieurs des quarante-sept pays qui constituent
la « grande Europe » ; celui de la réforme de ses institutions, et peut-être de l'adoption d'une
constitution qui rendrait son identité et sa raison d'être plus claires aux yeux de tous.

En raison de leur expérience vécue de la grande pauvreté, les plus pauvres en sont les premiers
experts, et les prendre comme partenaires dans une réflexion prospective sur l'Europe est
indispensable. Les savoirs d'expérienve des personnes qui ont vécu la grande pauvreté doivent être
mis en dialogue avec les savoirs d'action des acteurs aux différents niveaux, et les savoirs
académiques des sciences humaines. Un tel dialogue est très exigeant, et implique de créer les
conditions d'expression et d'écoute de ceux qui ont été le plus constamment exclus du droit à la
parole, à la formation et à la culture.

I Joseph Wresinski, dans une lettre datée du l3 octobre l98l à l'équipe ATD de l'lle de la Réunion
2 Joseph Wresinski, éditorial de la revue Quart Monde, n" l2l, septembre 1986.
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Nous n'avons fait qu'amorcer ce dialogue au cours des journées d'étude prospective organisées
les 24 et 25 janvier 2002 au Comité économique et social européen à Bruxelles par l'Institut de

Recherche d'ATD Quart Monde et le groupe Futuribles, avec le soutien de la Commission
européenne. Cent quarante neuf personnes y ont participé et ont contribué à la réflexion menée dans
cinq ateliers.

Les contributions données en plénière sont accessibles depuis plusieurs mois en français et en

anglais sur le site Internet d'ATD Quart Monde (http://www.atd-quartmonde.org/actualités/Institut
de Recherche/).

La publication des actes de cette session permet de mettre l'ensemble des contributions à

disposition des personnes intéressées. Deux fiches de travail sur la démarche prospective ont été

intégrées, ainsi que quelques contributions écrites d'intervenants empêchés de venir à Bruxelles.

Si les échanges au Comité économique et social européen ont été très riches du fait de la
diversité des sujets traités et de la qualité des apports, ils n'ont pas permis d'aller jusqu'au bout
d'une démarche prospective qui demande plus de temps. C'est pourquoi l'Institut de Recherche
d'ATD Quart Monde et le groupe Futuribles ont organisé trois autres journées de rencontre dans les

locaux de Futuribles, avec un groupe de travail restreint d'une douzaine de personnes. L'objectif
poursuivi était d'élaborer des scénarios prospectifs et des recommandations stratégiques concemant
la lutte contre la précarité et la grande pauvreté en Europe, et de les publier au cours du dernier
trimestre 2002 dans la revue mensuelle « Futuribles ».

La finalité de cet effort collectif est de nous rendre plus clairvoyants sur les chances à saisir, les
écueils à éviter, et les nouvelles orientations à prendre. Nous le devons à toutes celles et ceux qui,
dans leur grande diversité, payent le prix d'un engagement durable contre la misère.

Xavier Godinot

Directeur de l'Institut de Recherche

du Mouvement international ATD Quart Monde
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PARTIE I: SEANCES PLENIERES

DISCOURS D'OUVERTURE PAR PATRICK VENTURINI

Secrétaire général du Comité économique et social européen

Avant toute chose, j'aimerais vous dire, et ce n'est pas une formule de circonstance, à quel point
je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, et de vous souhaiter une très cordiale bienvenue dans ces

locaux du Comité économique et social européen, pour ces journées d'étude prospective sur le
thème de la précarité et de la grande pauvreté en Europe à l'horizon 2010. J'en profite pour vous
saluer très chaleureusement au nom de notre président, Gôke Frerichs, ainsi qu'au nom de tous les

conseillers du Comité - dont plusieurs sont présents dans cette salle - et de tous mes collègues.

Votre présence ici est naturelle, parce que, vous le savez,le Mouvement ATD Quart Monde et le

Comité ont, depuis de longues années déjà, pris la très bonne habitude de travailler ensemble. Nous
avons notamment le plaisir d'accueillir les Universités populaires du Mouvement tous les deux ans.

C'est la vocation même de notre Comité que d'être le lieu de la société civile organisée, et vous en

êtes une composante tout à fait essentielle. Cette fonction du Comité consistant à accueillir, co-
organiser, accompagner et promouvoir ce genre d'événements, que ce soit avec les partenaires
sociaux ou avec les autres composantes de la société civile organisée, est en net développement. Je

n'oublie pas non plus que notre organisation sæur, le Conseil économique et social de France, avait
aussi travaillé sur ces mêmes sujets d'une façon tout à fait remarquable. Je pense notamment au

fameux rapport << Grande pauvreté et précarité économique et sociale » du Père Wresinski en 1987.

Il y a donc une très forte légitimité à ce que nous soyons tous ici, aujourd'hui, rassemblés.

Permettez-moi de saluer très brièvement votre initiative. Elle le mérite, à mon sens, à un double
titre. D'abord, parce que, en ces temps d'interrogation, il est plus que jamais utile de se pencher sur

l'avenir. C'est une notation personnelle : je crois que l'on ne fait pas assez - ou jamais trop ! - de

réflexions prospectives dans nos sociétés complexes. C'est particulièrement vrai au niveau
européen. Votre démarche vient combler très heureusement ce geffe de lacunes. Vous connaissez
I'aphorisme : « Regarder l'avenir c'est déjà commencer à le changer ». Il n'y a pas de thème sur

lequel on pourrait davantage souhaiter que cette phrase soit vraie, et elle est particulièrement
appropriée au thème qui nous occupe aujourd'hui.

Un autre argument, me semble-t-il, incite à saluer votre initiative. Au mois de mars prochain,
s'ouvrira une réflexion prospective sur l'avenir de 1'Europe. Les travaux de la Convention, ceux du
Forum qui vont ensuite donner le relais aux travaux de [a Conférence intergouvernementale, et

l'accueil très prochain, nous l'espérons, de nouveaux États membres au sein de l'Union, tout ceci

exige un formidable effort de réflexion prospective. On nous parle beaucoup de globalisation, on
nous incite beaucoup à voir large - avec des arrière-pensées idéologiques plus ou moins marquées -
mais on ne nous incite pas beaucoup, ou pas assez, à voir loin. Je crois que ce que vous faites
aujourd'hui, c'est cela.

Le menu pour ces deux journées de travail est très copieux et appétissant. En ce qui concerne
cette session plénière, nous aurons trois types d'intervention sur lesquels j'aimerais dire quelques
mots. Notre session de travail sera ouverte par Frans Polen et Herman van Breen de la région
Europe du Mouvement ATD Quart Monde. Ils nous présenteront leurs réflexions sur les "Attentes et

craintes face à l'avenir des populations les plus pauvres en Europe". Ensuite interviendra M.
Geremek, que je tiens à saluer. Je ne pense pas qu'il soit utile de [e présenter. Je dirai en une phrase

que vous avez été l'un des grands artisans du renouveau de la Pologne etje crois que pour ceci nous

ne pouvons que vous remercier de la façon la plus cordiale, comme je vous remercierai, à titre
personnel, pour avoir une nouvelle fois accepté de participer à des travaux accompagnés ou

9



impulsés par le Comité économique et social européen. Je pense que c'est un grand privilège pour
nous de vous avoir avec nous. M. Geremek nous commentera les "Tendances séculaires en Europe à

l'égard des populations les plus pauvres et les défis à relever".
Sur la base de ces deux présentations, nous pourrions réserver ensuite un certain temps pour le

débat, en tout cas pour une séance de questions / réponses. Ensuite nous reprendrons le cours des

travaux avec une présentation conjointe de Xavier Godinot, directeur de l'Institut de Recherche du
Mouvement ATD Quart Monde, qui sera rejoint par Hugues de Jouvenel, pour que l'un et l'autre
présentent le thème en jeu : << Facteurs et acteurs dans une prospective de la précarité et de la grande
pauvreté en Europe ».

Je répèterai pour conclure ce que j'ai dit au début de ma présentation : soyez, de tout cæur, les

très bienvenus. Je pense que nous aurons des débats très fructueux et, sans attendre, j'invite M.
Polen et M. van Breen à nous faire part de leurs réflexions.

HERMAN VAN BREBN ET FRANS POLBN
Région Europe du Mouvement ATD Quart Monde

« ATTENTES ET CRAINTES FACE A L'AVENIR DES POPULATIONS LBS
PLUS PAUVRES EN EUROPE »

FRANS POLE,N

On peut considérer l'avenir et l'histoire d'un point de vue large, mais on peut également le faire
en creusant « Ia marche concrète de la vie » pour y trouver les questions de fond et les vrais défis.

Ma famille a eu la chance, avec l'aide d'un volontaire d'ATD Quart monde, après un travail de

cinq ans, de pouvoir écrire son histoire : nous avons pu retracer, depuis 17 47 , sept générations de

misère et de combat pour survivre, de combat pour nos enfants, pour l'avenir, combat qui continue
aujourd'hui.

La pire des choses qui puisse arriver à une famille est d'être cassée, quand - à cause de la
pauvreté - Ies enfants sont placés, comme cela s'est passé avec mes sæurs, mes frères et moi-même.
Voici ce que ma mère en dit : << La misère rendait notre vie impossible. Il fallait bien que quelque
chose se fasse pour nos enfonts. Mais leur placement me rendait désespérée : rien ne m'intéressait
plus. Trop souÿent le placement des enfants déchire la famtlle à tout jamats. Nous avons eu la
chance de trouver des personnes qui se sont engagées à nos côtés pour que les enfants puissent
revenir à la maison. »>

Que s'est-il passé, pour que nous puissions revenir à la maison et reprendre en mains le cours de

la vie familiale ? Ma maman raconte aujourd'hui: <<On m'a clairement mise devant le choix:
laisser tomber la boisson ou laisser tomber les enfants. À ce moment-là, je me disais : "De quoi se

mêlent-ils ?" mais aujourd'hui je suis contente qu'on m'ait mise devant ce choix, car il m'a rendu
responsable. Mais, aussi important que d'avoir fait appel à moi, est le fait que j'aie pu compter sur
des intervenants extérieurs qui se sont engagés à mes côtés. »>

Des familles comme la nôtre, partout en Europe, font tout pour pouvoir rester ensemble. En

même temps, ces familles sont tout à fait conscientes que, seules, elles ne se sortent pas de cette

pauvreté. Cependant, elles ont peur, parce que leur expérience leur apprend que l'aide apportée se

retourne trop souvent contre leur vie familiale. C'est pourquoi ces familles préfèrent garder le
maximum de distance possible vis-à-vis des intervenants sociaux.
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PARTIE I: SEANCES PLENIERES

Face à cela, la première question liée à nos travaux d'aujourd'hui et de demain, serait : quelle
aide, quel accompagnement aident vraiment ? Une chose nous semble très claire : le patemalisme ne

nous fait pas avancer car il nous rend encore plus dépendants. Je connais des familles qui sont

traitées de façon tellement paternaliste qu'elles n'ont plus aucune liberté d'initiative. En dix ou

vingt ans, elles n'ont pas avancé d'un pouce. Une aide, un accompagnement ne peuvent être positifs
que si on nous donne, à nous aussi, la possibilité d'assumer notre responsabilité face à l'avenir.

Notre famille a eu la chance de pouvoir disposer d'une aide sociale par f intermédiaire d'une
personne avec qui nous pouvions dialoguer, qui ne venait pas nous voir tous les jours, mais sur qui

nous pouvions compter quand nous avions besoin d'elle.
Plus la vie est difficile et plus la riisère dure, moins tu trouves de personnes autour de toi, moins

on tient compte de ce que tu penses et de ce que tu fais.

Le pire, dans une situation de pauvreté, ce n'est pas le manque financier, c'est d'être regardé de

haut: on vous fait clairement sentir d'une façon ou d'une autre que vous n'êtes capable de rien et si

les gens vous répètent cela, jour après jour ou mois après mois, vous finissez par le croire. Ainsi, ma

maman a ressenti une telle honte que, pendant des années et des années, elle n'a rien osé

entreprendre. Cette exclusion ne nous a quittés que quand des gens, après bien des années d'efftrrts
aussi, sont venus nous chercher pour nous faire sortir de l'oubli. Cet engagement nous permet de

dire aujourd'hui : << Les gens comme nous ne sont pas moins que les autres. »

A côté de cette co-responsabilité face à l'avenir, cet engagement durable << entre personnes >> est

une deuxième nécessité absolue. Permettez-moi de clarifier cela. Pendant des années, j'ai travaillé
dans un lavoir et actuellement je suis peintre. Récemment, une jeune stagiaire est venu travailler
dans notre atelier. Après quelques jours seulement, plusieurs de mes collègues disaient : << Cela ne

ÿa pas marcher ». Je leur ai fait comprendre clairement qu'ils n'ont pas le droit de dire que cette

personne n'a rien à offrir.
Tout un chacun a un talent, un domaine sur lequel iI est très fort. Personne n'est inécupérable.

Est-ce que la société prend bien Ie temps de découvrir les talents cachés des personnes les moins
qualifiées, à partir desquels elles pourront aller loin, si on croit et investit en elles ? Qui prendra le

temps de découvrir ces talents et de chercher les formations qui leur conespondent ? Qui prendra le

temps nécessaire pour accompagner cette formation ?

Quand on dit « prendre le temps >>, plusieurs questions se posent :

Comment considère-t-on le temps pris avec des personnes très peu qualifiées ? Comme du temps
perdu ou comme un véritable investissement, comme une chance pour bâtir un véritable avenir ?

Nous savons que tout investissement a son prix. Quel risque osons-nous et voulons-nous encore
prendre avec des personnes qui ont été mises hors-jeu depuis longtemps dans notre société ?

Moi-même, j'ai dû passer deux fois mes examens de peintre. Deux fois de suite, je ne les ai pas

réussis. Alors le responsable de l'atel,er est allé au centre de formation pour parler avec le maître-
peintre car il ne comprenait pas ce qui m'empêchait d'obtenir mon diplôme. J'ai recommencé pa"rce

qu'ils ont cru en moi et m'ont donné de l'espace pour avancer. Leur confiance a fait que j'arrivais à

peindre de mieux en mieux : je devenais de plus en plus sûr dans mes gestes, sentant de moins en

moins de pression sur moi.

Quand on sait d'où l'on vient, on sait combien il est important << de ne pas marcher à côté de ses

chaussures » pour pouvoir aller de l'avant avec quelqu'un dont la vie est plus difficile que la sienne.

C'est ce qui m'a fait dire à la stagiaire dans notre ateli er '. << Tu aurais dû me votr, moi, quand je suis

arriyé ici ; je me sentais beaucoup moins capable que toi. Je suis sûr que tu vaux beaucoup plus

que tu ne le crois. >> Aujourd'hui, elle travaille encore avec nous. Et je fais tout pour qu'elle ne
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doive pas tout le temps poncer du bois, mais qu'elle puisse aussi peindre au rouleau et qu'on ne la
traite pas comme la petite jeune qui fait le cafe pour les autres.

Depuis des générations, les gens à qui on n'accorde déjà pas beaucoup de chances sont très
rapidement exclus. Pour eux, la loi de la jungle continue. Si, en Europe, nous voulons vivre selon la
Déclaration universelle des droits de I'homme, nous ne pouvons pas, pour des générations encore,
continuer à exclure des êtres humains comme s'ils étaient irrécupérables et sans aucun avenir. Non.
Il faut se mettre denière leur volonté d'aller de l'avant : ainsi nous irons très loin. tous ensemble.

HERMAN VAN BREEN

Merci pour cette introduction. Ce que vous venez de dire sur Ie fait de « ne pas marcher à côté de
ses chaussures » quand on veut aller de l'avant avec quelqu'un dont la vie est plus difficile que la
sienne, me fait penser à ce que Mme Mc Alees, présidente de la République irlandaise, exprimait
dans son discours du millénaire devant le Parlement irlandais :

« Pour l'Irlande, les ombres dupassé se lèvent. Aujourd'hui, l'Irlande estunpays dupremier
monde avec une mémoire du tiers monde, une mémoire qui nous rend modestes, qui nous rappelle
la fragilité de tout, une mémoire qui nous roppelle que trop de personnes à travers le monde se
réveillent chaque matin dans la terueur et la peur. Elles aussi ont besoin de s'imaginer qu'un jour
les ombres se lèveront. Elles aussi ont besotn d'amis pour que ce rêve devienne réalité. Nous avons
une histoire longue et fière d'être un tel ami, un champion des pauvres, des oppressés, des
ignorants et des négligés. »

J'ose affirmer ici que se rappeler d'où l'on vient est d'une importance cruciale pour la manière
dont nous nous considérons au sein de l'Europe, et notamment pour nos relations avec les pays qui
rejoindront prochainement l'Union européenne : pas en donneurs de leçons, mais en toute humilité.

Sans vouloir être exhaustif, je vais essayer à mon tour de vous présenter quatre domaines sur
lesquels des familles très pauvres nous expriment leurs attentes et leurs craintes face à l'avenir de
I'Europe.

l. Quand on pose Ia question : « Quelle est la première attente des plus pauvres ? >», ce que
des parents répondent immédiatement, ce qui leur donne la force de se lever le matin pour
affronter le monde et qui les lance vers I'avenir, est : << Que nos enfants aient un meilleur
avenir que nous. »

Comme le disait une jeune mère : « Avec tout ce que j'ai vécu et vu, je ne sats pas si je pourrai
un jour encore regarder les autres dans les yeux en me sentant égale à eux. Cela, on peut le
changer pour mes enfants. S'il n'y avait pas mes enfants, j'aurais baissé les bras déjà depuis
longtemps. »

Ou comme le dit un travailleur belge illettré: « Pour moi, avoir un métier est inaccessible, mais
pas pour mes enfanfs, s'ils réussissent à l'école. » Ou encore un réfugié tsigane ayant fui la
Roumanie : « Je veux que mes enfants aillent à l'école, qu'ils ne deviennent pas comme moi qui suis
obligé de faire la manche. »

S'il y a une chose qui donne espoir et élan pour l'avenir à des parents souvent considérés comme
indignes ou incapables, c'est bien le bonheur de leurs enfants. Et s'il y a une chose qui fait que tant
de pères et de mères se sont trouvés au bout du rouleau, à la rue, dans des centres psychiatriques ou
dans l'errance et le désespoir total, souvent pour de longues années, c'est bien de voir leur projet
familial cassé par le placement de leurs enfants. M. Polen l'a souligné avec force. Ce n'est pas un
hasard s'il y a un an et demi des membres engagés du Mouvement ATD Quart Monde, riches et
pauvres appartenant à une dizaine de pays européens, ont formulé le cæur de l'orientation
commune de leurs actions et engagements comme suit : << Nous voulons agir pour que chacun ait le
droit et les moyens de vivre en famille. Nous voulons faire progresser en Europe le droit à la
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promotionfamiliale pour toutes les familles qui vtvent en grande dfficulté (...). Les parents doivent
pouvoir être pleinement acteurs du développement de leurs enfonts et tout doit être fait pour que les

enfants puissent grandir dans leur famille... >>

2. La deuxième interpellation, sur la direction que nos sociétés doivent prendre, concerne
le choix de fond que nous faisons en tant que personnes et sociétés : voulons-nous libérer les

pauvres de la misère ou gérer leur vie dans la pauvreté ? leur permettre de vivre dans la
dignité et la fierté ou seulement de survivre ?

Cette interpellation est exprimée par ce père de famille parlant de son fils qui, à vingt-et-un ans,

venait de recevoir pour la première fois son revenu minimum garanti : << Depuis quelque temps, mon

fils avait une amie. Tout allait bien. Ils s'aimaient beaucoup. Mais maintenant elle est partie. Qui
voudrait se marier à un jeune qui n'a qu'Ltn porte-monnaie faiblement rempli à la fin de chaque

mois et sans perspective d'aventr ? Comment sa copine, comment sa future famille pouruaient être

fières de lui ? » Ce père nous fait comprendre que l'allocation minimale garantie, instaurée dans la
plupart des pays de l'Union et qui constitue un énorme pas en avant par rapport à f insécurité
quotidienne des personnes et ménages sans autres ressources, n'apporte pas une vraie solution pour
l'avenir.

Dans plusieurs pays, la volonté de remettre au travail les chômeurs de longue durée exerce une

énorme pression sur ceux-ci et sur leurs premiers interlocuteurs publics. Ainsi par exemple,

certaines réglementations n'octroient des subsides que lorsque le service social a pu faire sortir des

familles et des personnes de la dépendance des allocations. Un directeur de service social nous a dit
avoir vu plusieurs de ses collègues licenciés par leur conseil municipal, pour ne pas avoir assez fait
baisser le nombre d'ayants droit aux allocations sociales et pour avoir ainsi fait 'louper' à leur
commune d'importants subsides. « Nous sommes de plus en plus poussés à être des chasseurs de

pauÿres, à contrôler, à punir au moindre soupÇon d'abus. Dans ce climat de méfiance, il n'y a plus
aucun moyen d'accomplir notre première mission qui est d'être des interlocuteurs entre les cttoyens
et la commune. ))

M. Polen a déjà souligné combien la logique du contrôle, de la tutelle, de l'efficacité à tout prix
sont des voies sans issues. Et combien les plus démunis ont besoin de vrais interlocuteurs, prêts à
s'engager avec eux. Le père Joseph Wresinski interpellait l'Europe, en juin 1987, lors de la fête du
30" anniversaire de la communauté européenne, avec la question suivante :

« Amis ici présents, je lègue à chacun de vous celte intenogation : suis-je vraiment un artisan
de l'Europe de tous ? Ce que je fais, ce que je dis, ce que je propose, permet-il la réalisation d'une
Europe où les plus pauvres seront enfin libérés ? Permet-il la réalisation d'une Europe des droits
de I'homme ? »

3. La troisième attente des populations les plus pauvres, dont je veux parler ici, est lié à
cette notion de la liberté et des droits de l'homme.

Parler de la pauvreté en termes de droits de l'homme met en lumière que les hommes, femmes,
jeunes et enfants qui vivent dans la pauvreté sont avant tout des personnes et des familles qui
refusent d'être réduites à leurs problèmes. Ce sont des personnes qui vivent, pensent, rêvent, prient,
s'aiment, dansent, mais qui souffrent de ne pas être considérées comme des êtres humains égaux en

dignité.
Le 17 octobre dernier, dans plusieurs lieux en Pologne, des personnes sans-logis et leurs amis

ont distribué un petit tract à l'occasion de la Journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté. Sur
ce petit papier était écrit : << Cher ami, aujourd'hui c'est la Journée mondiale du refus de la misère.

Celui à côté de qui tu passes, riche ou pauÿre, il est comme toi un être humain. En le respectant tu
te respectes toi-même. Toi et moi, nous avons le droit à la vie digne. Tant que la misère existera, il
te manquera à tot aussi quelque chose. On n'est jamais si pauvre qu'on n'a rien à offrir. Ne sois pas
indifférent. Regardes-nous avec sympathie. »
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Les plus démunis nous font comprendre que la pauvreté n'est pas une question de problèmes à

résoudre, de législations ou de mesures à améliorer, mais d'abord une question de personnes à

rencontrer. Ils nous demandent de situer la lutte contre la pauvreté sur un tout autre niveau, celui de

la communauté. Dans ce sens, on peut affirmer que les textes fondamentaux, comme la Déclaration
universelle des droits de l'homme, reflètent bien cette aspiration des plus pauvres à être considérés
comme des frères et des sceurs de la même famille humaine.

L'affirmation de l'égale dignité de tout être humain comme clé essentielle pour combattre la
misère, l'importance de bâtir la communauté avec ceux qui ont trop longtemps été méprisés et

exclus, I'engagement de faire participer de façon active les très pauvres à la construction d'un avenir
de tous, sont de plus en plus présents aussi dans les textes de l'Union européenne. Le père Joseph
Wresinski a été précurseur de cette évolution quand il a réalisé un rapport en fevrier 1987, pour le
Conseil économique et social en France, sur la base de trente ans d'engagement, de connaissance et
d'action avec et à partir des plus pauvres. Ce rapport a ensuite donné lieu au vote d'une loi
d'orientation qui a mis en route une politique globale, concertée et ambitieuse, pour vaincre la
misère. Au niveau de l'Union européenne, le sommet des chefs d'Etat de Nice a adopté des objectifs
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui reprennent, dans leur quatrième objectif, la
nécessité de promouvoir la participation et l'expression des personnes en situation d'exclusion, et le
partenariat entre tous les acteurs publics et privés concernés (partenaires sociaux, organisations non-
gouvernementales, services sociaux, entreprises, citoyens.)

Ces objectifs de lutte contre la pauvreté, les plans nationaux d'inclusion, la Convention sur
l'avenir de l'Europe lancée à Laeken, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui

affirme le droit inviolable de tous à la dignité humaine, sont des points d'appui pour nos réflexions
d'aujourd'hui, de demain et des années à venir.

4. Permettez-moi de terminer avec deux petits exemples étonnants qui à mon avis
indiquent bien comment une histoire de pauvreté et d'exclusion sociale peut basculer dans
une histoire de solidarité et de fraternité, au-delà des frontières.

Il y a quelques années, un jeune couple aux Pays-Bas (Willem et Ina, issus de familles où depuis
trois générations tous les enfants avaient été placés dans des institutions ou des familles d'accueil à

cause de la grande pauvreté) a demandé au service qui gérait tous ses revenus, d'envoyer chaque
mois 45 florins (22 €) pris sur leurs allocations à une organisation de parrainage international pour
permettre à un enfant en Colombie de grandir près de sa mère. << On nous a retiré nos edants,
disaient-ils, mais nous pouvons peul-être aider cet enfant à être heureux dans sa famille.» Le

travailleur social qui gérait leur budget a refusé de libérer ce montant pour cette solidarité au-delà
des frontières, argumentant qu'ils avaient déjà du mal eux-mêmes à boucler leurs fins de mois. Et
c'est vrai que la plupart de leurs fins de mois sont faites de pain et de pâtes. Mais Willem et lna
n'ont pas baissé les bras. Pendant deux ans, ils ont recueilli auprès de leurs parents, frères et sæurs,

22 € par mois pour les envoyer en Colombie. « Nor.rs avons peu, mai.s eux ont sans doute encore
moins que nous. » Cette même famille découpe régulièrement des articles de presse sur la situation
d'enfants pauvres partout dans le monde. La grand-mère me confiait un soir : << ll y a tant d'enfants
qui vivent à la rue ! Il y a même des enfants qui sont vendus pour leurs organes ! Et des pays où des

enfants meurent dans des orphelinats parce qu'on ne prend pas assez soin d'eux ! Même en Europe
des familles vivent à côté d'une décharge ! Des fois j'en pleure, mais c'est le soir, sinon mon mari
serait trop pris de chagrin. »

Il y.a trois semaines, j'ai découveii un fait historique très semblable, qui se passait au printemps
1847. A cette époque aux Amériques, un groupe d'lndiens Choctaw (moins de vingt ans après avoir
été chassés des terres de leurs ancêtres, où des milliers de personnes de leur ethnie avaient été tuées)

a collecté une somme de $ 170 pour venir en aide aux victimes de la grande famine des pommes de

terre en lrlande. Cette somme, prise sur leurs maigres ressources, représente la valeur actuelle de

5.000 €. Là aussi, des pauvres tendent la main à d'autres au-delà des continents. Lors d'une
retransmission de cette histoire, des ethnologues, des historiens et des détenteurs des traditions des
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tribus indiennes, se sont demandés quelle délibération avait pu décider ce groupe, qui avait déjà
tellement souffert, de venir en aide à d'autres, loin de chez eux. Un écrivain a parlé d'un jeune
Indien Choctaw qui refusait d'aider les Blancs qui les avaient traités de façon inhumaine en les
chassant de leurs terres. Le soir avant la décision finale, son arrière-grand-mère lui raconte - pour
l'aider à discemer - l'histoire du long voyage de leur tribu vingt ans avant. Elle lui raconte que sa

mère y avait perdu, comme tant d'autres familles, un de ses enfants, qui aurait été aujourd'hui son

frère aîné. Le jeune, qui a toujours rêvé d'avoir un frère aîné, comprend. Le lendemain, il fait
savoir aux anciens de la tribu : << Il faut envoyer de l'aide à ce peuple qui traverse aujourd'hui ce

que nous avons vécu hier. >>

Je nous souhaite deux journées nourries de cette communauté humaine solidaire dans laquelle
les plus démunis nous invitent à investir le meilleur de nous-mêmes, en mettant ensemble nos

moyens, nos connaissances, nos convictions.
Nous savons que, si nous nous y mettons vraiment, l'histoire de la pauvreté et de l'exclusion

sociale peut basculer de la honte à la fierté de nos pays, d'une plaie qu'on cache à la plus grande
force de l'Europe, qui se sera réconciliée enfin avec tous ses citoyens, dans l'immense richesse de

leur diversité.
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BRONISLAW GEREMBK,
historien, ancien ministre des affaires étrangères de Pologne

« TENDANCES SÉCUIAIRE,S EN EUROPE
À r'ÉcaRD DES popuLATroNS LES pLUS pAUVRES :

DEFTS A RELEVER »

Je voudrais tout d'abord dire ma joie et très grande satisfaction de pouvoir, en prenant la parole
ici, rendre hommage à I'activité d'ATD Quart Monde et à ceux qui aident les êtres humains en
détresse, à l'égal de la pensée et de l'activité du père Joseph Wresinski. Et je voudrais, en parlant en
historien de la pauvreté et des pauvres que je suis, ne pas être perçu cortme un antiquaire qui
présente les choses d'autrefois. Je crois qu'il est important de voir à quel point le présent reprend les
mêmes interrogations que le passé a vécu. Il est important aussi d'envisager l'Europe de I'avenir
sans oublier son histoire et considérer la mémoire européenne comme un champ d'expériences.

On peut dire que la pauvreté accompagne I'histoire de l'humanité, fait partie de la condition
humaine, menace la condition humaine depuis toujours. Je voudrais, d'une certaine façon,
m'opposer à cette évidence parce que le mot pauvreté couvre des situations très variées: de celles
qui concernent les differences de niveau de vie jusqu'au drame que représente l'extrême pauvreté, la
grande pauvreté. Il est très important de voir s'il y a des moments dramatiques dans l'histoire de
l'Europe où la pauvreté, la misère deviennent un problème fondamental. Pour comprendre la
situation actuelle, il faut voir comment ces drames du passé se présentaient.

Dans la réflexion sur la pauvreté, on peut retrouver trois plans : le plan social, le plan politique
et le plan moral. Un sociologue a dit que la question sociale est une invention du 19"" siècle. Qu'en
fait la question sociale est née avec les grandes révoltes ouvrières de 1848 et ce sont des ouvriers
parisiens qui ont introduit le mot et la chose dans le discours. Le mot « social » à l'époque
concernait les franges les plus désocialisées de la société industrielle, se trouvant en marge de la
société industrielle. Mais on peut dire aussi que la question sociale était présente bien avant, qu'à
1'époque médiévale elle concernait le problème des paysans, le problème des artisans, le problème
des vagabonds. Et que la réponse proposée se trouvait entre deux pôles : il y avait le social
d'assistance - le social qui demandait assistance à l'égard des pauvres - et il y avait le social
répressif, le social qui proposait la répression comme une cure contre la maladie sociale appelée
vagabondage, appelée misère ou pauvreté. La question sociale, dit Robert Castel, peut être
concrétisée par une inquiétude sur la capacité de maintenir la cohésion d'une société. Il me semble
important que le social introduit de cette façon le problème de la place de l'autre dans la société.

La pauvreté c'est aussi un problème moral. Peut-on accepter "le scandale de la pauvreté" comme
on disait dans une des æuvres littéraires du Moyen Age ? Voit-on dans la Dame Pauvreté de St
François d'Assise, une dame qui fait partie de notre univers moral ou bien au contraire une dame
comme Ia mort menaçant la condition humaine ? La charité chrétienne répond au besoin de secourir
le prochain, l'économie du salut fait partie de l'enseignement religieux. Mais on peut discerner, au
cours de l'histoire, des crises des comportements charitables. Dans les périodes de la paupérisation
accélérée un décalage apparaît entre les exigences de la vie et les possibilités de secourir. Quand on
lit les textes historiques sur la pauvreté, on retrouve parfois un ton qui nous semble très moderne.
Dans les procès verbaux du Comité pour l'extinction de la mendicité de l'Assemblée constituante
qui, à la f,rn du 18è*'siècle, étudiait ces problèmes, on peut lire cette phrase : « On a toujours pensé
à faire la charité aux pauvres, mais jamais à faire valoir les droits de l'homme pauvre sur la société
et ceux de la société sur lui. ». Je trouve là, dans ces mots, une vérité pertinente. Quant à la
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réference aux droits du pauvre, je me permets de raconter un petit fait, qui n'est pas un fait
anecdotique. En étudiant un des registres de justice criminelle du 14"-" siècle, j'ai trouvé que pour
tous ceux dont j'ai essayé de suivre le cours de vie, la fin était presque toujours la même: c'était la
condamnation à mort. Mais il y avait une exception. Il y avait un homme qui a été libéré de la prison
du Châtelet de Paris parce qu'on a trouvé que, d'après le droit canon, on n'a pas le droit de punir un
homme en détresse extrême s'il cherche à se procurer des vivres. Et l'homme était accusé d'avoir
volé des vivres dans une boutique parisienne. Tous les autres ont été condamnés à mort pour des
délits de même caractère, on pourrait dire, mais cet homme-là a pu profiter du droit écrit qui lui
donnait la liberté de voler parce qu'il avait faim. Ce fait me semble montrer combien est importante
la lettre du droit. Il est important d'obtenir une formulation verbale des grands principes, mais il faut
les inscrire dans le droit. La notion de « droits de I'homme pauvre » est révélatrice et de grande
portée.

Le deuxième volet de ce problème de la pauvreté à la fin du 18è-" siècle est la conviction que
c'est un problème qui concerne le gouvernement. Le même rapport du Comité pour l'extinction de
la mendicité dit que « la misère des peuples est un tort des gouvernements ».

Le troisième volet de la réflexion sur la pauvreté introduit la dimension politique. Les idées
politiques présentées à l'aube de la modernité présentaient toujours le souci des pauvres comme une
intention évidente : sans cela elles ne pourraient obtenir aucun soutien sérieux auprès des masses. Il
fallait tenir compte des préoccupations populaires si on mettait en marche les mécanismes
démocratiques. La réalisation de ces idées était bien souvent impitoyable pour les faibles, mais une
référence à la question de la pauvreté était de rigueur dans le discours politique. En touchant le
problème des pauvres, on cherchait à obtenir le soutien de l'opinion publique ou le soutien des
électeurs. Jacques Necker, le grand banquier, ministre d'Etat, dans son cours de morale religieuse
pose la question de l'essence même de la sollicitude du Christ à I'égard des plus humbles. Il
déclare que (( cette sollicitude du Christ ne doit pas uniquement être perçue comme l'expression
d'une bonté parfaite, elle représentait encore un devoir politique qui, dans une vaste réunion de
pauvres et de riches, servait au maintien de l'ordre »>. Necker, banquier, homme politique, voit dans
cet engagement du Christ dans la cause des pauvres le but politique - on devrait ne pas oublier que
pour les gens de cette époque la politique concernait le bien commun.

Une étude historique sur les pauvres comme thème politique au cours de l'époque moderne
démontre que la référence politique dans ce cas concernait la question de l'équilibre social, ainsi
que l'intérêt économique et, finalement, les raisons humanitaires. En simplifiant, or
pourrait structurer le discours sur la pauvreté autour de trois grands problèmes. Le premier c'est
l'ordre : on pose le problème de la pauvreté parce que la pauvreté menace l'ordre. Le deuxième
c'est le problème de l'utilité : la pauvreté, d'une certaine façon, mine la notion de l'utilité de
l'existence humaine, parce que les pauvres ne sont pas utiles à la société. Dans un arrêt médiéval
que j'ai étudié, j'ai trouvé une formule extrêmement frappante, une formule de condamnation à
mort d'un vagabond, et la raison de la condamnation était très brève : "parce qu'il est inutile au
monde". Inutile au monde : l'utilité est la deuxième réference du problème de la pauvreté. La
troisième référence, c'est le don : le don veut dire un secours, un geste d'amitié, geste chaleureux
d'un être humain à l'égard d'un autre être humain. Nous savons que les dons font les sociétés, nous
savons le rôle du don dans toutes les sociétés, non seulement traditionnelles mais aussi actuelles : le
don fait partie de Ia condition humaine et est bien enraciné dans les attitudes religieuses.

Ainsi donc l'ordre, I'utilité et le don dominaient la réflexion politique sur la pauvreté à l'époque
moderne. Par contre si on dresse un aperçu historique rapide, on peut dire que dans les sociétés
médiévales, le pauvre a sa place, il a sa place dans la division du travail. Un saint, un moine savant
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déclare que le Bon Dieu aurait pu faire qu'il n'y ait que des riches, mais il n'a pas voulu, il a fait
aussi des pauvres, parce qu'on en a besoin : les riches, autrement, ne trouveraient pas de
justification de leur propre existence. Donc, d'une certaine façon, le pauvre a sa place dans la
division du travail. De la façon la plus courte, on peut dire que la société médiévale, dans son
discours officiel, aimait les pauvres. Les sociétés modernes, les sociétés de la première modernité
aux 16è*" et 17è" siècles, condamnent la mendicité, enferment les pauvres et cherchent à pousser
les pauvres vers le marché du travail. On peut dire que les sociétés modernes ont peur du pauvre.
Dans les chansons anglaises, que les mères chantent pour endormir leur enfant, un des motifs très
fréquents c'est la peur du vagabond, ou la peur du pauvre. « Fais attention mon enfant, dors bien,
moi je prends soin de toi, je ne laisserai pas entrer le pauvre dans notre maison ». La peur des
pauvres c'est la nouvelle caractéristique de la société moderne. Enfin, dans les sociétés
contemporaines, on peut penser que le chômage de masse et la crise du salariat inciter à exclure le
pauvre ou, du moins, à accepter I'exclusion du pauvre.

Cette caractéristique générale n'empêche qu'à l'intérieur de chaque société et à chaque époque,
il y a côte à côte le regard charitable - le regard d'amour à l'égard du faible et du pauvre - et le
regard de haine et de crainte. Il y a le regard du mépris et de crainte dans les sociétés médiévales à
côté de St François d'Assise. Il y a le regardcharitable dans les sociétés du l6è'" ou du l7è'" siècles
(les grandes confréries qui aident les pauvres par un mouvement du cæur) à côté de la répression- Et
il n'y a pas de doute que, dans nos sociétés, le fait que nous parlons des exclusions, que nous
sommes conscients de I'importance du phénomène de l'exclusion, que nous pouvons penser la
pauvreté en termes du Quart Monde, est la preuve d'une volonté de travailler pour la réintégration
des pauvres dans la société.

Ainsi, il me semble qu'il est important de voir la complexité des attitudes au sein de chaque
société et de comprendre aussi que les différentes attitudes s'inscrivent dans une certaine histoire. Il
était plus facile de répondre aux problèmes des pauvres dans une société stable avec un essor
démographique limité et peu d'immigration. Dans ces sociétés stables comme, par exemple, au
13'*" siècle, il y avait des structures qui répondaient de bonne façon aux besoins des pauvres. Mais
ces structures-là étaient incapables de faire face aux situations de crise qui se sont présentées : la
crise du 14è" siècle a brisé l'équilibre précédent. Quand il y avait une crise, ur.un" structure
existante n'était capable d'y répondre. Ainsidonc, dans une société normale, on peut dire que quand
on n'avait pas besoin de grands secours les institutions charitables fonctionnaient sans problèmes ;

en situation de crise et on avait besoin de plus grands secours or ceux-ci étaient insuffisants et la
crainte et la haine du pauvre prenaient le dessus.

Dans la société chrétienne du Moyen Age ce sont les adeptes de la pauvreté volontaire qui
étaient l'objet du respect. L'Eglise qui représentait les pauvres auprès des riches acceptait que
certains ordres prônent la pauvreté comme condition nécessaire de toute recherche de la vie selon
I'Evangile. A côté de pauvreté que I'on pourrait appeler héroique, il y avait aussi une catégorie de
victimes de la mauvaise fortune qui espéraient être secourues à la maison - c'est la catégorie des
pauvres honteux, la clientèle naturelle des associations charitables. Et il y avait aussi la catégorie
des pauvres qui mendiaient : l'attitude à leur égard était ambiguë. On devrait les secourir par
l'amour de Dieu et en même temps on les craignait. On justifiait la méfiance à l'égard des
mendiants par le fait qu'ils se soustrayaient des exigences de leur statut et ne travaillaient pas. Dans
l'attitude médiévale, il y a une double façon de voir la pauvreté : en tant qu'une affliction et en tant
qu'une valeur.

Dans la société médiévale les pauvres étaient aussi considérés comme facteur de la contestation
sociale. Les pauvres pouvaient se révolter contre leur condition sociale. Un agitateur social qui est

apparu dans la région de Londres à la fin du 12è*" siècle, Guillaume Longuebarbe déclarait : « Je
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suis sauveur des pauvres [...] Il vient le temps où je séparerai le peuple humble du peuple superbe et
perfide. » En face d'une telle contestation de révolte, Saint François d'Assise proposait un autre
modèle qui, tout en contestant l'ordre social fondé sur la recherche de la richesse terrestre, proposait
un choix volontaire de la marginalité. A coté de la pauvreté dangereuse appiuaissait ainsi une
pauvreté apprivoisée.

La peur du pauvre apparaissant à la fin du Moyen Age était liée au phénomène de la pauvreté

de masse, à cette Massenarmut étudiée par l'économiste allemand Wilhelm Abel. La pauvreté de

masse est dramatique, accompagnée par la famine, prenant la forme de l'extrême pauvreté, à l'état
le plus exacerbé.

Ce sont les crises du 14è" siècle et les crises du 16è*' siècle qui amènent une prise de
conscience du danger. Des masses de paysans viennent vers les villes au moment de la crise
alimentaire: c'est dans les villes qu'il y a des provisions, il n'y en pas à la campagne. C'est la
misère rurale qui éclate et la ville avec ses structures d'assistance occasionnelle est incapable d'y
répondre. La décomposition de la société rurale amène une situation explosive. A la fin du 17t'"
siècle, aussi bien Vauban en France que Gregory King en Grande-Bretagne déclarent que la moitié
de la population (près de 47 o/o selon King ; plus de 40 7o selon Vauban) sont des pauvres. Des
pauvres qu'on doit secourir, qui n'arrivent pas à vivre de leurs propres moyens. Ainsi, le problème
se pose : comment répondre à cette pauvreté de masse ? D'abord on dit : il faut laïciser l'assistance,
parce que l'assistance dans les mains de I'Eglise ne permettait ni de surveiller l'utilisation - la bonne
utilisation - des fonds, ni de punir le pauvre, de l'inciter à travailler. Ce changement se fait à l'aube
de l'époque moderne, avant la réforme protestante. Avec la réforme protestante, I'Eglise se trouve
ainsi privée d'un des titres dont elle pouvait se réclamer pour son rôle dans la société.

Dans les livres de comptes des marchands italiens, aux 14è*'et l5è-" siècles, ily a toujours une

rubrique "pour Dieu", plus exactement un compte de << Messer le Bon Dieu » (Conto di messer

Domeneddio). Dans le capital des sociétés commerciales italiennes il y avait de cette façon un fonds
pour les pauvres. En considérant les pauvres comme associés, les marchands italiens cherchaient à
trouver une justification morale de leur propre richesse. Le patrimoine ainsi créé devait nourrir les
pauvres et était géré par l'Eglise, par les ordres religieux, et soutenait en premier lieu les ordres

mendiants. La laïcisation, la municipalisation, l'étatisation ensuite de l'assistance sociale devait
mettre le soin des pauvres dans les mains des autorités civiles, des autorités laïques. La réforme de

l'assistance mettait en place une organisation, mais à l'origine même de cette organisation il y avait
un facteur d'exclusion: on obligeait les pauvres qui demandaient des secours de porter un signe,

une croix jaune ou un signe du pauvre, cela dépendait du pays ou de la ville: comme les lépreux
devaient porter un signe, comme le juif devait porter un signe, comme l'hérétique devait porter un
signe, le pauvre devait être aussi stigmatisé. En fait, c'était une exigence technique pour qu'il puisse

obtenir un secours, il fallait qu'il ait une sorte de pièce d'identité du pauvre, mais cette pièce

d'identité du pauvre était en même temps stigmatisante, excluante.

Dans les chantiers de travail que l'on organisait pour les pauvres, on introduisait le gibet.
Pourquoi ? Pour que le gibet rappelle « si tu ne travailles pas, tu seras puni >». Dans les grandes

manufactures, on obligeait à travailler. Parfois, il ne s'agissait pas de créer de l'utilité, mais il
s'agissait d'exiger le travail. Une des descriptions du 17"*'siècle présente une maison où on
enfermait les pauvres qui devaient travailler, comme sur un chantier, en vidant l'eau des caves. Les

caves étaient toujours pleines d'eau : il y avait des tuyaux spéciaux qui amenaient de l'eau dans les

caves pour qu'il y ait de quoi vider et pour que les pauvres puissent avoir toujours du travail.

Cette pratique d'enfermement du pauvre et de l'imposition du travail forcé et inutile fait partie

de l'héritage européen, elle devrait se trouver côte à côte avec la tradition de charité dans notre
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mémoire collective. Le problème du Quart-Monde doit avoir une dimension historique
contradictoire.

Un médecin, à la fin du 18è*" siècle, en décrivant sa société, a utilisé une phrase très révélatrice.
Il dit : « tl y a des pauvres dans un Etat à peu près comme des ombres dans un tableau : ils font un

contraste nécessaire dont I'humanité gémit quelquefois, mais qui honore les vues de la
Providence.[..J Il est donc nécessaire qu'il y ait des pauÿres, mais il nefaut point qu'il y ctit des

misérables : ceux-ci ne sont que la honte de I'humanité, ceux-là au contratre entrent dans l'ordre
de l'économie polttique. Par eux, l'abondance règne dans les villes, toutes les commodités s'y
trouvent, les artsfleurissent ». Dans cctte société de lapremière industrialisation, le pauvre c'était le

prolétaire, on en avait besoin, mais le misérable était un être dangereux, un être qui brisait
l'équilibre. Je crois que si nous nous plaçons deux cents ans plus tard, il ne faut pas seulement
s'appuyer sur le sentiment de la responsabilité que nous éprouvons en tant qu' êtres humains à

l'égard de nos frères et nos sæurs qui se trouvent en misère, mais il faut aussi avoir recours à cet

argument politique de la peur. Vous savez très bien que dans la politique, l'espérance compte
beaucoup, mais la peur compte encore plus. Donc, il ne faut pas hésiter à dire que le scandale de la
pauvreté - pour le dire dans un autre langage, celui de notre siècle, le scandale de la grande pauvreté,

de la misère extrême - ce scandale-là est dangereux pour le monde, et c'est la raison pour laquelle
les sociétés politiques doivent s'en occuper.

Dans l'histoire moderne le pauvre prend d'abord la figure du prolétaire de nos villes
industrielles. Il est significatif que l'on n'hésite pas à associer le travail au crime et on met dans une

perspective commune les « classes laborieuses >> et les « classes dangereuses » dans le paysage

social de l'Europe industrietle du 19è*'siècle. Le prolétariat cède peu à peu la place à la classe

ouvrière qui s'intègre à la société. Ce n'est plus le travail mais le manque du travail qui structure
I'exclusion.

A notre époque, le problème de la grande pauvreté est intimement lié à la crise du travail ou plus

exactement à la nouvelle formule du monde du travail et la nouvelle place du travail dans la vie

moderne. Ce qu'on appelle la disqualif,rcation sociale. Le fait que les hommes et les femmes ne

trouvent pas de place dans la vie organisée selon le travail a des conséquences sociales et

psychologiques. Le chômeur n'est pas seulement un homme qui n'a pas du travail, c'est un homme
qui n'a pas de place dans la société ; l'exclusion n'est pas le résultat d'une volonté d'un
gouvemement, des autorités, mais, dans ce cas-là, elle devient une décision prise par la société elle-
même. Ce n'est pas celui qui ne travaille pas, qui est responsable du fait qu'il ne trouve pas

d'emploi, c'est une responsabilité collective d'une société qui n'anive pas à répondre aux défis
majeurs.

Ainsi, si nous regardons cette longue suite de differentes réactions au problème de la grande

pauvreté, nous pouvons y voir aussi bicn des actes d'amour du prochain que des actes de répression.
Mais à mon sens, et c'est aussi un des résultats de ma réflexion d'historien, le véritable problème
c'est de revenir à la notion de la dignité de l'homme, de la dignité de l'homme pauvre, des droits de

l'homme et des droits des hommes pauvres. Si on revient à ces deux notions, je crois qu'on sera sur

le bon chemin pour proposer un programme par lequel la détresse des exclus et laissés-pour-compte
pourrait disparaître de 1'horizon de l'Europe moderne et du monde moderne.
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Myriam de Spiegelaere,
Observatoire de la Santé et du Social à Bruxelles

Je voudrais savoir quel ÿpe de réaction ou de réponse vous avez pu observer dans l'histoire,
quand une société est ébranlée dans sa cohésion sociale du fait d'une intrusion massive de pauvres
venus de l'extérieur. C'est ce qui se passe actuellement en Europe et on peut penser que de telles
crises se sont déjà produites dans le passé.

Jean-Jacques Friboulet,
Professeur à l'Université de Fribourg

J'ai retrouvé dans votre discours beaucoup de caractéristiques des situations actuelles des pays

du Sud. Je pense à certains pays de l'Afrique Subsaharienne, par exemple. J'aimerais vous

demander comment vous voyez ce problème. Est-ce que vous pensez que certaines choses que vous

avez dites à propos de l'histoire de la pauvreté en Europe se manifestent aujourd'hui dans nos

rapports internationaux ?

Moraene Roberts,
Déléguée des familles Quart Monde en Grande-Bretagne

J'ai cru percevoir une corrélation entre ce qui a été dit par l'historien et par Mr Polen. Mr
Geremek a plus particulièrement parlé des personnes qui ne peuvent pas échapper aux situations de

pauvreté et qui sont perçues comme une menace pour la société.
Mr Polen, lui, a parlé de sa maman qui ne pouvait pas garder ses enfants auprès d'elle. Beaucoup

de personnes disent : « Si les pauvres perdent la garde de leurs enfants c'est un peu leur faute. Ils
n'ont qu'à s'arranger pourfatre en sorte de ne pas tomber dans une situation de précarité ri. Alors
certaines personnes ont le sentiment que cela les autorise à laisser les pauvres de côté. Je pense qu'il
est alors très difficile de faire face mais qu'il faut prendre en considération que chacun mérite d'être
aidé. Aucune mère au monde ne devrait perdre la garde de ses enfants.

fntervenant non identifié
Le fait qu'il y ait une attention politique au problème de la pauvreté par crainte d'une révolution,

si la pauvreté persiste, ne nous empêche pas d'avoir le courage d'affirmer que l'engagement
politique en faveur des plus pauvres est un fait qui va de soi. Non par peur d'une révolution, mais
parce que I'on estime que la pauvreté est une honte pour I'humanité, qu'elle n'est pas digne de

l'homme. On ne peut plus accepter que certains ne valent rien aux yeux des autres.

Jacques-René Rabier,
Groupe d'étude « Mondialisation et pauvreté », ATD Quart Monde

J'ai été fortement impressionné par tout ce que nous a dit M. Geremek et en particulier par le
double regard de la société à l'égard des pauvres. Je me demande si, depuis le milieu du 19è"
siècle, ce double regard ne se prolonge pas jusqu'à nos jours à travers une séparation facile à
constater entre << l'économique >> et « le social ».

Georgios Sklavounos,
Comité économique et social européen

Je voudrais ajouter un élément qui, à mon sens, n'a pas été présenté. Dans le cadre de notre
propre travail, au Comité économique et social, nous avons pu approcher l'exclusion sociale et la
pauvreté non seulement sur une base morale (les droits de l'homme) mais sous l'angle du

développement durable. Nous avons des statistiques qui nous indiquent que l'exclusion sociale

2t



coûte énormément d'argent. Ainsi, l'inclusion et l'intégration sociale doivent être considérées
comme un investissement en termes de développement. Voici quelques chiffres pour vous donner
une bonne idée de la situation. La criminalité des enfants nous coûte sept milliards de dollars par an.

Eu égard à ce chiffre nous devons considérer que l'intégration sociale constitue un véritable
investissement en termes de développement socio-économique.

Michèle Grenot,
Docteur en Histoire

Vous avez dit que l'on mesure la valeur d'une société à la façon dont elle traite ses pauvres et

lutte contre leur exclusion. Vous avez dit aussi que les pauvres ont droit à l'histoire. Vous avez cité
le Comité de mendicité de la Révolution française. Il me paraît important, pour notre réflexion
d'aujourd'hui, de constater que les Constituants, au moment où ils déclaraient que les pauvres (les

bons pauvres) avaient droit au secours, les ont en même temps exclus des droits politiques, car ils
n'avaient pas le droit de participer aux assemblées, même à celles qui les concernaient directement :

ils ne pouvaient pas parler d'eux-mêmes.
Au nom du droit naturel, comme vous le dites dans la conclusion de votre livre « La potence ou

la pitié »', on ne peut concevoir que la pauvreté soit inscrite dans la nature humaine. Au contraire,
c'est la pauvreté qui constitue une menace pour la nature humaine.

Le père Joseph Wresinski a dit à la Sorbonne, d'une façon très forte, que l'histoire est faussée.

Ce qui est frappant pour moi, depuis que j'étudie l'histoire, c'est que l'on s'est vraiment trompé sur

les pauvres, que l'histoire dramatique des pauvres est une erreur de nos sociétés, une faute. Il est

peut-être temps qu'en Europe on demande pardon, que l'on reconnaisse que cet héritage pèse lourd
encore aujourd'hui sur les épaules des pauvres. La première chose à faire, c'est peut-être de leur

rendre mémoire.

nÉpONSE DE, MR GERE,MEK

Je trouve les questions posées extrêmement intéressantes.

En ce qui conceme le problème de la cohésion sociale, il faut dire que les choses étaient très

simples quand les villes étaient entourées de murs. On fermait la porte et on ne laissait pas entrer les

pauvres. Est-ce que l'on peut maintenant construire des murs autour des sociétés riches ? Non.

Alors nous sommes donc en face d'un problème à la résolution duquel nous ne sommes pas

préparés. C'est [e cas des migrations. En fait nous considérons les grandes migrations actuelles

comme l'un des grands problèmes, en particulier pour l'Europe toute entière.
On a oublié l'immense déficit démographique éprouvé par toute l'Europe et en particulier par les

pays riches. Si l'on regarde les prévisions démographiques jusqu'à l'an2020, on remarque que les

démographes déclarent que, s'il n'y a pas une immigration de quelques 20 millions de travailleurs, il
y aura un déséquilibre entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent plus. Le vieillissement de

Ia population nous met aussi en face d'un autre problème. La migration brise notre tranquillité, mais
il faut se rendre compte que nous vivons dans un monde, où un tel mouvement de personnes est

devenu nécessaire. Le problème est plutôt culturel. Est-ce que l'on peut accepter à l'intérieur des

sociétés européennes, ayant une longue histoire et une longue tradition, des gens d'une autre

religion, d'une autre culture, d'un autre comportement, s'habillant autrement ?

Nous n'avons pas encore su répondre à cette question. Non pas parce que cela dépasse les

capacités intellectuelles de notre génération, mais tout simplement, parce que nous ne posons pas les

bonnes questions.
En effet, chaque solution soulève des problèmes et présente des dangers. Mais, si on regarde

I'avenir, il faut se rendre compte que les murs ont cessé d'être un bon moyen de défense. Quand je

i« La potence ou la pitié », Gallimard, 1987
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parle de murs, je pense aussi à ceux qui sont imaginaires et que nous trouvons dans tous les

aéroports, où la ligne Schengen est bien présente. Comment assurer la survie de nos sociétés et une

certaine cohésion sociale en faisant face à ces défis nécessaires ?

Unetcertaine idéologie du Tiers Monde a aggravé le problème de la grande pauvreté dans le
monde. Il est impossible, quand on parle de globalisation, d'éviter de regarder f image d'un enfant
qui meurt de faim loin de chez nous. C'est en effet notre problème à nous tous.

Jusqu'à maintenant le système des Nations Unies n'arrive pas à introduire la grande pauvreté
comme le grand problème de l'ordre intemational. Mais je crois que ces dernières années les

rapports de la Banque Mondiale et les demiers discours de Mr Kofi Annan concernant la pauvreté
mondiale nous perrnettent de penser que nous sommes au début d'une bonne voie.

Il faut dire aussi que jusqu'à maintenant le problème de l'Afrique subsaharienne n'apparaît pas

dans toute sa dimension dramatique. Elle est une grande partie du monde, où la faim est une réalité
quotidienne, mais ses populations, à une forte dynamique démographique, ont une très faible
capacité de réponse économique.

Il faudrait évoquer aussi le Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres du monde, qui cherche à

sortir du labyrinthe de Ia pauvreté. L'activité des banques des pauvres, en faisant de petits prêts aux

familles, aux femmes en particulier, change presque d'un jour à l'autre leur situation. Au
Bangladesh ces petits prêts doivent être remboursés et permettent une certaine activité.

Ainsi, jusqu'à maintenant, nous ne sorrmes pas arrivés à faire face à une situation tout à fait
nouvelle de pauvreté et de misère. Nous voyons la dimension du problème, mais nous ne savons pas

comment le résoudre.

En ce qui concerne le problème du « deserving poor », je dois dire que je ne suis pas à l'aise. Je

crois que dans la notion même du << deserving poor » (qui occupe une longue page dans toute la

littérature théologique médiévale et modeme) il y a non seulement un sentiment de paternalisme,
mais aussi de mépris du pauvre. On s'attribue la capacité de décision arbitraire qui est le bon pauvre
méritant d'être secouru. C'est moi qui décide de faire l'aumône ou non. De quel droit je le fais ?

Dans le secours donné il y a un rapport direct de l'homme à l'homme. Alors, moi qui suis un être

humain, je juge un autre être humain. En effet la notion de « deserving poor » introduit une autorité
qui déclare que celui-ci est un bon pauvre et que l'autre est un mauvais pauvre. Je crois que l'on
peut tirer une bonne leçon de cette tradition, mais il ne faudrait pas la répéter dans son aspect
d'humiliation à l'égard du pauvre.

Le problème du double regard à l'égard des pauvres c'est, en effet, la séparation entre
l'économique et le social. Le Comité économique et social sait très bien quelle importance a le
travail dans notre monde. Mais j'oserais dire que nous sommes en face d'un problème très

important : aucune organisation au monde ne représente le monde du travail. Les syndicats
représentent de façon normale ceux qui travaillent et qui ne veulent pas perdre leur travail. Mais
ceux qui n'ont pas de travail, les chômeurs, ne sont pas représentés. Où est la représentation des

sans domicile fixe ? Ceux-ci, pour l'historien du Moyen Âge que je suis, me rappellent les

«demeurant partout )), terme juridique pour désigner à l'époque le vagabond. Les « demeurant
partout >>, les sans travail deviennent maintenant une énorme partie des sociétés modernes et s'ils
sont présents dans les débats politiques c'est en premier lieu par le côté du marché du travail.
Pendant longtemps les chômeurs ont joué un rôle très important sur le marché du travail, parce
qu'ils faisaient baisser les salaires.

Ainsi dans la pensée du 17è*" siècle on disait : c'est très bon qu'il y ait des gens qui ne

travaillent pas, parce que comme ça ceux qui ont du travail acceptent des salaires moins élevés.
Mais il y a aussi la dimension sociale. Celle-ci est mal définie. Elle peut être envisagée d'une

façon positive : c'est un être humain et on doit l'aider. Pour mieux comprendre, je crois qu'il serait
bon de prendre en considération le succès de Bernard Mandeville, un écrivain anglais de la fin du
l8è'" siècle qui a fait scandale en écrivant sa fable << Les Abeilles ». Là il se demande : qu'est-ce que

23



la charité ? La charité c'est l'âme de l'égoïsme. Nous voulons nous faire plaisir à nous-mêmes
quand nous aidons l'autre et ainsi le Bon Dieu va nous regarder d'un meilleur æil. On considérait
ses idées comme contraires à la philosophie de charité chrétienne, mais son regard critique sur les

sentiments qui poussent à être charitable devrait nous faire réfléchir.
Je crois qu'il serait bon aussi de prendre en considération I'aspect de la crainte. L'égoïsme de

l'homme l'a incité très souvent à faire du bien. Alors pourquoi ne pas accepter l'égoïsme à côté de

la générosité? La générosité est belle et 1'égoïsme est laid, mais parfois le beau et le laid peuvent

donner ensemble quelque chose d'efficace. Il faut utiliser tous les moyens pour donner de

l'importance au problème de la pauvreté, pour qu'il y ait un mouvement du cceur, mais il ne faut pas

ignorer la rationalité. Tous ces mouvements sont justifiés. Si I'on craint le misérable et
l'augmentation de la misère on va voter pour l'homme politique qui dira: pour résoudre le
problème de la pauvreté j'ai quelque chose à vous proposer.

Mais je ne doute pas que la belle attitude soit celle qui vient de l'amour du prochain, d'un
sentiment de solidarité.

La lutte contre la pauvreté est un investissement. C'est très important de faire des calculs, de ne
pas avoir la crainte de dire : il vaut mieux soutenir les pauvres, parce que cela coûte moins cher.

Cela est un argument qui peut toujours convaincre.

Afin j'aborde le problème des bons pauvres qui avaient droit au secours, mais qui n'avaient pas

le droit de participer à la vie politique. Je crois que Ia question de la pauvreté implique aussi une

réflexion sur la démocratie. La démocratie citoyenne est une référence très importante dans le
discours sur la pauvreté. Les sociétés démocratiques sont celles qui font de plus en plus parliciper
les citoyens dans la vie publique. Il n'est pas vrai que les sociétés politiquement saines soient celles

où la participation au vote ne dépasse pas 25oÂ, comme le disent certains spécialistes. Au contraire,
les sociétés modernes exigent la participation Ia plus grande des citoyens. Dans ce cas, la
participation du pauvre devrait être celle d'un citoyen qui ne se sent pas exclu, qui n'est pas frustré.

Je voudrais ajouter que les pauvres ont droit à l'histoire. Les pauvres ont droit à participer dans

les avantages et bénéfices d'une société moderne et ne doivent pas être victimes de l'exclusion.
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HUGUES DE JOUVENEL ET XAVIER GODINOT

« ENJBUX, FACTEURS ET ACTE,URS DANS UNB PROSPECTIVE
DE LA PRECARITE ET DE LA GRANDB PAUVRETE EN EUROPE >>

HUGUBS DE JOUVENBL
Directeur du groupe Futuribles

C'est un peu difficile, après les témoignages et les analyses que nous venons d'entendre, de
retomber dans la cuisine du programme et de la démarche qui nous est proposée. L'exposé de M.
Geremek, je l'avoue, m'interpelle profondément. D'abord, parce que, quand on [e voit parler de tous
ces siècles de misère, de pauvreté et d'exclusion, force est de se demander si l'on n'est pas face à

une tendance, non seulement lourde, mais irréversible. Et s'il est donc encore besoin de s'interroger
sur la possibilité d'y remédier, à l'horizon2010, comme nous l'ont proposé les sommets européens
et comme nous le propose Xavier Godinot.

C'est vrai aussi qu'après l'analyse qu'il nous a faite, et là je vais être un peu plus provocant, j'ai
un peu envie de dire : mais otr est le problème ? De quoi parlons-nous ? Le problème réside-t-il
parmi les pauvres ? ou dans nos sociétés qui, semble-ril, ont besoin d'entretenir, de sécréter cette
pauvreté ? Et, si l'on adhère à cette deuxième analyse, cela veut dire, en gros, que l'on affirme
(M.Geremek, pardonnez-moi si je caricature un peu votre propos) que la pauvreté est un mal
nécessaire. Donc il est normal que ce mal soit accepté. Donc il est compréhensible qu'il n'y ait pas

une mobilisation plus forte pour le prévenir.
Où est le problème ? Est-il dans le hiatus évoqué entre l'économique et le social, quoique ce

hiatus nous renvoie à un autre problème qui est celui de l'arbitrage entre le court, le moyen et le
long terme. On a fort bien dit que le fait de ne pas prévenir l'exclusion génère la délinquance qui, à

son tour, génère un coût qui, tôt ou tard, devrait être réintégré dans le système économique.
Finalement quelle est la question qui nous occupe ici ? Est-ce la pauvreté,la grande pauvreté,

l'exclusion ? Ou bien pourquoi nos sociétés sécrètent-elles ce phénomène d'exclusion ? Pourquoi
ont-elles besoin (si j'ai bien compris, c'est un peu ce qui nous a été dit) d'entretenir ce volant? Je

fais exprès de prendre un discours de technicien. C'est un volant de pauvreté, de personnes en
situation de grande fragilité.

Mais ce n'est pas pour dire cela que vous me donnez la parole, je le sais bien, et donc je vais
essayer de recentrer mon propos sur ce qu'il m'a été demandé de vous présenter.

Pour l'essentiel la raison d'être d'une démarche prospective appliquée à ces questions est
évidemment le fait que, par rapport au passé qui est du domaine du fait accompli et donc du fait
connaissable (ce qui n'empêche pas d'ailleurs parfois les historiens de se disputer autour de
différentes interprétations de l'histoire), le futur est du domaine du non-fait. Vous nous avez parlé
d'un droit à l'histoire pour les pauvres. Moi, je dis : les pauvres ont aussi droit à un futur et le futur
est d'une teinture différente, parce que lui, il est du domaine du non-accompli, il n'est pas
prédéterminé. Par conséquent, il échappe au domaine de [a connaissance, ce qui ne veut pas dire
qu'il n'y a pas de tendances lourdes, des pesanteurs. Il est important de bien les identifier, mais
l'avenir est du domaine, j'ai envie de dire, de la liberté.

Je crois qu'un point tout à fait fondamental dans la démarche prospective que nous aimerions
mener ensemble, c'est l'idée qu'il n'y a pas de fatalité absolue dans le fait que la pauvreté s'aggrave
encore, se perpétue, se reproduise indéhniment. Il y a différents futurs possibles devant nous. Alors,
s'agit-il de futurs possibles de société ou de futurs possibles portant exclusivement sur la question
de la pauvreté et de l'exclusion ?

25



Il y a plusieurs futurs possibles devant nous : c'est à nous d'essayer de les anticiper, de ne pas

considérer que nous sommes par avance condamnés. Et puis, il y a une deuxième idée dans la
démarche prospective: si l'avenir est ouvert à plusieurs futurs possibles qu'il est important
d'anticiper, il est vrai qu'il est aussiaffaire de pouvoir et de volonté.

Voici quelques remarques rapides sur le domaine du pouvoir. La première est pour rappeler cette

phrase célèbre de Talleyrand que ['on évoque souvent : « Quand il est urgent, c'est déjà trop tard. »

Nous entendons à longueur de temps les décideurs, y compris les décideurs politiques qui sont

supposés incarner le long terme, dire :je fais ceci, car je n'ai pas le choix. Sous-entendu : j'ai laissé

filer la situation jusqu'à un point tel que le jeu est forcé, comme on dit aux échecs. Je suis acculé

dans les cordes et je ne peux qu'essayer de m'ajuster à une situation que je n'ai pas choisie. Ce sont,

en réalité, les événements qui décident à ma place.

Je crois que l'intérêt de I'anticipation, à défaut d'être à même de nous dire avec certitude ce que

sera demain, est de nous alerter sur des évolutions possibles, lorsque l'on peut encore soit les éviter

soit infléchir le cours des événements. Il y a là une pédagogie de I'anticipation vis-à-vis de nos

décideurs trop happés par ce que l'on appelle volontiers aujourd'hui la tyrannie de l'urgence, trop
happés par des fonctions de pompiers du social. Mais, plus généralement, il y a aussi une pédagogie

de l'anticipation vis-à-vis de tous les membres d'une société, pas plus ou pas moins les pauvres que

les autres. S'ils veulent avoir une certaine maîtrise sur leur destin, il convient pour eux de prendre

conscience qu'ils disposent d'un certain pouvoir, d'une parcelle de pouvoir et de ne pas laisser les

marges de manæuvre être grignotées par les événements, par les circonstances. Quand je dis : ils ont
une marge de manæuvre, je ne suis pas naïf au point d'imaginer qu'ils ont tout pouvoir, pas plus les

hommes politiques que les pauvres ou le citoyen moyen. Nous nous trouvons sur une scène sur

laquelle coexistent différents acteurs. plus ou moins puissants, qui vont (si vous me permettez

l'expression) ramer dans des directions qui seront plus ou moins consensuelles ou opposées. D'où le
fait que nous disions : l'avenir dépendra des facteurs, des acteurs aussi et de la stratégie poursuivie

par ceux-ci.

Nous sommes tous, quel que soit notre statut social, un acteur au moins potentiel. On a parlé du
savoir des pauvres, je dis aussi qu'il y a un pouvoir des pauvres. Nous avons tous une parcelle de

pouvoir, même si l'on est enclin à la négliger, sous prétexte qu'elle est trop petite, qu'elle est

infime, que l'on ne sait pas en faire bon usage et qu'il y a des gens infiniment plus puissants dont
dépend notre avenir. En effet, notre avenir dépend du jeu des acteurs et si on laisse seuls les riches

agir, si on laisse seuls ceux qui ont avantage à la reproduction du système agir, il y a fort à parier

que les tendances lourdes dont nous a parlé M. Geremek se reproduiront indéfrniment à I'identique.

Donc il doit y avoir chez nous une capacité, j'ai presque envie de dire, de révolte contre la
propension des acteurs dominants sur la scène à reproduire indéfiniment les mêmes pratiques. Je

disais : I'avenir est domaine de volonté. Je prends une image. J'aime bien dire : nous sommes tous

au fond dans la position du navigateur qui à la fois doit essayer d'anticiper le vent qui se lève (pour

cela il utilise un instrument qui s'appelle la vigie) et le récif qui guette sa route. Pour cela il va
éventuellement faire des scénarios exploratoires, il va se poser la question : que peut-il advenir de

mon environnement stratégique ? Que peut-il advenir de la société à laquelle je participe ? Et puis le

même navigateur, mais cette fois-ci en tant qu'acteur, utilise un autre instrument, le gouvernail.

Alors il va se poser la question : que puis-je faire ou qu'ai-je envie de faire ? Comment puis-je tirer
profit des opportunités, des menaces de mon environnement pour sortir de la situation dans laquelle
je me trouve ? Pour avancer dans la direction que je me suis choisie ?
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1. QUELQUES QUESTTONS CLES CONCERNANT L',APPROFONDTSSEMENT DE LA
DEMOCRATIE DANS L'UNION EUROPEENNE

J'évoquerai successivement la mise en æuvre des droits fondamentaux, puis la manière même
dont se construit l'Union européenne.

a) Concernant la mise en æuvre des droits fondamentaux

Faute de temps, je n'évoquerai à titre d'exemple que trois droits fondamentaux parmi ceux qui
sont afïirmés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces droits, nous l'avons dit,
expriment des aspirations profondes de tous les êtres humains, et notamment des plus pauvres
d'entre eux.

Lr oRorr or vtvnr rru rautur

Toutes les enquêtes d'opinion montrent que la cellule familiale demeure pour la grande majorité
des citoyens européens le point d'ancrage le plus important dans la vie, même si sa structure et ses

pratiques ont beaucoup changé, avec la plus grande autonomie des femmes, la multiplication des

familles monoparentales, etc. Les capacités de la cellule familiale, Ies solidarités qui peuvent se

déployer en son sein constituent un rempart fondamental contre la précarité ou la grande pauvreté.
Or l'histoire européenne montre aussi combien la cellule familiale a pu être maltraitée en milieu

très défavorisé. Il n'est guère de pays d'Europe où la lutte contre la pauvreté ne se soit trânsformée à

une époque ou l'autre en tenible chasse aux pauvres. Peut-être est-ce dans ce domaine que la
violence structurelle de nos sociétés à .l'égard des populations les plus faibles a été la plus
manifeste. C'est ainsi qu'au cours du 20'*' siècle, les pays nordiques ont pratiqué la stérilisation
forcée de dizaines de milliers de jeunes filles de milieu pauvre, que la Grande Bretagne a déporté
par bateau en trois siècles et demi environ 150.000 enfants des milieux les plus défavorisés, que la
Suisse a perpétré un véritable génocide culturel des familles tsiganes, etc. Ces politiques de

dislocation de la cellule familiale en milieu très pauvre sont très peu connues, et n'ont pas disparu.
Mais elles revêtent aujourd'hui des formes nouvelles, comme l'adoption d'enfants sans le
consentement de leurs parents, qui tend à se développer en Grande-Bretagne, ou les placements
d'enfants pour cause de misère qui n'ont pas disparu en France ou en Belgique.

Comment provoquer une rupture dans cette tendance lourde à considérer la cellule familiale en

milieu très pauvre coffIme un facteur de pauvreté, alors que les plus pauvres eux-mêmes nous disent
combien elle est un point d'appui vital pour lutter contre la misère ? À quelles conditions et
comment la soutenir, la renforcer, au lieu de saper ses bases ? Cette question sera évoquée dans
l'atelier n" l.

Le oRorr R t'eoucl.rtoru r-r LR cuLTuRe

« Savoir lire et écrire, c'est se libérer de la honte5 )) nous disent des personnes en grande
pauvreté. Une maman de milieu très défavorisé fait remarquer ceci: n J'ai rencontré trois ÿpes
d'enseignants : ceux qui ont décidé qu'avec des gens comme nous, il n'y a rien à faire ; ceux qui
ont cru qu'on pouvait faire quelque chose avec nos enfants, mais pas aÿec nous, les parents ; ceux
qui ont voulu se battre avec nous pour l'avenir de nos enfants. Ces derniers sont les seuls qui ont
donné le goût d'apprendre à mes filles. ,16 qu" faire pour que l'éradication de l'illettrisme revienne
à I'ordre du jour en Europe ? Comment faire pour que l'école et les différents organismes
d'éducation populaire deviennent davantage des « organisations apprenantes » avec les plus

t ,rTous, nous sommes acteurs des droits de I'homme », Actes de la 6è'n'session européenne des Universités populaires
du Quart Monde au Comité économique et social européen, Bruxelles, 1999.

6 Reuue Quart Monde << Passions d'apprendre »>, n" 174,juin 2000, p. 27.

28



PARTIE I: SEANCES PLENIERES

XAVIER GODINOT
Directeur de l'lnstitut de Recherche du Mouvement ATD Quart Monde

Après cette présentation par Hugues de Jouvenel de quelques instruments de base de la méthode
prospective, il me revient d'appliquer ces instruments au contexte européen, et en quelque sorte de
compléter le décor dans lequel nous allons travailler.

Dans le dossier qui vous a été remis, vous avez deux fiches sur la démarche prospective :

<< plospgcllve »> et << tendances lourdes »>a .

La première fiche de quatre pages est datée d'août 2000. Elle présente l'esprit de la démarche
prospective, puis cinq scénarios sur le devenir de l'Europe à l'horizon 2010 élaborés par la Cellule
de prospective de la Commission européenne, que nous avons discutés avec elle. Nous avions
demandé à cette Cellule d'élaborer des scénarios normatifs, posant l'éradication de la misère dans
l'Europe de 2010 comme un objectif, et explorant les differents chemins qui pourraient y conduire à

partir de la situation actuelle. Une telle démarche aurait le mérite d'éclairer les exigences à satisfaire
pour que l'engagement pris par le Conseil européen à Lisbonne de se diriger vers l'éradication de la
pauvreté en Europe en 2010, ne reste pas un væu pieux. La Cellule de prospective, qui était
d'accord pour organiser des journées d'étude avec nous, a malheureusement été supprimée quelques

mois plus tard. Nous n'avons pas connaissance qu'un des organes de la Commission européenne en
charge de la réflexion prospective ait repris la question que nous avions posée. C'est pour faire
avancer malgré tout la réflexion que nous avons décidé d'organiser ces journées d'étude prospective
avec le groupe Futuribles, et nous vous remercions beaucoup d'y contribuer.

La seconde fiche de cinq pages, élaborée spécialement pour vous, brosse à grands traits un
inventaire des principales tendances lourdes à l'æuvre en Europe, telles que les organismes de
prospective peuvent les décrire, en passant en revue des domaines aussi divers que la démographie,
la mondialisation, la technologie, l'environnement, l'évolution des valeurs, etc. Elle pose ensuite
quelques questions clés pour la lutte contre la précarité et la grande pauvreté.

Ce sont ces questions clés que je voudrais reprendre maintenant, en les structurant de manière un
peu différente de ce que vous voyez dans les fiches.

L'avenir institutionnel de l'Union européenne est souvent évoqué selon deux préoccupations
majeures: celle de son approfondissement, avec la réforme de ses règles de fonctionnement
actuelles, et celle de son élargissement aux pays d'Europe de l'Est. Je reprendrai cette double
préoccupation en l'appliquant non pas aux institutions de l'Europe, mais à ses populations, et à leur
recherche d'une nouvelle manière de vivre ensemble la démocratie. Vouloir éradiquer la grande
pauvreté, c'est chercher à réintroduire des populations qui en ont été exclues dans la définition
môme des règles du jeu de la démocratie, et dans leur fonctionnement. La persistance de la misère,
qui est une violation des droits de l'homme, nous provoque donc à des changements de
comportement et à des changements institutionnels importants.

Dans une première partie, j'évoquerai donc quelques questions clés concernant
l'approfondissement de Ia démocratie dans 1'Union européenne. Dans la seconde partie, j'évoquerai
quelques questions clés en ce qui concerne l'élargissement de l'Union européenne et son rôle dans
le monde.

Il s'agit de vous proposer un cadre pour ordonner une série de questions et leur donner une
orientation dans laquelle nous pourrions avancer ensemble. Il appartiendra aux differents ateliers de
se saisir de cette orientation et de ces questions ou d'en proposer d'autres, et d'y apporter des

éléments de réponse.

a cf. annexe l&2
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PARTIE I: SEANCES PLENIERES

défavorisés ? Comment rendre les NTIC §ouvelles Technologies d'lnformation et de
Communication) accessibles aux plus pauvres, à I'Est et à l'Ouest de l'Europe, mais aussi au Sud ?

Lr oRorr au tnRvRIt rr R r-R pRorccnoru socnu
Voici les paroles exprimées au Conseil national du travail en Belgique par une déléguée des

familles du Quart Monde : « On ne stoppera pas la misère si on continue à considérer les plus
défavorisés comme des bouche-trous, si on ne leur donne que des petits boulots précaires et sous-
payés. Nous demandons que tous ces sous-emplois deviennent de vrais emplois, qui donnent les
mêmes drotts que ceux des autres travailleurs. Pour y arriver, nous demandons le soutien des
partenaires sociaux, qui ont le pouvoir de faire changer la réglementation.T >»

Bien sûr, la situation du marché de l'emploi est fort differente d'un pays d'Europe à l'autre, de
même que les systèmes de protection sociale. Mais nous observons cependant des tendances
générales : un « sous-droit » de l'insertion se développe depuis vingt ans dans les pays de l'Union
européenne, tandis que la précarité des emplois augmente. Les législations sur le revenu minimum
attentent souvent à la liberté des plus pauvres, soit en les enfermant dans l'inactivité forcée, soit en
les obligeant à exercer des activités qu'ils n'ont pas du tout choisies. Comment adapter le droit
social pour concilier davantage performance économique et développement humains ? Comment
modifier les pratiques des entreprises, pour qu'elles accueillent et forment les travailleurs les plus
défavorisés ? Ces questions seront débattues dans l'atelier no 2.

b) Concernant la manière même dont se construit l'Union européenne

La construction économique de l'Europe a accompli des progrès fantastiques depuis ses débuts :

nous en avons tous pris conscience avec la mise en circulation de l'euro.
La construction d'une Europe démocratique n'a malheureusement pas autant progressé, comme

en témoigne la persistance de la misère dans des pays parmi les plus riches du monde. Pourquoi ? À
l'évidence, parce que la logique économique était prépondérante, et l'accès aux droits
fondamentaux pour tous secondaire.

On observe ainsi, au plan européen comme au plan mondial, que les accords économiques
prévoient des engagements concrets, mesurables et assortis de sanctions sévères en cas de non-
respect. I en est ainsi pour les accords de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi pour
les critères de convergence économique qui ont été mis en place en Europe dans le cadre du Traité
de Maastricht. Il y avait quatre critères contraignants de convergence durable, assortis de sanctions
en cas de non-respect. Des verrous étaient posés pour éviter les dérapages économiques et
financiers : ils ont été très efficaces.

Rien de tel dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et de l'accès de tous aux droits
fondamentaux.

Lors du sommet mondial pour le développement social de Copenhague, en 1995, 180 chefs
d'Étaq dont ceux de I'Union européenne, ont pris dix engagements. L'engagement no 2 est libellé
ainsi : << Nous nous engageons à poursuivre I'objectif d'élimination de la pauvreté dans le monde
grâce à des actions nationales et à une coopération internationale menées avec détermination ; il
s'agit là pour l'humanité d'un impératif éthique, social, politique et économique. » Ces
engagements non contraignants n'étaient assortis ni de bilans annuels, ni de sanctions. Résultat: la
plupart de ces engagements n'ont pas été tenus.

Nous nous réjouissons qu'à la suite des Conseils européens de Lisbonne et de Nice, l'Union
européerure ait affirmé que l'éradication de la pauvreté est désormais une de ses priorités. Avec
d'autres organismes, nous avons beaucoup bataillé pour obtenir cela- Mais nous craignons aussi que

' Revue Quart Monde << Droit au travail et sécurité d'existence >>, n" l72,décembre 1999, p. 22-23.
t Cf. : u Sortir de l'inactivitéforcée », Dossiers et documents de la revue Quart Monde, septembre 1998, p. 8l
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l'histoire se répète, et que, faute de volonté politique suffrsante et de caractère contraignant, les
plans nationaux de lutte pour l'inclusion sociale ne déclenchent qu'une mobilisation administrative
produisant des rapports d'experts, et que la montagne accouche d'une souris.

La question clé qui se pose alors est la suivante : peut-on imaginer que l'Union européenne
inscrive l'affirmation de l'égale dignité de tout homme et l'objectif d'éradication de la misère dans
sa future constitution, si future constitution il y a ? Après les critères de convergence économique du
Traité de Maastricht, I'Union pourrait-elle se doter d'un critère de convergence concernant le
développement humain, prévoyant l'obligation pour tous les Etats membres de progresser dans la
mise en æuvre des droits fondamentaux pour touse ? La Commission européenne pourrait être
chargée de faire l'évaluation de ces progrès par la rédaction tous les deux ou trois ans d'un rapport
discuté devant le parlement européen. [Jne telle perspective pourra être discutée notamment dans
l'atelier n" 1, qui traitera des nouveaux instruments juridiques que requiert l'éradication de la grande
pauvreté en Europe

Pour évaluer les progrès du développement humain, peut-on imaginer que l'Union européenne et
les Etats membres soutiennent la créarion « d'indicateurs participatifs », déterminés dans des projets
de recherche associant représentants des populations en grande pauvreté, universitaires et
partenaires sociaux ? Car comment pourrait-on imaginer de mesurer correctement les progrès de la
lutte contre la précarité et la grande pauvreté, sans prendre en compte le point de vue de ceux qui la
vivent tous les jours ? Cette question sera débattue dans l'atelier 5.

2. QUELQUES QUESTTONS CLES EN CE QUr CONCERNE L',ELARGTSSEMENT DE
L'UNION EUROPEENNE ET SON ROLE DANS LE MONDE

a) Concernant l'élargissement aux pays d'Europe de l'Est

Cet élargissement, rappellent souvent les responsables actuels des pays de l'Est, n'est rien
d'autre qu'un retour dans la famille européenne de pays qui en ont été séparés par la force à l'issue
de la seconde guerre mondiale. Les peuples de ces pays n'ont jamais accepté ce partage de l'Europe.
Ils ont tenté de se soustraire à l'hégémonie soviétique, et n'ont cessé d'aspirer à la démocratie. La
finalité de l'élargissement est de consolider la paix, la prospérité et la démocratie sur l'ensemble du
continent. Les Européens de l'Est nous invitent à bousculer en profondeur nos habitudes, à changer
notre façon d'être européens, à nous habituer par exemple à penser que le centre géographique du
continent européen n'est pas Bruxelles, mais Varsovie.

L'élargissement est un immense défi que nous commençons seulement à mesurer. On lit dans
une récente étude de la Banque Mondiale que l'effondrement des systèmes de protection sociale
dans les pays d'Europe centrale et orientale a provoqué << un accroissement sans précédent de la
pauvreté dans la région... Il y a un noyau dur de populations très pauvres qui a toutes les chances
d'être laissé pour compte, même dans une forte croissance économiquetO ». Le Conseil de l'Europe
et même I'ONU attirent l'attention sur la situation des neuf millions de tsiganes roms, souvent très
rejetés, qui ne cesserait de se détériorer. Ce sont d'immenses champs de lutte contre la misère à
investir. Nous aurons beaucoup à écouter et beaucoup à apprendre de nos amis des pays de l'Est ici
présents, qui se sont engagés avec ces populations, et se retrouveront surtout dans l'atelier n"3.
Comment renforcer les capacités de ces populations et de ceux qui en sont solidaires ? Nos pays
auront-ils à leur égard une attitude arrogante, si fréquente à l'égard des plus pauvres, ou

'Cette idée s'inspire des << Deux mesures européennes pour lutter contre la pauvreté et I'exclusion » proposées le l7
octobre 200 I par le « Comité Pauvreté et Politique », basé à Puiseux le Hauberger en France, mais nous adoptons une
formulation diflerente.

r0« Making transition work for everyone. Poverÿ and inequaliry in Europe and Central Asia », World Bank, 2000.
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s'efforceront-ils de les considérer comme des interlocuteurs avec qui il faut découvrir les chemins à

suivre ?

Il faudra aussi prendre en compte les conséquences de l'élargissement sur les pays non-
candidats. En voici une illustration récente. Nous devions accueillir à ces journées Nina Orlova, qui
nous aurait parlé de la lutte contre la pauvreté dans son pays, la Moldavie. La Moldavie est un petit
pays de 4,5 millions d'habitants inséré entre l'Ukraine à I'Est et la Roumanie à l'Ouest, dont les

habitants ont le revenu moyen le plus bas de tout le continent européen, un revenu moyen cinq fois
plus faible que celui de la Roumanie voisine. Il était très important pour nous de rendre ce pays

présent à ces journées. Mais Mme Orlova n'a pas pu obtenir le visa qu'elle a demandé à

l'ambassade d'un grand pays de l'Union pour se rendre ici, au Comité économique et social
européen. Pourquoi cela ? Parce qu'il faut sécuriser les frontières de la Roumanie, candidate à

l'adhésion, pour sécuriser les frontières extérieures de I'Union. Il est devenu beaucoup plus difficile
pour les Moldaves d'obtenir des visas.

b) Concernant les politiques d'immigration et de coopération

Quel sera le rôle de l'Union européenne dans le monde : aura-t-elle une attitude protectionniste

de court terme, consistant à défendre ses seuls intérêts, ou sera-t-elle fidèle aux valeurs de solidarité
qu'elle proclame ? Queltes seront les politiques d'immigration et de coopération de l'Union et des

pays membres ?
Nous ne sommes pas des spécialistes de ces questions mais elles s'imposent à nous lorsque nous

faisons connaissance avec des familles qui ont fui la guelre et la misère, parfois avec de nombreux

enfants, et attendent parfois pendant huit ans la régularisation de leur situation. Pendant tout ce

temps, elles vivent dans la clandestinité et le non-droit, et certains de leurs enfants s'enfoncent

inexorablement dans la misère. La pression migratoire sur l'Union européenne n'est pas prête de

diminuer, en raison des très grandes inégalités de développement entre Ie Nord et le Sud. Si l'Union
et les pays-membres n'assouplissent pas leurs politiques migratoires, des dizaines de milliers de

personnes seront poussées à vivre durablement dans la clandestinité, et menacées de paupérisation

pour les plus fragiles.
Cette question de l'immigration renvoie à celle de la coopération au développement. Après les

attentats terroristes du 11 septembre 2001, un volontaire permanent de l'équipe d'ATD Quart
Monde au Burkina Faso nous écrivait : « I'Afrique est abandonnée à d'autres catastrophes au
quotidien et durablement. Les morts d'ici n'ont pas l'air d'avotr lq même importance qu'ailleurs.
Pourtant ceux d'ici, qui sont nombreux et pour des causes non moins injustes, nous appellent, au-
detà de toute émotion et mise en æuÿre de moyens immédtats, à quelque chose de bien plus dfficile
à réaliser à long terme : ils nous appellent à vivre ensemble autrement. »

Ces questions d'immigration et de coopération au développement seront abordées dans l'atelier
no 4.

DEUX SOUHAITS EN GUISE DE CONCLUSION.

Le premier est qu'au cours de ces journées, nous soyons tous non seulement auditeurs, mais
acteurs, partageant la part de connaissance liée à notre expérience qui enrichira la connaissance

commune.
Le second concerne les objectifs des ateliers. Il s'agit d'abord d'enrichir notre compréhension

mutuelle de ce qui est et de ce qui peut être fait. Rien n'empêche que les participants formulent
aussi des recommandations. Mais il serait bon qu'elles ne s'adressent pas seulement aux autres, ce

qui est toujours facile, mais qu'elles prennent en compte aussi les engagements que nous devons

prendre personnellement, dans les organismes que nous représentons, ou ensemble.
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CLAUDE FERRAND, BEATRICE DBRROITTE,
MARC COUILART)

« LES CONDITIONS DU PARTENARIAT AVEC LES POPULATIONS
EN SITUATION DE PAUVRETE »

CLAUDB FERRANT)
Volontaire permanent du Mouvement ATD Quart-Monde,
coordinateur du programme « Quart Monde Partenaire »

Nous allons vous présenter à trois voix la démarche et les résultats de deux programmes
expérimentaux franco-belges de croisement des savoirs.

L'Institut de Recherche et de Formation du Mouvement ATD Quart Monde a réalisé une
recherche-action-formation entre des militants associatifs ayant vécu la grande pauvreté et
l'exclusion sociale, des scientifiques et des professionnels intervenant dans différents domaines des
droits fondamentaux. Nous avons pu ainsi expérimenter les conditions du partenariat avec les
populations en situation de précarité et de grande pauvreté.

L'option de départ est que tout homme porte en lui une valeur fondamentale, inaliénable qui fait
sa dignité d'être humain. Tout être humain a une égale dignité (art. 1 de la loi française d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions). C'est à ce titre que la société se doit de garantir l'accès
effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la
protection de lasanté, de la justice, de l'éducation, de la formation et de laculture, de laprotection
de la famille et de l'enfance.

Cette option permet d'affirmer que l'autre quel qu'il soit est d'abord mon semblable parce qu'il
participe à la même humanité, avant tout ce qui peut me différencier de lui. Tout être humain est
doté d'une intelligence et peut participer à la croissance de la connaissance pour transformer Ie
monde.

Les questions que nous avons traitées sont celles-ci :

De quelle connaissance ont besoin les plus pauvres ?
De quelle connaissance ont besoin les équipes d'action ?
De quelle connaissance ont besoin nos sociétés nationales et nos communautés internationales,

pour combattre efficacement la pauvreté et l'exclusion sous toutes leurs formes et pour vivre
ensemble ?

L'expérience nous a appris que les personnes en situation de grande pauvreté et d'exclusion
sociale ont une connaissance et un savoir d'expérience liés à leur vécu de résistance à la misère et
qu'il est nécessaire de partir de leur compréhension de leurs conditions de vie pour lutter avec elles
contre la misère. Pour cela, il appartient à ceux qui ont acquis un savoir scientifique pour informer,
expliquer et interpréter les situations, à ceux qui ont acquis un savoir d'action, de transformation des
situations, de « faire place à » et de « s'appuyer sur » la connaissance qu'ont les pauvres à partir de
leur vécu.

Ces trois types de savoir sont chacun partiel et indispensable l'un à l'autre pour acquérir une
connaissance plus juste et plus complète de la réalité, afin d'agir ensemble sur les causes de la
misère et de I'exclusion.

Chacun de ces trois savoirs est autonome et ne peut être utilisé par l'autre. Ils s'éclairent
mutuellement quand ils sont mis en réciprocité et en dialogue.
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Le Mouvement ATD Quart Monde, fondé par un homme, Joseph Wresinski, ayant vécu lui-
même l'humiliation du mépris à cause de la misère, rassemble des personnes en situation de grande
pauvreté, des personnes qui ont choisi de vivre à leurs côtés dans la durée et des personnes
solidaires, engagées dans la société pour que celle-ci change son regard et ses pratiques vis-à-vis de
ceux qui vivent des conditions inhumaines et dégradantes. il a entrepris, avec des personnes, des
familles et des groupes de populations très démunies, en partenariat avec les differents services
publics et privés, des actions communautaires de promotion des droits fondamentaux dans tous les
domaines.

C'est par la pratique du savoir dans la rue, des bibliothèques de rue et de la prise de parole dans
les universités populaires Quart Monde que nous avons élaboré ce nouveau concept du << croisement
des savoirs. » Nous avons testé et identifié les conditions de cette démarche de croisement des
savoirs pour qu'elles puissent être enseignées et pratiquées.

Nous avons réuni, dans un premier progrâmme « Quart Monde Université » des
universitaires, chercheurs et professeurs de differentes disciplines et dans un second programme
<< Quart Monde Partenaire >» des acteurs professionnels intervenant dans differents domaines et
mandatés par leurs institutions avec, dans les deux cas, des militants ayant vécu la misère adossés à
I'expérience de leur milieu et de leur association.

Une équipe pédagogique était chargée d'accompagner les differents acteurs et d'animer le
croisement des savoirs par des méthodes appropriées. Dans le premier programme, un conseil
scientifique était chargé de valider la rigueur de la recherche par le croisement des savoirs. Et dans
le second programme, un conseil d'orientation était chargé d'étudier l'adaptation des conditions et
des apprentissages requis, pour se former à une connaissance réciproque entre professionnels,
institutions et personnes en situation d'exclusion sociale et à une action en partenariat en vue
d'éradiquer la misère.

Les méthodes et le contenu de la recherche, co-écrits par les acteurs-auteurs, ont fait l'objet du
livre : « Le croisement des savoirs. Quand le Quart Monde et l'Université pensent ensemble »". Les
méthodes, les conditions et les apprentissages pour améliorer les interactions entre des personnes du
milieu de la pauvreté et des professionnels ont été publiés dans un document intitulé : « Le
croisement des pratiques. Quand le Quart Monde et les professionnels se forment ensemble »''.

Les résultats de ces deux programmes expérimentaux montrent qu'on ne peut pas connaître le
vécu et la pensée des plus pauvres sans la contribution de l'analyse qu'ils font de leurs conditions de
vie, ni agir contre la pauvreté de façon efficace sans leur participation active.

Dans les deux expérimentations, les questions et les problématiques ont été élaborées par
I'ensemble des acteurs, à partir de leurs differents points de vue et notamment celui de ceux qui
vivent les conditions les plus dures. Ce processus oblige les savoirs établis et reconnus à se
repositionner, à se réajuster, voire à se remettre en cause.

Nous l'avons vérifié à plusieurs reprises ; le point de vue argumenté des personnes en situation
de grande pauvreté remet en cause certaines idées, certains concepts et en crée de nouveaux. Sur le
plan de l'action, l'expérience vécue de la pauvreté peut modifier les solutions pensées sans eux par
les institutions. Il ne s'agit pas d'intégrer ou d'insérer les pauvres à la société. Il s'agit de créer les
conditions pour qu'ils soient, avec les autres, acteurs de transformation de la société pour éliminer
les causes de la misère.

Beaucoup de violences et de frustrations seraient évitées, si on donnait les moyens matériels et
culturels aux personnes des milieux de pauvreté de comprendre ce qu'elles vivent, d'exprimer ce
qu'elles pensent, ce à quoi elles aspirent, et de participer au dialogue sur tous les sujets pour être

t' Ed. de I'Atelier et Ed. Quart Monde, 1999

'2 Ed. quart Monde,2002
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acteurs comme les autres d'une vie en société où l'égale dignité de chacun serait respectée et où il
ferait bon vivre ensemble.

Béatrice Deruoitte, qui accompagnait les professionnels au sein de l'équipe pédagogique dans le
programme Quart Monde Partenaire, va vous présenter les conditions pour que le croisement des
savoirs puisse avoir lieu, dans un partenariat qui respecte les differents points de vue et qui permette
de vivre ensemble.

Marc Couillard, qui était acteur avec le groupe des militants ayant vécu la misère, vous donnera
quelques exemples où la connaissance mutuelle a opéré un changement des représentations et des
pratiques.

BEATRICE DERROITTE
Professeur de méthodologie du travail social

« Les plus pouvres sont les premiers experts de la pauvreté. Les prendre comme partenatres
dans une réflexionprospective sur I'Europe est indispensable ».

Comme Claude Ferrand vient de vous le dire, créer un tel dialogue est très exigeant. Il importe
de créer les conditions pour que s'exprime et soit entendu le savoir de ceux qui ont été constamment
exclus du droit à la parole, à la formation et à la culture. Mais il ne suffit pas que ce savoir
s'exprime et soit entendu, encore faut-il qu'il soit compris pour participer d'une nouvelle
compréhension des situations de pauvreté et qu'il soit pris en compte pour co-concevoir et co-
construire l'action. Ces exigences, nous les avons donc expérimentées dans le cadre de ce
progrâmme Quart Monde Partenaire.

Le dialogue et la co-construction sont possibles pour autant qu'on veuille bien créer les
conditions qui le permettront. Pour autant que I'on se démarque d'une « participation-alibi » qui
prétend entendre les pauvres sans jamais les comprendre, qui prétend leur laisser une place
(rarement) sans qu'à aucun moment ils ne puissent réellement influer sur les décisions qui les
concernent ou sur les orientations qui mettent en jeu leur vie.

Pour travailler ensemble, le préalable est sans nul doute de reconnaître les personnes en situation
de pauvreté comme des acteurs à part entière. C'est les reconnaître comme disposant d'un pouvoir
et d'un savoir incontournables pour penser les programmes et les stratégies d'action susceptibles
d'éradiquer la misère et de faire reculer la pauvreté.

Mais les positionner comme acteurs est loin d'être acquis d'emblée. Le pouvoir et le savoir sont
au départ très inégalement répartis. D'un côté, dans le monde des professionnels, des institutions,
des politiques, nous trouvons des acteurs qui occupent d'emblée une position haute dans le
dialogue. De I'autre, les acteurs du monde de la pauvreté occupent d'emblée une position basse.

. Les premiers disposent d'un savoir socialement reconnu, alors que le savoir des personnes en

situation de pauvreté reste à construire et n'a pas dans notre société de légitimité a priori.

. Les premiers se distancient aussi par leurs capacités d'expression, d'énonciation,
d'abstraction, d'intellectualisation, etc. Nous savons combien ces capacités culturelles
donnent du pouvoir à ceux qui les maîtrisent.

Les premiers connaissent les règles du jeu. De par leur statut et leurs fonctions, ils ont le
pouvoir d'agir, d'orienter ou de décider, alors que les personnes en situation de pauvreté sont
le plus souvent « sujets » de ce pouvoir mais avec l'expérience d'être traitées en « objets » :

objets de procédure, de décision, de mesure, de règlemetrt..., parfois objets de sollicitude ou
de concertation, mais objets tout de même.
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Assurer les conditions d'un réel croisement des savoirs va supposer de « croiser >> aussi les
pouvoirs. Cela suppose de gérer le pcuvoir dont disposent a priori et inévitablement les acteurs
professionnels (experts, intervenants, politiques...). Cela suppose de construire et de renforcer les

parcelles de pouvoir dont disposent les acteurs du monde de la pauvreté.

L'enjeu est de créer les conditions d'un rapport de réciprocité par l'acceptation fondamentale de

l'autre dans son savoir, dans sa parole et dans sa position.

LE PROGRAMME NOUS A OUVERTS A UN CERTAIN NOMBRE DE CONDITIONS
ET D'EXIGENCES POUR METTRE AU TRAVAIL ENSEMBLE DES ACTEURS
D'HORIZONS SI DIFFERENTS.

Face à cette inégalité qui caractérise inévitablement les échanges, il est essentiel que les acteurs

issus de la pauvreté ne soient en rien inscrits dans un lien d'autorité ou de dépendance par rapport
aux autres acteurs. Pour assurer une possible réciprocité dans la construction des savoirs, les
personnes en situation de pauvreté doivent pouvoir trouver un espace de pensée et de parole, dégagé

de toute emprise sur leur propre vie. On ne peut penser un quelconque partenariat si un lien de

dépendance ou d'autorité vient renforcer la situation inégalitaire de l'échange.
Dans le milieu de la pauvreté, on le sait d'expérience, plus on est pauvre, plus on est dépendant

des professionnels jusque dans I'intimité même de sa vie; plus on est pauvre, plus on a peur de

ceux-là même qui ont pour mission de vous aider ou qui décident pour vous.
Les personnes en situation de pauvreté ne pourront se situer comme interlocuteurs qu'en

réference à une association à laquelle elles appartiennent et qui les soutient. Une personne isolée ne

pourra participer à ce type de travail sans courir de risque pour elle-même et sans se voir écraser

sous le poids du savoir et du pouvoir des autres acteurs.
Les personnes en situation de pauvreté doivent pouvoir s'inscrire dans les échanges en tant que

groupe: groupe qui se connaît, qui prépare, dans lequel chacun a la possibilité de faire valoir ses

idées sans courir le risque du jugement, d'argumenter des idées... Sans cette préparation, le travail
de croisement avec les autres acteurs est impossible.

Dans le programme, les acteurs issus de la pauvreté avaient ATD Quart monde comme
appartenance et référence communes; ils bénéfrciaient de l'accompagnement d'un référent qui,
dans f intervalle des rencontres avec les autres acteurs, soutenait le travail et le cheminement des

personnes les plus fragiles, pour permettre à chacune de construire sa pensée.

Le meilleur moyen de confronter réellement les points de vue pour produire une connaissance

nouvelle et par là-même faire évoluer les pratiques des acteurs est de s'engager dans une production
commune. Dans ce programme, les acteurs ont déhni eux-mêmes les thématiques et les contenus à
travailler. Il s'agissait ici de réfléchir à - et en même temps expérimenter - l'amélioration de
I'interaction entre les professionnels et les personnes en situation de pauvreté. Mais ce sont les

acteurs eux-mêmes qui ont défini les næuds autour desquels se jouaient ces interactions. Nous
allons y revenir. À propos de chacun de ces næuds, ils sont entrés dans une écriture commune. Le
passage à l'écrit oblige à aller jusqu'au bout dans la confrontation des points de vue. Autant dans

l'échange oral on croit se comprendre, autant quand on met les points de vue à plat dans un écrit, les
divergences se cristallisent. Nous voudrions insister ici sur la nécessité de ne pas réduire la
divergence des points de vue pour obtenir une production consensuelle molle. Les échanges entre
les acteurs aboutissent généralement à une analyse commune. Mais lorsque le désaccord ne peut être
dépassé, il ne faut pas créer un accord factice sous prétexte que l'on cherche une production
collective. Ces désaccords doivent être respectés sans être évacués.

Le dispositif de co-formation mettait donc en interaction des professionnels et des militants et
c'était en même temps l'objet de leurs échanges. Ils ont réfléchi aux obstacles qui se manifestaient
dans l'interaction et aux conditions qui pourraient améliorer ces interactions.
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Les acteurs ont ainsi identifié un certain nombre d'enjeux, de næuds dans les interactions entre
le monde des professionnels et des institutions et le monde des personnes en situation de pauvreté.
Les acteurs ont formulé ces næuds en termes de « problématiques » qu'ils ont mises au travail, en
même temps qu'ils les ont en partie vécues dans la rencontre et la confrontation.

LA LOGIQUE DE LA PERSONNE DANS LE CADRE DES LOGIQUES
DES INSTITUTIONS

Souvent les logiques des personnes etcelles des institutions s'ignorent, se heurtent, s'affrontent.
Souvent les logiques institutionnelles pèsent plus lourd dans le rapport de forces, se font entendre
plus fort.

Pourtant chacun se réfère ou recherche un même objectif : fournir de meilleures conditions de
vie aux personnes en diffrculté et faire respecter les Droits de I'homme.

Comment alors faire en sorte que les logiques de chaque acteur (en fonction de son savoir, de sa
place, de ses intérêts spécifiques) soient prises en compte et, plus encore, comment faire évoluer ces
logiques pour inscrire et renforcer les logiques de la personne au cæur des logiques des
institutions ?

LA CONNAISSANCE ET LES REPRESENTATIONS

La connaissance qu'ont les professionnels du milieu de la pauvreté est très souvent fondée sur
des représentations et des jugements négatifs ; de même, les personnes en grande pauvreté ont des
représentations négatives des professionnels et des milieux institutionnels, renforcées par un vécu
souvent difficile. Chacun regarde l'autre par le filtre de ses cadres de référence (à partir de son
expérience, de son rôle, de sa fonction, de sa position).

Ces représentations sont sources de malentendus et d'incompréhensions réciproques.
Comment faire évoluer nos représentations ? Comment mettre en dialogue nos cadres de

réference ? Comment confronter nos sources de connaissance pour bâtir une connaissance partagée
qui transforme les pratiques ?

La connaissance à bâtir ensemble n'a en effet de sens que s'il s'agit d'une nouvelle connaissance
pour I'action, d'une connaissance pour la transformation des pratiques qui contribuera donc à

améliorer les conditions de vie des personnes en grande pauvreté.

LA NATURE DE LA RELATION ENTRE LES PROFESSIONNELS ET LES PERSONNES
EN DIFFICULTE

Souvent ces relations sont vécues comme insatisfaisantes. Elles sont insatisfaisantes pour les
personnes en difficulté qui qualifient la relation de mauvaise lorsqu'elles ressentent une absence de
confiance à leur égard ou lorsqu'elles ne se sentent pas prises en compte. Elles parlent alors de
méfltance, malveillance, mépris, abus de pouvoir et même de violence dans la relation.

Elles sont insatisfaisantes aussi pour les professionnels lorsque les personnes en difficulté et
eux-mêmes ne parviennent pas à agir dans le même sens. Les personnes en difficulté sont alors
perçues comme incapables, sans volonté, non respectueuses de leurs engagements voire de
mauvaise foi.

Comment améliorer la relation entre professionnels et personnes en difficulté ? Comment faire
évoluer la nature de cette relation pour dépasser les peurs réciproques, pour que soient clairement
posées les responsabilités et attentes de chacun, pour que se rencontrent les mots et que s'éclairent
les langages, pour que cette relation prenne en compte le temps et le rapport au temps de chacun ?
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LES TNITIATTVES ET LES PRTSES DE RTSQUE

Le programme nous a montré que les professionnels et le monde des institutions sont loin d'être

les seuls à prendre des initiatives et des risques. Les initiatives et les risques que les personnes en

difficulté prennent par rapport à elles-mêmes ou par rapport à leur milieu sont le plus souvent

ignorés ou mal compris.
Prendre une initiative, c'est entreprendre quelque chose, c'est l'inverse de subir. Cela n'implique

pas nécessairement un risque. La prise de risque impose que l'on mette en danger soi-mpme mais

également d'autres personnes ou des institutions.
Comme reconnaître mutuellement les initiatives et les risques pris par les uns et les autres ?

Comment créer une interaction constructive entre les prises de risque d'un professionnel par

rapport à son institution et celles d'une personne vivant dans la pauvreté par rapport à son milieu ?

Ces initiatives et ces risques n'ont de sens que s'ils permettent d'aboutir à des transformations et

de produire des irmovations dans la durée.

LA PARTICIPATTON ET LES CONDTTIONS POUR ETRE ACTEURS ENSEMBLE

Cette problématique qui veut questionner la place qu'on accorde aux plus pauvres dans la

construction des dispositifs, dans l'élaboration et la mise en æuvre des projets, est cruciale. Elle est

cruciale parce que la participation de lous les citoyens est l'élément fondateur de la démocratie. La

misère est un déficit de démocratie parce qu'elle entrave l'égale participation des personnes. La

participation, c'est sans doute le moyen démocratique le plus efflrcace pour lutter contre la pauvreté.

Participer, c'est être partie prenante du début à la fin d'un projet, de son élaboration à son

évaluation, en passant par la prise de décisions concernant I'action entreprise.

Quelles conditions réunir pour permettre la participation agissante de chaque acteur ? Comment

être acteurs ensemble ?

Le programme de co-formation nous a montré qu'il était possible, à certaines conditions, de

travailler ensemble et d'avancer ensemble sur ces problématiques. Plus encore, il nous a montré la

pertinence d'inscrire une réelle place aux plus pauvres dans les échanges et dans la construction des

programmes qui les concernent, pour autant que, de part et d'autre, chacun soit reconnu comme

expert d'une certaine connaissance de la pauvreté, que chacun ait la volonté de rencontrer l'autre

dans sa propre vision des choses et accepte de se remettre en question.

MARC COUILARI)
Militant du Mouvement ATD Quart Monde, participant du programme Quart Monde Université,

acteur-formateur du programme Quart Monde Partenaire

Pour nous, les militants, ce programme Quart Monde Partenaire était difficile parce que les

relations entre les familles de notre milieu, des familles très pauvres, et les professionnels sont

souvent dures. Il nous était demandé de dialoguer avec des professionnels de la santé, de la police,

de la justice, de l'enseignement, du travail social, de l'aide à la jeunesse, etc. Notre but était que les

relations se passent mieux avec eux. En participant à ce programme, nous les militants, nous

engagions les familles de notre milieu et c'est pour cela que nous n'avions pas le droit d'échouer

dans cette co-formation.

Nous avons tous des clichés dans notre tête par rapport à notre vécu. Personnellement, je pensais

qu'il me serait impossible de réfléchir et de discuter avec des gens de la police ou de la justice. Et de

fait, je me suis retrouvé dans le même groupe de travail qu'eux ! Dans un premier temps, nous
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avons dû travailler sur les représentations que l'on se fait les uns des autres. On ne peut pas sauter
cette étape si on veut travailler ensemble. Par exemple, quand on est très pauvre, on est méfiant face

à tous ceux qui interviennent dans notre vie et qui prennent des décisions à notre place. Et de leurs

côtés, les professionnels ont souvent peur de nos réactions qu'ils trouvent agressives.

Nous avons pris conscience que, selon notre milieu et notre profession, nous n'avons pas les

mêmes logiques pour penser et agir. Par exemple, pour les professionnels, une de leurs logiques est

de nous voir comme des cas, des problèmes à résoudre. C'est la logique de la problématisation. En
plus, ils doivent avoir des résultats rapides pour rendre compte à leurs institutions. C'est la loeique
de l'efficacité.

Les militants ont pu faire connaître les logiques des personnes en situation de pauvreté. Par

exemple, la logique de la slobalité de la personne, parce que « la personne >» n'est pas seulement un

problème de logement ou un problème d'argent ou un problème de santé.

Et d'autre part, nous avons besoin de temps pour reprendre confiance en nous et dans les autres,
et prendre le temps nécessaire ne va pas avec l'efficacité et la rentabilité demandées aux

professionnels.

Une idée très répandue chez ceux qui ne vivent pas la misère est que les personnes en situation
de grande pauvreté ont surtout des besoins de survie : manger, boire, dormir...

Par notre vécu et celui de nos proches, nous avons pu expliquer et faire comprendre que nous

avons aussi des besoins culturels et spirituels. Nous avons besoin de parler avec d'autres, de

réfléchir à notre vie et à la vie en général. Nous avons besoin de nous sentir d'un groupe et pas

uniquement avec des gens qui vivent les mêmes difficultés que nous.
Pour les professionnels, l'importance de ces besoins culturels a été une découverte qui peut

changer leur manière d'agir avec les personnes en situation de pauvreté.

Enfin, un dernier point que je voudrais souligner est que pour agir contre la misère. il faut bien

connaître le milieu de la pauvreté. Dans les programmes Quart Monde Université et Quart Monde
Partenaire, nous les militants, nous avons pu apporter le vécu de la misère de l'intérieur.

Par exemple, pouvez-vous savoir que le simple fait d'ouvrir sa porte peut être un risque pour

une famille très pauvre ?

Pouvez-vous comprendre que l'école peut représenter un risque pour nos enfants ? On nous dit
que l'école est une chance, mais pour les familles très pauvres elle peut être un risque : le risque
pour I'enfant d'être mal considéré, d'être rejeté. Le risque pour les parents de mettre à jour en public
leur pauvreté.

En conclusion, pour lutter contre la misère, il nous paraît essentiel de partir de la connaissance
portée par les plus pauvres. Mais il faut plus que cela.

Il ne s'agit pas seulement de faire parler des pauvres sur leur vie.
Il faut leur donner les moyens pour qu'ils puissent être acteurs du changement de leur propre

situation, et participer avec d'autres au prosrès de notre société. Au cours de ces deux programmes,
nous avons eu des moyens : du temps et des personnes qui ont cru en nous.

J'espère que cela donnera envie à d'autres de continuer sur ce chemin de croisement des savoirs
avec des personnes en grande difficulté. Cela vaut le coup.

38



PARTIE I: SEANCES PLENIERES

AZZE'DINE ABDELMADJID
Vice-président de la coordinatton des organisations non-gouvernementales africaines des droits

de l'homme et Président du Comité algérien des droits de I'homme et des peuples

« LES ATTENTES DES POPULATIONS D'AUTRES CONTINENTS
A L'EGARD DE L'EUROPE »

J'articule mon intervention autour de trois parties. La première partie de mon exposé présente la

situation en Afrique : les caractéristiques mais aussi une évaluation des facteurs qui ont contribué au

développement actuel du continent africain. Dans la deuxième partie, j'évoquerai les objectifs, les

méthodes et le concept du NEPAD'3: le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique
étant une nouvelle initiative prise il y a un ou deux ans par un certain nombre de chefs d'Etat

africains. Je présenterai aussi quelques propositions inspirées du NEPAD précisément.

Mais auparavant j'aimerais faire trois remarques. J'inscris, tout d'abord, mon intervention non

pas dans une logique de demandeur/d..,nneur, mais dans une logique de relation de coopération et de

partenariat. Deuxièmement, ahn d'éviter les malentendus, je vous demanderai de bien vouloir ne

pas interpréter mes propos : j'utiliserai, en effet, un certain nombre de termes liés à des causes

historiques telles que le colonialisme ou l'esclavagisme, mais cela ne doit pas être perçu comme un

procès d'intention de ma part. Le deuxième élément qui ne doit pas non plus être mal interprété ce

sont les propositions finales que j'aimerais vous exposer: ce ne sont en aucun cas des exigences.

Enfin, la troisième remarque préalable est que mon intervention s'inscrit dans le cadre du NEPAD.

Les chiffres que je vais vous donner concernant l'état de l'Afrique sont quelques statistiques qui

ne doivent pas être vues d'une façon innocente. Ils traduisent la vie, une réalité, des drames. Ce

n'est pas une simple énumération de chiffres austères. Si je tiens à vous donner ces chiffres, c'est

pour mieux mesurer l'ampleur et la gravité de la situation. Vous les connaissez certainement mais il
est bon de les rappeler pour les garder comme repères.

L'Afrique connaît trois sortes de préoccupations. La première série de préoccupations concerne

les differentes formes de conflit (pré-conflits, tensions, violences, situations de guerre civile). La

deuxième série de préoccupations est liée à la pauvreté, à la misère et à l'analphabétisme. Enfin une

troisième série concerne les problèmes de mise en place et d'application de la démocratie : l'Etat de

droit, les droits de l'homme. Le sujet de la bonne gouvernance et des problèmes de corruption sera

également abordé dans cette troisième série de préoccupations.

Concernant les conflits, durant les trente dernières années, l'Afrique a connu trente guerres. En

1989, deuxtiers des personnes dans lemonde dontledécès est liéàdes situationsde gueffe étaient

d'origine africaine. Aujourd'hui, les trois-quarts des pays africains subissent des situations de

guerre, de conflit ou de violence. Actuellement, dix millions de réfugiés, de rapatriés, de personnes

déplacées sont dénombrés pour le seul continent africain. Certaines études estiment que, dans les

dix prochaines années, 150 à 200 millions de personnes vont vivre dans des pays qui risquent de

connaître une guerre civile si rien n'est fait précisément pour arrêter ce processus dramatique.
Je vous rappelle quelques chiffres concernant la pauvreté, bien que vous soyez au courant de la

situation :

340 millions de personnes, soit la moitié de la population africaine, vivent avec moins de un

dollar par jour.

Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est de 140 pour 1O00.

'' NEPAD : New Partnership for African Development
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L'espérance de vie est de seulement 54 ans.
50 Yo de la population africaine vit sans eau potable.
Le taux d'alphabétisation des personnes de moins de quinze ans est de 4l oÂ.

Il n'y a que l8 lignes téléphoniques pour 1000 habitants (567 dans les pays développés).
Il y a l6 médecins pour 100 000 habitants (253 dans les pays développés).

Ces quelques chiffres traduisent encore trop peu la situation dramatique dans laquelle se trouve
I'Afrique.

L'Afrique connaît, en plus de ces problèmes de conflit et de pauvreté, des problèmes également
très graves en matière de démocratie: retard dans la mise en place de régimes démocratiques,
problèmes de gouvernance dans l'édification de l'Etat de droit, déficit dans l'application des droits
de l'homme, dérapage et comrption, etc.

L'Afrique s'intègre dans l'économie mondiale avec le rôle de fournisseur de main d'ceuvre et de
matières premières ; elle ne participe pas, par ailleurs, aux autres domaines de l'économie et du
social : c'est dire son exclusion dans le développement.

Autre caractéristique : sa politique de développement est essentiellement fondée sur le binôme
de I'aide et du crédit. L'aide extérieure, vous le savez parfaitement, qu'elle soit publique ou privée,
a diminué considérablement. Elle était fixée à O,7 o/, du produit national brut, elle est maintenant de
0,1 ou 0,2yo: cinq pays seulement dans le monde, je crois qu'il s'agit des pays scandinaves et des
Pays-Bas, respectent le versement et le taux fixé de 0,7 % du PNB.

Quant aux crédits, nous savons tt-rus pertinemment qu'ils aboutissent à l'impasse de la dette.
Cette dette, déjà payée en totalité, et dont nous continuons à rembourser plusieurs fois les intérêts.

À présent, étudions les facteurs qui ont influencé la situation dramatique dans laquelle se trouve
aujourd'hui le continent africain. Ils touchent les domaines économiques, sociaux et politiques. Je
distinguerai deux phases historiques : celle antérieure aux indépendances et la phase postérieure aux
indépendances.

Avant que les differents pays africains n'obtiennent leur statut d'indépendance, l'esclavagisme
et le colonialisme ont provoqué de nombreux bouleversements.

L'esclavagisme a détruit le fondement des sociétés : il a stoppé leur évolution harmonieuse en
détournant son cours naturel, ce qui a retardé considérablement la formation nationale moderne telle
qu'on la connaît aujourd'hui.

Le colonialisme, prolongeant la relation dualiste dominant/dominé, a introduit un deuxième
élément majeur de division. Il a instauré de nouvelles frontières territoriales en négligeant
volontairement la répartition géogrz:phique naturelle des populations par ethnie. Nous voyons
actuellement le résultat de ces bombes à retardement posées pendant la période du colonialisme
dont nous payons aujourd'hui lourdement le tribut. Vous connaissez bien sûr la situation au Rwanda
et au Burundi : dans ces deux pays, les deux ethnies Hutu et Tutsi se sont opposées violemment.
Nous aurions été reconnaissants aux gouvernements colonialistes de prendre une décision dans le
sens d'une répartition tenitoriale pour chaque ethnie, et non de << charcuter l'Afrique » en utilisant le
principe de diviser pour mieux régner. Peut-être aurions-nous évité tous ces massacres.

Concemant mes propos sur l'esclavagisme et le colonialisme, je le répète, mon intention n'est
pas de faire le procès des peuples. Nous sommes à même de faire la difference entre le système
esclavagiste, le système colonial et les peuples européens. Les peuples européens sont des peuples
amis qui nous ont beaucoup aidés en étant à nos côtés pendant notre lutte de libération pour
l'indépendance. Dans un esprit de solidarité, ils ont coopéré pour combattre le colonialisme. Nous
faisons donc la différence entre système et peuple : le peuple européen est notre ami. De plus, nous
sommes contre les processus de culpabilisation sans fin car, au fond, qui devrions-nous
culpabiliser ? Les enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants de ceux qui ont eu un pouvoir
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décisionnel à une époque donnée dans I'histoire africaine ? Non, mon discours est simplement là
pour essayer d'exposer des faits historiques.

Si, à présent, nous considérons la période après l'indépendance, nous pourrions dire que les

régimes dictatoriaux qui sont apparus ensuite étaient encore pires que les régimes précédents.
L'Afrique a cumulé à cette période deux facteurs extrêmement négatifs : les pires aspects du

colonialisme et une organisation caricaturale de l'administration coloniale.
De nombreuses erreurs stratégiques ont été faites tant sur le plan de l'économie et du

développement, que sur le plan dys idéologies, de la mise en place des démocraties. Les

conséquences, ce sont l'apparition de dictatures et d'atteintes très graves aux droits de l'homme, la

proliferation de la comrption qui a miné considérablement [e développement. Les Africains au

pouvoir ont perpétué le principe déjà connu de « diviser pour mieux régner >> mais en l'amplifiant et

en l'utilisant d'une façon encore plus systématique. Pour un certain nombre de dirigeants, la
démocratie se limiterait à la création de plusieurs partis : au Congo, ptr exemple, les autorités ont
permis la représentation de deux cent cinquante partis politiques. Chaque parti politique est lié à une

ethnie, à une sous-ethnie, à une tribu, à une sous-tribu. Cette hiérarchisation représentative d'une
soi-disant démocratie a engendré des conflits importants par la multiplication des divisions
ethniques et tribales.

Le deuxième élément majeur dans cette période de post-indépendance, ce sont les conséquences

de I'application des plans d'ajustement structurel. Elles sont désastreuses pour de nombreux pays

africains et aujourd'hui la communauté internationale commence à reconnaître, semble-t-il, que

finalement le remède a été pire que le mal. Les plans d'ajustement structurel ont été proposés pour

résoudre les problèmes que rencontraient de nombreux pays en développement pour obtenir des

crédits auprès des organismes financiers internationaux : le pays qui désirait obtenir des prêts pour

financer son développement acceptait de mettre en place differentes mesures contraignantes visant à

assainir son budget et à retrouver une crédibilité auprès des bailleurs de fonds. Malheureusement,
ces plans étaient basés sur des données de la macro-économie sans qu'ils soient adaptés à la
situation particulière du pays et sans anticiper les conséquences sur le plan social : il s'agissait avant

tout de permettre d'échelonner à nouveau le remboursement de la dette.

LE NEPAD : NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT AFRICAIN

En constatant les répercussions dramatiques de ces plans au niveau national, un certain nombre
de pays, dont notamment l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Nigeria, ont décidé d'organiser une

rencontre en 1999 pour réfléchir ensemble. Après avoir fait un bilan de la situation du continent
africain, ils ont estimé qu'il leur fallait prendre à présent leur destin en main : apprendre à regarder
la vérité en face, ne pas mettre systématiquement la faute sur les autres mais reconnaître les échecs

et les maux propres de l'Afrique.
L'idée d'établir un programme africain à partir des Africains a alors commencé à émerger.
La réflexion s'est poursuivie jusqu'à ce jour et a donné naissance au nouveau partenariat pour le

développement de l'Afrique. Le NEPAD est l'aboutissement de deux réflexions parallèles. Le

président sénégalais, M.Wade, a proposé le plan OMEGA qui a une approche beaucoup plus

sectorielle que les autres propositions sur le sujet du développement.
Lors du dernier sommet à Lusaka (Zambie),les deux plans proposés ont fusionné et tous les

pays africains ont adopté le NEPAD : nouveau partenariat pour le développement africain. Ce

nouveau programme de développement est fortement soutenu par la Commission de l'Union
européenne qui admet qu'il s'agit d'un véritable premier plan de développement pour l'Afrique. La

Commission est en contact avec les dirigeants du NEPAD, siégeant à Johannesburg. Les Etats-Unis
et le Japon soutiennent également totalement cette initiative. Le G8 a inscrit le NEPAD dans sa

prochaine réunion qui aura lieu au Canada.
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Le NEPAD paft d'une triple préoccupation, d'un triple défi :
la paix, la démocratie et le développement qui correspondent aux problèmes
de conflit, de violence, de pauvreté, de mal gouvernance et de violation des
droits de l'homme.

Les trois thèmes, paix, démocratie et développement, ont toujours été abordés séparément et les

objectifs à atteindre ne concernaient qu'un ou deux aspects à la fois ; or les trois dimensions sont
fondamentalement liées. C'est la première fois qu'un plan intègre en même temps ces trois
dimensions.

Le NEPAD considère trois niveaux d'application: national, continental et international. Au
niveau national, on essaye d'impliquer tous les acteurs de la société civile, l'État et les acteurs
politiques, les collectivités locales, le service public et le secteur privé. Jusqu'à présent, chaque

acteur était plutôt concentré et cloisonné dans son secteur. Le deuxième niveau, le niveau régional,
voire même sous-régional, se situe entre les differents pays africains. Actuellement, une route de

6500 km reliant l'Algérie, le Nigeria, le Niger et le Mali est en projet: 4000 km de cette voie ont
déjà été construits. Une canalisation de pétrole et de gaz, commençant au Nigeria, traversera
également le Niger, le Mali et l'Algérie, qui en bénéficieront, et aboutira en Europe. Plusieurs
projets, dont un entre l'Afrique du Sud et des pays de l'Afrique australe, sont à l'étude. Des

recherches sont en cours sur le développement des réseaux de fibre optique.

Le NEPAD insiste sur plusieurs priorités à développer

La première priorité est la restauration de la paix. Je citerai rapidement les diverses propositions
concernant le thème de la paix : il s'agit d'apporter un soutien matériel et technique aux
mécanismes et processus de prévention, de gestion et de résolution des conflits ainsi qu'aux
initiatives de paix ; coopérer plus étroitement, par exemple, dans la lutte contre le terrorisme. Des
pays, en particulier des pays européens, nous ont déjà beaucoup aidés. La France, par exemple, s'est
impliquée dans le règlement du conflit au sujet des Touaregs au nord du Mali. Les États-Unis sont

intervenus dans la résolution du conflit entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Nous aimerions que l'Europe
s'implique d'avantage dans le soutien de Ia gestion des conflits.

La deuxième priorité est de « se réapproprier notre identité », en d'autres termes : « Qui
sommes-nous ? >> L'individualisme a fait son apparition sur le continent africain qui avait pourtant
une forte tradition ancrée sur la solidarité dans les communautés. C'est grâce à cet esprit de

solidarité que, jadis, les uns et les autres ont pu s'entraider et résoudre des situations pourtant
difficiles. Il nous faut à présent retrouver ces valeurs quelques peu perdues de solidarité. L'Afrique
était connue également pour le sens profond qu'elle donnait à la parole : un proverbe dit simplement
« la parole guérit ». Malheureusement ces dernières années la parole, alimentée par la haine, a
provoqué davantage de meurtres que de sages conseils. Il nous faut donc retrouver la valeur du sens

du dialogue et de la concertation.
La troisième priorité, qui est une pré-condition pour le développement, est la pratique d'une

bonne gouvemance : les institutions doivent au besoin subir des réformes pour être eff,rcaces dans la
lutte contre la corruption et présenter une gestion légale et transparente. En insistant sur les réformes
en matière de gouvernance, les institutions financières multilatérales seraient obligées de mieux
tenir compte des besoins réels des pays africains.
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Voici quelques propositions relatives au développement

Il faudrait soutenir sous des formes appropriées les stratégies de lutte contre la pauvreté. En
ayant un objectif de développement durable, ces stratégies aideraient réellement les pauvres et leur
permettraient de participer à l'élaboration, à la mise en Guvre et à l'évaluation de ces mesures. Il
faudrait aussi accélérer la réduction de la dette des pays pauvres très endettés en jonction avec des
programmes plus efficaces de lutte contre la pauvreté.

Pour réaliser une croissance de 7 Yo,le continent africain a besoin de combler un déficit annuel
de 12% de son PIB soit soixante quatre milliards de dollars. Il faut en tenir compte dans les objectifs
internationaux de développement, surtout si nous voulons diminuer de moitié f incidence de la
pauvreté en Afrique d'ici 2015.

Une mobilisation interne est aussi nécessaire sur au moins deux points importants :

l'augmentation de l'épargne domestique et l'amélioration des recettes fiscales.
Un soutien et un apport extemes de l'Europe nous seraient précieux pour atteindre les 7 Yo de

croissance. La réduction de la dette, l'augmentation de l'aide pour le développement seraient des
éléments clés pour aider la croissance. Pour attirer l'investissement de capitaux provenant du
secteur privé, plusieurs conditions doivent être rassemblées, comme la stabilité politique des pays. Il
est primordial que le secteur privé ait confiance, même si des risques subsistent, et qu'il s'investisse
davantage dans le développement en Afrique.

De gros efforts de partenariat entre les divers acteurs dans le domaine de la santé doivent être
faits : les laboratoires et l'industrie pharmaceutiques devraient orienter leurs recherches vers la
production de médicaments à des prix abordables. La société civile pourrait s'engager encore plus
pour mener une campagne en faveur d'un appui financier accru, de la part des États entre autres,
pour lutter contre le sida qui ravage considérablement l'Afrique.

Il faut aussi instaurer de vrais partenariats entre la société civile et des personnes pauvres elles-
mêmes. Auparavant, nous venions avec des programmes pré-établis où ces personnes n'avaient
qu'un rôle passif à jouer. Nous nous sommes beaucoup inspirés de l'expérience du Mouvement
ATD Quart Monde, et aujourd'hui nous comprenons que les personnes pauvres doivent aussi être
intéressées par les projets et impliquées dès le début dans l'élaboration des plans jusqu'à leur
évaluation finale.

D'autres domaines comme des projets agricoles de grande envergure, nécessiteraient aussi de
nouveaux schémas de partenariat, notamment pour éviter la lassitude des bailleurs de fonds :

l'ouverture des marchés européens aux produits alimentaires, cornme les produits agricoles
transformés ; le soutien dans la recherche pour le stockage et la conservation des cultures à grand
rendement.

Permettre le partenariat entre les institutions et le monde professionnel, et d'autre part l'échange
d'informations et de conseils entre les entreprises africaines et européennes pour les contrats joint-
venture et les accords de sous-traitance ou pour promouvoir les programmes de développement et
l'esprit d'entreprise. Toujours dans le domaine de l'économie, contribuer, par une assistance
technique, à la mise en place d'un environnement réglementaire approprié pour la promotion des
petites et moyennes entreprises et des programmes de micro financement dans le secteur privé
africain.

Pour la résolution du problème de << la fuite des cerveaux », il faudrait mettre en place une base
de données fiable, à la fois pour déterminer l'ampleur du problème et promouvoir le travail en
réseaux et la collaboration entre les experts africains et ceux de la diaspora. De même, il faudrait
veiller à ce que les experts africains vivant dans les pays développés soient sollicités sur les projets
euro-africains.

La coopération est également primordiale pour lutter contre la corruption: celle-ci existe parce
qu'il y a, d'une part de nombreuses personnes corrompues en Afrique, mais aussi des corrupteurs
qui agissent à partir du continent européen. Ce qui m'étonne le plus, c'est d'apprendre qu'une
certaine forme de conuption est pour ainsi dire connue et légalisée par I'Europe. Je parle ici des
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commissions versées pour obtenir certains marchés : la procédure est un peu secrète mais tolérée
apparemment par les ministères des Finances puisqu'elle permet de plus une non-imposition des
sommes versées. Mais le plus grave en dehors de la comrption elle-même, de ses effets
économiques désastreux, et de l'atteinte faite au sens moral, c'est I'impact sur f institution
démocratique, sur ses valeurs et son identité.

En Afrique, nous devons faire face et nous luttons contre cette cormption massive et, si j'insiste
sur la responsabilité de l'Europe vis-à-vis de ce phénomène, ce n'est pas pour donner des leçons
mais pour comprendre que c'est un mal qui gangrène les deux continents et porte atteinte aux
projets de coopération. Pour toutes ces raisons, il est indispensable que l'Europe et I'Afrique
travaillent ensemble pour lutter contre la corruption.

D'autres priorités pour le développement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de
l'agriculture, des réseaux et de l'infrastructure sont aussi mises en avant dans le plan. Le nouveau
partenariat pour le développement de l'Afrique mériterait à lui seul un exposé car c'est un véritable
plan comprenant de nombreux volets. Il ne s'agit pas pour autant de présenter un catalogue de
solutions toute faites. Nous avons été souvent considérés par le passé, parfois à juste titre, comme
des idéalistes ; aujourd'hui nous voulons être pleinement pragmatiques et réalistes en proposant ce
plan de développement. Enfrn, pour conclure, j'aimerais souligner à nouveau l'importance d'une
véritable coopération entre le continent européen et le continent africain pour permettre à ce projet
de développement de réaliser pleinement l'ensemble de ses objectifs.
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COMPTE RENDU DES TR.AVAUX DB GROUPE

ATELIER 1 :

« QUELS NOUVEAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES REQUIERT
L'ERADICATION DE LA GRANDE PAUVRETE EN EUROPE ? >>

FRANÇOIS VANDAMME
Responsable des relations internationales au Ministère fédéral du travail en Belgique

Notre atelier a identifié plusieurs raisons de ne pas créer des instruments juridiques
supplémentaires dans l'ordre international mais aussi de très bonnes raisons de poursuivre le combat
juridique engagé et peut-être de développer des instruments.

Parmi les raisons évoquées, il y avait tout d'abord la reconnaissance de I'importance de

l'utilisation des droits de l'homme dans la stratégie générale du Mouvement ATD Quart Monde.
Considérer que la misère est un déni des droits de l'homme reste un angle d'attaque tout à fait
pertinent et, semble-t-il, efficace sur les plans politique et juridique.

D'une part, on constate que les droits de l'homme ont une vocation universelle et donc il n'y a

pas tellement de raisons de développer des instruments pour des catégories particulières dès lors
qu'existe cette universalité.

D'autre part, on constate dans de nombreuses circonstances que le droit international est bien
venu en aide à des législations insuffisantes ou ayant des effets d'exclusion (par exemple, tout ce

qui a pu se faire, se dire sur la non-discrimination). Il y a aussi des interprétations par des tribunaux
qui ont été favorables aux causes du Quart Monde et de la lutte contre la pauvreté (par exemple, la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la protection des enfants adoptés ou

sur le droit de vivre en famille, qui s'est imposée contre la législation britannique).
Au niveau européen, on a reconnu l'intérêt de la Charte des droits fondamentaux proclamée à

Nice en 2000, même si c'est un instrument supplémentaire, parce qu'elle fait réference aux autres
instruments internationaux auxquels eile ne déroge pas. Elle contient une clause de non-régression
par rapport à ces textes internationaux.

Mais une série de bons arguments nous permet de considérer que le combat juridique doit se

poursuivre ou être plus créatif. Nous avons relevé, par exemple, le fait que les instruments
internationaux restent encore insuffisamment utilisés et sont parfois très mal connus, même dans les

milieux de la magistrature. Ces interprétations qui ont été favorables dans certaines circonstances,
ne le sont pas dans d'autres. Nous avons tout de même remarqué des interprétations traditionnelles
donnant f impression de vouloir clore le débat. Des pays s'acharnent à ne pas vouloir appliquer des

conventions internationales.
S'agissant de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nous considérons avant

tout qu'elle manque d'intérêt juridique, dans la mesure où elle n'est, dans l'état actuel, qu'une
déclaration.

D'autre part, nous avons mis en évidence le manque d'effectivité de la mise en æuvre de ces

textes (traités ou législations), ce qui peut parfois avoir, dans certains pays du Tiers Monde, des

conséquences énormes. Beaucoup <ic personnes continuent à être victimes de discriminations
diverses.

Plusieurs intervenants, avisant le Mouvement ATD Quart Monde de la nécessité de développer
des droits justiciables, ont reconnu que ce serait peut-être en définitive la méthode la plus efficace :

le droit à l'eau, le droit au logement, le droit de vivre en famille, le droit à l'alimentation... Ceux-ci
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ont quand même un fondement, un point d'ancrage, dans le pacte de I'ONU, sur les droits
économiques, sociaux et culturels.

Par rapport à ces situations particulières de personnes qui continuent à être victimes de
discrimination, nous nous sommes aussi posés la question de savoir s'il ne fallait pas ajouter dans
l'ordre international un texte particulier visant à l'élimination de la misère.

Je vous ai parlé des facteurs qui ont influencé nos réponses dans notre démarche prospective.
Nous avons réfléchi à partir du concept de citoyenneté.

Nous pouvons sentir par intuition que le concept de citoyenneté est un concept porteur et qu'à
l'intérieur de l'Union européenne, il pourrait être prometteur dans la lutte contre la misère. Le droit
européen donne déjà un certain contenu à ce concept avec des droits propres. Malgré tout, nous
restons perplexes car nous pounions faire beaucoup plus : n'y aurait-il pas à entreprendre une
éducation à la citoyenneté à travers les démarches et les préoccupations qui sont les nôtres ?

Par ailleurs, notre atelier, composé de professionnels en service actif ou à la retraite et de
représentants du Mouvement ATD Quart Monde ou d'autres clubs de réflexion politique, a été
amené à réfléchir aussi à partir de situations concrètes. Nous avons raisonné sur l'effectivité du droit
international à partir des enfants qui ne disposent pas de droit propre comme les adultes, qui sont
parfois au centre de conflits d'intérêt. Ainsi, des enfants désireux de vivre auprès de leurs parents en
résidant dans un pays dont ils n'ont pas la nationalité, se retrouvent en situation irrégulière. Nous
constatons alors que certaines lois n'ont pas envisagé jusqu'au bout ces situations. Pourquoi le droit
et les institutions sont-ils amenés à faire cette distinction par rapport aux enfants ? Le concept de la
dignité humaine, évoqué à plusieurs reprises dans notre atelier, a donc été mis en cause. Nous
pensons que c'est un principe éthique qui probablement domine la législation mais qu'est-ce qui fait
que le droit relativise trop souvent ce concept dans certaines situations ?

Nous avons pris un temps de réflexion sur les populations gitanes et avons constaté qu'elles
incarnent ou rendent « visibles » des groupes de personnes qui sont encore victimes de
discrimination sur des thèmes que des législations pourtant condamnent.

Alors face à tout cela, quel est le rôle des acteurs ? Nous avons cherché à identifier les
possibilités d' intervention.

Plusieurs moyens sont susceptibles d'affronter ces insuffisances juridiques. Il y a encore un
espace pour l'action juridique, pour une jurisprudence plus innovante, plus créative, là où les textes
se contredisent, là où des interprétaticiis ne nous satisfont pas.

Nous constatons la grande disponibilité du système de I'ONU, du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels. Le Commissariat général aux droits de l'homme de I'ONU, qui
était représenté dans l'atelier, nous a amené à raisonner sur l'effectivité des droits fondamentaux par
rapport à l'extrême pauvreté et à la misère : des textes sont en cours de discussion mais le dialogue
est difhcile avec les gouvernements, qui semblent même réticents pour aller au-delà. Pour autant,
des débats sont proposés et des appels aux organisations syndicales sont lancés pour qu'elles
s'engagent aussi dans la lutte contre l'exclusion sociale sans limiter leurs interventions auprès de
leurs seuls membres. Les États, pour leur part, doivent faire encore des efforts pour ratifier certains
textes aux plans européen et national.

L'Union européenne est un acteur en tant que tel. Elle a aussi un domaine de compétence, un
champ d'intervention où beaucoup peut être fait pour [e respect des droits.

On affirme par ailleurs, au fur et à mesure de la révision des traités, que l'Union européenne est
une communauté de droits ; en fait, on s'aperçoit que la Communauté européenne devrait mieux
équilibrer sa politique économique et sociale. Un intervenant a illustré cette idée en proposant un
cinquième critère en réference aux critères de convergence déjà reconnus, mais cette proposition
peut faire l'objet de controverse. Pour autant, la Communauté européenne, dans son action
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politique, pourrait prendre des initiatives, qui d'ailleurs s'esquissent tout doucement, pow mesurer
l'impact de toutes ces propositions sur la lutte contre la pauvreté. Les travaux dans lesquels elle
s'est engagée sur les indicateurs de lutte contre la pauvreté, pourraient être intéressants pour
développer un langage commun sur la pauvreté. Plusieurs intervenants ont mis en avant, comme
condition, que ces indicateurs ne soient pas spécifiquement quantitatifs, la pauvreté n'étant pas

quantifiable. Il ne faudrait surtout pas se satisfaire d'un objectif quantitatif qui, une fois atteint, n'en
resterait pas moins toujours intolérab1e. Je signale au passage que le Conseil de l'Europe compte
aussi travailler sur les indicateurs de cohésion sociale.

Il ne faut pas oublier les objectifs de lutte contre la pauvreté définis au Conseil européen de

Nice : c'est un acquis fondamental puisqu'il modèle, pour l'instant, la structuration et la coopération
de l'Union européenne avec ses États membres et qu'il insiste pour que les ONG interviennent dans

ce dialogue.

Nous avons aussi reconnu le rôle extrêmement utile des ONG, comme le Mouvement ATD
Quart Monde, qui interpellent, qui proposent, qui ont une capacité d'écoute des personnes très
pauvres et leur donnent une capacité d'agir.

Deux témoignages nous ont montré que le Mouvement ATD Quart Monde était parvenu à initier
en Angleterre, mais aussi en France, un dialogue avec les pouvoirs publics.

En Angleterre, par exemple, le dialogue a démarré avec les autorités à l'occasion d'une réforme
de la loi sur l'adoption forcée des enfants. La démonstration a été faite que la volonté
institutionnelle ou politique, tout en partant de bonnes intentions, ne rejoint pas forcément la

volonté profonde des parents de garder leurs enfants.
M. Ludo Horemans, du Réseau européen de lutte contre la pauvreté, a parlé du dialogue civil

structuré qui se fait actuellement dans l'Union européenne. Il a évoqué l'expérience belge actuelle
du Rapport général sur la pauvreté, écrit conjointement par le gouvernement et les ONG, qui prouve
qu'il y a des possibilités de coopération. Mais le dialogue, entre les ONG et les gouvernements,

butte sur des questions de vocabulaire, de véritable compréhension. Les institutionnels prennent-ils
sufhsamment Ie temps de se mettre à l'écoute du Quart Monde ? Les conclusions du programme
« Quart Monde partenaire » ont donné quelques pistes méthodologiques très utiles sur la question du

croisement des savoirs.
Ainsi, nous pouvons dire que les acteurs institutionnels ont encore de l'espace pour poursuivre

cette lutte contre la pauvreté afin de promouvoir une plus grande effectivité des droits
fondamentaux.

ATELIER 2 :

« PERFORMANCES ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT HUMAIN :

QUELLES CONVERGENCES, QUELS CONFLITS ? »

MARJORIE JOUEN
Conseillère au Groupement d'études et de recherches « Notre Europe »

Notre atelier avait pour thème << L'entreprise et l'insertion des personnes les plus défavorisées
dans le monde du travail. »

Plusieurs projets innovateurs au sein d'entreprises nous ont été présentés : des expériences de

réinsertion professionnelle des plus pauvres en Belgique et aux Pays-Bas suivies par Gustave
Bruyndonckx et Stan Leyers, le projet d'insertion de Tefal présenté par Paul Rivier, les stratégies de
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partenariat local mises en place par l'entreprise Ondeo, fournisseur d'eau potable dans plusieurs
pays du Sud présentées par Gérard Payen. Nous avons écouté aussi Jana Lednichka de Slovaquie
dont le centre CEPAC soutient des chômeurs ayant des idées novatrices pour leur permettre de créer
leur propre entreprise.

Les débats qui ont suivi ces interventions ont été très riches. Nous avons appliqué la démarche
prospective proposée. Nous avons ainsi déterminé des tendances négatives ou positives et les
acteurs potentiels. Nous avons essayé ensuite d'en déduire quelques recommandations ou pistes
pour l'avenir.

1 . tES TENDANCES NEGATIVES

Dans l'entreprise, nous voyons apparaître de plus en plus la standardisation des procédures, le
travail temporaire et les emplois de courte durée. Les décisions de fusion, d'acquisition, de
fermeture et de licenciement s'accélèrent. La pression financière s'est accrue et la demande de
rentabilité devient de plus en plus forte. Une entreprise dont le dirigeant et le personnel ont pour
projet d'accueillir favorablement et d'insérer dans le temps une personne en difficulté ou
particulièrement défavorisée, doit pouvoir compter sur de bons résultats financiers. Elle pourra ainsi
définir une stratégie à moyen et long terme pour ce projet sans devoir subir en même temps une
pression constante de la part de ses actionnaires. Nous avons donc considéré qu'il s'agit d'une
condition nécessaire pour la réussite d'un projet d'insertion au sein d'une entreprise.

L'éloignement géographique des centres de décision nous semble aussi une tendance négative.
Car, dans les sièges sociaux, les dirigeants des multinationales prennent des décisions qui ne sont
pas toujours comprises par ceux qui en subissent les conséquences et travaillent à des kilomètres de
1à.

Nous avons constaté que la désindustrialisation avait pour conséquence la diminution des
emplois non ou faiblement qualifiés dans I'industrie, et donc l'offre de postes pour des personnes en
difficulté. En parallèle, de nouveaux emplois apparaissent dans le secteur des services, mais des
diplômes à haut niveau sont de plus en plus requis lors de l'embauche.

De manière aggravante, les conditions de travail sont plus stressantes et on note une moindre
tolérance pour accompagner les personnes plus lentes à s'adapter à leur nouvel emploi. Une plus
grande mobilité est demandée aux travailleurs. Face à cette exigence, les personnes qui ont du mal à
s'insérer dans la société ou qui ont besoin d'un temps d'adaptation plus long rencontrent davantage
de difficultés pour changer d'emploi fréquemment et pour devenir polyvalentes.

Dans l'environnement de l'entreprise, le chômage massif qui semble à nouveau revenir, de
manière conjoncturelle nous l'espérons, est aussi une tendance négative. En effet, cette évolution
réduit les opportunités d'emploi offertes aux plus défavorisés. Ces personnes sont souvent les
premières visées par les mesures de licenciement. La concurrence entre les chômeurs augmente et
les plus motivés ou les plus qualifiés auront davantage de chance d'obtenir les postes vacants.

Des conditions sociales difficiles comme la persistance de logements insalubres ou la pénurie de
logements sociaux ne facilitent pas non plus l'intégration des personnes dans le monde du travail.

L'individualisme croissant qui caractérise de plus en plus nos sociétés nous semble également
être une tendance négative : l'individu n'est plus entouré par une communauté qui le motiverait tant
vers le travail que vers l'insertion dans la vie locale. Or, nous avons remarqué que
l'accompagnement collectif joue un rôle très important. La socialisation se fait de plus en plus hors
du travail, ce qui ne facilite pas les parcours d'insertion notamment dans les milieux urbains. Nous
avons constaté que jusqu'à présent cette question était très peu discutée ou, du moins, que nous ne
savions pas encore quelle stratégie mettre en place pour répondre à cette évolution problématique
car elle aggrave l'exclusion sociale.
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2 . LES TENDANCES POSITIVES

Dans I'entreprise, une gestion plus fine du personnel voit le jour. Les dirigeants sont plus
ouverts aujourd'hui aux données prévisionnelles : ils admettent qu'il faut anticiper le remplacement
du personnel vieillissant et la formation des agents en lien avec les perspectives futures du secteur.

Ils prennent parfois de véritables paris pour l'entreprise comme la décision de s'engager dans
l'accompagnement et l'insertion de personnes en grande difficulté. La diversification des parcours

de formation explique ce développement nouveau.
Le travail en équipe, sur le principe du « toyotisme >), se développe et favorise la mise en place

de projets d'insertion à petite échelle au sein de l'entreprise.
Les entreprises tiennent comptq de plus en plus des facteurs humains et de la diversité des

culfures ou des formations qui s'dvèrent être un atout supplémentaire pour la performance de
l'entreprise et pour lui permettre d'innover.

Les choix stratégiques deviennent plus pragmatiques que par le passé. Par exemple, Ondeo a
décidé de confier un travail de sous-traitance à des associations locales employant des chômeurs.

Cette volonté de travailler avec les associations et les communautés de quartier, s'est révélée
particulièrement pertinente en termes d'efficacité et de rentabilité. En fournissant du travail par des

intermédiaires locaux, Ondeo a permis à ses clients de garantir le paiement de leurs factures d'eau.

Dans l'environnement de I'entreprise, il peut paraître surprenant de citer la mondialisation dans

les tendances positives. Pourtant, nous pouvons dire que nous avons basculé dans une nouvelle
phase de la mondialisation. L'idée est maintenant de plus en plus reconnue qu'une régulation de la
mondialisation est nécessaire et possible. Ainsi, certains thèmes relatifs à la qualité de vie et aux
droits sociaux ainsi que la réflexion en matière de charte sociale viennent à I'ordre du jour.

De manière tout aussi provocante, nous avons inscrit le chômage massif. Certes, et sans aucun
doute c'est d'abord un problème, mais, dans un second temps, il faut reconnaître que la montée du
chômage de manière conjoncturelle a un effet révélateur positif. Elle nous fait perdre l'illusion que
tous les problèmes peuvent être réglés grâce à une croissance économique forte. Or, la croissance ne
parvient pas à résoudre tous les problèmes rencontrés par les personnes défavorisées face à I'accès à
l'emploi. L'augmentation du chômage attire à nouveau l'attention sur ceux qui n'ont pas bénéficié
de l'embellie des dernières années et oblige à recentrer les actions sur ces personnes les plus
défavorisées avec des programmes mieux adaptés à cette population. De ce point de vue, nous
pouvons considérer qu'il s'agit d'un chantier inachevé et sur lequel il faudra revenir dans les
prochains mois et années. Cependant, la pratique en matière de lutte contre le chômage a progressé

au cours des dix demières années et le traitement individuel des chômeurs s'est répandu. Il devrait
se généraliser encore à l'avenir et permettre à davantage de personnes de se réinsérer.

Les entreprises exercent de moins en moins leurs activités de manière isolée ; elles participent à
des réseaux et comparent leurs performances, y compris sociales. Au niveau national ou local, ou
par secteur, des chartes sont élaborées et appliquées. Nous sommes mieux sensibilisés au bénéfice
que l'on peut retirer autour du partage des expériences.

3. LES ACTEURS

Nous aurions pu croire qu'il était facile de répondre à la question en citant seulement les
entreprises. En fait, nous avons relevé beaucoup d'acteurs autour et à l'intérieur de celles-ci. On
peut énumérer notamment la direction de l'entreprise, son personnel, le comité d'entreprise, le
conseil d'administration et les actionnaires, les syndicats, les associations d'entreprises, les
entreprises de travail temporaire, les jeunes cadres, les instituts de formation, les communautés et
les autorités publiques locales, les médias, les organisations internationales (OMC, BIT, etc.) et
l'Union européenne.
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Les communautés et les autorités publiques locales nous semblent être des acteurs majeurs en

matière de lutte contre I'exclusion. L'intégration et l'ancrage local sont déterminants pour définir
non seulement une stratégie de réinsertion professionnelle mais aussi une stratégie plus large de

négociation entre l'entreprise et ceux qui soutiennent les personnes les plus défavorisées, parfois
hors de leur travail.

Concernant le personnel de l'entreprise, les témoignages ont beaucoup insisté sur le fait qu'il
devait être préparé à accueillir des personnes ayant une productivité plus faible. Une formation
s'avère nécessaire tant pour l'accompagnement de la personne sur le lieu de travail que pour un

suivi à I'extérieur de l'entreprise.

4. QUELQUES PTSTES ET RECOMMANDATTONS

Il nous paraît évident qu'il faut renverser les tendances négatives et promouvoir les tendances
positives. De manière plus opérationnelle, deux options sont possibles : soit changer les règles ou
tenter de les normaliser, soit agir à la marge. On peut choisir l'une d'entre elles, mais probablement
elles doivent être menées de front.

Nous remarquons que nous agissons souvent à la marge, faute de pouvoir attaquer de front les

obstacles. Pour autant, dans notre atelier, nous étions d'accord pour dire que la marge s'avère être
un bon exemple : elle montre qu'une expérience est possible et c'est tout à fait essentiel de

continuer à le mettre en évidence.
Les pistes que nous avons envisagées sont les suivantes :

l. Sécuriser les emplois et leur donner des perspectives d'évolution à moyen terme.

2- Accompagner lors de l'insertion dans l'entreprise mais aussi à la sortie. En cas de

licenciement, il faut éviter que la personne ne rentre dans une spirale négative. Un gros
travail de réflexion et d'action serait à entreprendre sur l'accompagnement à la sortie de

l'entreprise.

3. Nous pensons qu'il faut impérativement donner un contenu concret aux chartes: c'est-à-dire
mieux les définir du point de vue des acteurs et de leurs responsabilités, évaluer précisément
les résultats des programmes entrepris. Il faut décliner le droit au travail inscrit dans la
charte.

4. En matière de formation, les efforts doivent être poursuivis pour les personnes qui cherchent
à réintégrer le monde de l'entreprise. Nous insistons particulièrement sur f importance de la
formation des personnes qui devront accueillir dans I'entreprise des personnes ayant des

diffi cultés d' adaptation.

5. Il est important aussi d'enraciner au niveau local le projet ou la démarche d'une entreprise.

6. Il faut enfin comprendre que le temps défini au sein de l'entreprise et celui que connaît la
personne en parcours d'insertion sont très différents. L'entreprise doit donc, à un moment
donné, accepter de ralentir son rythme pendant cette période d'adaptation. Des
intermédiaires seront sans doute nécessaires pour opérer cette déconnexion.
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2. LES FACTEURS

En écoutant les différents projets présentés, on peut dégager plusieurs facteurs qui apparaissent
essentiels aux intervenants. Le premier facteur est la grande désarticulation des États survenue avec
I'ouverture du marché et particulièrement l'incertitude des États nouveaux lors de leur création. Un
autre facteur, ce sont aussi les exigences liées au projet d'adhésion à l'Union européenne ;

exigences que les gouvernements saisissent d'abord, semble-t-il, surtout en termes de problèmes
économiques et administratifs; le social restant le parent pauvre de cette vision. Ces deux facteurs
ont été longuement discutés dans notre atelier. Les intervenants ont aussi reconnu un facteur de

changement: celui de l'évolution personnelle des plus pauvres, leur capacité à s'adapter et à se

former à travers differentes situations.

Quatrième facteur mis en évidence : les initiatives prises par les ONG s'inscrivant dans des

réseaux de dimension internationale. J'aimerais souligner que les ONG sont extrêmement
importantes dans les relations avec les États ou les pouvoirs publics. Le cinquième facteur, très bien
développé dans notre atelier, est la structuration de plus en plus forte de l'[Jnion européenne. Au
fond, les gouvemements acceptent les exigences et les contraintes de l'Union européenne lors du
processus d'adhésion avec l'espoir que cette adhésion, une fois réalisée, leur donnera ensuite de

nouveaux moyens financiers au niveau de l'Europe mais aussi des moyens en termes de législation,
de gestion de l'économie et donc, d'une manière générale, d'une meilleure régulation au sein du
pays.

Nous constatons, en parallèle, que le renforcement des structures de l'Union européenne a pour
conséquence un contrôle plus intense, voire la quasi-fermeture des frontières de l'Union européenne
en corrélation avec l'accroissement de l'immigration. Xavier Godinot nous a donné l'exemple de la
Moldavie. Ce pays entretenait des liens forts avec la Roumanie.La frontière de l'Union européenne
se situera entre ces deux pays et risquera de rompre des relations importantes en mettant fin à la
facilité des échanges. La Moldavie nous est apparue comme un pays dont le moral et les

perspectives sont en quelque sorte complètement brisés par cette structuration de l'IJnion
européenne : une situation très sombre et déprimante.

Autre aspect, la comparaison entre les pays, c'est-à-dire le concept de convergence qui implique
que les pays soient capables de se situer dans une marche commune. On a beaucoup parlé des

indicateurs. Cette recherche de convergence implique qu'il faut être capable de décrire la nature de

la connaissance qu'on va chercher à collecter afin que les comparaisons faites soient les plus justes
possible. Il faut aussi être capable de prévoir les conséquences sur les pays dans l'application de tels
critères de convergence. Nous avons alors souligné qu'il ne fallait pas sous-estimer la pertinence des

indicateurs monétaires qui sont justement faciles à comparer et qui reflètent quand même
l'importance des situations des personnes ou des ménages face au marché. Pour autant, l'enjeu de la
participation des populations à la définition de ces indicateurs reste primordial pour que les besoins
de ces populations ne soient pas simplement définis par d'autres: les indicateurs ne doivent pas

seulement refléter des données économiques mais avoir également une portée politique.
Sur ce plan de [a connaissance et d'un système de comparaison entre pays, le risque est de ne

plus prendre en compte certaines differences. L'Espagne et la Pologne, par exemple, mettent en

avant dans le secteur informel beaucoup d'initiatives, voire toute une manière de vivre, relevant de

la prise de responsabilité des personnes en situation de grande pauvreté. Les responsabilités et

initiatives personnelles, familiales ou locales qui ne seraient plus reconnues selon les critères de

l'Union européenne, seraient amener à disparaître : sans soutien, les personnes en charge seraient
obligées de les abandonner.

Sixième élément classé dans les facteurs : les échéances politiques de l'Union européenne.
L'Union européenne dispose de toutes sortes de dispositifs devant permettre aux États de se mettre
d'accord sur les objectifs à atteindre et les mesures à prendre. Je pense qu'il est important, en effet,
que les États soient d'accord sur les objectifs pour parvenir à construire une Europe forte. Pour
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ATELIER 3 :
« COMMENT RENFORCER LBS CAPACITES DES POPULATIONS
PAUVRES ET LEUR ACCES AUX DROITS FONDAMENTAUX ? »

LOUIS JOIN.LAMBERT
Volontaire-permonent d'ATD Quart Monde de I'antenne de Neudorf (Allemagne) chargée des

contacts avec I'Europe de l'Est

Nous avons surtout traité la première partie de la question en nous appuyant notamment sur les
exposés introductifs des quatre intervenants. Deux de ces interventions concernaient des projets de
terrain, l'un en Pologne présenté par Tomasz Sadowski, directeur de l'association Barka, l'autre
présenté par Ian Tilling de l'association Casas loana, à Bucarest en Roumanie. Le troisième exposé
de Silva Armindo de la Commission européenne faisait le lien entre la stratégie européenne de
soutien à la lutte contre la pauvreté et la perspective d'adhésion des pays candidats d'Europe
centrale et orientale. Un quatrième exposé a été donné par Gunda Macioti qui a réussi la périlleuse
mission de présenter à grands traits la contribution d'une personne de Moldavie, Nina Orlova, qui
n'a pu venir et dont nous avait déjà parlé Xavier Godinot dans son introduction en plénière.

Je vous rendrai compte de nos travaux en m'inspirant beaucoup du schéma qui nous a été
communiqué sur la démarche prospective.

1. LES ACTEURS

En prenant les acteurs comme premier point, nous avons d'abord parlé des pauvres y compris
ceux que j'appellerai ici « les pauvres déguisés », par analogie au chômage déguisé dans les pays de
I'Est. En effet, officiellement il n'y avait pas de pauvres dans les régions communistes : en réalité,
les personnes paupérisées étaient internées et prises en charge par des institutions. Les deux
premiers exposés nous présentaient des projets suscités en partie parce que ce dispositif des
institutions craquait. Pendant la réforme des anciens États communistes, beaucoup ont senti le sol
(du travail, du logement) se dérober sous leurs pieds et, en quelques années, ils ont subi
individuellement une perte importante de leurs capacités.

Les deuxièmes acteurs dont nous avons parlé sont les institutions. Ne recevant plus de budgets
suffisants, elles n'ont pu répondre aux situations inédites, notamment en termes de capacité
d'accueil. En Moldavie, une véritable crise de confiance est apparue vis-à-vis des institutions qui
avaient traditionnellement un rôle important par rapport au placement des enfants ou au niveau de la
psychiatrie et de la prison. En fait, les pouvoirs publics, locaux et nationaux, gérant ces
établissements, se sont trouvés dans une véritable crise d'identité : le projet politique changeant, ils
se devaient d'en prédire les conséquences tout en s'organisant à nouveau complètement en interne.

L'Union européenne nous est apparue comme ayanT un rôle restructurant pour ces
gouvernements. Nous développerons davantage ce point dans le paragraphe suivant relatif aux
facteurs.

Nous avons beaucoup parlé aussi des ONG, comme acteurs. Les initiatives locales prises par les
ONG étaient expérimentées dans la crainte due à la fragilité et au manque de clarté de leurs relations
avec les pouvoirs publics qui néanmoins les encourageaient parfois. Elles se sont renforcées en
cherchant des appuis internationaux auprès d'autres ONG, à la fois pour des questions de recherche
de financement et d'échange de savoir-faire et à des fins de complémentarité.

Je note que nous n'avons guère parlé des entreprises, y compris au niveau local, alors que peut-
être nous aurions eu des expériences à partager.
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autant, face aux États-Unis, il est difflrcile d'évaluer dans quelle mesure la protection apportée par

l'Europe à ses pays membres serait effectivement suffisante.
Nous avons pris connaissance de plusieurs projets et de leur date de mise en æuvre. Par

exemple, les programmes nationaux d'action contre la pauvreté pour les cinq ans prochains avec la
participation des ONG dans l'élaboration et l'évaluation (une table ronde étant prévue sur

l'exclusion sociale pour énoncer les objectifs à atteindre pour 2003). L'année 2004 sera la prochaine

date d'entrée de pays candidats. Quant à l'objectif de réduire de moitié le taux de pauvreté d'ici
l'année 2010, celui-ci a fait l'objet d'une intense discussion dans notre groupe.

3. NOUS AVONS ENVISAGE PLUSIEURS PISTES A SUIVRE POUR L'AVENIR

Nous avons retenu la formation en soulignant que les capacités des populations pauvres se

révèlent lorsqu'elles disposent d'une certaine sécurité dans la durée. Les personnes ayant vécu dans

la rue doivent être fortement soutenues pour retrouver leurs capacités. tl faut aussi leur permettre

d'entrer dans le dialogue de la société. Les personnes partenaires, les professionnels mais aussi les

élus locaux, doivent apprendre comment créer le partenariat permettant ce dialogue.

Autre point retenu, I'importance de la coopération, d'une part entre ONG et gouvernements,

d'autre part entre ONG y compris au niveau international.
Nous avons remarqué que les gouvemements et les acteurs économiques et sociaux semblent

généralement inquiets de la situation. En Pologne, le début du développement (et du soutien au

développement) de la société civile représente une chance et un espoir.

Il se peut que les ONG comme les gouvernements aient tendance à espérer que l'Union
européenne pourra résoudre tous leurs problèmes : nous pensons qu'il faut se méfier de cet espoir.

Les ONG et les gouvernements sont obligés d'apprendre à travailler ensemble et à développer cette

capacité. Les ONG représentées nous disaient : << Dans notre fragtlité, le contact avec I'expérience

des ONG au niveau international est vital pour nous : il nous donne une sécurité et nous permet de

comprendre plus vite ce que nous vivons >>.

Les critères de convergence nous emportent dans la perspective d'un grand mouvement : nous

nous sommes demandés si celui-ci n'allait pas écraser la diversité. Nous en avons parlé en

considérant l'approche des indicateurs qui renieraient certaines différences. Nous avons repris le

thème de la diversité des populations en évoquant les populations tsiganes très présentes dans les

pays d'Europe centrale et orientale. Nous avons beaucoup à apprendre des expériences faites tant à

l'Ouest qu'à I'Est. Penser la question uniquement en termes d'intégration n'est pas forcément la
meilleure façon d'avancer. Par contre, nous pensons qu'il existe un phénomène de peur enfouie- Ce

phénomène est un point non négligeable si l'on veut accueillir cette diversité ; aussi il ne faut pas

hésiter à révéler et à identifier cette peur.

CONCLUSION

Nous pensons qu'il y a vraiment tout un apprentissage à faire pour élargir notre vision tant à
l'Ouest qu'à l'Est. D'autre part, chalue société a son histoire de la pauvreté et ses contraintes

actuelles qu'il faut savoir respecter. Au sujet de la Potogne, Tomasz Sadowski nous disait : « Je

crois que le développement des groupes d'entraide est quelque chose qui correspond bien

aujourd'hui à la situation et à l'histoire polonaises. Veillons à ne pas cqsser les initiatives
possibles, les ressorts et les énergies existants. »>

Nous sommes d'accord aussi pour dire que la démocratie en Europe de l'Ouest n'est pas

forcément un modèle absolu et qu'il serait bon, en travaillant davantage avec nos amis des pays

candidats à l'adhésion mais aussi avec l'ensemble des pays d'Europe, de réfléchir à la vitalité et aux

responsabilités à prendre dans nos propres démocraties.
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ATELTER 4:
<< DANS UN MONDE MARQUÉ PAR LA MONTÉrc IRRÉVERSIBLE

DE L'INDIVIDUALISME, COMMENT PROMOUVOIR LES SOLIDARITÉS
EN EUROPE ET AVEC LE RESTE DU MONDE ? >>

GERARD FONTENBAU
Conseiller à la Confédération européenne des Syndicats

Les participants se sont étonnés du libellé de cet atelier, en effet :

. << l'individualisme » est un terme ambivalent. Chaque individu est une personne distincte,
capable d'être acteur social et douée de raison ;

. << irréversible » semble un terme hérétique en prospective, puisque n'existerait plus qu'une
seule hypothèse.

Le premier intervenant, Jean Lecuit, a restitué les travaux du groupe « Mondialisation et
Pauvreté » d'ATD Quart Monde à Bruxelles qui pendant deux ans a reçu des témoignages et des
informations sur certains aspects de la coopération au développement.

Deux thèmes prioritaires ont nourri le débat qui a suivi son intervention :

. les politiques d'immigration et d'asile et la situation des personnes concernées ;

. le contenu et l'application des programmes de coopération au développement de I'UE.

Trois orientations se sont dégagées :

. la nécessité de politiques européennes plus ouvertes et plus humaines, vis-à-vis des migrants
et des demandeurs d'asile ;

a

a

l'obligation d'une régularisation de tous les migrants et réfugiés, séjournant depuis un
certain temps dans les États membres de l'UE. Cela devrait s'accompagner d'un plan
ambitieux concerté de formation initiale et professionnelle donnant accès à l'emploi et d'un
cadre social précis d'intégration permettant la mise en oeuvre de droits effectifs relatifs aux
conditions de vie et de travail et à la sécurité sociale. Il s'agit d'une question complexe où il
faut agir prudemment, mais... il faut agir !

une perspective plus claire des politiques nationales ou européenne de coopération au
développement, permettant d'agir sur les conséquences et les causes, en particulier, dans
trois domaines : la satisfaction des besoins essentiels, en relation avec la dignité des
personnes et des groupes ; l'accès de ces personnes aux droits universels, civils, politiques,
économiques, culturels et sociaux ; la démocratie participative, en veillant au renforcement
des capacités des acteurs.

Ces objectifs figurent d'ailleurs dans l'Accord de Cotonou, faisant suite aux Conventions de
Lomé, entre l'UE et77 pays d'Afrique, des Caraïbes etduPacifique (dont39 des 49pays les plus
pauvres du monde).
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Le deuxième intervenant, Benoit Ven der Meerschen, de la Ligue belge des Droits de
l'Homme, a illustré par de nombreux faits les situations que vivent dans la plupart des pays
européens les migrants économiques et les demandeurs d'asile et leur famille (dont des enfants) qui
sont autant d'atteintes à leur dignité.

Ces personnes deviennent des « problèmes )) pour les responsables politiques et sont présentées

comme telles à l'opinion publique. Les dérives de langage sont significatives et stigmatisantes : les
étrangers sont differents, suspects, souvent profiteurs et potentiellement dangereux. Leurs situations

- et les perceptions qui en sont données - servent de justification aux politiques sécuritaires, au
contrôle et même aux restrictions des libertés dans la société. Le contraste est grand entre les
contraintes pesant sur ces personnes et le laxisme qui existe vis-à-vis des délinquances en col blanc
ou les abus des spéculations financières. Ces personnes doivent subir l'enfermement (centres fermés
en Belgique, centres de rétention en France). Elles passent de longues périodes dans la précarité ou
la clandestinité au cours de procédures complexes « d'accueil »> ou de régularisation.

Tous ces faits, ces réalités, ces perceptions polluent les solidarités dans la société.

Outre la nécessité d'autres politiques plus ouvertes et de pratiques plus humaines, que l'UE
semble commencer à comprendre, des actions rigoureuses, citoyennes, sont indispensables en vue
de faire respecter << nos valeurs » que l'on se plaît à rappeler afin que « tous les êtres humains soient
égaux en dignité et en droit. >>

D'autant plus que les pressions à I'immigration et à l'asile ne vont pas diminuer, étant donné le
mal développement des pays d'origine.

Le troisième intervenant, Gérard Karlshausen, a rappelé au nom d'ONG des éléments saillants
du mal développement:

. Le mal développement, ce n'est pas seulement la fracture entre le Nord et le Sud. Toutes les
sociétés du Nord et du Sud sont traversées par une croissance insensée des inégalités et des
précarités.

. Le monde produit huit fois plus de richesses que dans les années 1960 et cela s'accompagne
d'une injuste répartition des richesses, des ressources, des savoirs et des pouvoirs.

. La dette est un mécanisme infernal qui « pompe )) une partie importante des ressources des
pays qui remboursent six fois plus par les intérêts de la dette, qu'ils ne reçoivent de l'aide
publique.

La dette du Tiers Monde est un mécanisme très similaire à celui de I'endettement ou du
surendettement des personnes en difficultés dans nos sociétés. Ce sont des intermédiaires -
notamment les prêteurs - qui en bénéficient.

a

. La tendance croissante dans l'UE à substituer aux politiques de coopération au
développement des politiques de libre-échange, dont « on » espère une contribution décisive
à l'éradication de la pauvreté (! ! !).

Donc aux orientations déjà citées pour des politiques renouvelées de coopération au
développement, on doit ajouter :

. la reconversion de la dette dans des programmes de développement social ;

des actions ciblées dans des pays ou régions d'émigration afin que les personnes ou les
groupes aient moins de raisons de partir ;

des actions d'envergure, visant une redistribution plus juste des ressources, des richesses et
des savoirs par un encadrement démocratique de la mondialisation (avec des règles
multilatérales précises) dont l'UE, devrait montrer le chemin en Europe même afin de
contribuer - comme une des puissances de la globalisation - à une régulation mondiale.

a

a
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LES DEBATS ONT PERMIS DE FAIRE EMERGER DES PROBLEMES CONNEXES
ET DES PISTES DE SOLUTIONS.

La question de la pauvreté des jeunes (souvent d'origine étrangère) désocialisés, en rupture,
parfois délinquants.

Des expériences menées en Belgique et en France semblent prouver que des jeunes, dont tous les

parcours d'insertion avaient échoué, ont repris pied dans la société, en participant activement à des

programmes encadrés de développement (construction d'écoles, de dispensaires, d'équipements
collectifs etc.) avec des jeunes de ces pays. Au retour, quelque chose avait changé et ils pouvaient
réussir leur insertion.

Ne pourrait-on pas envisager des formes de service civil européen sous deux aspects :

. étendre ces participations de jeunes désocialisés dans des programmes européens de

coopération au développement ? On pourrait ainsi articuler des objectifs financés du Fonds
Social Européen avec des programmes de coopération ;

créer un ERASMUS-SUD qui permettrait à des étudiants européens de s'immerger au moins
pendant un trimestre dans les réalités du Sud. Cette présence active dans des programmes de

coopération - si possible en liaison avec leurs études - ferait l'objet de mémoires
spécifiques, intégrés dans leur cursus universitaire.

a

La question des vocabulaires, de leurs maniements, de leurs dérives, qui alimentent les peurs, les

intolérances, qui justifient et légitiment les politiques de sécurité et de contrôle des citoyens.
Dans cette bataille sur I'opinion publique, une grande attention devrait être portée à l'évolution

des médias et au contenu qu'ils véhiculent. La commercialisation etlou le « politiquement correct »

alimentent la stupidité, la médiocrité et le simplisme, tel le sentiment que « de toute façon, moi je ne

peux rien faire ».

Les technologies dans les domaines de la communication sont performantes mais servent peu à
la « réciprocité des savoirs » au niveau planétaire : comment vivent et à quoi aspirent d'autres
personnes et groupes ? De quelles expériences sont-ils porteurs ? Quels sont les gestes quotidiens
d'innombrables citoyens pour rendre la vie vivable ou au moins permettre la survie de millions
d'êtres humains ?

La réponse à ces questions pourrait contribuer à comprendre l'interdépendance des situations et

des solutions. Aussi, dans le monde de l'éducation comme dans l'action des associations, on
doit progresser à la fois en approfondissant le multiculturel et en apprenant à gérer la complexité des

êtres et des choses.

PROPOSITION GENERALE

Tous ces constats, analyses et perspectives devraient s'inscrire pour tous les acteurs européens
dans la réflexion et les propositions en vue d'une re-fondation : quel projet pour l'Europe ? Quelles
politiques internes et externes de régulation sociale et de démocratie participative ? Avec quelles
valeurs ?

L'essentiel est sans doute de réhabiliter la fonction politique, à tous les niveaux des pouvoirs
publics. Le politique a comme tâche fondamentale la garantie de la dignité de tous les êtres humains
vivant sur un territoire. Les moyens de cette tâche doivent être assurés par tous les citoyens.

Dans cette re-fondation, une attention particulière devrait être portée :

. à la qualité et au fonctionnement des services publics d'intérêt général (éducation, santé,
communications, transports, distribution d'énergie et d'eau). Les services publics vont être
soumis à des opérations de libéralisation, que la Conférence de Doha a initiées. Quelles que

soient les formes choisies, lc fonctionnement de ces services doit être transparent et
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démocratique et garantir l'accès de tous - notamment des plus pauvres - sans discrimination,
à ces services d'intérêt général ;

. à la nécessité de poursuivre la promotion des droits indissociables: civils, politiques,
sociaux, culturels et économiques et l'accès effectif à ces droits, en particulier pour les plus

démunis.

Un travail encore important est à foumir par les acteurs pour la connaissance, la maîtrise et

I'utilisation des systèmes normatifs nationaux et internationaux.

RECOMMANDATION

Comme cela est apparu à maintes reprises dans les débats à propos de l'interpellation
permanente « Que faire ? », une recommandation s'impose.

Si nous voulons lutter contre les précarités ou la pauvreté, ici ou ailleurs, si nous voulons créer

les conditions d'un monde plus juste et plus humain, il faut travailler ensemble, chercher
obstinément des alliances et des coalitions, surtout entre acteurs (ONG, associations, syndicats) qui

ont choisi non seulement de travailler POUR mais AVEC les précarisés, les pauvres (acteurs eux-
mêmes de leur propre émancipation).

Donc un travail coflrmun dans une optique de partage des savoirs. C'est en mettant ensemble nos

expertises réciproques, nos savoir-faire respectifs que nous pourrons peser sur les événements,
développer des rapports de forces, obliger les « décideurs » à intégrer celles et ceux que nous

voulons représenter.
Attention encore au vocabulaire : le partenariat est un concept fort, trop souvent galvaudé : il

peut s'employer si les candidats au partenariat se reconnaissent de véritables intérêts communs.
Sommes-nous réellement « partenaires » des plus pauvres ?

ATELIER 5 :
<< COMMENT »ÉTNNVUNER DES << INDICATEURS PARTICIPATIFS »

DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, EN EUROPE ? »

FRAN BENNETT
Chargée de cours à l'Université d'Oxford (Grande-Bretagne) et chargée de recherche pour

Euronet, réseau sur la pauvreté des enfants et I'exclusion sociale dans I'Union européenne.

Nous avons eu cinq excellents exposés dans les ateliers ; je vais les évoquer en essayant de leur

rendre tout leur mérite au travers des débats qui en ont découlé.

l. Nous pensons d'abord que c'est le moment propice pour réfléchir à l'élaboration d'indicateurs
participatifs de lutte contre Ia pauvreté et I'exclusion.

En effet la question des indicateurs est omniprésente : à Bruxelles, nous sentons combien elle est

importante au niveau européen et, donc, également au niveau des différents États membres dans la

lutte contre la pauvreté.
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2. Nous nous sommes demandé de façon générale : « À quoi les indicateurs doivent-ils servir ? »
Nous estimons qu'ils doivent aider à la lutte contre la pauvreté, en permettant de mesurer le

changement dans la vie quotidienne des pauvres, le changement dans la société, et dans quelle
mesure la pauweté disparaît.

Par ailleurs, nous pensons que les citoyens souhaitent être tenus au courant, par leur
gouvernement, des résultats obtenus par la mise en æuvre des mesures politiques prises dans la lutte
contre la pauvreté ; les gouvernements se doivent de leur rendre des comptes et en particulier, ils
devraient rendre des comptes aux personnes vivant elles-mêmes en situation de pauvreté.

Les acteurs, les groupes qui sont associés à la définition des indicateurs, ont des motivations
diverses. Dans notre atelier, nous sommes tombés d'accord pour dire que tous les indicateurs sont
normatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indicateur qui ne soit sans jugement de valeur. La manière
dont nous définissons la pauvreté sera le point de départ pour le développement des indicateurs. Par
exemple, est-ce que les gens pauvres sont ceux qui n'ont pas de ressources ? Ou bien ceux qui n'ont
pas de pouvoir ?

3. Nous avons voulu aussi exprimer les raisons pour lesquelles cette approche participative nous
semble importante dans la définition des indicateurs.

En fait, pour nous, il ne s'agit pas tant de parler d'indicateurs participatifs que d'une démarche
participative dans la définition des indicateurs. Nous ne parlons pas ici d'ajouter simplement des
indicateurs qualitatifs aux indicateurs quantitatifs ou d'ajouter des indicateurs subjectifs aux
indicateurs objectifs mais nous parlons d'une nouvelle approche pour l'ensemble des indicateurs.

Nous pensons qu'il est injuste de développer des outils qui mesurent la pauvreté sans la
participation de ceux qui en sont victimes. La participation des personnes les plus pauvres au débat
prouverait qu'elles ont effectivement des idées pertinentes à partager sur l'avenir de la société
européenne. Leur participation est d'autant plus nécessaire qu'elle permettrait de dégager de
meilleurs outils pour chacun dans la lutte contre la pauvreté.

4. Nous avons réfléchi à la question suivante: quelles sont les conditions préalables et
nécessaires au bon fonctionnement de ce développement d'indicateurs de manière participative ?

Avant tout, les personnes vivant en situation de pauvreté doivent être impliquées dès le début.
De plus, à notre avis, les personnes pauvres ont besoin de l'appui d'organisations : par exemple,
avoir autant que possible un accompagnement pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir dialoguer
avec les autres. Mais il est aussi important d'essayer de ne pas exclure les personnes qui n'auraient
pas de telles organisations pour soutien.

Les personnes dans la pauvreté ont besoin de se retrouver, à la fois entre elles, mais aussi avec
d'autres de tous milieux pour débattre et échanger leurs idées afin de pouvoir avancer dans la lutte
contre la pauvreté. Elles ont besoin de rester en contact avec leur propre milieu, ainsi ce qu'elles
disent est ancré dans cette expérience. Le rôle des personnes ayant une expérience directe de la
pauvreté ne doit pas être limité uniquement au témoignage de leur expérience de la pauvreté, qui
serait ensuite exploité par d'autres. Nous devons travailler tous ensemble, avec la communauté
scientifique, les statisticiens, les politiciens et les fonctionnaires, et non pas de façon antagoniste.

5. Quelle difference cela peut-il faire ? Quelle est notre vision ? Quels changements pensons-
nous que cela peut imposer ?

Nous pensons que les indicateurs concernant la pauvreté et I'exclusion sociale sont ancrés dans
les droits de l'homme parce que nous nous sommes aperçus que les pauvres peuvent s'identifier
dans ce cadre.

Les personnes qui vivent dans la pauvreté veulent des indicateurs qui traduisent un changement
concret dans leur vie et pas seulement sur [e papier. Les indicateurs doivent correspondre à la réalité
vécue par les pauvres. Il ne faut pas oublier que celle-ci n'est pas seulement multidimensionnelle
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mais que chaque dimension est aussi en interaction avec les autres - qu'elles s'influencent les unes

les autres.

Les indicateurs participatifs reflèteraient les priorités mises en avant par les personnes vivant
dans la pauvreté, par exemple : le manque de respect, le fait qu'elles n'aient jamais droit à la parole,

ni le pouvoir de changer leur vie et souvent pas même droit à l'espoir d'un avenir. I1 s'agirait donc

de mesurer, par exemple, les progrès accomplis par rapport au sentiment de honte dont souffrent les

personnes pauvres.
Ces indicateurs démontreraient aussi les efforts faits par les personnes vivant dans la pauvreté

pour réaliser leurs aspirations et pas seulement survivre.
Pour revenir à la pensée du Père Joseph Wresinski, nous voulons finalement parvenir à ce que

les indicateurs perrnettent de mesurer les progrès dans la réalisation des rêves des parents pauvres

pour leurs enfants pour les vingt ans à venir. Nous savons que nous ne sommes qu'au tout début de

la démarche ; ainsi, les personnes qui savent comment travailler de façon participative avec les

personnes dans la pauvreté sont très peu nombreuses. Nous devons apprendre davantage comment
inclure et retransmettre d'une manière significative l'expérience des personnes les plus

marginalisées. Les ONG doivent développer une capacité technique pour amorcer cette démarche.
Les indicateurs sont souvent inscrits, soit dans un cadre européen, soit dans un cadre national

(comme les plans d'action nationaux) et ils sont donc soumis à des contraintes differentes. Il est

probable que nous sommes mieux à même d'influencer les critères et les objectifs nationaux, mais

grâce à la méthode ouverte de coordination, nous pourrions aussi, à plus long terme, influencer
également les critères et les valeurs retenus par 1'Union européenne.

6. Finalement, que peut-on espérer raisonnablement ?

Nous avons avancé récemment dans le domaine des indicateurs même si la bataille est rude. Le

Comité sur la protection sociale de la Commission européenne a officiellement souscrit à

l'association des pauvres dans l'élaboration des indicateurs à l'avenir. Nous avons noté aussi des

évolutions convergentes, non seulement en Europe mais dans I'ensemble du monde : on rnet de plus

en plus l'accent sur l'opinion des utilisateurs des services de protection sociale et pas seulement sur

leurs expériences. On s'accorde de plrrs en plus sur le fait de bâtir les stratégies de lutte contre la
pauvreté à partir de la perspective des personnes dans la pauvreté dans les pays du Sud comme du

Nord. Ces demandes sont portées non seulement par les ONG mais également par certaines

instances officielles.

En conclusion, nous pourrions dire que notre but n'est pas seulement d'avoir des indicateurs
participatifs à côté d'autres indicateurs. Nous avons besoin de plusieurs sortes d'indicateurs mais

nous avons besoin de trouver un moyen par lequel tous les indicateurs soient de type participatif et

qu'ils soient intimement liés aux expériences et aux pensées des personnes vivant dans la pauvreté.
Mais si les personnes pauvres ne sont pas prises sur un même pied d'égalité que les autres

acteurs dans ce processus, sans renier le rôle des autres acteurs, si elles ne deviennent pas nos

partenaires et si nous n'avons pas cette approche participative, il est clair que nous ne parviendrons
jamais à notre but. Ceci n'est pas uniquement valable pour l'élaboration des indicateurs de pauvreté

mais aussi pour toutes les stratégies dans la lutte contre la pauvreté : sans égal respect et

participation des personnes pauvres dans l'élaboration des processus, nous ne parviendrons jamais à

des résultats probants en matière de lu+te contre la pauvreté.

59



DEBAT, ANIME PARANNE-MARIE LIZIN
Sénatrice-Bourgmestre de l{uy, experte indépendante auprès des Nations Unies pour les Droits

de l'homme et I'extrême pauvreté.

Anne-Marie Lizin

Depuis trois ans, je suis rapporteur à la Commission des droits de l'homme sur l'extrême
pauvreté. Nous avons parcouru un long chemin pour imposer la dimension des droits sociaux,
économiques et culturels. À ce jour, nous insistons auprès des organismes financiers internationaux
pour qu'ils tiennent compte des droits de l'homme.

Nous sommes encore loin d'avoir réussi ce chapitre. Nous sommes à présent cinq rapporteurs
annuels. Chaque rapport transmis en Commission des droits de l'homme démontre l'impact de plus
en plus important sur le comportement des diplomaties. Autour de la table de la Commission des

droits de l'homme, il nous faut passer par les intermédiaires que sont les diplomates. Les rapports
permettront de poser la question essentielle : le statut des institutions financières internationales et
la façon dont nous pounions en proposer une modification et une ouverture.

J'aimerais beaucoup lier le travail que nous faisons avec ce que le Mouvement ATD Quart
Monde a insufflé à la Commission des droits de l'homme sur les droits sociaux, économiques et
culturels. Le pilier de Bretton Woods continue à se développer en répondant systématiquement qu'il
n'a rien à voir avec le concept des droits de l'homme. La Banque Mondiale travaille parfois mieux
que d'autres institutions de l'ONU, sur le problème de la pauvreté mais sans cohésion des méthodes
de travail. Les textes de Bretton Woods n'incluent pas le caractère obligatoire des droits de

l'homme. Ceci est une des failles sur lesquelles l'Europe pourrait avoir un rôle diplomatique et
social très important.

M.Vandamme nous a présenté un brillant rapport de l'atelier nol « Quels nouveaux instruments
juridiques requiert l'éradication de la,grande pauvreté en Europe ? »

La question de l'utilité ou non d'un nouvel instrument international complémentaire est abordée
chaque année devant la Commission des droits de l'homme à Genève. La position américaine est

très ferme à ce sujet: ils s'opposent à la création d'un nouvel instrument. Nous devons décider si
nous continuons le combat ou si nous essayons d'obtenir des modifications peut-être moins
spectaculaires qu'un texte unique mais dont les effets seraient plus importants sur le plan
international.

Jacques-R".é Rabier,
Groupe Etude « Mondialtsatton et pauvreté >», ATD Quart Monde Bruxelles

Il existe une charte sociale du Conseil de l'Europe qui a été révisée en 1996. Le Mouvement
ATD Quart Monde s'y intéresse spécialement parce qu'il y a des dispositions très courageuses pour
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Malheureusement quelques pays dont l'Allemagne,
les Pays Bas et la Belgique, n'ont pas.igné cette charte sociale révisée.

François Vandamme,
Responsable des relations internationales au Ministère JiSdéral du travail en Belgique

En Belgique, le dossier de la ratification de la charte révisée est en suspens. Par contre, toutes les

autres institutions ont ratifié le texte y compris au niveau fédéral.
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L'article 30 de la charte sociale est effectivement un instrument intéressant à utiliser d'autant
plus que I'Union européenne a proposé une méthodologie de coopération. Sur des objectifs
communs, chaque gouvernement rédigera des rapports qui seront communiqués à l'Union et aux

États membres. Ces rapports seront évalués également par des personnes en situation de grande

pauvreté. Nous retrouvons ici toute l'application de l'article 30. il n'y a donc plus de raisons de

principe pour qu'un État de l'[Jnion ne ratifie pas l'article 30 lorsqu'il ratifiera la charte révisée.

Pour autant, le paradoxe existe puisque la charte révisée est plus largement ratifiée par les pays de

I'Est que par les pays de l'Union.
Gérard Fonteneau, représentant de la Confédération européenne des syndicats, nous a dit

l'importance de restaurer le rôle du politique. Je pense effectivement que c'est une des relations,
peut-être la plus importante, qui doit être recréée pour promouvoir réellement les solidarités dans

nos pays très développés.
Par ailleurs, les organisations syndicales de service public n'ont-elles pas un rôle essentiel à

jouer par rapport au manque de souplesse du système ? Le service public privatisé dans la liste des

directives européennes est représenté généralement par les services postaux, ceux des

télécommunications, ceux des transports, etc. Hors Europe, le FMI et la Banque Mondiale veulent

aussi privatiser les services publics mais ceux-ci représentent tout d'abord, pour eux, les services de

santé et de l'enseignement. Toute moürfication de ces services a des conséquences dangereuses pour

les pays les plus pauvres. L'enseignement et la santé qui sont des droits économiques et sociaux de

base ont beaucoup reculé. Par exemple, le Congo a beaucoup de difficultés pour fournir une

éducation de base. Le FMI a imposé des mesures d'ajustement qui risquent de fragiliser encore

davantage l'enseignement. Il faudrait empêcher la dégradation de ces droits dans des pays qui ont

déjà atteint un système démocratique très proche du nôtre.

Anne-Marie Lizin

Le Mouvement ATD Quart Monde promeut l'idée de créer un pacte au niveau intemational : un

texte réunissant des objectifs communs clairement définis, se devant d'être respecté et appliqué tant

par les Nations Unies que par les institutions financières internationales.
Plusieurs tentatives pour rédiger un tel texte ont été faites. L'ambassadeur d'ltalie à New York

s'est vu refusé ce projet par quelques pays anglophones connus. Aucun texte n'a jamais abouti.

Après plusieurs essais infructueux, la sous-commission des droits de l'homme a finalement opté

pour un projet de « lignes directrices ». Le veto américain ne s'est pas imposé cette fois-ci contre la
nouvelle proposition car il ne s'agissait plus d'un texte contraignant mais seulement de guider en

quelque sorte les actions des États. Le prochain rapport que je dépose en avril pour la Commission
des droits de l'homme reprendra cette idée de lignes directrices. J'espère que nous parviendrons peu

à peu à l'introduire aussi dans [e droit à l'alimentation et dans le droit au développement. Les droits

de l'homme, pour le moment, ne sont pas dans les composantes de Bretton Woods. Pourquoi ne pas

les y intégrer ? Les institutions financières internationales, imposant aux gouvemements des

programmes, comme le PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers ou, en français, CSRP, Cadres

Stratégiques de Réduction de la Pauvreté), seraient obligées de vérifier que ces programmes ne

portent pas atteinte à l'exercice des droits de base, à l'enseignement, à la santé, etc. Cette avancée

serait déjà extrêmement importante.
J'ai rédigé deux petits amendements au statut simple que nous allons essayer d'introduire dans

le circuit. Nous voudrions parvenir à rapprocher les différentes visions qui s'opposent actuellement
sur les questions du droit international. Ce n'est pas facile, mais ce pourrait être une des façons de

faire aboutir la démarche.
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Gilda Farrell,
Chef de la division à la cohésion sociale du Conseil de l'Europe

Je voudrais intervenir suite au rapport fait par l'atelier n"4. En Europe, nous pourrions peut-être
reprendre la question de l'immigration clandestine en considérant les migrants comme un vecteur
pour la coopération avec les pays d'origine. Au lieu de renvoyer les personnes sans papiers manu-
militari, nous devrions réfléchir comment nous pourrions leur apporter des compétences qui leur
permettraient de rester dans leur pays. Les ONG qui défendent les droits des réfugiés et des
personnes déplacées méritent un espace et un soutien dans ce sens. L'immigration utilisée de façon
intelligente peut devenir un véritable élément pour la coopération et le développement des pays plus
pauvres.

Anne-Marie Lizin

L'Organisation internationale des migrations (OIM) réfléchit un peu en ces termes pour
quelques programmes sur les diasporas. L'OIM et le gouvernement belge ont prévu un budget pour
la région des Grands Lacs en Afrique.

Nous devrions vraiment interpeller les ministres ou les secrétaires d'État à la coopération sur ce
phénomène car le travail de coopération est paralysé pour les vingt-cinq pays prioritaires parmi
lesquels ne figure pas l'Afghanistan. Il n'est pas possible d'insérer l'aide matérielle pour les femmes
afghanes dans les budgets trop cadrés de la coopération. I1 serait bon d'adapter ceux-ci pour
permettre une plus grande souplesse dans les pratiques.

Par ailleurs, les décisions prises à Tampere ne sont franchement pas mises en æuvre. C'est une
grande déception après les belles déclarations faites lors du conseil des chefs d'État à ce sommet. Le
concept d'une politique d'asile commune est très loin des réalités. Après avoir échoué dans toutes
les procédures belges et de peur d'être expulsé de Belgique, des malheureux entrent dans la
clandestinité. Lorsque finalement ils échouent au centre de rétention de Sangatte dans le Nord de la
France, ils tentent encore désespérément de rejoindre l'Angleterre dans des conditions incroyables.

La réflexion sur la politique d'asile n'est faite qu'État par État. La marge d'ouverture des
frontières autorisée par un pays par les voies légales de I'immigration reporte automatiquement les
conséquences sur les pays voisins. Un individu expulsé de Belgique, partira en Hollande ou en
France par n'importe quelmoyen.

Lorsque certains préconisent une plus grande ouverture des frontières, aussitôt des voix se font
entendre sur les dangers de l'afflux d'étrangers. Malgré de nombreux rapports suivis de
recommandations auprès du parlemgnt en Allemagne et en Italie, il n'y a pas de mise en æuvre
réelle hormis les régularisations périodiques quand vraiment « la marmite déborde ». Cette façon
empirique de procéder est relativement inhumaine. Nous devrions oser regarder objectivement cette
question. Il en est de même pour le problème des dépenses de la protection sociale auquel sont
confrontés tous les pays en l'Europe.

Gérard Fonteneau,
Conseiller à la Confédération européenne des syndicats

Dans les accords de Cotonou, l'article 13 intitulé « migration >>, aborde le problème
d'immigration dans trois dimensions : moduler les flux par des politiques adaptées de coopération-
développement, obtenir l'égalité de traitement des ressortissants des pays ACP, lutter contre les
frlières clandestines d'exploitation des migrants. Nous sommes, comme syndicat, beaucoup
intéressés par cet article. La Commission a reconnu qu'aucune mesure n'est prévue pour
l'application de cet article. Il faudrait que les ONG, les syndicats et les milieux associatifs en
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coordination interviennent à plusieurs reprises auprès de l'Union européenne dans l'espoir d'un
début d'application. Je connais à I'université de Louvain des dizaines et des dizaines de doctorants,
de docteurs experts sur des sujets pointus, qui attendent sans rien faire. Ils ne peuvent pas trouver de
travail et ne peuvent pas retourner chez eux. C'est un gaspillage humain énorme.

Anne-Marie Lizin

Le problème qui se pose en Belgique de ce point de vue nécessiterait une auhe journée de
travail. Il faut savoir en effet que lorr'1ue vous demandez le statut d'étudiant comme étranger, vous
êtes exclu d'office du processus de naturalisation. Nous sommes face au problème des méthodes
utilisées par des partis d'extrême droite qui vont à l'encontre d'une ouverture des mentalités.

Dans la lutte contre la pauvreté, le sujet principal de l'Europe, qu'elle le veuille ou non, est

l'immigration. C'est un sujet de société et de relation aux religions. Ce thème nous amène
naturellement à ce que nous devrions faire d'ici la fin de la décennie sauf si nous parvenions à

formuler tout ce qui se dit ici auprès des décideurs politiques. Ils ont peur du racisme tout
simplement et n'osent pas l'affronter. Tant que ceci n'est pas exposé clairement, nous continuerons
à tourner en rond sur les questions d'immigration.

Intervenant non identifié

Je constate aussi la crainte des gouvemements d'avoir une politique ouverte sur la question de

l'immigration, par peur du racisme. La seule réponse gouvernementale, c'est la quasi-fermeture des

frontières et des millions dépensés p.,ur régulariser ou pour refouler les demandeurs vers leur pays
d'origine ou des pays voisins. Des mesures répressives sont prises contre tout acte de racisme. Nous
avons développé un bel arsenal de lois pour punir mais je ne vois pas de campagnes positives sur
l'accueil de l'étranger, sur la différence et la richesse des ethnies.

Anne-Marie Lizin

L'O[M vient de lancer la semaine dernière une campagne exactement sur ce thème en Belgique
pour essayer d'expliquer le phénomène de l'immigration à travers un personnage ou une famille:
comprendre comment des familles qui ont subi des violences ont décidé de quitter leur maison et
leur pays pour se protéger. Je ne sais pas quel pourra être l"écho de la campagne mais I'OIM
travaille avec le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) pour [a diffuser en Europe.

Dans l'atelier n'5 intitulé : « Comment déterminer des indicateurs participatifs de lutte contre la
pauvreté en Europe ? », Fran Bennett, rapporteur, pose les véritables problèmes associés aux
indicateurs. Elle montre l'intérêt que présentent ces indicateurs et la prudence qui est de mise dans
leur utilisation. J'espère pouvoir les imposer petit à petit dans les structures internationales.

L'Europe a fourni beaucoup d'efforts et accomplit un travail de qualité. Les indicateurs sont à
l'ordre du jour et également la pauvreté. En Europe, les catégories les plus pauvres ne sont pas

simplement constituées de populations migrantes mais ces dernières sont confrontées à des risques
certains. Pour faire le lien avec le rapport précédent de l'atelier no4 sur la migration légale et

illégale, j'insiste pour dire que l'action est plus que jamais une nécessité.
Nous devons poursuivre l'action en matière d'éradication de la pauvreté en Europe et dans le

monde : il est important de tout faire pour mettre en æuvre, telle quelle, la déclaration du Millénaire
exposée par les Nations Unies.
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Moraene Roberts,
Déléguée des familles Quart Monde en Grande-Bretagne

Beaucoup de gouvernements se tournent vers la lutte contre la pauvreté et prennent en
considération ce qui fonctionne. Ils abordent la question du point de vue du travail, de l'emploi et
ignorent tout ce qui est accompli par les personnes sans emploi au sein de leur famille et de leur
tissu social. Beaucoup d'enfants travaillent jusqu'à dix-huit heures par jour mais ne sont pas

recensés comme des travailleurs. Nous oublions toutes les activités accomplies par les personnes

vivant dans la pauvreté comme les grand-mères qui prennent en charge leurs petits enfants, parfois
jusqu'à cinq enfants en même temps. Les tâches quotidiennes des mères de famille ne sont pas non
plus prises en compte, tout comme leurs conditions difficiles de travail.

Le deuxième point que je voudrais aborder est l'importance de l'élément participatif dans les

politiques de lutte contre la pauvreté. C'est un facteur essentiel de protection. Les initiatives de lutte
contre la pauvreté ne doivent pas s'imposer aux personnes vivant dans la pauvreté, sinon elles ne

feraient qu'alourdir leurs charges au quotidien. Les gouvernements prennent des décisions en
matière de travail. Si les personnes vivant dans la pauvreté ne participent pas à l'élaboration de ces

programmes, elles courent le risque de voir disparaître leur principale source de revenus (emplois

informels) ou de devoir accepter des labeurs encore plus difficiles.
Évitons également la répétition des erreurs du passé : plus la pauvreté est forte et accrue, plus

vous aurez besoin de l'appui de services, ceux pour les enfants notamment. Tous les départements
des services sociaux voient augmenter le nombre d'enfants pris en charge. Des situations extrêmes

poussent les parents à protéger leurs enfants en les confiant aux organismes sociaux. C'est une

situation horrible pour de nombreux parents car ils doivent envisager la perspective de l'adoption.
Si nous voulons intégrer de nouveaux textes dans la législation, y compris au niveau

international, pour lutter contre la pauvreté, ces textes doivent insister pour que les familles puissent

être soutenues et rester unies. Il faut garder les enfants le plus longtemps possible dans le cercle

familial.

Anne-Marie Lizin

En conclusion de ce débat, je souhaiterais vous remercier tous pour votre participation. Je

remercie également les rapporteurs (François Vandamme, Marjorie Jouen, Louis Join-Lambert,
Gérard Fonteneau et Fran Benett) pour le travail difficile mais brillant qu'ils ont réalisé.

Laurent Meillan, du Haut commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, participe comme

interlocuteur au rapport sur la pauvreté que j'ai présenté devant [a Commission des droits de

l'homme à Genève. Ensemble, nous espérons que celui-ci permettra de modifrer les statuts des

i nstitutions financières.
Je voudrais signaler enfin le forum du PNUD (Programme des Nations Unies pour le

Développement), sur « I'alliance des villes contre la pauvreté ». Le volet de la décentralisation, des

réseaux des ONG au niveau des communes et des villes est vraiment fondamental. Sans nier
l'importance des mesures de grande rmpleur prises au niveau international, le développement au

niveau des villes et des communes est la seule vraie façon de rejoindre les populations et d'obtenir
une participation au niveau local.
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PHILIPPE MAYSTADT
Président de la Banque européenr? d'investissement

« PERSPECTIVES »

1. MESURER LA PAUVRETE

Quand on essaie de comprendre un problème, on veut généralement le quantifier. C'est vrai aussi
d'un concept comme Ia pauvreté.

Un point de départ logique consiste à comparer le revenu disponible avec un étalon reflétant les
besoins essentiels d'une famille. Le postulat sur lequel repose cet indicateur de la pauvreté est que la
plupart des biens et services doivent être achetés sur le marché, et qu'il faut un minimum de pouvoir
d'achat pour se procurer les produits de première nécessité. Ainsi, selon cet indicateur, I'aggravation
des inégalités de revenus n'implique pas nécessairement que le nombre de pauvres va augmenter en
valeur absolue, tant que le pouvoir d'achat ne diminue pas dans le bas de l'échelle de la répartition
des revenus.

Mais, dans la Éalité sociale, chacun sait que, pour éviter l'exclusion, il faut être en mesure de
maintenir un niveau de vie supérieur à ce qui est strictement nécessaire pour assurer une
consommation minimale. C'est pourquoi il est oréferable d'envisaser pauvreté en termes relatifs.
et de nombreux sociologues utilisent aujourd'hui la notion de seuil de pauvreté relatif. Par exemple,
un revenu inferieur à 50 % de la moyenne paraît être un seuil largement utilisé pour caractériser la
pauvreté.

De plus, la pauvreté relative doit être replacée dans un contexte géographique. La cohésion
sociale ne respectant pas les frontières administratives, le choix d'une zone pertinente pour y
mesurer la pauvreté est difficile et inévitablement discutable. Un seuil de pauvreté relative à
l'échelle de I'UE, par exemple, dériverait d'une zone géographique trop vaste. Si I'on prenait pour
critère "les gens qui vivent avec moins de 50 oÂ du revenu moyen par habitant de I'UE", or
conclurait que bon nombre de Grecs et de Portugais sont pauvres. Il serait pourtant difficile
d'affltrmer qu'une majorité des Grecs et des Portugais souffrent d'exclusion sociale. Inversement, de
trop petites unités ne sont pas idéales non plus. Permettez-moi de citer encore un exemple, à l'autre
extrême. La pauvreté relative dans le quartier des Marolles, ici à Bruxelles, n'est probablement pas
très aiguë. Or le contraste est grand avec le revenu moyen de la région Bruxelles-Capitale.

estime 'il ade niveau de
l'État. Par exemple, c'est normalement au niveau de I que I'on décide des transferts et autres
politiques sociales, en partie parce qu'ils reflètent la solidarité et des valeurs fondées sur une
histoire, une culture ou une religion communes.

Enfin, il faut souligner qu'un cliché instantané de la pauvreté ayant pour toile de fond la
répartition des revenus au cours d'une année donnée ne nous apprend pas grand-chose. Certains
individus qui sont aujourd'hui au bas de l'échelle des revenus ne sont peut-être pas coincés là pour
toujours. Ils peuvent être mal payés parce qu'ils sont jeunes ou relativement peu qualifiés et,
moyennant leur juste part de chance, ils peuvent espérer gagner davantage lorsqu'ils auront plus
d'expérience ou de formation. Autrement dit : il peut être plus important de regarder le degré de
mobilité des revenus que des chiffres statiques sur la pauvreté.

À la lumière de ces quelques réflexions liminaires, examinons certaines données sur la pauvreté
et la mobilité des revenus en Europe.
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2.TENDANCES RECENTES DE LA PAUVRETE ET DE LA MOBILITE DES REVENUS
EN EUROPE

Selon des recherches récentes'n, le nombre de personnes vivant avec un revenu inferieur à 50 yo

de la moyenne d'un pays varie largement d'un pays européen à I'autre. À la f,n des années 80, par
exemple, les taux de pauvreté étaient les suivants : environ 3,50Â de la population au Luxembourg,
en Norvège et en Finlande ; environ 4,5yo en Belgique et aux Pays-Bas ; environ 5,5%o au
Danemark, en Allemagne et en Suède ; 8 à 8,5 % en Hongrie et en France ; environ lO oÂ en Italie,
en Espagne et en Pologne, et environ 13 o/o au Royaume-IJni, de même qu'en Grèce, au Portugal et
en Irlande. Mais c'est aux États-Unis qu'on trouvait le taux de pauvreté le plus élevé : pas moins de
17,5oÂde la population vivaient avec moins de la moitié du revenu par habitant constaté dans
I'ensemble du pays'5.

On observait donc des taux de pauvreté élevés dans les pays anglophones et d'Europe du Sud, et
des taux faibles dans les pays nordiques, ainsi qu'au Benelux. Les pays d'Europe centrale occupaient
le milieu et parfois le haut de la fourchette'6. Les études montrent aussi que la pauvreté relative
prévaut particulièrement dans certains groupes de personnes : celles qui vivent seules, en particulier
les femmes âgées, et les familles monoparentales.

Qu'en est-il de l'évolution des taux de pauvreté ? L'écart entre les pays s'est un peu rétréci
pendant les années 90, mais c'est malheureusement surtout dû à I'auementation du nombre de
pauvres dans les grands palrs européq , où
I'incidence de la pauvreté a presque doublé". D'après les estimations d'Eurostatr8, au milieu des
annéç§ 90. environ cinquaqte-cing nillions dç personnes vivaient au-dessous du seuil de pauvreté

de 50 o/o du revenu moyen dans les États membres de l'Union euretrqenn§. La hausse du chômasç çn
Europe est indiscutablement I'une des causes principales de cette évolution.

La mobilité des revenus, en revanche, reste étonnamment uniforme de part et d'autre de
I'Atlantique pour les personnes qui travaillent, en dépit des grandes différences qui existent dans la
réglementation du marché du travail et les politiques sociales''''0. On observe cependant une légère
tendance à une mobilité plus forte des revenus parmi les jeunes travailleurs dans les pays anglo-
saxons.

La proportion de personnes qui restent pauvres pendant des périodes prolongées est
heureusement beaucoup plus faible que ne pounaient le faire craindre les taux de pauvreté que j'ai
mentionnés, mais leur nombre n'est pas négligeable : entre 2 et 5 o/o de la population, selon une
étude récente de I'OCDE2'. De fait, dans la région Bruxelles-Capitale, par exemple,3,5oÂ de la
population dépendent du "minimex", le revenu minimum d'existence, ou d'un équivalent22.

'' Base de données LIS (Luxembourg Income Study) - une collection de données standardisées tirées d'enquêtes auprès
des ménages et couvrant vingt-cinq pays - et Panel des ménages de la Communauté européenne (Eurostat).

'' Kangas, O., « For Better or for Worse : Economic Positions of the Rich and the Poor 1985-1995»», Centre d'études de
populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques, Luxembourg LIS Working Paper No 248, janvier 200 I .

'u Veli-Matti, R., « Trends of Poverÿ and Income Inequality in Cross-National Comparisons », Centre d'études de

populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques, Luxembourg LIS Working Paper No 272, aoît2001 .

'' Awad, Y., and Israeli, N., « Poverÿ and lncome Inëquality: An lnternational Comparison, 1980s and 1990s »»,Centre

d'études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques, Luxembourg, LIS Working Paper No 166,
juillet 1997.

18 Panel des ménages de la Communauté européenne, 1994. Contrairement à celles de la base LIS, ces données ne sont
toutefois pas entièrement comparables sur un plan international.

'' Fabig, H., << Income Mobiliÿ in International Comparison - an Empirical Analysis with Panel Data », Centre d'études
de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques, Luxembourg, PACO Working Paper 26,juin 1998.

'o OCDE, Perspectives de I'emploi, 1996.

'' OCDE, « Poverÿ Dynamics in Four OECD Countries », Département des affaires économiques, Working Paper No
212, avril 1999.

22 Observatoire de la Santé - Rapport 2000 sur l'état de la pauvreté en région de Bruxelles-Capitale, Journal du Collectif
No 26, mai-juin 2001, Commission Commrr.lautaire Commune, Bruxelles.
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Mais assez de chiffres. En effet, le reproche que l'on peut faire à la polarisation sur les chiffres
est d'abord que, coûlme toute statistique, elle atrophie Ia réalité. Nombre de personnes vivant en
dessous d'un certain seuil de revenus ne sont même pas identifiées. Il suffît de songer à tous les
immigrés clandestins. En outre, les réalités non monétaires, qui revêtent en la matière une
importance toute particulière - l'environnement, le statut familial, l'ancrage dans les solidarités
proches, la motivation personnelle - ne peuvent être captées par les statistiques. En fait, il n'y a pas
d'explication statistique satisfaisante de la spécificité de l'extrême pauvreté qui reste toujours
fondamentalement inscrite dans une histoire personnelle.

Ensuite, la seconde raison pour laquelle je me méfie des chiffres en la matière est que, derrière
ce raffinement comptable. pourrait .e dissimuler une indifference de fait et que l'on pourrait
construire des indicateurs politiques qui peuvent se retoumer contre les personnes. Le taux de
pauvreté deviendrait plus important que les pauvres eux-mêmes et l'on risquerait de s'attacher
davantage à l'amélioration du chiffre qu'aux besoins réels des personnes. Si on se laissait obnubiler
par une approche statistique, on finirait par préférer les mesures ayant le plus d'impact sur ce plan,
plutôt que celles qui correspondent aux attentes très concrètes de ceux qui recherchent la
satisfaction de besoins et de droits fondamentaux.

D'où l'importance de ne pas laisser parler uniquement les statistiques, mais aussi et surtout les
pauvres eux-mêmes.

3. L'EDUCATION POUR TOUS

En les écoutant, j'ai souvent été frappé par l'importance qu'ils accordaient à l'école pour leurs
enfants. C'est sans doute la raison pour laquelle l'école occupe une place centrale dans les
réflexions et la démarche d'ATD Qua{t Monde, depuis sa fondation. Je ne m'y étendrai pas ici, si ce
n'est pour relever le danger d'une théorie que d'aucuns développent dans le contexte de la
mondialisation. Pour ceux-ci, il suffit de relever le niveau de formation d'une partie de la population
pour compenser I'effet de la diminution des emplois non qualifiés engendrée par la redistribution du
travail à l'échelle mondiale. Grâce au relèvement du niveau de formation des autres, un ouvrier non
qualihé profitera du désencombrement du marché où il cherche un emploi. Dans cette théorie
« mécanique », l'ouvrier qui reste non qualifié est aidé par la requalification de son voisin. Ainsi,
pour les adeptes de cette théorie, fixer comme objectif que 807o de la population anivent à un
niveau donné de formation serait excellent pour tout le monde, y compris les 2OYo restants. Je crois
au contraire que c'est désastreux pour ceux qui restent sans formation. Mon raisonnement est
simple : dans un monde où 80% de la population sait lire, rester analphabète devient un véritable
handicap pour les 20oÂ qui ne savent pas lire. Et si, au lieu d'alphabétisation, on entend parler
l'anglais ou utiliser l'informatique, le raisonnement est le même.

L'argument ne signifie évidemment pas que Ia marche vers le relèvement du niveau moyen de

formation doive être ralentie. Au contraire, il vise à faire comprendre pourquoi l'ambition doit être
plus grande et pourquoi l'objectif d'éÇrrcation pour tous doit être pris au sens fort du terme.

Il est d'autant plus nécessaire de le souligner qu'au sein même du système éducatif des

évolutions sont en cours qui viennent rendre cet objectif encore plus difficile à atteindre. La
stratégie éducative choisie par des parents pour leurs enfants devient plus sélective et tend à

segmenter davantage le système éducatif. Les « bons » lycées deviennent « meilleurs » et, par voie
de conséquence, les << moins bons >> lycées deviennent « pires >>. Ces choix sont souvent le fait de

familles de classes moyennes, notamment de professions intellectuelles, parce que, sans

nécessairement posséder des revenus élevés, elles possèdent les savoirs, le savoir-faire, le temps et

les réseaux sociaux nécessaires pour décoder et utiliser des systèmes informels de sélection et de

classement. Il n'y a pas que les parents qui participent à ces stratégies sélectives. Il arrive que des

enseignants y contribuent aussi, parfois inconsciemment. L'école, y compris l'école publique, subit
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ainsi un effet paradoxal de la scolarisation de masse : elle devient plus segmentée et donc, à son
tour, le vecteur de nouvelles inégalités23.

Je souhaiterais à présent évoquer, dans un souci de prospective, trois questions délicates qui
prendront de plus en plus d'importance dans les prochaines années :

comment éviter l'effet stigmatisant des nouvelles politiques sociales ?
. comment concilier sécurité et liberté ou conunent éviter la dérive vers un contrôle social

dur et intrusif ?

. comment associer les populations les plus défavorisées à la définition et à la mise en
æuvre des décisions qui les concernent ?

4. EVITER L'EFFET STIGMATISANT

Première question : ne faut-il pas éviter de trop cibler les aides à destination des parties les plus
pauvres ou les plus vulnérables de la population ? Des politiques trop ciblées peuvent en effet se

retourner contre ceux auxquels elles sont destinées. C'est le drame de << ces politiques sociales qui
disqualifient ceux auxquels elles apportent leur soutien en leur conférant le statut d'assistés... »24.

Comment sortir du dilemme qu'ont trop souvent rencontré les politiques de lutte contre la pauvreté :

soulager le pauvre sans l'estampiller comme pauvre et sans lui rendre du coup plus diff,rcile
d'échapper à sa condition ?

Nombre d'exemples attestent de cette diffrculté. Je viens d'évoquer I'école. Si les zones
d'éducation prioritaires (ZEP) en France ou les écoles à discrimination positive en Belgique
permettent dans les meilleurs des cas d'endiguer la dégradation des résultats scolaires des enfants
issus de quartiers défavorisés, elles n'empêchent pas que l'effet perçu comme stigmatisant du label
ZEP ne conduise les parents des milieux plus favorisés à quitter IaZEP par crainte d'une trop forte
concentration d'élèves issus des milieux les plus défavorisés.

De même, dans le cas du marché de l'emploi, certaines formules de contrats d'insertion
n'échappent pas, parce que trop ciblées, à cet effet stigmatisant aux yeux des futurs employeurs.

Ou encore, pour évoquer une question qui fait actuellement l'objet d'un débat dans plusieurs
pays de l'Union européenne - le droit à être titulaire d'un compte bancaire -, il serait à mon avis
dangereux de s'orienter vers la création de comptes bancaires spéciaux qui seraient réservés aux
plus pauvres et dont les caractéristiques seraient discriminatoires par rapport aux comptes bancaires
ordinaires.

I1 me paraît essentiel d'éviter que les aides aux plus défavorisés ne les enferment dans des

ghettos dont ils resteraient prisonniers à cause de leurs effets stigmatisants vis-à-vis des autres, et de
leurs effets psychologiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Il faut au contraire élargir le champ des

réformes, que ce soit dans le domaine de l'école, du crédit ou du travail. Bien entendu, ce constat
donne la mesure de l'immensité de la tâche. La lutte contre la pauvreté ne peut être pensée

indépendamment du fonctionnement de l'ensemble de la société ; la question ne peut être « réglée »

par des mesures « ponctuelles » qui ne concerneraient que les pauvres". C'est au contraire la
recherche constante de passerelles ouvertes qui doit animer la lutte contre la pauvreté, en sachant
que ces passerelles sont ouvertes dans les deux sens, que le donner et recevoir n'est pas à sens

unique.

23 Sur cette évolution, voir. I'analyse d'Agnès van Zanten: « Fabrication et effets de la ségrégation scolaire », in
Paugam, S., « L'Exclusion : l'état des savoirs », La Découverte, 1996, p. 285.

'o Schnapper, D., «lntégration et exclusion dans les sociétés modernes», in Paugam, 5., op. cit.

" Cohen, D., << Richesse du monde, pauvretés des nations », Flammarion, 1997, p. l3 I .
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s. coNcrLrER sÉcunrrÉ rr LreeRrÉ

Une deuxième question diffrcile et qui est clairement posée dans le document préparatoire à ces
journées d'étude est celle de savoir comment il est possible de concilier sécurité et liberté.

La tradition charitable de l'Ancien Régime associait l'exercice d'un certain devoir de solidarité à

une mise sous tutelle des pauvres. Les politiques sociales étaient alors indissociablement charitables
et policières, la prise en charge des individus s'accompagnant nécessairement du contrôle de leur
comportement.

En mettant l'accent sur la liberté, la société moderne a fait surgir une autre conception, celle
d'une solidarité non dégradante, qui prenne la forme d'un droit et non d'une mise sous tutelle:
« quels que soient les aléas de son existence, la personne doit rester un citoyen à part entière >>26.

Or, on a parfois l'impression que certaines politiques récentes nous ramènent à l'Ancien Régime
dans la mesure où elles en reviennent à un contrôle des comportements. Certaines nouvelles
approches, fondées sur le souci légitime d'accroître l'efficacité des politiques sociales, risquent de
renvoyer, au moins pour une part, à une figure archaïque, celle de la classification des pauvres en

fonction de leur mérite. Dans certaines procédures nouvelles, on a parfois f impression de se

retrouver dans un bureau de bienfais;nce, lorsqu'il s'agissait de distinguer les bons et les mauvais
pauvres. C'est un problème très important pour l'avenir, qu'il convient d'examiner avec attention.

La tentation du contrôle des comportements, à travers les décisions d'octroyer ou de refuser
certaines allocations dès lors que celles-ci ne procèdent plus d'un système d'assurance, est bien
réelle. L'évolution est très nette aux États-Unis où de nombreux programmes sociaux se sont doruré
pour objectif d'exercer une pression sur les personnes pour qu'elles adoptent un comportement
déterminé. Par exemple, dans certains États, les allocations familiales sont réduites si les jours
d'absence des enfants à l'école dépassent un certain nombre. Les mères adolescentes ont des

allocations supplémentaires si elles se marient, le but étant de reconstituer une cellule familiale
stable. En revanche, leurs allocations sont bloquées si elles ont un autre enfant. Les personnes
droguées qui refusent de suivre un traitement de désintoxication voient leurs allocations suspendues.
Au Québec, les femmes pauvres reçoivent une allocation mensuelle supplémentaire si elles
nourrissent leur bébé au sein parce que c'est meilleur pour leur santé27.

Jusqu'où peuvent aller de tels programmes dans le contrôle social ? Où est la limite ? On
comprend le souci d'efficacité. Pour ma part, j'approuve l'octroi d'un supplément d'allocation aux
jeunes chômeurs qui acceptent de su.lvre une formation qualifiante. Mais on voit bien aussi que la
dérive menace et que, sous couvert d'une « activation » des allocations sociales, on risque de

renouer avec des politiques assistancielles de l'Ancien Régime- Des associations américaines de

défense des droits de l'homme parlent à ce propos de « nouveau paternalisme )) ou de « démocratie
de surveillance » ; elles ont d'ailleurs intenté des actions en justice contre certains programmes,
dans la mesure où ils constituent une atteinte grave à la liberté des personnes.

En Europe aussi, il convient de réagir contre cette tendance qui, en invoquant des impératifs
collectifs de coût et d'efficacité, entend régir le comportement des individus dans ce qu'ils ont de

plus personnel et parfois de plus intime.
I1 me semble que, dans les années à venir, nous devrons être très vigilants sur ce plan : il s'agit

de permettre aux populations les plus pauvres d'accéder aux droits fondamentaux mais sans attenter
à leur liberté. À cet égard, comme l'a souligné François Vandamme, le combat juridique doit être
poursuivi.

26 Rosanvallon, P., « La nouvelle question sociale», Seuil, I995, p. 182.

" Ces exemples sont donnés par Pierre Rosanvallon, op. cit., pp.212-213
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6. DES PARTENAIRES DE DÉMOCRATIE

Enfin, la troisième et dernière question que je voudrais évoquer est peut-être la plus importante :

comment faire en sorte que les populations les plus défavorisées deviennent de véritables

partenaires de démocratie ? Comment créer les conditions pour faire valoir les exigences de justice

que portent, que vivent, que souhaitent exprimer ceux qui s'en sentent privés ?

Pour cela, des voies nouvelles sont à explorer. Car les mécanismes représentatifs traditionnels,
qu'il s'agisse de scrutins politiques, d'engagement syndical ou de manifestations de masse, ne

donnent guère la parole aux pauvres. Or, dans une véritable démocratie, ces derniers doivent

pouvoir peser sur le débat collectif, sur les mécanismes qui conduisent aux décisions qui les

concernent.
C'est tout un champ à couvrir, à differents niveaux, au niveau local, dont Mme Jouen a souligné

l'importance, mais aussi au niveau régional et national, et même au niveau européen et

international, en sachant que cette expression des pauvres devra prendre des formes variées, qu'elle

sera forcément hétérogène et qu'« elle aura du mal à se canaliser dans le moule de quelques schémas

bien balisés »".
La représentation des pauvres pose, il est vrai, des questions inédites et il faudra du temps pour

parvenir aux formules les plus adéquates. << Il ne s'agit pas seulement d'imaginer des tribunes

supplémentaires que l'on offiirait aux silencieux pour qu'ils y donnent de la voix. I1 faut aussi les

amener à y prendre effectivement la parole »2'. Et, dans ce but, recourir à des méthodes par

lesquelles on va à la rencontre de ceux qui se taisent, on fait l'apprentissage de la participation, on

assure un véritable accompagnement dans Ie respect de la liberté et de l'autonomie des personnes.

C'est toute la complexité mais aussi la richesse de la démarche initiée par ATD Quart Monde.

Celle-ci peut et doit favoriser un esprit de partenariat et de coopération.
Coopération entre le mouvement et Ie mouvement associatif d'abord, notamment

autour d'actions communes avec les chômeurs de longue durée. J'ai apprécié à cet égard ce qu'a dit
M. Fonteneau dans l'appel qu'il a lancé en conclusion de son rapport.

Coonérati on entre les entrenrises et les associ n?1q rl'inqertion ensuite, pour établir des

relations plus suivies et des passerelles permettant de concilier performances économiques et

développement humain. Il s'agit de tenter d'effacer la coupure mortelle entre la sphère de

l'entreprise efficace et celle de l'insertion ; cela ne va pas, nous le savons, sans poser de nombreux

problèmes encore mal résolus. D'où la nécessité d'organiser un dialogue plus direct, avec la
participation active des personnes dites « en insertion ». Car nous devons être bien conscients que le

risque existe que les differentes procédures d'insertion conduisent en fait à la constitution, entre le

secteur public et le secteur de l'entreprise, d'un tiers secteur qui finirait par occuper une population

qui deviendrait fixe alors que, pour conserver son utilité et son sens, il doit rester pour l'essentiel un

espace de transition, un espace de socialisation et d'apprentissage.
Coopération entre les pouvoirs publics et le mouvement associatif, enfin, qui est nécessaire au

vu du rôle que joue le mouvement associatif sur le terrain, rôle que le service public ne peut

assumer seul.

C'est de I'orchestration simultanée de tout cela que peut naître un double et puissant

mouvement, à la fois d'attention aux plus défavorisés et d'expression de leur part, un mouvement

qui, en donnant la parole aux pauvres, réveille la société tout entière.

28 de Foucauld, J.-8., et Piveteau, D., << [Jne:,,ciété en quête de sens », Odile Jacob, 1995,p.249

" lbid.
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BRUNO COUDBR
Délégué Général adjoint du Mouvement international ATD Quart Monde

« CONCLUSION »

En voyant le grand nombre d'inscrits à cette session de prospective européenne sur le thème de

lapauvreté, je me suis demandé si c'était encore un effetdu 1l septembre 2001, et j'étais un peu
inquiet. Car si tel était le cas, le risque serait grand que l'intérêt pour la pauvreté ne soit pas motivé
prioritairement par un refus de la condition faite aux plus pauvres mais par la peur, qui se traduit
dans la question : « Quel est le lien entre la montée des tenorismes dans le monde et la pauvreté ? »

comrne il y a une quinzaine d'années certains se sont demandés « Quel est le lien entre la pauvreté
et Ia dégradation de I'environnement ? » On serait resté alors dans le grand courant de la peur des
pauvres, dont M.Geremek nous a dit qu'il avait traversé les siècles, et qu'il a produit l'enfermement
et le travail forcé.

À écouter les intervenants et les participants, je suis rassuré. Cette rencontre se situe bien dans le
courant du refus de la misère. Et si une peur nous travaille, c'est la peur qui habite les plus pauvres
eux-mêmes par rapport à I'Europe et à l'avenir de leurs enfants, comme cette mère qui disait :

« Déjà l'école n'est pas capable d'apprendre à mes enfants à lire et à écrire coruectement en

français, alors comment vont-ils être préparés à apprendre les langues étrangères ? »

Voilà une peur fondée sur l'expérience qui doit nous interroger, au moment où nous parlons de

la construction européenne.

PROJETER LE QUART MONDE DANS UNE PROSPECTIVE

Nous sommes donc venus pour faire ensemble un effort de prospective sur l'avenir de l'Europe.
Permettez-moi de citer le père Joseph Wresinski qui tenait en 1981, devant un groupe de volontaires
d'ATD Quart Monde, des propos qui me paraissent bien éclairer notre démarche :

« Ecrire I'histoire du Quart Monde, c'est en tout premier écrire l'histoire qui va venir. C'est
projeter le Quart monde dans une prospective, c'est d'une certaine manière être prophète du Quart
Monde, devinant ce qu'il porte en lui de son demain. C'est cela le vrai historien du Quart Monde :

il s'introduit déjà dans un certain déterminisme. Non pas du tout qu'il croiratt que I'histoire est

rigoureusement détermtnée, mais il s'introduil nécessairement dans les espoirs d'unpeuple, et ces

espoirs le projettent toujours vers un devenir. (...) C'est pour cela que nous aÿons dit que le vrai
créateur d'histoire est quelqu'un qui possède une très grande sensibilité, beaucoup d'imagination
et plus encore d'amour, puisque l'imagination estfille de I'amour.

Nous chercherons donc I'histotre qut s'annonce parce qu'elle se ÿit déjà, dans les souffrances
des populations d'aujourd'hui. Parce que dans cette souffrance s'exprime déjà I'histoire de demain.
Dans la souffrance, dans le mépris subi, mats aussi dans la révolte qui sourde et bouillonne au
cæur des populations. Et dans I'espérance, puisque celle-ci est d'abord le refus de ce qui est. Nous
écrirons l'histoire des refus qui sont le présage de demain. »

Cette hantise du père Joseph de créer l'histoire du Quart Monde, dont M. Geremek nous a dit
combien il en avait été impressionné, conduit à une prospective qui part d'abord de l'expérience des

plus pauvres, de leur souffrance, de leur révolte et de leurs espoirs pour chercher à en déduire des

perspectives d'avenir. I me semble que nos travaux peuvent prétendre s'inscrire dans la lignée de ce

à quoi nous invite le père Joseph : << Nous devons voir vingt ans en ovance si nous voulons lutter
contre la misère aujourd'hui. »
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LE CROISEMENT DES SAVOIRS

Certains participants à nos travaux ont pu y apporter la connaissance de ce vécu et la réflexion
des persormes qui subissent l'exclusion et la misère. Nous avons pu mesurer combien c'est
important de croiser leur apport avec celui des autres participants qui ont nourri les échanges de leur
propre expérience et réflexion.

Faire ensemble un essai de démarche prospective comme nous venons de tenter de le faire est un
effort remarquable, et nous pouvons être heureux les uns et les autres d'y avoir contribué.

Je ne crois pas que nous soyons encore allés assez loin dans la création de vraies conditions d'un
croisement des savoirs comme celles que nous avons formulées. C'est un objectif qui est encore
devant nous, car nous ne pouvons pas prétendre préparer l'avenir de I'Europe et lutter contre la
pauvreté sans nous appuyer sur la conrpréhension et la réflexion des plus pauvres.

UN COURANT QUI PREN,D DE LA FORCE : CELUI DU REFUS DE l-A MISÈRE
RECONNUE COMME UN DENI DES DROITS DE L'HOMME

Un point nous unit tous, je crois : si nous sommes venus travailler ensemble, c'est que nous
croyons qu'il n'y a pas de fatalité de la misère, que celle-ci peut être combattue avec succès. Ce
n'est pas seulement une conviction de principe, c'est aussi le fruit de l'expérience de tous ceux qui
s'y sont engagés de façon durable et déterminée, rejoignant les efforts des plus pauvres. Nous avons
entendu ici des récits précis de personnes engagées dans un quartier, dans des entreprises, dans une
commune, à l'échelle d'un pays ou même des instances européennes qui nous ont donné des

exemples des changements qui peuvent s'opérer dans les lois, les règlements, les pratiques sociales.

Les exemples que nous avons repérés sont une faible partie de ce qui a eu lieu, et ce sont les

signes de l'existence d'un vrai courant de la lutte de refus de la misère.

Ce que nous avons discuté rejoint le constat qu'on peut faire à partir des instances
internationales : l'affirmation de la nécessité de faire de la lutte contre la misère une priorité grandit
dans les textes adoptés. On aura bien sûr tous en tête les décisions de Copenhague en 1995, que

nous a rappelées Xavier Godinot, ou celles du sommet de Nice qui a engagé de façon déterminée
l'Union européenne dans un programme de lutte contre la pauvreté.

La reconnaissance de la misère comme violation des droits de l'homme est de mieux en mieux
établie, comme on peut le constater dans les travaux du Conseil de l'Europe ou ceux de la
Commission de l'ONU à Genève.

Il ne faut pas croire que la croissance de ce courant de refus de la misère comme violation des

droits de l'homme se soit développée d'elle-même : elle est le fruit du travail de très nombreuses
personnes et d'ONG, tant sur le terrain que dans les instances internationales. La bataille n'est pas

encore gagnée, et une grande vigilance doit être encore de mise.
L'objectif d'éradiquer la grande pauvreté doit être inscrit dans le texte de la future constitution

de l'Union européenne. Un cadre directif favoriserait la mise en Guvre des objectifs de lutte contre

la pauvreté et l'exclusion sociale et l'accès aux droits fondamentaux. Dans l'atelier n"l, la question

de susciter ou non de nouveaux textcs était posée. Le Mouvement ATD Quart Monde recherche

depuis sa création à influencer les textes existants ou à promouvoir de nouveaux textes à partir de la
pensée et de l'expérience des plus pauvres. Nous savons qu'il ne suffrt pas de faire des

propositions : il faut parvenir à l'application de ces textes.
Nous devons persévérer dans les prochaines années pour avancer sur ce sujet tant sur

1'élaboration des textes que sur la manière de parvenir efficacement à leur application.
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CONNAISSANCE DE L'IMPORTANCE DU PARTENARIAT

Avec la montée du courant de reconnaissance de la misère comme violation des droits de

I'homme, et donc du refus de la misère, grandit aussi le courant qui met le partenariat avec les

personnes et les populations en situation de grande pauvreté comme une condition indispensable à

la réussite de toute action et de toute politique de lutte contre la pauweté.
La manière dont un certain nombre de textes législatifs ont été gagnés dans des pays en est la

preuve. Par exemple, la loi d'orientation contre les exclusions votée en France et le rapport général

sur la pauvreté présenté en Belgique sont des signes que ce partenariat est possible.
La prise de conscience de cet impératif du partenariat avec les personnes et les populations les

plus pauvres se fait donc de plus en plus mais un grand chemin est encore devant nous. L'atelier no3

a insisté sur la nécessité d'une formation des acteurs à ces démarches de partenariat.
ll faut non seulement acquérir un savoir-faire mais aussi avoir des convictions. Si les textes

traduisent clairement cette nécessité du partenariat, ce n'est pas pour autant que nous sommes tous

convaincus que celui-ci produira quelque chose de vraiment novateur. Nous n'avons pas

suffisamment souvent expérimenté la richesse du croisement des savoirs et du partenariat. Trop de

personnes l'ont seulement acquis comme une théorie et n'ont pas eu l'occasion de le pratiquer pour

se rendre compte de sa fecondité.
Le risque est grand qu'on en reste à des mots si un effort extraordinaire n'est pas fait pour mettre

en place ce partenariat, qui est un véritable changement de nos mentalités, un renversement de nos

priorités !

UNE REFLEXION AU NIVEAU DE LA CONSTRUCTION DE L'EUROPE << ELARGIE »

Ce mot « élargie >> est un piège car il sous-entend qu'il existe une bonne Europe, celle des

quinze, qui va décider pour I'ensemble des pays européens les conditions de son élargissement.

Cette Europe des quinze est-elle en mesure actuellement de créer les conditions d'une relation
d'égalité où les expériences, les attentes de chaque pays en matière de lutte contre la pauvreté
seraient prises en compte sans préjugés ? Quelles sont les exigences de ces pays candidats ? Nous

osons à peine parler d'exigence car nous ne sommes pas encore dans un dialogue où nous

permettons à ces pays d'exiger quoi que se soit, ne serait-ce qu'au niveau de la justice.

Nous rejoignons ici les propos que M. Abdelmadjid nous a dits avec des mots très prudents et

combien diplomatiques sur les questions que l'Afrique peut poser à I'Europe au niveau de la justice.

Il a invité l'Europe à créer un tel dialogue avec le continent africain. Les relations entre l'Europe des

quinze et les autres pays et peuples doit se nourrir de ce que nous avons appris du dialogue et des

conditions de partenariat nécessaires avec les personnes en difficulté. Nous avons compris que la
lutte contre la pauvreté sans l'expérience des populations les plus pauvres ne serait pas eff,rcace.

L'expérience faite avec les populations en situation de grande pauvreté doit vraiment nous

inspirer dans la question de la construction européenne. Nous devons avoir la même ambition de

participation, d'ouverture, de dialogue à égalité avec les pays qui sont candidats et ceux qui n'osent
pas y prétendre au vu des critères requis à l'adhésion. Prenons l'exemple de la Moldavie, qui n'a pu

être représentée à ces joumées. Les mesures prises par l'Europe pour protéger ses frontières ont

empêché Nina Orlova d'obtenir un visa pour participer à nos travaux. Comment ce peuple de

Moldavie, par son expérience, notamment en matière de lutte contre la pauvreté, peut-il nous

apporter une aide précieuse si déjà ntrs lois et règlements ne permettent même pas les conditions du

dialogue. Nous en sommes totalement privés car nous ne prenons pas les moyens.
Et là encore, nous sommes enseignés par l'expérience des familles les plus pauvres : si ces pays

ne sont pas associés sérieusement dès maintenant à la construction européenne, nous perdons leur

apport et nous créons des cassures qui risquent d'être durables et profondes.
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La manière d'agrandir l'Europe ne retire en rien les exigences que nous devons avoir à
l'intérieur de cette Europe des quinze déjà constituée pour aller jusqu'au bout de ce que nous
prétendons faire et dont nous voulons donner le modèle.

Cette prétention d'être un modèle au niveau européen, je l'ai ressentie en Espagne, où j'ai vécu
durant plusieurs années. Ce pays est arrivé dans l'Union européenne parmi les derniers admis.
Combien de fois y ai-je vu des travailleurs sociaux ou des responsables d'ONG engagés sur le
terrain au côté des familles en situation de pauvreté me dirent combien ils se sentaient humiliés que
dans la construction européenne on leur fasse sans cesse remarquer leur « retard » dans le
développement des services sociaux, des revenus sociaux. Presque jamais n'était valorisé le fait que
dans ce Paÿs, comme en Grèce et au Portugal d'ailleurs, les familles les plus pauvres font face à la
dureté de la vie par la solidarité familiale et par l'exercice de multiples travaux, déclarés ou non, qui
font des chefs de famille, même les moins qualifiés, des hommes ou des femmes debout.

Les modèles de lutte contre la pauvreté des pays du Nord, qu'on leur donnait en référence, ont
renforcé dans ces pays l'exclusion des plus faibles, brisé les familles très pauvres par des politiques
de placement sans vrais soutiens aux parents et enfermé les travailleurs les moins qualifiés dans
l'assistanat, qui en fait des inutiles à vie, niant leur volonté de contribuer à la vie commune.
L'Espagne doit connaître et étudier ces modèles, mais pourquoi les copier au risque d'aboutir aux
mêmes échecs, au lieu d'inventer de nouveaux chemins ?

Nous devons vraiment respecter ies chemins de lutte contre la pauvreté et la manière dont,
actuellement, les pays les plus pauvres luttent déjà contre la pauvreté. Nous devons le prendre en
compte pour comprendre les valeurs qui permettent à ces populations de tenir.

MAINTENIR NOTRE AMBITION DE FAIRE AVANCER LE RESPECT DES DROITS
DE L'HOMME

Pour poursuivre sur les exigences que nous devons avoir à l'intérieur de cette Europe des
quinze, nous devons, par exemple, suivre l'application du Traité de Nice. Ce n'est possible que si
nous disposons d'un rapport tous les deux ans, débattu au Parlement. Ces rapports doivent être
élaborés en partenariat avec les personnes en difficulté. Nous savons que pour la rédaction des
premiers rapports ce ne fut pas le cas ou très peu. Il faut aussi concrétiser I'accès de tous aux droits
fondamentaux. Je voudrais prendre quatre aspects particuliers :

La mise en place de politiques de i'enforcement et de soutien de la cellule familiale : mettre fin
aux politiques d'éclatement des familles. I1 faut s'appuyer sur des expériences menées par des ONG
dans le domaine de la promotion familiale.

Une vigoureuse politique contre l'illettrisme avec des échéances et des moyens. Mais aussi accès
aux langues étrangères, aux nouvelles technologies, qui sont des outils dont ont besoin les
Européens.

Transformer la situation de « sous-droit >> crée par certaines mesures d'insertion en véritable
droit à un travail décent et associer des entreprises à un tel objectif.

Redéfinir des politiques d'asile et d'immigration : en finir avec la situation de clandestinité, la
privation de droit entraînant un risque de basculer dans la misère.

Pour conclure, je voudrais dire que tous les travaux que nous avons menés ici sont une étape
importante dans cet effort de prospective. Nous devons être très exigeants vis-à-vis de nous-mêmes
mais il nous faut aussi l'être par rapport à notre société.

Le monde, aujourd'hui, met d'énormes moyens dans la prospective, que ce soient les
entreprises, les universités. Nous devons tous, à partir d'une session comme celle-ci, interpeller les
pouvoirs publics, le monde universitaire à tous les niveaux, exiger des moyens pour soutenir les
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pays, ÿ compris hors de l'Europe des quinze, qui veulent aussi anticiper sur l'avenir. Comment
associer les pays défavorisés d'autres continents, à nos réflexions prospectives ?

Il nous faut mieux comprendre les grandes tendances qui concernent la grande pauvreté et mieux
comprendre la responsabilité des acteurs de ce changement.

Mais ne nous y trompons pas : si nous voulons être à la hauteur des espérances des personnes
qui connaissent la grande pauvreté, la honte et I'exclusion dans la misère, nous devons être très
ambitieux, avoir conscience que c'est un vrai projet de société que nous devons inventer en
partenariat avec eux.

75



PARTIE 2 : ATELIERS

Atelier I : « Quels nouveaux instruments juridiques requîert l'éradication
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ATELIE,R 1

« QUELS NOUVEAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES RBQUIERT
L'ERADICATION DE LA GRANDE PAUVRETE EN EUROPE ? »

La mise en oeuvre des droits fondamentaux pour tous requiert des innovations juridiques, par
exemple I'inscription des impératifs d'éradicatton de la misère dans une future constitution de

l'Euiope, l'inscription d'une charte des droits fondamentaux dans les traités, etc. Mais aussi la

création de vrais statuts consultatifs auprès des institutions européennes pour les ONG, des

avancées législatives significatives dans les dffirents pays membres, etc,

La première partie de l'atelier est consacrée à l'examen de pratiques, autortsées par la loi, qui

peuÿent porter atteinte aux droits fondamentaux des populattons les plus pauvreL et aux

instruments juridiques requis pour la mise en æuvre de ces droits.

La seconde partie introduit le sujet du « dialogue civil structuré » et de ses conditions de mise

en oeuvre.

Emmanuel Decaux, président de la sous-Commission sur les questions internationales à la
Commission nationale consultative des droits de l'homme (i:rance), préside l'atelier-

Herman Pas, président d'honneui' de la Cour du trqvail d'Antwerpen (Belgique), premier vice-

président de la Commission de régularisation en Belgique, expose la situation des enfants réfugiés

non-acc o mpagné s e n B e I gique.

Ieke van den Burg, députée hollandaise à l'(Jnion européenne, explique le contexte, les statuts

et le contenu de la Charte européenne des droits fondamentatn.

Laurent Meillan, Offcier des droits de l'homme au Haut commissariat des Nations Unies pour
les droits de I'homme, analyse la pertinence des instruments juridiques vers l'objectif d'un

développementfondé sur les droits de I'homme.

Sylvie Daudet, volontaire-permanente {'ATD Quart Monde, témoigne des dfficultés des

populations défavorisées et de leurs représentants pour se faire entendre auprès des institutions.
-Eile 

expose le cas des adoprions d'enfants de familles pauvres en Grande-Bretagne sans le

consentement de leurs parents.

Ludo Horemans, président de I'EAPN (European Anti Poverÿ Network), s'exprime sur les

nécessttés du dialogue civil structuré.
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INTRODUCTTON D'EMMANUEL DECAUX

Une même problématique ressort des interventions en plénière pour introduire notre première
journée d'étude prospective. Nous parlons beaucoup de Communauté européenne en oubliant le
sens du mot << communauté ». La Communauté est depuis longtemps une communauté économique
mais c'est aussi une communauté de valeurs, avec des droits pour l'homme ou pour les hommes.
C'est un des aspects de notre atelier : comment, à partir du constat de certaines situations
intolérables, de certaines injustices ou de certains dysfonctionnements - pour employer un terme
trop froid -, les instruments juridiques peuvent-ils être utiles pour faire progresser les choses ?

En tant que juriste, même sans se faire d'illusion sur la portée du droit - il n'y a pas seulement
les règles qui comptent, il y a aussi les mentalités - je voudrais vous rappeler l'idée suivante,
apparue chez certains écrivains français au l9'" siècle, comme Lamenais '. « entre le faible et le
fort, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime »>. Dans notre période du libéralisme tous
azimuts, nous oublions ce rôle protecteur de la loi, surtout dans le domaine social. Encore faut-il
que les lois soient adaptées et appliquées, au lieu d'être plaquées, de haut et de loin, sur la réalité
pour mieux la camoufler. C'est sur le terrain que tout se joue, à l'échelle humaine.

Deux grands volets correspondent aux deux demi-journées que nous allons consacrer à notre
atelier

Le premier volet nous pernet de signaler les carences, les lacunes, les dysfonctionnements des
instruments juridiques et de recenser les efforts pour renforcer ces dispositifs. C'est d'abord le cas au
niveau national, dans la mesure où certains pays ont des lois pour lutter contre l'exclusion. C'est
aussi une problématique qui apparaît désormais au niveau européen avec tout ce qui s'est fait
récemment, de manière un peu théorique, lors du débat sur la Charte des droits fondamentaux de
I'Union européenne et, de manière plus concrète, avec les mesures de lutte contre la pauvreté fixées
par les Plans d'action dans les différents pays européens. La réflexion est également engagée dans le
cadre des Nations Unies, même si à l'échelle universelle - Laurent Meillan en parlera, je pense - un
grand malentendu existe sur la notion de "pauvreté". Les pays du Tiers-Monde, par exemple -
malgré les excellents travaux menés au sein des Nations Unies par Léandro Despouy puis par Anne-
Marie Lizin - ne comprennent pas toujours ce que veut dire pour nous l'extrême pauvreté ou la lutte
contre la pauvreté. Parfois, ils pensent qu'il y a contradiction entre le développement collectif ct la
lutte contre la pauvreté ou que nous voulons leur retirer quelque chose, en opposant "Tiers Monde"
et "Quart Monde". Il semblerait pourtant que ces deux combats soient tout à fait complémentaires :

le développement ne doit pas se faire en creusant les inégalités et en multipliant les injustices dans
une "société à deux vitesses" mais dans le respect de la dignité de tous, à commencer par les plus
pauvres.

Le deuxième volet de nos travaux prendra en compte l'importance du dialogue social. Il faut
noter que le Comité économique et social européen, qui nous accueille dans ses locaux pour ces
journées, est une structure intéressante de dialogue. Pour autant, en relisant ses brochures, vous
pouvez constater que c'est tout de même une vision.qui remonte au traité de la CECA avec les
vieux corps de métiers, hérités de la société du l9'-" siècle, etc. Pour trouver les notions de
"citoyenneté" ou de "solidarité", il faut vraiment chercher dans les paragraphes concernant les sous-
commissions. Quelqu'un a dit fort justement ce matin que : « les sans-abri, les sans-travail, les sans-
papiers )), tous les exclus, n'étaient pas représentés en tant que tels. Le Comité économique et social
est probablement ouvert à ces no.rvelles problématiques - comme en témoigne son accueil
aujourd'hui - même si, structurellement, il correspond à cette vision très économique dans un cadre
fixé une fois pour toute d'un dialogue social entre patronat et syndicat. Peut-être que des réformes de
structure ou des propositions seraient à faire à ce sujet dans un dialogue social rénové, beaucoup
plus large, avec la "société civile".

80



PARTIE 2: ATELIERS

HERMAN PAS

« LES ETRANGERS MINEURS >> ET LE DROIT A UN MINIMUM VITAL
OU A LA « SECURITE D,EXISTENCE »»30

Dans cette contribution, il s'agit des enfants, qui, même dans les débats sur la
pauvreté. apparaissent rarement dans les discussions. Le but est d'inviter, voire de provoquer au
débat, et d'essayer de proposer des idées alternatives ou des raisonnements « latéraux ». Dans tous
les cas, il s'agit d'une tentative pour remettre en cause des raisonnements courants ou de mettre à
l'examen des opinions tranchées.

Le point de départ de la réflexion est de savoir si les enfants de nationalité étrangère, les
étrangers mineurs résidant en Belgique, de façon légale ou illégale, accompagnés ou non-
accompagnés, ont le droit à un minimum vital ou à une forme de sécurité d'existence ?

Cette question doit évidemment être considérée à la lumière de la Constitution et des normes
j uridiques internationales.

On peut douter de la nécessité de créer de nouveaux textes normatifs. Peut-être les normes
existantes sont-elles suffisantes ?

l- L'idée de base des instruments internationaux les plus importants repose sur le principe
d'égalité de traitement, d'interdiction de discrimination basée sur la nationalité ou le statut de la
personne. Disons, le principe de l'égalité de traitement de certaines catégories d'étrangers par
rapport aux citoyens d'un certain État. Étant donné que nous voulons parler ici des enfants, la
première question est de savoir quels sont les droits d'un enfant (de nationalité belge) en vertu de la
législation nationale par rapport à un standard de vie suffisant, à un minimum vital. Dans I'avenir
peut-être que cette référence deviendra ce que le gouvernement veut définir comme étant 'le salaire
vital'.

2- Le standard de vie (minimum) peut être garanti de façon differente : concrètement dans notre
société, par les parents (ou ceux qui les remplacent) ou sous forme d'un droit subjectif envers la

'0 Autrer articles de I'auteur concernant les droits de I'enfant et I'aide sociale.
"Rechten van het Kind - Recht op arbeid - Gewaarborgd minimuminkomen", in : VERHELLEN, E. (ed.), De

Rechtspositie van Kinderen in België, Unir ..rsiteit Gent, Centrum voor de rechten van het Kind, I 998 p 87 - 160.

"Rechten van het kind Recht op arbeid - Gewaarborgd minimuminkomen", Kinderrechtengids, 1.4.

" Vreemdelingen en sociale minimumvoorzieningen", in : Migratie en migrantenrecht I 999, Brugge, Die Keure, 1999, p
255-350.

"Het bestaansminimum en de rechtspraakvan het arbeidshof te Annuerpen ", Studiedag Armoede, Menselijke
waardigheid en Arbeidsgerechten, UFSIA (3 I p.) 6 oktober 1999.

"Overzicht van rechtspraak 1992-1997 - bestaansminimum", met CUYPERS, D. en VERSTRAETEN, S., Tijdschrift
voor Sociaal Recht 1999, af7.3,659 746.

Seminarie "O.C.M.W.', l7 maart 1999, Brussel, Vorming van Magistraten.
"Het bestaansminimum en de rechtspraak van het arbeidshof te Antwerpen", O.C.M.W.-Visies, december 99,21 p.
(Editor) "Vive la Dffirence ?", 45 Years Couple, Marriage, Family, Relations, Counselling" Intemational Commission

on Marriage and Interpersonal Relations, 170 p.
"Bestaansminimum" in : Overzicht van Rechtspraak en Rechtsleer Sociale Zekerheid, Aanvulling 26, Die Keure,

Brugge,l+9+225p.
"Minderjarige vreemdelingen" en hel "recht" op een "levensminimum" of bestaanszekerheid'\ CUYPERS, D.,

HUBEAU, B. en FOBLETS, M.C. (eds), Migratie - en migranteffecht 2000, Recente ontwikkelingen - Sociale
grondrechten, Brugge, Die Keure,2000, p. l-9.

"Vreemdelingen en sociale minimumvoorzieningen", ibidem, p. 253- 350.
"Kinderen op de vlucht... Op de vlucht voor l. 

' rderen ?", T.J.K. 2OOO/3,94-91 .

"De regularisatiecommissie na een jaar", in : Migratie- en Migrantenrecht, Deel 6, Die Keure, Brugge, 2002.
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communauté. Nous ne parlerons pas ici des droits envers les parents et par l'intermédiaire des
parents, mais seulement de la question : quels sont les droits subjectifs des enfants mêmes, de leur
propre chef, envers la communauté, la solidarité sociale ?

La réponse à cette question est assez simple : la législation belge ne reconnaît dans ce domaine
pas vraiment de droits autonomes à l'enfant, à titre personnel.

2.1- La loi sur le minimum d'existence3r reconnaît les enfants seulement comme « personnes à

charge >>, et encore dans un cadre très limité, ou comme « mineures enceintes >>, s'ils sont eux-
mêmes mariés ou parents.32

2.2- L'article 1 de la loi sur les CPAS (Centres Publics d'Aide Sociale ou d'Action Sociale)
estime que toute personne a droit à I'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de

mener une vie conforme à la dignité humaine.sl
Par conséquent, selon ce texte, une personne mineure, un enfant, a le droit à I'assistance

sociale3a qui doit lui donner la possibilité de mener une vie répondant à la dignité humaine.
Le Conseil d'Etat a confirmé que ce droit revient au mineur à titre personnel et qu'il faut

reconnaître la capacité du mineur à exercer indépendamment ce droit, au cas où ses représentants
légaux ne le font pas pour lui.

Seulement la question reste de savoir comment cela se présente dans la réalité-

2.3- lJne simple exploration de la présence des enfants dans une étude parue récemment dans un

numéro spécial de la « Revue de Droit social », intitulée « Pauvreté, dignité humaine et juridictions
du travail »3' fournit la réponse à cette question. On ne situe presque pas les enfants en tant que

sujets de droits. Ceux qui sont âu trùurârrt de la pratique de l'assistance sociale savent que les

enfants sont, dans ce domaine comme dans d'autres, plutôt « invisibles » ou des éléments

secondaires et souvent négligés du dossier des parents. En tout cas, les besoins ou le droit à l'aide
sociale de l'enfant lui-même ne sont que bien rarement examinés en tant que tels. La décision prise
à l'égard de l'enfant découlera automatiquement de celle prise à l'égard des parents.

3- D'ailleurs, quels sont les enfants auxquels l'article I de la loi CPAS, sous le terme : « toute
personne », fait réference? S'agit-il de tous les enfants résidant sur le tenitoire belge ? Les enfants
étrangers qui se trouvent sur ce territoire ont-ils les mêmes droits que les enfants autochtones ? Les

mineurs en séjour illégal peuvent-ils prétendre à quelque droit que ce soit ?

Pour être un peu plus concret, prenons I'article 57 § 2 de la loi CPAS qui dit : << Par dérogation
aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à

I'octroi de I'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjoume illégalement dans le

Royaume. »

'' La loi du0710811974, instituant le droit à:rn minimum d'existence
Article l. § ler. Tout Belge ayant atteint l'âge de la majorité civile, qui a sa résidence effective en Belgique et ne dispose

pas de ressources suffisantes et n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses eflorts personnels, soit par d'autres
moyens, a droit à un minimum de moyens d'existence.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective.
Le même droit est reconnu aux mineurs émancipés par mariage, ainsi qu'aux célibataires, ayant la charge d'un ou

plusieurs enfants.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre I'application de la présente loi, dans les

conditions fixées par Lui, à d'autres catégories de mineurs, ainsi qu'àdes personnes ne possédant pas la nationalité
belge.
Pour I'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à I'apatride.

32 Voir : le titre de I'arrêté royal du 20 décembre 1988

" 8 luillet 1976. - Loi organique des centres publics d'aide sociale
to Voir CUYPERS, D. et DE VOS, 8., Subjectief recht op maatschappelijke dienstverlening: overzicht van rechtspraak

1994-1995, T.S.R. 1999,582 et les réferences dans la note 9.
35 "Armoede, menselijke waardigheid en arbeidsgerechten", T.S.R. 1999, nr." 3, p 425-748
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Ce texte peut-il être appliqué aux enfants en séjour illégal de la même façon qu'il est appliqué aux
parents/adultes et peut-on (doifon) ainsi leur refuser toute forme d'aide, à l'exception de l'aide
médicale urgente ?

4- Pour définir correctement le statut des enfants - aussi bien les enfants autochtones que les
étrangers mineurs, qui résident en Belgique -, il faut peut-être se baser sur des sources de droit
intemational qui imposent non seulement l'égalité de traitement de catégories particulières mais qui
formulent et définissent des droits personnels reconnus aux enfants en général. Il est très douteux
que des instruments internationaux nouveaux soient indispensables à cet effet et pourraient apporter
beaucoup de nouveautés.

5- [l faut donc d'abord envisager la Convention sur les droits de l'enfant, bien qu'elle ne soit
citée que très rarement, par rapport a la problématique de la pauvreté. Que dit la Convention par
rapport à notre thème?36

Les intérêts de l'enfant doivent être la première considération quand il s'agit de décisions et de
mesures politiques.3' La Convention confirme le droit inaliénable de l'enfant à la vie et le devoir de
l'Etat de garantir la survie et le développement de l'enfant. "'n Il confirme le droit de chaque enfant
à la sécurité socialeao ainsi que le droit à un standard de vie convenable (par le biais des parents
certes).ar

6- La protection juridique de la Convention vaut-elle alors pour tous les enfants qui vivent dans
les frontières du Royaume ? Que veut dire l'article 2ll en stipulant que les États garantissent les
droits formulés dans la Convention, pour « chaque enfant», qui relève de leur juridiction ?a2

Cette dernière condition, est-ce une restriction de l'applicabilité de la Convention rationae
personae, ou est-ce une définition des obligations des États vis-à-vis des enfants qui résident sur
leur territoire ?

7- Dans la jurisprudence des plus'hautes juridictions belges, la première interprétation se révèle
être acceptée, c'est-à-dire la restriction du champ d'application personnelle des droits formulés dans
la Conventiona3, et la définition restrictive des catégories de personnes à l'égard desquelles les États
se sont engagés.

'u Nous n'examinons pas ici la question de savoir si les dispositions de [a Convention relative aux droits de I'enfant ont
effet dans l'ordre juridique belge. Peut-on les invoquer devant un tribunal belge, afin de réclamer certains droits ?
Nous ne voulons pas entamer ici une discussion générale théorique concernant la question de "l'effèt direct" ou de
l'effet juridique des dispositions de la Convention, ou des catégories ou de [a nature des droits reconnus par la
Convention, mais rechercher des réponses pratiques.

En tout cas, par la Convention, les États prennent des engagements : article 3/l (l'intérêt de I'enfant est une considération
primordiale), article 26 (droit à la sécurité sociale), article 27 (une niveau de vie suffisant). Ses dispositions
contiennent du moins un engagement, une mission acceptée, un prograrnme auquel l'État a souscrit.

37 Article 3/1, Convention relative aux droits de I'enfant (CDE)
38 

« Les États reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie » (article 6/l CDE)
3e « Les ÉtaB assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement de I'enfant » (Article 612 CDE)
a0 « Les États reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales

et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation
nationale » (article 26ll CDE)

ar « Les États reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre le développement,
physique, mental, spirituel, moral et social. »
« 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de I'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité

d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au
développement de I'enfant » (article 21 CDE)

a2 « Les États s'engagent à respecter les droits énoncés dans la convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans discrimination aucune (...) » (article 2/l CDE)

ot Voir, par exemple, Conseil d'État, l8 janvier 1990, Arr. I990, no 3383 I ;Cass. l3 mai 1996, concernant la

Convention relative au statut des réfugiés. Un réfugié, selon la loi du l5 décembre 1980, est l'étrangerqui estreconnu
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7.1. La Belgique a déjà fait une déclaration interprétative au moment du dépôt du document de

ratif,rcation de la Convention :

« Par rapport à l'article 2, alinéa l, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination sur le

pays d'origine de telle façon que le devoir des États de garantir les mêmes droits aux étrangers et à

ses ressortissants n'est pas nécessaire. Cette notion doit être interprétée dans le sens qu'elle vise à

bannir tout comportement arbitraire, mais n'exclue pas des différences de traitement, basées sur des

considérations objectives et raisonnables conformes aux principes en vigueur dans des sociétés

démocratiques >r"

Une des « considérations objectives et raisonnables )) souvent admise est le fait que I'on réside

en tant qu'étranger ("Iégalement" ou pas) en Belgique.

7.2. Ainsi la Cour d'arbitrage a déclaré que « Le droit à un niveau de vie adéquat (...) que le
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturelsui reconnaît à l'égard de tous et chacun, ne

peut raisonnablement pas être considéré comme illimité. Pour chaque État, il ne peut concerner que

des personnes pour lesquelles il se pt"rte garant. Ne sont pas dans ce cas les étrangers qui ont reçu

I'ordre de quitter le territoire, après qu'il est apparu que les conditions posées par rapport à leur

séjour ne sont pas ou plus respectées. »'6

C'est une interprétation qui n'est pas basée sur un texte législatif mais sur ce qu'on appelle « des

considérations obiectives et raisonnables » corespondant aux principes en vigueur dans les sociétés

démocratiques.

8- Dans la jurisprudence belge, ces considérations sont également jugées comme

« raisonnables » par rapport aux enfants, sauf quelques décisions judiciaires plutôt exceptionnelles.

Il apparaît donc qu'on ne peut pas déduire simplement des stipulations de la Convention sur les

droits de l'enfant comme une évidence qu'il existe une obligation de fournir, par exemple,

l'assistance sociale, l'aide financière et l'aide médicale nécessaires.aT

en tant que tel et pas celui qui s'est borné à.se déclarer réfugié ou qui a demandé à être reconnu en tant que tel ; les

ÉAts contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière

d'assistance et de secours public tendant à pourvoir aux aliments, qu'à leurs nationaux ; qu'il ressort de cette

disposition que l'égalité de traitement visée par la convention ne vaut et ce, éventuellement avec effet rétroactif, qu'à

l'égard de la personne qui possède la qualité de réfugié et qui est reconnue en tant que telle en vertu de la législation

applicable;Arr.Cass. 1996,451 ;Pas. 1996,1,n" 173,R.W. 1996-1997,957;Soc. Kron. 1996,529,noteH.Funck;
J.T.T. 1996, 358 et T. Vreemd- 1996,342, note D. VANHEULE, "De status van kandidaarvluchtelingen : is de

declaratieve erkenning van de hoedanigheid van vluchteling in België constitutieit ? "
oo Kinderrechtengids, Deel 2, 2.1 .-61 . La Belgique n'a pas I'intention de retirer cette déclaration interprétative

(Deuxième rapport Convention relative aux droits de l'enfant). Cf. : http://r,r,rvw.cass.be/
as Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art I l. l. "Les Etats 0 reconnaissent le

droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un

vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États

prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet I'importance

essentielle d'une coopération internationale librementconsentie". On peut transposer cette interprétation du Pacte à

interprétation de la CDE.
ou 29 Juin 1994,n,51/94, M.B. l4 juillet 1994, 18551 ; R.w. 1994-95,356; Rev.Dr.Etr. 1994,323 ; R.J.L.M.B. 1995,

656 concernantlePacterelatif auxdroitséconomiques,sociaux etculturels,art I l. l. ainsi quearticle l0 et ll de Ia

Constitution. Egalement Cour d'arbitrage 30 octobre 2001, no 13l/2001
Voir également Cour d'Arbitrage 30 juin 1999, n" 80/99, article 10, I I et 23 dela Constitution; Par 8.5.2. « Si la

mesure de I'article 57, § 2 (CPAS) est appliquée à des personnes qui, pour des raisons médicales, ne sont absolument

pas en mesure de donner suite à I'ordre de quitter la Belgique, elle accorde, sans justification raisonnable, le même

traitement à des personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement differentes : celles qui peuvent être

expulsées et celles qui pour des raisons médicales ne peuvent pas être expulsées. Dans ce cas l'article 57, § 2 est

discriminatoire".
o' Dans ce sens : Cour de Travail, Mons 23 mars 1999;(non édité), A.R. no 15430.
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9- Faisons toutefois l'exercice mental d'approcher le problème d'une autre façon. Ne serait-il
pas possible et également raisonnable, lorsqu'il s'agit d'enfants, de suivre un raisonnement
different?48

Du fait même qu'un enfant est u4 enfant, auquel la Convention reconnaît un certain nombre de

droits précis et explicites, les États qui l'ont ratifiée se sont imposés, ont assumé l'obligation, c'est-
à-dire la compétence juridique, (« il est de leur juridiction ») de garantir les droits reconnus par la
Convention, aux enfants, << tout enfant », qui résident sur leur tenitoire, pendant le temps de leur
séjour.

Ce raisonnement serait-il moins raisonnable que l'autre ou correspond-il moins avec les

principes qui sont en vigueur dans les sociétés démocratiques ? En d'autres termes, est-il
inconcevable de dire que les principes de la Convention sur les droits de l'enfant sont des principes
qui sont (ou devraient être) en vigueur dans des sociétés démocratiques ?ae

9.1- Faisons ici une comparaison un peu provocatrice par rapport à l'article 57 §2 de la loi
CPAS et son application aux enfants.

Le code pénal stipule dans l'article 442 bis que « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à
un an et d'une amende de cinquante à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui
s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il
ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par

ceux qui sollicitent son intervention. (...) La peine prévue à I'alinéa ler est portée à deux ans

lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge. »

Et I'article 425 § I : « Sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de

vingt-six francs à trois cents francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura

volontairement privé d'aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un mineur ou une

personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son

entretien. (...) , to

Pourrait-on imaginer qu'un inculpé invoque comme cause de justification et d'excuse le fait
qu'il s'agit de mineurs ou de personnes en séjour illégal en Belgique? Est-ce qu'on accepterait cela

comme une considération, une attitude raisonnable, conforme aux principes qui sont en vigueur
dans nos sociétés démocratiques ?

Et si la réponse est négative : peut-on réconcilier une disposition comme l'article 57 §2 de la loi
CPAS impliquant qu'il faut refuser à un enfant de nationalité étrangère qui se trouve illégalement
dans le Royaume toute aide à l'exception de l'aide médicale urgente avec cette disposition du Code
pénal ?

Cela semble difficile sinon impossible.

l0- Alors, n'y-t-il a pas d'alternative ? Ou une autre « utopie raisonnable », encore une, pour

répondre à ce problème ?

Bien sûr qu'il n'y a pas mal d'autres réponses possibles et imaginables à cette question.
La vision d'une société assurant à chacun les besoins essentiels tels que la nourriture,

l'habillement et le logement permettant l'existence et le développement de la personnalité de

a8 Ayant à I'esprit que 0 l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une
protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance. (préambule CDE).

ae La résolution du Conseil de I'Union Européenne du 26 juin 1997 (97 /C 22ll}3) relative aux mineurs non
accompagnés venant des pays tiers semble aller dans cette direction. Dans son préambule, il y a une référence à la

Convention relative aux droits de I'enfant : << Considérant qu'en vertu de l'article 2 de cette convention, les Etats
parties doivent respecter les droits qui y sont énoncés sans discrimination » la résolution poursuit disant entre autres

« Quel que soit leur statut juridique, les min"eurs non accompagnés devraient avoir le droit à la protection et aux

soins de base nécessaires prthtus par la législation nationale ». (Article 312)
to Loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, article 31. M.B. l7 mars 200 l, entrée en

vigueur le 27 mars 2001 .
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chacun, n'est-elle pas raisonnable ? Et ne devrait-elle pas être un objectif incontoumable d'une
société qui se veut un État de droit et une démocratie ?

Ne peut-on donc pas considérer que [a sécurité d'existence représente également un droit
constitutionnel, même non écrit, ou un droit de l'homme fondamental? Et aussi un droit que l'on
peut faire valoir et qui peut être appliqué en justice ?

N'est-ce pas une position tout à fait valable, du point vue de la Constitution - ou du point de vue

des droits de I'homme -, peut-être avec la nuance, qu'on doit ce qui est indispensable à une

existence digne de I'homme et ce qui'peut préserver d'une existence indigne comme mendiant, soit

en d'autres termes : un vrai minimum.

1 1- On dira peut-être : déraisonnable ! Utopique ? En tout cas, le Tribunal fédéral suisse a

accepté ces points de départ et a décidé qu'un droit appartient aussi bien à des étrangers qu'à des

Suisses, dans la mesure où il s'agit d'un droit fondamental basé sur un droit de l'homme, et cela

même si la personne concemée n'est pas un citoyen suisse et réside illégalement dans le pays.

Le devoir d'aide sociale est considéré comme indépendant du lien juridique du demandeur
d'aide avec le territoire et vaut donc pour les étrangers, y compris les illégaux (les clandestins),
même lorsque aucune convention internationale n'impose cette obligation et pour autant que le
rapatriement de 1'étranger n'est pas possible quelque soit son statut de séjour.5l

Serait-ce une alternative possible pour les interprétations courantes dans notre jurisprudence ?

N'est-ce pas une alternative moralement nécessaire et juridiquement parfaitement défendable quand

il s'agit d'enfants ?

Est-ce qu'elle ne met pas en exergue des principes qui valent (ou devraient valoir) dans « les

sociétés démocratiques » mais d'un ordre différent des principes prônés dans la déclaration
interprétative de la Belgique ou dans les arrêts de la Cour d'arbitrage ? Ou peut-on déjà apercevoir
le commencement d'une nouvelle approche plus généreuse dans les anêts récents de la Cour ? «,Si

lct mesure de l'article 57, § 2 (CPAS) est appliquée à des personnes qui, pour des raisons médicales,
ne sont absolument pas en mesure de donner suite à l'ordre de quiîter la Belgique, elle accorde,
sans justification raisonnable, le même traitement à des personnes qui se trouvent dans des

situations fondamentalement dffirentes: celles qui peuvent être expulsées et celles qui pour des

raisons médicales ne peuvenl pas être expulsées. Dans ce cas l'article 57, § 2 est discriminatoire »»

Une autre ouverture paraît dans un arrêt récent de la Cour de cassation, qui accepte qu'un
étranger en séjour illégal mais qui a introduit une demande de régularisation, et de ce fait, ne peut

être expulsé tant qu'il n'y a pas de décision, ait droit à l'aide sociale. 52

Ne devrait-on suivre un raisonnement similaire, à l'égard d'enfants, à cause de leur situation
vulnérable d'enfant. ?53

sr Tribunal fedéral Suisse (Bundesgericht) Lausanne, 29 septembre 1995, Rev-Dr.Etr. 1996, fascicule 91, 786, note K.

Hullmann : "Le droit à la garantie du minimumvital"
t2 ,( ... l'étranger qui a introduit une demande de régularisation se trouve ainsi autorisé par la loi, dans le but de régler

des difficultés liées à la politique concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, à prolonger sur le territoire du royaume son séjour pourtant entaché d'illégalité...qu'il résulte de l'économie

de I'ensemble des dispositions constitutionnelles (c.a.d. l'article23 §2 de la Constitution) et légales précitées que la
limitation du droit à I'aide sociale prévue à I'article 57 , § 2, alinéa I er, de la loi du 8 juillet 197 6 ne s'applique pas à un

étranger contre qui il ne peut pas être procédé matériellement à un éloignement en vertu de I'article l4 de la loi du 22

décembre 1999 », Cass. b. l7 juin 2002, N'S.010148.F.
5i « 8.5.2. Si la mesure prévue par l'article 57, §2, est appliquée aux personnes qui, pour des raisons médicales, sont

dans I'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter la Belgique, elle traite de la même manière, sans
justification raisonnable, des personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes : celles qui

peuvent être éloignées et celles qui ne peuvent I'être pour des raisons médicales. Dans cette mesure, I'article 57, § 2.

est discriminatoire », Arbitrage 30 juin 1999, n" 80/99.
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IE,KE VAN DEN BURG

<< LA CTIARTE DES DROITS FONDAMENTAUX;
PAUVRETE ET EXCLUSION SOCIALE

AU REGARD DES POLITIQUES E,UROPEENNES »

J'étais I'un des membres de Ia Convention chargée de proposer le projet sur la Charte des droits

fondamentaux de l'Union européenne. Je voudrais tout d'abord décrire le contexte, le statut et le
contenu de cette Charte des droits fondamentaux.

La procédure a démarré avec Joschka Fischer (Ministre allemand des Affaires étrangères) au

Sommet de Cologne en 1999. Ceci devrait mettre en évidence que l'Union européenne est basée sur

des droits fondamentaux et des valeurs et aussi quels sont ces droits pour les citoyens de I'Union
européenne. Je reviendrai sur cette question de la citoyenneté et des droits fondamentaux universels.

Le Sommet de Cologne n'a pas rédigé une conclusion claire quant au respect des statuts de cette

Charte. D'une certaine àçorr, 
"iétuit 

un processus plutôt ouvert qui avait sa propre dynamique. À
Cologne, le statut de cette Charte n'a pas été défini précisément ; nous ne savions pas s'il s'agirait

d'un texte vraiment contraignant dans le traité ou d'une simple déclaration solennelle. Ceci était

volontairement laissé ouvert au débat. Il n'était pas défini non plus s'il conviendrait d'en faire une

sorte de déclaration universelle ou seulement une déclaration pour les citoyens européens - une

charte des citoyens. Une autre questic,n était de savoir comment cette Charte serait reliée aux autres

droits fondamentaux. La déclaration de Cologne contient des références du Conseil de I'Europe, des

Nations Unies et d'autres standards fondamentaux universels vis-à-vis desquels s'impliquent les

États membres et aussi les constitutions des États membres eux-mêmes.

Au cours du processus de rédaction de la Charte, une question est devenue très importante et

sujet à controverse, à savoir si ces droits fondamentaux n'allaient inclure que les droits

fondamentaux classiques ou aussi les droits sociaux, économiques et culturels, ce qui est de plus en

plus la position dominante, dans le cadre d'une discussion générale sur les droits fondamentaux dans

le contexte des Nations Unies. De nombreuses personnes sont convaincues qu'il n'est plus possible

de s'en tenir aux "droits à la liberté" classiques sans que ceux-ci ne soient aussi identihés et liés aux

droits sociaux et économiques, étant en relation et ne pouvant exister les uns sans les autres. Mais

seuls quelques membres de la Convention sont conscients de cela. La majorité des participants

présents à Ia Convention était seulement focalisée sur les droits fondamentaux classiques et

principalement sur la Convention des droits de I'homme du Conseil de I'Europe qui était en fait le

point principal de référence. La L'..arte finale est néanmoins beaucoup plus claire dans ses

références que, par exemple, la Charte sociale européerure du Conseil de I'Europe et la Convention

des Nations Unies des droits de I'enfant. Mais nous avons tenté, lors de la discussion sur cette

convention, d'inclure également d'autres instruments internationaux, d'y faire référence et de veiller

à ce que le contenu de la Charte de I'UE n'aille pas en deçà des normes déjà instituées sur son

territoire.

Le caractère spécifique de la Charte n'était pas destiné en fait à fournir un nouvel instrument et

de nouveaux droits aux citoyens ou aux habitants des pays européens, mais plutôt des droits

fondamentaux auxquels chaque nation est liée, qui joueraient aussi un rôle dans la politique

européenne et au niveau de la jurisprudence européenne. Tel était I'objectif de la Charte. Mais il va

de soi que dans le processus de rédaction de la Charte des positions ont dû être prises quant à la

manière de formuler ces droits fondamentaux dans lesquels aussi, de temps en temps, des

innovations ont été apportées sur differents questions - de nouvelles formulations qui vont au-delà
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des droits internationaux existants. C'est pourquoi, de ce point de vue, nous pouvons dire qu'elle
apporte aussi certaines innovations.

D'autre part, nous pouvons également dire que certaines questions sont restées en arrière. Je

regrette que cette Charte ne contienne pas de manière exhaustive certains droits socio-économiques
particuliers de la Charte sociale du Conseil de l'Europe ou de I'Organisation internationale du
travail, par exemple la question de la pauvreté et de I'exclusion sociale, clairement traitée par les
instruments du Conseil de I'Europe. Dans cette Charte, il était très difficile de reprendre cette
question et ce fut un effort de dernière minute qui a permis d'avoir au moins dans un article une
réference à la sécurité sociale et à I'aide sociale. Il est finalement écrit que pour condamner
I'exclusion sociale et la pauvreté, vr:ls reconnaissez ces droits au niveau de I'aide sociale et du
logement. Concernant le logement, nous avons eu une discussion similaire sur un sujet qui
n'apparaissait pas auparavant dans le texte et qui a été inséré en dernière minute. Il existe donc
quelques réferences, mais nous aurions bien sûr préféré voir un article précis sur la pauvreté et

I'exclusion sociale, ce qui n'était pas possible.

Ceci m'amène à la question du caractère de cette Charte. S'agitil d'un véritable instrument
juridique ou fait-elle partie d'un processus politique ? Ces exemples indiquent qu'au départ, il
s'agissait bel et bien d'un processus politique. Qu'elle acquiert un statut juridique plus fort serait un
élément à examiner dans le futur. L'objectif de lui donner un statut contraignant dans le Traité a été

reporté lors du Sommet de Nice à la nouvelle Convention. À Nice, les chefs d'État et de
gouvernement ont décidé de proclamer officiellement la Charte, sans beaucoup de débats, en

décembre 2000 - pour autant, une déclaration n'a pas été réellement donnée sur les statuts de la
Charte. Ceci fera partie de la discussion sur l'avenir de l'Union européenne par la nouvelle
Convention qui débutera fin février 2002. Cette Convention fera des propositions - non pas des

décisions, des propositions - car alors, en 2004, il y aura une conférence intergouvernementale des

Chefs d'États et de gouvernement qui prendra des décisions.

Toutefois, I'importance politique de la Charte, qu'elle soit contraignante ou non, est à présent
clairement établie et confirmée. L'UE doit se conformer dans ses politiques aux droits
fondamentaux. Ces derniers avaient une moindre portée avant que ne soit rédigée la Charte.
L'article 6.2 du Traité de l'Union européenne, qui se réfère aux droits fondamentaux internationaux,
et les constitutions des États membres indiquent en général que l'Union européenne doit respecter
ces droits fondamentaux. Il n'est pas spécifié exactement quels droits doivent être respectés. Alors
que dans le Traité, bien sûr, de nombreuses compétences sont soulignées pour l'Union européenne
et ses institutions. Donc, il est important que les différentes politiques, pour lesquelles I'Union
européenne détient des compétences sur les bases du Traité, soient liées à ce respect des droits
fondamentaux. Les principaux effets de la nouvelle Charte de l'UE sont qu'à présent dans toutes ses

politiques, internes et externes, I'Union doit se conformer aux droits écrits à présent dans la Charte.

En ce qui concerne les droits de l'"nfant, la Charte de l'Union européenne possède deux articles.
Dans la première partie de la Charte débutant sur la dignité défrnie comme valeur majeure, les

Droits de l'enfant sont inclus, avec une référence à la Convention des Nations Unies. Puis, ensuite,
dans le chapitre sur la solidarité, le refus du travail des enfants et la protection des jeunes
travailleurs sont insérés comme deuxième élément.

Dans les objectifs de l'Union européenne écrits dans le Traité, nous trouvons aussi l'exclusion
sociale. Sur cette base, par exemple, un programme a récemment été décidé, avec des fonds de

I'Union européenne, pour la lutte contre l'exclusion sociale. Il fournit un cadre d'échange
d'informations d'organisations telles que le Mouvement ATD Quart Monde ou d'autres ONG pour
travailler en réseau dans ce domaine. Il procure aussi une base pour développer des indicateurs et

des statistiques en matière d'exclusion sociale qui pourraient aider à augmenter [a prise de
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conscience et à la transmettre auprès des décideurs politiques. Le Conseil des Ministres des Affaires

sociales a décidé de démarrer un processus de rapports et de coordination sur ces objectifs.

Au comité des affaires sociales du Parlement européen, nous avons voté un rapport pour le
prochain sommet socio-économique de Barcelone en mars prochain, dans lequel nous avons

demandé des objectifs précis en matière de pauvreté pour 2010. Nous avons aussi demandé une

définition européenne car il s'agit d'un des problèmes en cours dans la discussion sur la pauvreté et

I'exclusion sociale ; les définitions et les significations sont très differentes dans les États membres.

Cette problématique s'est introduite dans une procédure qui s'est développée au cours des ans, non

pas particulièrement du point de vue législatif, mais plutôt sous la forme d'une coopération entre les

États membres, d'un échange d'informations premièrement en matière d'emploi, mais qui s'est aussi

ensuite davantage axé, depuis le sommet de Lisbonne en mars 2000, dans le domaine de la pauvreté

et de I'exclusion sociale.
Lorsque I'UE n'a pas de compéter.ces définies, les États membres pourraient décider de coopérer

étroitement. Des objectifs et des cibles communs dans la sphère de la politique sociale sont fixés.

C'est un élément important de la coopération en Europe que de rééquilibrer la coopération

économique, qui s'est développée au cours des années, et de renforcer la dimension sociale de

l' intégration européerme.
C'est un point parfaitement en ligne avec les effets de la formulation des droits sociaux et

économiques dans la Charte des droits fondamentaux. Car, en fin de compte, il fournit aussi une

base pour une approche plus concrète et plus coopérative sur les questions sociales dans I'Union

européenne. Donc, bien que sans base juridique définie pour le moment, avec de nouvelles

compétences comme vous avez pu le lire dans le dernier article de la Charte, et sans pour autant

donner de nouveaux pouvoirs à I'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux pourrait

établir un meilleur équilibre dans les objectifs et les champs politiques de l'Union européenne.

LATJRENT METLLAN

<< LA PROTECTTON DES DROITS
DES PERSONNE,S LES PLUS PAUVRES >>

En lisant l'intitulé de l'atelier nol « Quels nouveaux instruments juridiques requiert l'éradication

de la grande pauvreté en Europe ? », je me suis posé deux questions. Premièrement, existe+-il des

textes ou projets de textes qui visent à protéger les droits des personnes les plus pauvres ?

Deuxièmement, avons-nous réellement besoin de nouveaux textes pour protéger les personnes les

plus pauvres ?

Beaucoup de participants vont très probablement apporter des éléments de réponse. Pour ma

part, j'évoquerai principalement les textes existants et les projets de textes ou les idées visant à

l'intégration d'une approche des droits de l'homme et de la pauvretédans ces textes.

Au niveau européen, nous avons la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des

droits fondamentaux, la Charte sociale. Je ne pense pas que ces textes en particulier protègent les

groupes vulnérables. Si on part du principe que les personnes pauvres peuvent être considérées

comme un groupe vulnérable, je me demande pourquoi élaborer un texte spécifique pour ce groupe

vulnérable, vu qu'on n'en a pas fait pour les autres. Peut-être pouvons-nous utiliser des textes déjà

existants. Les principes directeurs en cours d'élaboration au niveau européen sont une avancée dans

ce sens et il est important de soutenir cette initiative.
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Au niveau international, la situation est differente. Nous avons en effet des textes - déclarations
et conventions - qui protègent les E1oupes vulnérables : par exemple, ceux pour les enfants, les

femmes, les personnes âgées et les peüples indigènes. Cela dit, les personnes vivant dans la pauvreté
ne sont pas protégées par un texte. Dans ce contexte, au niveau international, un texte pourrait
s'avérer utile consacrant la reconnaissance des liens entre la pauvreté et les droits de l'homme, et

des personnes pauvres en tant que groupe vulnérable.

MAIS AVONS.NOUS REELLEMENT BESOIN DE NOUVEAUX TERES ?

Il faudrait déjà consolider et améliorer les initiatives existantes, et construire sur les bonnes
pratiques existantes.

La Commission des droits de l'homme des Nations Unies s'est attachée, depuis 1998, à explorer
l'idée de rédiger une déclaration sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté. En 1998, Mme
Lizin, dans son rapport intérimaire, avait insisté sur la nécessité de ce texte. Suite à cet avis, la Sous-

commission a été mandatée pour organiser un séminaire d'experts afin d'évaluer la pertinence de la
proposition. Ce séminaire est allé dans le même sens que I'experte indépendante, en 1999. En 2000,
le Haut commissariat des Nations Unies a été mandaté pour organiser un autre séminaire d'experts.
Le séminaire a également conclu à la nécessité d'un texte sur ce sujet. Aujourd'hui, en fait, il n'y a

pas de réelle volonté politique pour créer un nouveau texte, en particulier une déclaration sur les

droits de I'homme et I'extrême pauvreté.

Par rapport aux travaux que nous avons entrepris depuis un certain temps aux Nations Unies, je
relève cinq principes qu'il serait intéressant d'intégrer dans tout texte relatif à la pauvreté. Le
premier serait celui de non-discrimination, fondamental dans la lutte contre la pauvreté. Si jamais
nous appliquions ce principe à la lettre, la pauvreté n'existerait plus. La participation des personnes
les plus pauvres aux processus de décision à tous les niveaux serait un deuxième principe qui
permettrait une avancée majeure. Le troisième serait le renforcement de la capacité d'agir des

personnes les plus pauvres ; ceci étant très lié à la participation de celles-ci. Le dernier principe que
j'évoquerai, serait l'idée que les institutions ou les gouvernements qui prennent des mesures portant
atteinte à la vie des plus pauvres devraient en rendre compte. Des mécanismes devraient protéger
ces personnes : ils pourraient être intégrés dans des conventions, etc. Les gouvernements sont bien
sûr responsables de leurs engagements vis-à-vis des traités et conventions, mais il faudrait en fait
aller bien au-delà de cette idée.

L'idée est donc de dépasser un débat conceptuel pour mettre réellement en æuvre les approches
des droits de l'homme et de la pauvreté sur le terrain. Il me semble difficile aujourd'hui de vouloir
propager l'idée de la création d'un nouveau texte sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté. Je

ne dis pas que c'est impossible mais certainement dans un processus à long terme.

La mise en æuvre des différents textes est, à mon avis, un problème majeur. Nous parlons de tel
ou tel droit qui apporte une protection par l'intermédiaire de tel traité ou pacte, mais il est peu

question de leurs conditions de mise en application, a fortiori dans les pays en développement.
Voici un exemple sur le droit des enfants dans un pays en voie de développement que j'ai visité
récemment. Ce pays a ratifié tous les textes concernant les instruments nécessaires à Ia protection de

la personne humaine, en particulier celui des droits des enfants. il a récemment soumis, en 1999, un

rapport au Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant et a ensuite suivi les

recommandations de celui-ci en créant une commission nationale de protection des droits de

l'enfant. Ce pays a donc légiféré pour la protection des droits de l'enfant. Tout un cadre
administratif a été mis en place. Mais lorsque vous vous rendez àla capitale, vousvoyez que des

enfants sont en vente sur le marché principal comme domestiques. Ils viennent de villages très
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pauvres et pil l'intermédiaire de réseaux, sont acheminés sur la capitale. Ils sont ensuite vendus
comme main d'æuvre à des familles plus aisées. La loi est loin d'être appliquée très probablement et

surtout à cause de la comrption.

ll n'est pas suffisant de prendre des directives, arrêtés et lois, pour mettre en æuvre des

dispositions inscrites dans les textes. Il faut aller plus loin pour constater et évaluer l'application qui
en est faite sur le terrain. Je pense qu'il faut garder cela à l'esprit.

Pour conclure cet exposé, je ne crois pas sincèrement qu'il soit nécessaire de créer un nouveau
texte. Il faut plutôt construire sur la mise en oeuvre des textes existants. Cela dit, nous pouvons
aussi concevoir un document qui ne soit ni une charte, ni une déclaration ou convention, mais qui
permette de traduire des principes essentiels et pertinents en termes de lutte contre la pauvreté ou de

développement : le droit à un revenu d'existence, par exemple. Personnellement, j'aimerais parler
du droit à la vie. Pourquoi ne pas imaginer de lier implicitement la pauvreté au droit à la vie, tel
qu'il est inscrit dans le pacte des droits civils et politiques. Nous pouvons utiliser d'autres
propositions très pertinentes et essayer de comprendre quelle serait leur efficacité au regard de la
pauvreté. Des techniciens, experts du droit, envisageraient ensuite comment ce texte peut être mis
concrètement en application dans lc domaine international des droits de l'homme et dans une

situation concrète de pauvreté.

Notre histoire est remplie d'expériences à travers lesquelles nous avons construit des choses
utiles. Il ne s'agit pas de partir de zéro mais bien d'utiliser les expériences existantes en les

améliorant par de nouvelles idées pour parvenir à concrétiser tous les efforts faits dans le domaine
de la lutte contre la pauvreté.

SYLVIE DAUDET

« LA REPRESENTATION DES FAMILLES EN GRANDE PAUVRETE
AUPRES DES INSTITUTIONS POLITIQUES »

Volontaire permanente du Moui,ement ATD Quart-Monde, je viens de passer sept ans en

Grande-Bretagne. J'aimerais vous parler de ce que vivent aujourd'hui des familles en grande
pauvreté ayant des enfants placés et adoptés. Vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas facile de

faire entendre leur voix au niveau politique. Leur expérience est cependant irremplaçable si nous

voulons que la société progresse vers un plus grand respect des droits de l'homme, de l'égale dignité
de tout homme et si nous voulons qu'elle s'engage durablement à combattre I'exclusion et la grande
pauvreté. C'est un engagement qui demande beaucoup d'écoute, de temps et de persévérance.

Pour resituer cela dans un contexte historique, je voudrais d'abord vous parler brièvement de la
déportation des enfants migrants qui semblaient appartenir dans leur grande majorité à des familles
pauvres en grande difficulté.

« LE BIEN-ETRE DES ENFANTS MIGRANTS >>

Le 3è*'rapport de la Commission Santé de la Chambre des Communesto, intitulé « Le bien-être
des enfants migrants », a été présenté lors de la session 199711998 du Parlement britannique. Il

'o Voir article de la Revue Quart Monde, No 178, Mai 200 l, p.43- 45
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révèle que les programmes de migration d'enfants ont fait partie de la politique sociale britannique
pendant de longues années.

La législation permettait en effet que des enfants à la charge d'organisations bénévoles soient

envoyés dans les pays du Commonwealth. Selon les estimations, enüron 150 000 enfants ont été

ainsi contraints à << migrer» sur une période de trois siècles et demi. Dès 1618, par exemple, << des

enfants migrants >> ont quitté l'Angleterre pour aller dans sa colonie de Virginie. Ce système a duré
jusqu'à la fin des années 1960. Entre 1868 et 1925,80 0OO filles et garçons britanniques ont été

envoyés non accompagnés au Canada pour travailler en tant que domestiques et manæuvres

agricoles. Ils avaient entre trois et quatorze ans et la majorité entre sept et dix ans. Le nombre exact

des enfants partis en Australie et en Nouvelle-Zélande n'est pas connu. Mais pendant la dernière

période de 1947 à L967, on estime que sept à dix mille enfants ont été envoyés en Australie.
Placés dans de grandes institutions, pour la plupart isolées, ces enfants étaient soumis à des

régimes sévères, souvent intentionnellement brutaux. Les raisons de cette migration et les

motivations étaient doubles. Il y avait un authentique désir philanthropique de sauver ces enfants de

la misère et de la négligence dont ils souffiaient en Angleterre et de leur donner une vie meilleure
dans les colonies. En 1870, Thomas Barnardo' écrivait . « Il faut squver ces jeunes hommes et ces

jeunesfemmes d'un entourage où ils vivent entassés dans des maisons délabrées, abominables, sans

la moindre décence ». Mais la migration des enfants était aussi bénéfique pour les finances publiques

de l'Angleterre qui éütait ainsi de devoir les prendre en charge. De même, pour les pays d'accueil,

ces enfants étaient une main-d'æuvre bon marché.
« C'était barbare et terrible- Dans notre organisation, quand nous jetons un regard sur cette

période, c'est avec un sentiment de choc et d'horreur » fut le commentaire du directeur exécutif de

<<Barnardo's Home» lors de son témoignage le 1l Juin 1998 sur ces programmes de migration
d'enfants.

Dans un livre paru en 1989 sur le sujetss, les auteurs avouent que l'histoire de l'émigration des

enfants en Australie est, pour de multiples raisons, une histoire de cruauté, de mensonge et de

tromperie. Les agences qui ont organisé ces migrations étaient cependant convaincues d'agir dans

l'intérêt supérieur de l'enfant. Canon Fisher, du « Conseil du bien être de l'enfant catholique », dit
pour sa part'. « Je crois que la raison de fond des décisions professionnelles qtti ont été prises à ce

moment-là est toujours la même que celle que nous utilisons aujourd'hui à savoir si cette décision
prend en compte l'intérêt sttpérieur de l'enfant, et, personnellement, je m'en tiendrai là ».

Je trouve ce commentaire très intéressant car on est en droit de se demander si les décisions

actuelles de placer et d'adopter des enfants de milieux pauvres sans le consentement de leurs parents

ne relèvent pas non plus d'une mauvaise interprétation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et si ces

décisions ne seront pas, elles aussi, jugées cruelles dans quelques années.

Des assurances ofiicielles furent pourtant données à cet effet lorsque la législation permettant
l'émigration enfantine fut débattue au Parlement. Le chancelier affirma à la Chambre des Lords :

« Le ministère de l'intérieur a l'intention de s'assurer que les enfants n'émigTeront pas sans qu'on
ait obtemt satisfaction que les arrqngements nécessaires ont été pris pour que chaque enfant soit
élevé et traité correctement ». Le rapport stipule que ces mots ne pouvaient être plus éloignés de la

réalité. Certains des enfants concernés considèrent aujourd'hui qu'ils ont été volés, après qu'on leur
ait fait miroiter une üe en Australie très diffiérente de celle qui fut la leur. << The Child Migrants'
Trust )) constate pour sa part que les enfants migrants ont été envoyés en Australie sans passeport,

sans connaître l'histoire de leur famille et sans même le moindre document de base de leur identité.
Un enfant migrant d'Irlande du Nord témoigne'. « On n'a jamais dit à ma mère ce qui se

passait ».

Un homme rencontré à Melbourne a écrit '. « Certains de savoir ce qui était mieux pour nous et

pour nos parents, 87% de tous les enfants venant d'agences catholiques sont arrivés en Australie

'ThomasBarnardo (1845-1905): ii.t!p,iititti..,:tiill-li1lii!i!,=iiiillt!icir il't-Rt-'ir;trijl.rli!{-r lliji
t' Philip Bean and Joy Melville, Lost children of the empire (London, 1989), p.1l
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sans le cotwentement de leurs parents. 96 o4 avait un ou deux de leurs parents vivant. Canon Flint,
l'intendant en charge prælamait que les enfants étaient des orphelins. Cela est manifestement

faux ».

Le rapport spécifie qu'afin de permettre aux enfants migrants de prendre un nouveau départ, il
était considéré comme avantageux de couper tous les liens familiaux et de ne donner du certificat de

naissance qu'une copie abrégée, omettant les détails sur l'identité des parents.
L'usage délibéré de fausse information, l'omission d'information et la politique de séparation des

enfants indiquent un abus de pouvoir et un manque de considération pour les sentiments des mères et
des enfants. C'est ainsi que l'ont ressenti beaucoup d'anciens enfants migrants qui constatent que

leur ressentiment et leur peine grandissent avec les années. En voyant grandir leurs propres enfants,

les parents ressentent l'énormité de ce qu'ils ont subi . ils se sentent diminués car ils ne corunissent
pas leur réelle identité et sont incapables de raconter l'histoire de leur vie, même à leurs propres

enfants.

Comment éüter que de telles choses ne se reproduisent ? Comment de telles déportations ont-
elles été possibles ? Etait-ce la prépondérance de l'image négative des parents ? La menace faite à
l'intégrité des familles pauwes n'est-elle pas liée au regard porté sur elles ?

N'y a -t-il pas en Angleterre, en ce moment même, une volonté de résoudre les problèmes liés à
la grande pauvreté par l'adoption, en donnant une chance aux enfants de se sortir de leur milieu tout
en sacrifiant leurs parents ? N'est ce pas en contradiction avec l'article 16 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme qui affirme que . « La famille est l'élément naturel et lfondamental
de la société et q droit à la protection de Ia société et de l'État >>tu ? L'F.;tat met-il effectivement tout
en æuwe pour garantir aux enfants le droit d'être élevés par leurs parents, fussenrils très démunis ?

LE LIVRE BLANC SUR L'ADOPTION

Confronté aux rapports traitant de cas d'abus sur les enfants dans des maisons de placement,

notamment au Pays de Galles, le Gouvernement a voulu réagir üte et a produit en decembre 2000 un
livre blanc sur l'adoption. Le projet de loi, soutenu par Tony Blair en personne - sans doute parce

que son père avait été lui même adopté enfant -, devait être immédiatement voté sans concertation
préalable avec les associations. Pour des questions de calendrier, il a dû finalement être reporté après

la date des élections générales. Les organisations concernées par ces questions ont pu ainsi entre-

temps se mobiliser. Seules les associations travaillant strictement dans le domaine de l'adoption ont
été entendues oralement par le gouvernement. Le Mouvement ATD Quart Monde a cependant
produit un rapportsT sur le sujet.

Les services sociaut's ont en charge 59000 enfants dont 5000 enfants qui attendent de trouver
une famille d'accueil et moins de 5% d'enfants adoptés chaque année. De l'aveu même du
gouvernement, [e système de placement des enfants est un echec. La réponse selon lui est donc de
promouvoir l'adoption comme solution permanente pour les enfants placés. Au lancement du livre
blanc, Alan Mlburn, ministre de la santé, a dit : « L'adoption doit devenir l'option privilégiée pour
les enfants placés qui ne peuvent pas revenir à la maison ». Le gouvernement s'est donc donné

corrme objectif d'augmenter le nombre d'adoptions d'enfants placés d'au moins 40 Yo (de 2700 en

2000 à enüron 4000 en 2OO4/2O05)5e et d'accélérer le processus d'adoption. Ces propositions ont

s6 Ciæ p.34 et 35 dans le Rapport final de I'ONUzur les Droits de l'homme et I'extrême pauvreté, Leandro Desporry,

Commission des Droits de l'Homme, New York 28 Juin 1996.
s1 Memorandum of Evidence - House of Commons Speciol Select Committee on the Adoption and Children Bill, 4h

fvlay 2001. Copie disponible à ATD Fourth World Movement ( 48 Addington Sqare, London SE5 7LB, Grande-
Bretagne) ainsi que le dossier special sur l'adoption publié dans « Dignity », Fourth World Journal, Summer 2001.

s8 
<< Lês députés britanniques autorisent I'adopüon par des couples homosexuels »», article de Jean Pierre Langellier, Le
Iüorde, rl:.ai2OO2

5e Department of Health (2001) Local authoriÿ Circular LAC (2001) 33 : Adoption, I-ondon : Department of Health ;
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été reçues favorablement car le grand public dans son ensemble se plaignait de la grande difficulté,
voire de l'impossibilité d'adopter un enfant. C'était aussi une manière pour le gouvemement de

réaliser des économies budgétaires et d'en faire profiter les collectivités locales. Une autre politique
n'était-elle pas envisageable pour, à l'inverse, soutenir les parents et leur donner les moyens
d'élever leurs enfants comme ils le souhaitent ? N'y a-t-il pas nécessité, voire urgence,
d'approfondir la réflexion sur le sujet et tenter de résoudre les véritables causes liées au problème
du placement et de l'adoption ? Sinofl, n'y aura-t-il pas encore des milliers d'enfants vivant en

grande pauvreté en2020 malgré l'engagement public pris par le gouvernement ?60

La loi sur I'adoption n'avait pas été modifiée depuis vingt-cinq ans malgré une grande évolution
de la société et des circonstances dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les enfants susceptibles
d'être adoptés. En effet, la majorité de ces enfants sont sous la responsabilité des autorités locales
suite à des mesures de protection de l'enfance. Nous ne savons pas quelle sera la loi définitive sur
les adoptions mais il est très probable qu'elle ne subira pas d'énormes modifications par rapport au

livre blanc tel qu'il a été présenté par le gouvernement. Il est à craindre que les modifications
proposées par les familles d'origine que nous avions consultées ne soient pas prises en compte et

pourtant, elles aussi, ont en tête et au fond de leur cæur l'intérêt supérieur de leurs enfants.

L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT

Beaucoup de familles vivant en grande pauvreté, que le Mouvement ATD Quart Monde
rencontre, ont ou ont eu leurs enfants placés par les services sociaux et adoptés contre leur volonté.
La grande majorité des enfants adoptés sont issus de famille pauvres ; il serait temps que le

gouvernement reconnaisse que les conditions de vie de la famille sont des facteurs qui contribuent
au placement des enfants et par voie de conséquence aussi à leur adoption. Beaucoup de

programmes à la télévision montrent la vie d'enfants placés et interviewent des familles qui désirent
adopter. Nulle part, il n'est question de la voix des milliers de parents désireux d'élever leurs
enfants : des parents qui ont eu leurs enfants placés, qui attendent et espèrent toujours qu'un jour
il(s) leur soi(en)t rendu(s), mais aussi que des personnes s'engagent à leurs côtés pour qu'ils
réussissent à garder leurs enfants. i.'

Comment est-il possible que leurs voix soient, encore aujourd'hui, si peu entendues ? Cela ne

tient-il pas au fait que les parents d'enfants placés qui vivent en grande pauvreté, sont au mieux
considérés corune incapables d'élever leurs enfants et au pire comme des personnes cruelles et

abusives. Cette condamnation entraîne la honte pour les parents qui ont perdu leurs enfants à cause
d'un manque d'éducation, d'une instabilité dans le domaine du logement et de tous les effets
dévastateurs d'une vie de dénuement et d'exclusion.

Il y a trop peu de reconnaissance de leurs luttes quotidiennes pour parvenir à garder leurs enfants
et des terribles souffrances qu'ils endurent quand, malgré leurs efforts, ils leur sont « enlevés >>. Un
parent a dit: « Pour des gens comme nous, l'aide est toujours insffisante et vienl toujours trop
tard. C'est toujours en réaction à quelque chose qui s'est passé, jamais ce dont nous aÿons besoin,
quand nous en avons besoin ».

Voyant I'enjeu considérable que cela représentait pour les familles pauvres, 1'équipe ATD Quart
Monde de Londres s'est mobilisée pour que la voix des familles pauvres puisse être entendue lors
du processus de consultation des assr:ciations. Nous avons essayé de faire entendre non seulement
l'expérience mais aussi la pensée et les propositions des familles vivant la grande pauvreté que nous

connaissions.

National Statistics and Department of Health (2001) Children Adopted in England year ending 3l March 2001 ,

London Department of Health
uo Cf. « Poverÿ: slow progress on child poverty begs questions of policy and targets », Communitycare,25 April - I

,|l4ay 2002, http://www.community-care. co.uk
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Depuis cinq ans, l'équipe ATD Quart Monde à Londres organise en effet, chaque mois, des

rencontres où l'on discute de politiotre. Dès la première réunion, il est apparu clairement à quel
point les parents étaient concernés par cette nouvelle proposition de loi sur l'adoption et voulaient
intervenir dans le débat. C'était d'autant plus crucial et vital pour eux que c'était l'avenir même de

leurs enfants qui était en jeu. Un groupe inter-parlementaire sur la pauvreté a donc été organisé sur
ce sujet. Cette réunion a rassemblé des parlementaires intéressés par ces questions, des personnes

ayant l'expérience de Ia pauvreté et des organisations les représentant pour leur permettre ainsi
d'exprimer leurs points de vue et inquiétudes sur [e sujet. Lors de cette rencontre, il a notamment
été question « d'adoption ouverte )), mesure qui autorise le maintien d'éventuels contacts avec les

parents d'origine. Les parents peuvent écrire à leur enfant sans toujours savoir si le counier lui sera

effectivement remis ou s'ils seront autorisés à lui rendre une ou deux visites par an.
Les parents d'origine que nous avons consultés recommandent une adoption totalement ouverte6r

permettant des droits de visite et de sortie non surveillés par les services sociaux mais soutenus par

d'autres agences si nécessaire. Ils souhaitent une correspondance illimitée avec la possibilité
d'expédier des cadeaux ou d'échanger des photos. Selon eux, les contacts ne devraient pas être
limités aux frères et sæurs mais devraient inclure la famille élargie (grand-parents, oncles, tantes,

etc.) et les personnes importantes porr l'enfant, en accord avec les désirs changeants de l'enfant.
Dans le cas d'un enfant adopté pour cause d'abus sexuel dans sa famille d'origine, tous les membres

de sa famille, hormis l'abuseur, devraient être autorisés à garder des contacts.

Une député est intervenue en insistant sur le fait que des pays comme l'Australie qui pratiquent
l'adoption ouverte ont vu le nombre de familles adoptives considérablement diminuer. Elle a signalé
que, dans toute l'Australie l'an dernier, seules cinq cents personnes ont souhaité adopter : les

familles potentielles n'étant pas à l'aise avec le maintien d'un contact avec la famille d'origine. Elle
a conclu en disant que : « La situation doit être dans l'intérêt supérieur des enfants ».

Cette déclaration n'a fait que renforcer l'inquiétude des parents d'origine. Ils ont eu

confirmation que l'adoption ouverte n'était pas considérée avec le sérieux qu'elle mérite à cause

d'une prise en compte trop grande de l'intérêt des parents adoptifs: <<Si ceux ci sont réticents à
I'idée de tout contact ou informatton, ils adoptent l'enfant pour eux-mêmes parce qu'tls veulent
l'amour exclusif de cet enfant plutôt que ce qui serait bénéfique à I'enfant »>.

Nous avons aussi reçu une universitaire chargée de recueillir le point de vue et l'expérience des

parents d'origineu2. Le fait de pouvoir être écoutés par une personne mandatée sur le sujet, a incité
des parents, n'ayant jamais participé aux réunions précédentes, à se déplacer. Nous avons réfléchi
ensemble sur notre participation à d'autres travaux et elle nous a encouragés à apporter aussi notre
contribution écrite. Ce fut un travail considérable pour un petit comité de personnes parmi les plus

motivées et disponibles. De nombreuses réunions ont été nécessaires pour recueillir les propositions
des participants, pour formuler et rédiger sans omettre aucune des idées et suggestions des parents et

enfin pour se mettre d'accord sur le rapport transmis au « National Adoption Standards6' >>. Nous
avons aussi organisé des interviews pour permettre l'apport des personnes les plus déprimées,

démunies qui ne pouvaient pas participer régulièrement aux réunions. Lors de ces interviews, j'ai
été frappée par le nombre important de personnes ayant reconnues avoir consenti à l'adoption de

leurs enfants sous la pression.
Une mamanraconte : <<Lamère nourricièreme disait:« Qu'est-cequevousfaites ici? ». Je lui

ai dit: « C'est mon jour de visite ». Alors elle m'a répondu: « Oh non, vous ne saÿez pas qu'ils
vous les ont réduits. Vous pouvez seulement le voir ce jour-là ». (...) Et puis cela n'a plus été

qu'une heure... Il y avait tellement de pression pour que je signe. On ne m'd pas donné un mois, ou

u' Cité dans le document << Memorandum of Evidence » du 4 Mai 2001 p. 5 en note 4.
u' Pour [e compte de BAAF, chargée de faire une étude sur le sujet
63 National Adoption Standards : A Consultation Response by ATD Fourth World, 23 mars 200 I
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deux mois pour que je réJléchlsse si c'était cela que je voulais. C'était plutôt: << Oh, vous devez
signer. Voilà ce qui ÿa se passer. Vous devez signer ».

Une autre personne nous a dit qu'elle s'est sentie forcée de signer les papiers en présence de son
avocat et d'un travailleur social : « Je ne me suis pas senti d'autre choix que de signer la perte de
mes enfants ».

Quelqu'un d'autre a dit : « À quoi bon lutter puisque tu ne gagneras pas. Ils ont plus de pouvoir
sur toi que tu n'en as sur eux )).

Le 4 mai 2001, ATD Quart Monde a aussi soumis un rapportuo sur le projet de loi sur I'adoption
au Comité spécial, composé exclusivement de députés du Parlement. Dans ce rapport, nous sommes
revenus longuement sur toutes ces questions de consentement à l'adoption qui semblent cruciales.

Je voudrais insister encore sur deux points en citant deux témoignages.
Il est toujours possible actuellement de se dispenser du consentement des parents pour le

placement comme pour l'adoption, en considérant uniquement le bien-être de l'enfant et le risque
effectif ou probable que court l'enfant.

Des parents nous ont dit ; « Nous avons perdu notre enfant par I'adoption et nous n'avions
jamais fatt de mal à cette enfant. Enfait, ils avaient déjà décidé de nous la retirer aÿant qu'elle ne
soit née, et c'est absolument inacceptable. D'après le « Childrenact » de l989,les ctrconstqnces de
vie de l'enfant doivent être soumises à investigation avqnt que I'enfant ne soit enlevé »».

Il est important que la société soit vigilante sur le risque d'une recomposition soôiale au moyen
de l'adoption des enfants de familles r.ivant en grande pauvretépar des familles adoptives de classe
moyenne. Les statistiquesu' mettent en évidence cette tendance notamment sur la répartition du type
de travail ou, en vérité, de non travail des parents d'origine comparé à celui des parents adoptifs : 89
% des mères d'origine et 68 % des pères d'origine sont sans emploi ; moins de 2 o/o des parents
d'origine occupent des postes techniques ou de direction alors que 57 oÂ des parents adoptifs sont
employés dans de tels postes. Des mesures adéquates devraient être prises pour éviter ce risque car
une telle recomposition sociale serait une atteinte à la Convention européenne des droits de
l'homme; en référence à l'article 14 qui protège contre la discrimination (que ce soit à cause de
l'origine sociale, de la propriété, de la naissance ou de toute autre condition) et à l'article 8 sur le
droit au respect de la vie privée et familiale.u6

Voici le deuxième témoignage, celui d'une mère de famille : « Mes enfants m'ont été retirées
alors qu'elles étaient à l'école el chez la nourrice. Une note a été glissée sous ma porte. Plus tard
j'ai découvert par mes en1fants que le travailleur social leur avait déjà dit - elles n'avaient que
quatre et six ans - qu'elles allaient être adoptées alors que nous n'ayions pas encore été au
tribunal. Ce n'est pas une audition fctte sur des bases justes. Les services sociaux ont mis quatre
ans à trouÿer quelqu'un pour elles. Pendant ce temps-là, ces enfants sont oubliées entre deux

familles pendant quatre ans, sans possibilité de contact avec leur propre famille et sans être non
plus adoptées ».0'

Là encore, l'expérience des parents d'origine nous apprend qu'en pratique l'adoption est décidée
bien avant le jugement au tribunal. Les services sociaux réduisent Ia longueur des visites et
éventuellement arrêtent les contacts pour préparer l'enfant placé à l'adoption. Le soutien donné à la
famille d'origine est réduit lorsque les travailleurs sociaux s'orientent vers l'adoption. De telles
décisions sur les contacts ou non des enfants avec leurs parents devraient être prises équitablement

* ATD Fourth World - Memorandum of Evidence - House of Commons Special Select Committee on the Adoption and
Children Bill 4th May 2001

65 A comprehensive analysis of local authority adoptions, BAAF Surveying Adoption , lggSllggg.
66 Memorandum of Eviden ce, p. 2 (sur le consentement).
u'Cité in focus : « Adoption. Consent : cause'ior concern », Dignity Fourth World Journal, Summer 200 l, p. 6.
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devant un tribunal pour être en accord avec I'article 6 sur le droit à la justice de la Convention
européenne des droits de I'homme.68

Face aux objectifs de croissance du nombre et de rapidité des adoptions, de nombreux parents
ont aussi exprimé leur crainte de voir augmenter les risques de placer des enfants de manière
inappropriée et injuste pouvant aller aussi contre l'intérêt de l'enfant. Une étude, réalisée par

Barnardo6', a démontré qu'il était possible d'aider les familles d'origine à récupérer leurs enfants
avec un soutien et des moyens adéquats: le taux de réussite a été de 78 yo. Cependant, les

expériences ont mis en évidence que les parents avaient besoin d'autant de soutien que celui accordé
aux familles adoptives. Ces programlrres ont nécessité un engagement sincère à réunifier la famille
ainsi que des màyens appropriés en termes de logement, d'éducation, d'aides financières et de

soutien aux personnes.

De vraies mesures de succès d'une législation devraient permettre d'améliorer le bien être des

enfants. Elles devraient cibler des objectifs tels que la réduction du nombre d'enfants à risque grâce

à la mise en place d'un ensemble de mesures de soutien à la famille en fonction des besoins de

chaque enfant.'o

L'opinion de l'enfant devrait être aussi de première importance. Un jeune homme de seize ans,

adopté à l'âge de huit ans, a dit : n Être enlevé à vos parents et se retrouver dans un nouÿeau cadre
ssns eux, c'est quelque chose qui pour nous n'avqit pas de sens. On s'en est débrouillé même st on
a grandi avec un senttment de colère et d'amertume envers le système ».7t

Une mère témoigne « Est-ce que vous saÿez ce que c'est que de perdre ses enfants à la
naissance ? Quel droit a-t-on defaire cela? C'est inhumain ! Est-ce queÿous saÿez combien nous
souffrons ? Cela nous déchire à l'intérieur... Les enfonts sont le plus beau cadeau qu'un couple
puisse avoir. Ils disent toujours que clest dans I'intérêt supérieur de I'enfant. J'ai pris l'hobitude de

me demander: « Est-ce bien dans I'intérêt supérieur de l'enfant ? »... J'ai été dévastée quand,
après avoir rencontré une de mes filles, j'ai découvert qu'elle avail été violée pendant un certain
nombre d'années par un des fils adoptifs et que la mère adoptive ne I'avait pas crue. Elle a été

alcoolique à l'âge de quatorze ans et s'est tailladée les bras parce qu'elle était déprimée par ce qui
lui arrivait et qu'elle n'avait personne pour la protéger. Si mon enfant était restée avec moi, cela ne

seratt jamais aruivé. »72

Dans le rapport sur la migration des enfants, il y a aussi de nombreux témoignages d'abus
physiques et sexuels qui ont laissé de nombreux anciens enfants migrants traumatisés. L'un d'entre
eux dit : <t La plupart d'entre nous ont été laissés avec des cæurs et desvies brtsés ri. Ils ressentent

aussi très fort le sentiment de perte d'identité.
Comment éviter que de telles choses se reproduisent ? N'est-il n'est pas nécessaire d'établir un

parallèle entre cette histoire du passé et les mesures prises de nos jours ? Des enfants sont adoptés
alors qu'ils ont déjà dix ans. Il leur est demandé de faire table rase de tout ce qui a fait leur vie
jusqu'alors pour recommencer à zéro. Que fait-on pour qu'ils soient en paix avec leur passé ? Celui-
ci ne va-t-il pas toujours revenir les hanter ?

Le droit à l'identité est une question absolument centrale dans I'ensemble du débat sur le bien
être de l'enfant adopté. Nombre de parents ont d'abord partagé leurs expériences pour ensuite se

mettre d'accord et oser mettre en avant les propositions par écrit. Avant de terminer, je vous en livre
quelques extraits : <<Tout enfant a besoin de savoir d'où il vient pour se construire... Ne pas avoir

68 Memorandum of Evidence,p.2 (sur le Consentement).
6e « Still Screaming : Birth parents compulsory separated from their children. After Adoption », 1998, p. I 14.

'o Cf. ldem p.3 sur le Consentement.
TrNational Adoption Standards, children section, p. 6.

" Actes de la session Justice Quart Monde sur le droit de vivre en famille, Revue Droit en Quart Monde, à paraître fin
2002.
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accès à ses origines entraîne souvent des dfficultés psychologiques et un manque d'estime de soi...
Connaître ses origines ne diminue pas non plus l'amour de I'enfant pour ses parents adoptifs ».

Nous pensons qu'un enfant adopté ne devrait pas recevoir un nouveau certificat de naissance

mais devrait recevoir un certificat d'adoption qui répondrait davantage à l'application de l'article7.l
de la Convention des droits de l'enfant : << L'enfant devrait être déclaré immédiatement après sa
naissance et devrait avoir le droit à un nom et une nationalité dès sa naissance et autant que

possible avoir le droit de connaître et d'être élevé par son ou ses parents. »»73

Pourquoi ne pas aider la famille d'origine à résoudre ses difficultés et permettre ainsi aux
enfants de rester ensemble ? Les parents sont abandonnés, laissés sans soutien et sans possibilité de

faire le deuil ni de mieux comprendre ce qui leur est arrivé pour tenter d'y remédier. De nombreux
parents ont fait des tentatives de suicide : ils ont expliqué qu'ils se considéraient à moitié morts
depuis qu'ils ont été séparés de leurs r:nfants. Peut-on tolérer la multiplication de telles situations ?

Une autre raison enfin, pour laquelle les parents en grande pauvreté ne sont pas écoutés, me
semble être le fait qu'ils mettent en cause l'efficacité des projets conçus pour eux ou - au mieux -
avec eux. Ils mettent en échec l'organisation des services sociaux. IIs nous obligent à nous
questionner sur le fonctionnement de nos démocraties et de nos sociétés qui les condamnent

durablement au silence et à l'exclusion. Pourtant, ces parents veulent rompre le silence car ils sont
persuadés que si les citoyens de leur pays comprenaient vraiment ce qu'ils vivent, ils ne pourraient
plus l'accepter. C'est pourquoi il est tellement vital pour nos démocraties de les écouter et de les
prendre comme interlocuteurs privilégiés.

LUDO HOREMANS

<< LE DIALOGUB CIVIL STRUCTURE »

European Anti Poverty Network (EAPN) est un réseau dans l'Union européenne qui rassemble

quinze réseaux nationaux des États membres et environ trente organisations européennes. De même
que l'Union européenne, notre association va s'élargir.

Sur le thème du dialogue civil structuré, je vais vous indiquer deux exemples qui pourraient être
reproduits.

Le premier illustre la stratégie d'inclusion sociale adoptée par l'Union européenne. Le deuxième

exemple que je vais développer concerne 1'accord de coopération établi en Belgique.

LA STRATEGIE D'INCLUSION SOCIALE DE L'UNION EUROPEENNE

L'Union européenne a adopté une stratégie d'inclusion sociale élaborée sur le long terme (dix
ans). Le démarrage, jusqu'à présent, est relativement lent et difficile mais nous avons la possibilité

d'apporter des corrections et de suivre la mise en æuvre de la stratégie. Chaque gouvernement

établira un plan d'action national tc,ut les deux ans. Une méthode de coordination ouverte sera

appliquée et permettra d'échanger les bonnes pratiques (examen par les pairs) entre les
gouvernements. L'Union européenne établira un rapport conjoint de la Commission et du Conseil.

La stratégie comprend quatre objectifs adoptés au Sommet européen de Nice, en décembre 2000.

73 Memorandum of evidence, p.4
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l. Promouvoir la participation à l'emploi et
biens et aux services.

2. Prévenir les risques d'exclusion.

3. Agir pour les plus vulnérables.

4. Mobiliser l'ensemble des acteurs.

l'accès de tous aux ressources, aux droits, aux

À ce niveau, il peut sembler facile d'obtenir de belles déclarations agréables à entendre. Nous
sommes cependant vigilants pour qu'elles soient suivies par la mise en place de mesures concrètes.

1. Promouvoir la paÊicipation à l'emploi et l'accès de tous aux ressources,
aux droits, aux biens et seruices

Le premier point de cet objectif est de promouvoir la participation à l'emploi.
Nous n'étions pas au départ très contents d'entendre à nouveau promouvoir la participation à

l'emploi. L'Union, par son histoire, a toujours mis en avant ce domaine de l'emploi. Il est important
alors de spécifier que nous voulons parler d'emplois durables et de qualité. Pour les groupes les plus
vulnérables, nous demandons, de plus, un parcours d'accompagnement vers l'emploi. Nous voulons
aussi favoriser l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale (garde d'enfants et

personnes dépendantes). Nous demandons d'utiliser les opportunités d'insertion et d'emploi. Nous
devons prévenir les ruptures professionnelles qui sont des risques majeurs de basculement vers une

situation de pauvreté.

Le deuxième point de cet objectif est l'accès aux ressources, aux droits, aux biens et aux

services. L'accès aux ressources sera mis en place grâce à l'organisation des systèmes de protection
sociale. Nous suivrons plusieurs lignes directrices dans la méthodologie. Il s'agit de garantir les

ressources nécessaires pour vivre conformément à la dignité humaine, de surmonter les obstacles à

la prise d'emploi, d'obtenir un emploi avec un revenu accru et enfin de favoriser la capacité
d' insertion professionnelle.

Pour promouvoir l'accès aux droits, aux biens et aux services, Ies personnes doivent pouvoir
disposer d'un logement décent et salubre, des services essentiels nécessaires pour mener une

existence normale dans ce logement (électricité, eau, chauffage...).Elles doivent aussi pouvoir
accéder aux soins de santé, à l'éducation, à la justice, à la culture, au sport, aux loisirs.

2. Prévenir les risques d'exclusion
Pour prévenir les risques d'exclusion, nous devons exploiter le potentiel de notre société sur la

connaissance des nouvelles technologies de l'information, de la communication. Il est important
aussi d'éviter les ruptures à cause du surendettement, de l'exclusion scolaire, de la perte de

logement.
Nous devons préserver les solidarités familiales sous toutes leurs formes, notamment au niveau

du droit pénal.

3. Agir pour les plus vulnérables
Il s'agit de favoriser l'intégration sociale pour ceux qui risquent des situations de pauvreté

persistante. L'élimination de l'exclusion sociale des enfants est prioritaire afin de leur donner toutes
les chances d'une bonne insertion spciale. Les gouvernements devront entreprendre des actions
globales dans des territoires confrontés à l'exclusion.

99



4. Mobiliser l'ensemble des acteurs
Le quatrième objectif nous tient tous à cæur ici, car il s'agit de mobiliser les acteurs. Il nous faut

imaginer des structures, des espaces où le dialogue, dans son sens véritable, puisse avoir lieu. Nous

devons promouvoir la participation et l'expression des personxes exclues qui sont les premières

partenaires avec lesquelles nous devons engager ce dialogue. Un instrument utile à cette fin, serait

d'intégrer la lutte contre les exclusions dans l'ensemble des politiques, de mobiliser les autorités à

tous les niveaux. Nous demandons des procédures et des structures de coordination. Les services

doivent s'adapter aux besoins des personnes et les acteurs de terrain doivent être sensibilisés à ces

besoins.
Nous demandons très clairement de promouvoir le dialogue et le partenariat entre tous les

acteurs publics et privés concernés : les partenaires sociaux, les ONG, les services sociaux. Il faut,

en parallèle, encourager la responsabilité et les actions de tous les citoyens et favoriser la
responsabilité sociale des entreprises.

L'EAPN s'est donné comme objectif de suivre de très près ces travaux à travers l'évaluation et

la réalisation des plan nationaux d'action et d'interroger directement les gouvernements.

Nous ne voulons pas être associés à l'évaluation seulement à la fin de la période. L'évaluation
doit être en continu.

Nous voudrions avoir davantage d.'influence dans les mesures décidées au niveau politique.

ACCORD DE COOPERATTON EN BELGTQUE

Le deuxième exemple que je vais développer concerne l'accord de coopération appliqué en

Belgique qu'il pounait être intéressant de reproduire dans d'autre pays.

À partir du Rapport général sur la pauvreté, présenté en 1994, nous avons demandé la création

d'un instrument de dialogue permanent avec les instances politiques. Ce rapport était en soi déjà une

nouveauté car il a été écrit avec la participation des personnes qui vivent en situation de pauweté.

Ceci grâce à l'intermédiaire des associations. L'Accord de coopération a été conclu le 5 mai 1998

entre les six gouvernements en place au niveau de la Belgique: l'État fédéral, la communauté (:
région) française, la communauté germanophone, la communauté flamande, la région wallonne, et

la région Bruxelles-Capitale.
Grâce à cet accord de coopération, les différents gouvernements ont pu définir une stratégie

commune et mener une politique de prévention de la précarité d'existence, de lutte contre la
pauvreté, d'intégration des personnes dans la société.

Les principes majeurs sont inscrits à présent dans un arrêté royal. Il s'agit de la concrétisation
des droits sociaux, l'accès égal pour tous à tous ces droits, la participation des personnes vivant dans

la pauvreté dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes.

Un service de lutte contre la pauvreté, la précarité et I'exclusion sociale a été créé autour d'une

équipe de sept personnes qui ont des contacts avec des collaborateurs dans les communautés et

régions.

Un rapport est transmis tous les deux ans comprenant quatre domaines: la précarité, la
pauvreté, I'exclusion sociale et les inégalités d'accès aux droits sociaux, économiques, culturels,
politiques, civils. Il évalue I'exercice effectif des droits et les inégalités d'accès aux droits. Il dresse

un inventaire et analyse les politiques et les actions. Le rapport ajoute également quelques

recommandations et propositions concrètes pour améliorer la situation des personnes concemées.

Pour le suivi du rapport, un débat doit être obligatoirement organisé au sein de chaque

gouvemement, et l'avis des organes compétents, comme le Conseil national du travail ou le Conseil

central de l'économie, doit être demandé. Les instances sont obligées de tenir compte de ce rapport.
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Le Comité de gestion est composé d'un président qui représente le Premier ministre, des
représentants de chacun des six gouvernements, du coordinateur du Service, du directeur et d'un
adjoint du Centre d'égalité des chances.

La condition primordiale pour l'intégration des personnes en situation de précarité ou
d'exclusion est l'accompagnement. Une Commission d'accompagnement est prévue et présidée par
le Ministre de I'Intégration sociale. Il réunit le Comité de gestion, représentant les differents
gouvernements, les partenaires sociaux, les organismes assureurs (mutuelles), les centres publics
d'aide sociale (CPAS) et les associations où les pauvres s'expriment.

Dans le travail politique, nous appliquons la méthode des Groupes de dialogue. Cette méthode
s'est améliorée au fil des années et s'articule à présent en trois étapes : d'abord les associations où
les pauvres s'expriment se réunissent autour du thème traité pour un échange à partir de leur vécu ;

ensuite les résultats sont discutés avec des partenaires actifs dans le domaine traité ; finalement, ils
adressent - parfois ensemble - leurs recommandations aux responsables politiques concernés pour
entrer en dialogue avec eux. La méthode est exposée en détail dans le rapport transmis tous les deux
ans et peut servir de base pour d'autres exercices dans le cadre du partenariat.
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« PERFORMANCES ECONOMIQUES
ET DEVELOPPEMBNT HUMAIN :

QUELLES CONVERGENCES, QUELS CONFLITS ? »

Le fossé reste grand entre les entreprises déterminées par la logique du marché et soumises à
ses contraintes spécifiques, les institutions économiques et financières préoccupées par la
crotssance, les institutions et ONG qui veulent mettre en æuÿre les droits de l'homme. Leurs acteurs
doivent dialoguer davantage pour concilier performances économiques et développement humain
pour tous.

Quels nouÿeotx partenariats sont nécessaires pour permettre aux plus défavorisés d'accéder à
laformation et à un emploi décent ?

Deux points de vue seront retenus : d'une part celui des entreprises et institutions financières
qui contribuent à mettre en oeuÿre des moyens de lutte contre la pauvreté, d'autre part celui qut
émane des travailleurs les plus défavorisés : « Comment les emplois tnformels créés par des
personnes en sttuation de pauvreté peuvent-tls devenir des emplois décents ? Comment transformer
leurs talents cachés en compétences reconnues ? »

Benoît Drèze, président de l'entreprise d'économie sociale « l00l choses à faire » à Liège
(Belgique), préside I' atelier.

Paul Rivier, ex-PDG de TEFAL, dirigeant d'entreprise et d'école d'ingénieurs, témoigne de son
expérience de lutte contre l'exclusion, menée depuis des années en entreprise, et des défis à relever
aujourd'hui.

Stan Leyers et Gustave Bruyndonckx, du groupe d'étude I'ATD Quart Monde Belgique,

expriment les aspirations au travaildes plus défavorisés et les dfficultés d'y accéder.

Gérard Payen, président de Ondéo, filtale Eau du groupe Suez, développe le rôle que peut jouer
dans la lutte contre Ia grande pauvreté une entreprise multinationale, implantée dans de nombreux
pays du Tiers Monde.

Jana Lednicka, du Centre de porrainage et d'accompagnement continu pour les créateurs
d'entreprise (CEPAC, Slovensko), accompagne en Slovaquie des chômeurs désireux de créer leur
emploi.
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INTRODUCTION DE BENOIT DREZE

J'aimerais introduire cet atelier en rappelant deux caractéristiques du Mouvement ATD Quart
Monde que j'apprécie particulièrement. D'une part, son originalité tient dans sa démarche de

participation avec les plus pauvres. D'autre part, je reconnais son professionnalisme dans

l'organisation de ces deux joumées. Nous sommes toute une équipe à veiller pour que la qualité des

discussions et des conclusions qui seront apportées demain soit la meilleure possible.

Je travaille depuis vingt ans dans le domaine de l'économie sociale à Liège en Belgique et je
milite depuis dix ans dans un parti politique. Je peux ainsi << avoir un pied sur terre » et avoir -

raisonnablement, j'espère - « la tête dans les nuages ».

Nous avons ce jeudi trois interventions dont le thème est le rôle que peuvent jouer les entreprises
classiques dans la lutte contre les exclusions. Vendredi, nous aurons une intervention sur la manière
dont peuvent être soutenus les emplois informels initiés par les plus pauvres.

Je constate que ces deux sujets abordent essentiellement le secteur privé sans évoquer le secteur
public. Dans certains pays européens, le secteur public a été le premier à intervenir pour tenter de

contenir la montée du chômage, à la fin des années soixante-dix, début des années quatre-vingt. Il
s'agit d'un intervenant important. En Belgique, par exemple, il emploie encore 25oÂ des travailleurs
contre 650Â pour le secteur privé et l0% pour le « tiers secteur ». Ce troisième intervenant est

représenté par les associations, les mutuelles ou les coopératives travaillant dans le domaine de

l'économie sociale, etc. Ce secteur est très innovant et apporte, souvent plus rapidement que les

autres, des réponses originales.
Nous pourrions, si vous le souhaitez, accorder un temps dans nos réflexions pour comprendre

I'impact et l'intérêt de I'intervention du secteur public et du << tiers secteur >> dans la lutte contre la

grande pauvreté et I'exclusion.

PAUL RIVIER

« MANAGBMENT ET DE,VELOPPEMENT HUMAIN »

Dans une première partie, je souhaite vous partager une expérience vécue dans l'entreprise
TEFAL dont j'ai été le président pour une période de quinze ans. Cette entreprise, au nom connu,
emploie environ 2500 personnes dans le département de Haute-Savoie en France. Dans la deuxième
partie, je parlerai d'autres activités auxquelles je participe et qui peuvent nous aider à réfléchir sur
(( comment faire » pour I'avenir.

Il est important de décrire le contexte dans lequel nous avons conduit l'expérience. TEFAL est

une entreprise plutôt jeune qui a fortement favorisé son développement interne. Nous avons eu de la

chance probablement mais plus encore nous avons travaillé et partagé les compétences du plus
grand nombre pour construire le futur de l'entreprise. C'est une des raisons qui nous ont permis de

connaître cette croissance durant pratiquement vingt ans, y compris dans les années 80 qui furent
une période de réduction de travail. Tous les ans, l'effectif au 3l décembre était supérieur à celui de

l'année précédente.

Pour autant, il ne faut pas dissocier le contexte de l'expérience. Sans un levain interne,
l'expérience n'aurait pas eu lieu, ni la capacité de trouver des solutions et de dépasser les périodes
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de crise de manière à la fois forte, solidaire et inventive. La deuxième caractéristique de cette

entreprise est sa direction. Mon rôle de président, assumé au sein de l'entreprise, m'a permis de

prendre en direct les décisions. Les actionnaires ont toujours un droit de regard sur celles-ci, mais

dans une entreprise qui se développe et qui produit des bénéfices, le président garde une certaine

autonomie. Il n'est pas obligé tous les mois de justifier les raisons de ses difficultés et les remèdes

qu'il compte appliquer. Les actionnaires connaissaient le management << atypique » que nous

pratiquions également sur d'autres projets. Ils n'ont pas désapprouvé ce projet pour la principale
raison que le fonctionnement global de l'entreprise leur donnait entière satisfaction par les résultats

obtenus.
Une bonne rentabilité et une croissance donnent donc de I'espace au dirigeant pour peut-être,

diront certains, se permettre quelques fantaisies d'ordre social ou en faveur de l'environnement
local. Fondamentalement, pour ma part, je considère que c'est l'occasion d'associer à la chance

d'une entreprise qui se porte bien d'autres projets irurovateurs qui, à leur tour, feront partie

intégrante de cette réussite. L'opinion a beaucoup de mal à comprendre que cela puisse être

réalisable.
Je ne sais pas pour autant si cette politique serait applicable dans toute autre entreprise de bonne

rentabilité. Ce serait plus difficile : il faudrait d'autres motivations, d'autres chemins pour réfléchir
sur les problèmes particuliers de l'entreprise et pour expérimenter l'ouverture.

J'ai démarré dans cette entreprise à un poste de niveau moyen, proche du terrain. Par mon

histoire personnelle et celle de mes collègues, j'étais convaincu que TEFAL pouvait être à la fois

une entreprise de grande technologie avec une structure très faible d'ingénieurs. L'importance du

travail en réseau de compétences aboutissait à une pyramide hiérarchique très courte. De temps en

temps, des pessimistes nous prédisaient que nous ne pourrions pas tenir dans l'avenir. Nous avions

confié des postes d'ingénieur à de simples techniciens. En fait, nous pensions que « sur-qualifier »

une personne ne perïnet pas de réunir des conditions de réussite, ni pour elle, ni pour l'entreprise. À
I'inverse, confier un poste à une personne qui a une qualification inferieure, c'est permettre son

évolution. Nous voulions maintenir une forte politique de promotion interne. Il faut refuser

l'inactivité forcée.
De plus, tout travail a quelque chose de noble. Dans une entreprise, les occasions ne manquent

pas de dire à tous, à tous les échelons, combien leur travail, aussi humble soit-il, est important.
Voici un exemple pour l'illustrer : Piene-Gilles de Gênes, prix Nobel de physique, travaillait alors

sur un projet dans notre entreprise. Nous n'avions pas beaucoup d'ingénieurs mais nous étions

suffisamment crédibles pour attirer l'enthousiasme et la participation à nos projets de personnes

renommées ; encore une contradiction, un atypisme en l'occurrence. Je vois encore ce « prix
Nobel », à genoux devant un four, demander l'avis d'une dame visiblement opératrice de

production, qui récupérait les produits à la sortie de celui-ci : << Madame, pourriez-vous
m'expliquer... >>. Elle lui a donné une explication très intéressante à propos des variations de la taille
des gouttes et des critères de fonctionnement.

Je trouve intéressant de mettre en évidence les connaissances d'une personne dont le travail peut

être routinier et ingrat. Une personne qui se lève tous les jours à quatre heures du matin depuis dix
ans pour travailler durement et sans relâche est heureuse de recevoir un encouragement de temps en

temps. Cela veut dire que ce qu'elle fait compte aussi pour d'autres.
J'ai commencé ma vie comme ouvrier et 1'on me disait : << Tais-toi, perce ton trou et c'est tout »>.

Aussi, aujourd'hui, je le dis avec force : trop d'intelligence est gaspillée. Chaque fois que nous

pouvons sublimer les travaux dits les plus humbles, nous cheminons vers la reconnaissance.

Le président d'une société comptant deux mille personnes peut visiter tous les jours les ateliers.

Il ne s'occupe pas pour autant de fabrication, mais ceci lui permet d'avoir davantage de contacts et

de relations directes avec son personnel. Une proximité que connaissent aussi les petites entreprises.
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L'entreprise augmentait de cent à cent cinquante employés piu an. Des personnes nous étaient

signalées par quelqu'un de proche ou par des partenaires sociaux comme ayant une diffrculté
particulière d'accès à l'emploi. L'entreprise, en plein développement, leur ouvrait naturellement la
porte. Les opportunités régulières d'embauche ont permis qu'il n'y ait pas un phénomène de

réaction négative, telle que : « Bien sûr, on donne du travail aux Arabes, aux Turcs, mais nous et
nos enfants alors ?».En effet, nombreux sont les enfants de salariés qui postulent pour un emploi
dans 1'entreprise.

Ce réflexe d'ouverture vers des candidats en diffrculté peut provenir d'une forme de solidarité à
I'ancienne. En tout cas, il ffrt certainement un facteur important ensuite pour I'aboutissement de

démarches plus structurées. Par exemple, en 1986, des militants d'ATD Quart Monde, syndicalistes
engagés au Comité d'entreprise et délégués du personnel, ont proposé un projet précis. D'autres
projets, de même nature, se sont mis en place pour l'embauche de jeunes en difficulté. Le projet
pour les jeunes impliquait un temps partagé de travail et de formation conditionné par un
accompagnement avec la participation de la région Rhône-Alpes. Vingt-quatre jeunes frrent
concernés par ce projet. Celui à I'initiative des militants d'ATD Quart Monde concernait trente-six
personnes. Par la suite, d'autres personnes ont été intégrées. Au total, quatre-vingts cinq personnes

ont été engagées sur des critères autres que la qualification, c'est-à-dire, en prenant en compte une

situation personnelle d'exclusion ou de grande pauvreté. Les personnes handicapées sont à rajouter
au nombre total des personnes engagées mais n'ont pas été prises en compte afrn de ne pzrs modifrer
démesurément les statistiques. Je reste sensible néanmoins et constate le drame de la situation des

personnes handicapées.

Le projet, présenté par les partenaires sociaux, était déjà très réfléchi : le travail de la direction a

consisté à donner son accord. L'encadrement de base était au point et les partenaires sociaux avaient

déjà des candidats.
TEFAL est situé dans un village de dix mille habitants. Or la majeure partie des futurs salariés

venaient des villes de la région lyonnaise. Ces personnes, sans domicile, devaient chercher un

logement dans un milieu de vie radicalement different. Le comité d'entreprise avait prévu des

logements d'accueil agréables dans des bâtiments neufs auxquels les personnes pouvaient accéder,
pendant deux mois maximum, le temps de trouver un logement.

LîCCOMPAGNEMENT

Par ailleurs, point important, deux membres du personnel, formés et préparés aussi à la difficulté
de la tâche à accomplir, encadraient dans la durée chaque personne intégrant l'entreprise. Par

exemple, pour une personne sans domicile fixe, l'entrée dans le monde du travail étant très brutale,
un temps de formation et d'accompagnement était prévu. Le groupe ATD Quart Monde, les

syndicalistes, le comité d'entreprise et le personnel ont accompli, y compris le week-end en dehors

de l'entreprise, un travail d'accompagnement très intense.

Une salariée m'a fait, un jour, cette réflexion : « J'aime mon travail mais maintenant quand je
me lève le matin, je me dis que j'ai une raison supplémentaire. Je suis contente de participer à
I'accompagnement de quelqu'un qui peut avoir plus de dfficultés que moi »».

Les personnes, qui ont subi une longue période de chômage, n'ont absolument plus la notion des

rythmes ni des cycles qui régulent la vie d'un travailleur. L'accompagnement doit nécessairement
impliquer une étape de réorganisation. Par exemple, ne pas hésiter à dire à l'intéressé qu'on passera

le prendre chez lui le matin. Ceux qui ont accepté de se former à l'accompagnement ont beaucoup
réfléchi à ces questions, afin que leur propre vie n'en soit pas perlurbée dans la durée.

Une autre raison justifie un suivi intense auprès des personnes candidates à ce projet

d'intégration. Elles doivent impérativement basculer d'une situation antérieure vers une vie
nouvelle où la personne prend conscience et est réellement convaincue de son implication dans la

société. Le déclic n'intervient pas au début et demande du temps. Certaines personnes ont vécu
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tellement d'années difficiles qu'au bout d'un an de travail en entreprise, elles se disent encore:
« Cela ne va pas durer, je n'y crois pas ». Elles ont un manque total de confiance en elles et restent
très pessimistes. Sans cette évolution de leur personnalité, nos expériences nous l'ont prouvé, leur
projet personnel reste voué à l'échec.

LE CHOIX DES POSTES

Le deuxième facteur très important est le choix des postes. Nous avons opté pour des postes au

sein de petits groupes de travail. Selon les processus de fabrication, chaque entreprise est libre
d'imaginer les lieux les mieux adaptés pour appliquer ce projet. La tâche confiée peut aussi être

individuelle sur une chaîne de fabrication de taille raisonnable : un maximum de cinq à six
personnes.

TEFAL fabrique plus de deux cent mille articles ménagers par jour. Après traitement dans un

four, trois personnes récupèrent les éléments et les contrôlent. À ce poste, les deux membres de

l'équipe, qui acceptent la venue d'une personne en difficulté, doivent résoudre les problèmes en

fonction des difficultés d'adaptation. L'équipe non seulement la soutiendra mais sera également
disponible dans la relation. Ainsi, le nouveau salarié ne sera pas isolé. Dans l'entreprise, il sera libre
de parler ou non de sa situation personnelle car seul un minimum de personnes, sur le même poste

de travail, en sera informé.
Certains résultats doivent être analysés dans la durée et non pas à court terme. J'ai pu constater

la performance des secteurs dans lesquels des personnes ont été intégrées. Leurs collègues, pendant
un certain temps, ont dû travailler davantage probablement. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement
de l'effectivité d'une tâche matérielle mais du potentiel d'initiative d'une équipe de travail, des

progrès réalisés dans son organisation. Tous ces éléments apportent aussi un gain à l'entreprise.
Dans le cadre d'un projet d'intégration au sein d'une entreprise de personnes en difficulté, un

accompagnement fort et un type d'activité choisi spécialement renforcent les chances de succès.

Maintenant vous pourriez me demander quel a été le taux de réussite de ce projet. Entendons-
nous bien: nous évaluons que le projet a réussi pour un individu lorsque celui-ci travaille toujours
dans l'entreprise et qu'il ne se différencie plus du tout des autres salariés. C'est-à-dire qu'il a pu

fonder une famille et garder un logement. Parfois, ces personnes retrouvent une autonomie telle,
qu'elles décident de tenter leur chance dans un autre coin de France. Je me souviens d'une personne
qui est venue me voir en disant : « Je suis très ennuyée car j'ai une proposition pour aller travailler
ailleurs. J'ai fait la connaissance d'une personne qui est à présent mon amt et dont le métier est

soudeur. Le responsable d'un chantier naval lui propose un poste sur lequel il va pouvoir
progresser dans son métier. De mon côté, j'ai aussi une possibilité de trouver un travail là-bas,
mais je suis gênée de quitter votre entreprise». Je lui ai répondu très sincèrement '. « Au conTraire,
c'est formidable. Vous avez prouvé que non seulement vous pouviez tenir vos engagements pour un

travail, mais que vous étiez capable d'en trouver un autre. DttesJe à tout le monde. Cela doit être

une fierté pour ÿous de le partager». Cette personne a retrouvé son autonomie grâce au projet

d'intégration et il aurait été vraiment idiot de lui mettre en avant le seul intérêt de l'entreprise dans

les objectifs atteints. La vraie mesure de réussite de ce projet se fait sur le degré de développement
d'autonomie des personnes concernées. Je n'aime pas le mot « intégration )), je préfère celui

d'<< autonomie ».

Nous devons prendre en compte le fait que ces expériences ouvrent de nouveaux champs

d'intérêt aux autres salariés. Elles permettent de chercher ensemble d'autres modes de progrès. Je

fais partie de ceux et celles qui sont convaincus que les progrès ne se déterminent pas par des cadres

rigides. Je suis relativement opposé aux systèmes de procédure, de qualité iso, qui conditionnent les

gens dans un standard. Elles sont contraintes de travailler sur la base de méthodes prévues pour

« pouvoir retirer une personne de son poste et mettre une autre à sa place >>. Une machine câblée,
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connectée, ayant le même logiciel, est interchangeable mais un individu n'a-t-il pas une valeur
autrement plus riche ?

Cette interchangeabilité nous oblige à tendre vers un minimum de compétence qui permet de

recruter en nombre suffisant la main d'æuvre tout en éliminant ceux qui ne répondent pas aux

critères de ce standard. Pour ainsi dire, les postulants sont tirés vers le « bas >), en les obligeant à se

présenter avec un minimum précis de compétence au-delà duquel ils ne pourront aller une fois le

contrat établi. Les difficultés rencontrées opérationnellement dans certains secteurs prouvent qu'il
s'agit là d'une erreur et d'une perte de gain pour I'entreprise.

Par contre, par le biais de nos expériences, l'entreprise a bénéficié de ce que les gens ont donné
plus qu'il ne leur était demandé. Une démarche de travail plus ouverte et collective permettant la
prise d'initiative élargit considérablement les possibilités d'embauche pour des personnes très

differentes opérationnellement. J'insiste sur ce point : des systèmes de production très normatifs ne

permettent pas I'intégration de gens hors de ce standard.

Depuis vingt ans déjà, la direction organise systématiquement des réunions avec l'ensemble du
personnel de l'entreprise. Ailleurs, la méthode corrunence seulement à se diffuser. Nous organisions
alors des réunions par groupe pour parler et mettre sur table les résultats, les objectifs, le plan, le
budget. Il nous arrivait de discuter sur les investissements choisis en reconnaissant nos elreurs au vu
des résultats. Il s'agissait de rencontres avec le personnel de l'encadrement mais aussi avec

I'ensemble des salariés de l'entreprise. Je me souviens avoir eu, entre TEFAL et CALOR, jusqu'à
quarante réunions, en soirée, du mois de fevrier à début avril. Quel partage de richesses furent ces

rencontres ! Nous en retirions beaucoup d'enseignements. En tant que président, j'accordais
beaucoup d'attention aux questions qui étaient posées.

Dans le cadre des emplois dits « associés )), nous pensons que beaucoup de gens ont des

réflexions intéressantes sur les stratégies de développement. Dans ce but, nous avons sollicité la
participation de nombreuses personnes dans des groupes de réflexion. Un jour, une personne
présentée dans l'entreprise par l'intermédiaire d'ATD Quart Monde et ayant connu des conditions
de vie difficiles, nous a dit: « Pourquoi, vous les gens du marketing, vous pensez toujours que les

produits les plus riches enfonctionnalité sont les produits chers ? Pourquoi ne pas innover pour les

gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ? Vous saÿez, c'est un sacré marché où il y a beaucoup de

monde ».

Il est vrai que la tendance est d'innover dans les produits haut de gamme : c'est une méthode
pour en valoriser le prix. Cette dame, décédée depuis malheureusement, a exprimé une idée tout à
fait originale avec ses mots. La question a suscité notre curiosité. Nous n'avons pas envisagé de

l'étudier immédiatement, mais dans les faits, pendant les trois années qui ont suivi, l'idée a été

reprise et approfondie. Les plus gros investissements de développement ont été répartis sur les

produits d'entrée de gamme. Parallèlement, nous avions des difficultés sur ces produits dont des

copies plus ou moins bien faites étaient mises en vente, nous prenant des parts de marché. L'idée
d'innover dans les premiers prix s'est donc concrétisée. Voici un exemple : les poêles TEFAL ont,
actuellement, une pastille de couleur qui indique lorsque la température est idéale pour saisir un
aliment. Ce concept innovateur a été volontairement conçu pour les produits de bas de gamme
largement diffusés. L'exportation a profité considérablement de ce développement .

Cette progression n'a été possible qu'en mettant bout à bout les maillons indispensables d'une
chaîne. De mon point de vue, un projet d'intégration, à moindre coût pour une entreprise, n'est
viable que dans un environnement favorable d'ouverture qui accepte les personnes dans leur
diversité sans les obliger à s'adapter à un standard.

Concernant mon engagement pour l'entreprise MOULINEX BRANDT, un article daté de ce

vendredi 25 janvier est paru à ce propos dans la Tribune Française. Je m'implique plus précisément
sur le secteur BRANDT (THOMSON, VEDETTE, SAUTER, DE DIETRICH,...) qui n'est pas un

concurrent de TEFAL. Le plan sur lequel je travaille, qui a été retenu par le tribunal, s'intitule le
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« Mieux-disant social ». Il n'est pas parfait certes et peut mettre des gens hors de l'entreprise mais

nous n'aurons de cesse de nous battre af,rn que personne ne reste sans solution. Nous ne faisons pas

de promesse que nous ne saurions tenir. J'ai accepté ce plan du « Mieux-disant social >> car c'est

avant tout un défi pour la création de valeurs.
MOULINEX et SEB étaient deux sociétés cotées à la Bourse. C'est infernal pour une entreprise

de savoir que telle action sur le marché peut être dévalorisée du jour au lendemain, d'être soumise à

une pression constante. Quand un dirigeant a, dans son bureau, comme tableau de bord, l'évolution
du cours des actions de l'entreprise, toutes les trois minutes, comment pourrairil réfléchir aux dix
ans à venir ?

C'est un exercice difficile d'envisager l'avenir et pourtant c'est bien par cette création de

richesse du long terme que l'on peut avancer. Pourquoi vouloir utiliser de soi-disant raccourcis qui

nous mènent dans des impasses alors que nous connaissons les vrais chemins des solutions ?

Aujourd'hui, beaucoup de groupes, d'entreprises évoluent vers le management financier à
distance ; celui qui prend la décision de fermer des usines ou de les délocaliser n'est pas celui qui

l'applique. Le maître de forge, en son temps, vivait dans une demeure à côté de l'usine. Lorsqu'il
était obligé de fermer celle-ci, les gens venaient protester devant chez lui avec des pancartes. Il
perdait son honneur et ses relations pouvaient en être affbctées. Maintenant, il suffit d'appuyer sur

un bouton à Boston et, à des milliers de kilomètres de là, une autre personne s'exécute. Je me

souviens de la fermeture d'une usine impliquant la disparition de plusieurs milliers d'emploi. Le

PDG qui remettait les clefs aux trois nouveaux arrivants leur a demandé une faveur : « Ma
secrétaire est quelqu'un de bien qu'ilfaudrait garder ». La réponse qu'il reçut ne pouvait être plus

claire : « Le problème est qu'il existe dans I'entreprise un millier de personnes qui ont, chacune à

leur côté, une perslnne valeureuse pour laquelle elle souhaiterait que nous fassions aussi une

exception». Lorsque l'on est au travail, proche de quelqu'un, chaque jour, il est difficile de lui dire
qu'il lui faut partir. Par contre, à distance, il suffit de faire une croix dessus et d'en informer des

gens qui n'ont pas le choix. Le management à distance est un mécanisme conçu spécifiquement
pour que toutes les décisions, quelles qu'elles soient, puissent être appliquées dans des délais

définis : cette gestion déshumanise la relation. La normalisation évoquée précédemment est d'une
tendance identique qui s'étend et ne peut être positive à terme.

QUELQUES PrSTES...

J'aimerais proposer, à présent, des chemins de recette.

Je pense que le développement de législations dans le cadre du droit européen peut représenter

un chemin positif. Un investisseur qui doit décider dans quel pays implanter une usine a une vue

globale et une connaissance des diffrrentes législations. Par exemple, un groupe informatique
employant sept mille personnes en France a décidé, à la suite de la réfoffne sur les trente cinq

heures, de fermer une division qui était pourtant rentable. Le dirigeant n'a pas accepté et préfera

démissionner du groupe mais ceci n'a pas modifié la décision prise.

Au lieu de vouloir que tous les contrats sociaux soient identiques, pourquoi les pays européens

ne cherchent-ils pas un espace pour de nouveaux droits sociaux ? L'Europe pourrait alors s'engager

sur de nouveaux critères comme, par exemple, la prise en compte des personnes en grande difficulté
et des personnes àcapacités limitées. Je suis d'accord que le chemin de l'ordre naturel est largement
préferable mais ne faut-il pas être plus réaliste en reconnaissant que les règles inscrites dans le droit
aident au respect des valeurs.

Le droit européen reconnaît-il comme conformes au droit du travail toutes les formes prises par

le travail temporaire ? C'est une parenthèse mais, aujourd'hui, la question de la marge de flexibilité
nécessaire dans la production est posée constamment. Il est clair que les activités fluctuent, le nier et

dire qu'il faut faire appel à la main d'æuvre intérimaire de manière exceptionnelle est tout à fait
aberrant. Par contre, les entreprises de travail temporaire pourraient devenir de véritables entreprises
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de prestations de services dans des secteurs variés. Elles pourraient proposer la signature d'un
contrat de travail permanent. Elles auraient la responsabilité de fournir des missions consécutives
par l'intermédiaire peut-être des recherches d'un mandataire auprès d'entreprises. Les périodes
d'inactivité pourraient permettre un accompagnement, une formation. La réalité du travail
temporaire, c'est aussi la décision de certains de risquer une précarité du statut plutôt qu'une perte

de temps et de gain («Je pré/ère êîre sous intérim que sous contraf») ou les boîtes d'intérim qui

disent : « N'acceptez pas les contrats ou je vous vire de mes fiches ». Actuellement, il y a des

entreprises temporaires qui commencent à réfléchir sur le sujet et se disent qu'elles pourraient
prendre ainsi des avantages déterminants sur le marché du travail. Par exemple, les personnes
pourraient être moniteurs de ski en hiver, de natation en été, tout en se perfectionnant et passant des

diplômes, avec pour objectif d'obtenir une fonction de management éducatif.

Si nous voulons que les esprits changent, la formation tout au long de la vie est à développer. De

même, la formation initiale peut être une piste intéressante.

L'école d'ingénieurs de Lyon, I'INSA, que j'ai la chance de présider, forme huit cents ingénieurs
par an sur un site unique. Cette école a créé, depuis des années, une direction dite « des humanités ».

Elle demande aux élèves ingénieurs d'avoir dans leur parcours d'enseignement et de formation une

période d'étude ou de travail à l'étranger d'au moins six mois sur les cinq ans. Elle demande
également un engagement dans une activité collective, qu'elle soit artistique ou éducative.

Avec différents établissements universitaires, nous proposons, à présent, des modules de

formation éthique. Le but recherché est d'affermir les responsabilités de l'ingénieur sur ses choix,
par exemple pour l'environnement ou vis-à-vis de celles et ceux qui seront sous son autorité. Les

futurs ingénieurs auront en effet des décisions lourdes de conséquences pour l'avenir de quantités
d'individus. Les modules viennent en supplément de la formation qui valide le titre mais c'est un

début. Les futurs f,rnanciers du monde devraient être formés en leur rappelant aussi qu'ils auront une

obligation pas seulement pour le court terme mais aussi à long terme.
Dans le cas des problèmes de délinquance, nous savons que les valeurs qui préparent aux

responsabilités s'apprennent déjà à partir du tout jeune âge.

L'évolution des mentalités nous situe face aux problèmes d'immigration. La question n'est pas

de savoir comment fermer la porte aux immigrés mais de savoir comment ils peuvent vivre dans

leur pays, sans être obligés d'immigrer. L'immigration est liée aux problèmes de pauvreté et je

pense que I'embryon de consignes données sur le commerce éthique est un élément majeur.

Pourquoi ne pas imposer des lois, telles que << Vous n'avez pas le droit de vendre un produit
fabriqué dans des conditions qui ne respectent pas les droits de l'homme » ? De même, il est déjà

interdit de vendre un produit dangereux, de refuser de vendre ou de modifrer le prix d'un produit par

discrimination. Je pense que des délocalisations seraient freinées, que des activités se

développeraient dans des pays défavorisés. Le niveau d'éducation remonterait, la surpopulation et

l' immigration diminueraient.

Je m'occupe aussi d'une structure qui emploie six cents personnes handicapées réparties sur

quatre sites. Je suis intervenu dans cette structure alors qu'elle accusait une perte de près de neuf
millions de francs français. L'association qui la gérait a présenté alors un plan de licenciement.

Beaucoup de personnes handicapées physiques, dans les structures d'accueil spécialisé, souffrent
aussi de problèmes mentaux. Nous avions un défi à relever et, pour cela, il était nécessaire que ces

personnes comprennent l'essentiel du projet. Nous savions que 95% des explications qui leur
seraient données ne seraient pas assimilées. Nous leur avons parlé en toute vérité, en leur expliquant
le projet comme à n'importe quelle autre personne. En fait, nous avons découvert que les 5%

compris des multiples informations reçues, représentaient l'essentiel du message. Nous avons relevé

ce défi en travaillant ensemble. Deux ans après, nous avions déjà enregistré des profits et nous

pouvions reconnaître qu'il s'agissait surtout de leur victoire.
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La confiance, la foi dans l'homme, même dans les tâches les plus humbles, est une contribution.
De même, l'histoire de la dame citée au début met en évidence des valeurs qui n'apparaîtraient pas

ailleurs. Le travail peut être dur au quotidien mais, lorsque le regard et l'écoute émergent, alors le
quotidien change. Si au lieu de casser un caillou pour vivre parce que l'on n'est pas capable de faire
autre chose, l'homme devient celui qui apporte sa pierre à l'édifice de la cathédrale, son travail
prend une signification d'autant plus importante.

La culture du travail, le droit au travail ou le devoir de notre société européenne d'offrir du
travail, de permettre le travail, n'est-ce pas au fond quelque chose d'infiniment naturel ? Un oiseau

vit-il de subvention pour nourrir ses petits dans le nid ? Un arbre ne porte-il pas de fruit ? C'est
créer une antithèse des lois naturelles que d'imposer à des individus, qui sont sur le côté, d'accepter
de recevoir de quoi survivre. C'est ne pas les considérer entièrement comme êtres vivants.

GUSTAVE BRUYNDONCKX ET STAN LEYBRS

« LA PENSEE DES TRAVAILLEURS LBS PLUS PAUVRES >>

GUSTAVE BRUYNDONCKX

Le groupe d'étude « Emploi, Chômage, Sécurité Sociale >> du Mouvement ATD Quart Monde en

Belgique est composé de militants qui ont une expérience de la grande pauvreté, de volontaires et

d'alliés (travailleurs sociaux, universitaires, anciens cadres d'entreprise).
Dans l'esprit du Rapport général sur la pauvreté qui fut publié en Belgique en décembre 1994 à

la demande du gouvernement, notre groupe s'est fixé pour tâche de faire émerger et de structurer la
pensée des travailleurs les plus pauvres. Nous avons pour mission spécifique de rendre la parole des

pauvres audible pour la collectivité. Notre méthode consiste premièrement à réfléchir à partir des

situations vécues, des témoignages recueillis au cours d'interviews ou pendant les séances des

Universités populaires. Ces témoignages sont pris en compte par tous, analysés, complétés par le
vécu et l'expertise de chacun. Nous voulons permettre à chacun de s'exprimer. Des spécialistes,

invités à nos réunions ou auxquels nous rendons visite, partagent ensuite leurs avis sur nos

conclusions, nos questions ou propositions.
Au cours des quelques années d'existence de notre groupe, deux idées-maîtresses ont émergé

avec force :

. le refus de l'inactivité forcée à laquelle les sans-emploi sont condamnés. Ce thème a fait
l'objet d'un rapport intitulé « Sortir de l'inactivité forcée » et publié en 1998 aux Editions

Quart Monde (Dossiers et Documents de la revue Quart Monde, N"8).
. la nécessité absolue d'aller à la rencontre des plus défavorisés pour leur offrir un

accompagnement personnalisé vers l'emploi depuis leur lieu de vie jusqu'à l'entreprise
pendant la période d'adaptation.

Permettez-moi d'introduire quelques idées que les échanges au sein de notre groupe de travail
ont fait germer dans mon cerveau d'ancien chef d'entreprise.

J'ai quelque difficulté à prendre au sérieux les textes intitulés « Chartes des entreprises contre

l'exclusion >>. Je crains fort que ces chartes ne soient davantage conclues à des fins commerciales.
Elles doivent - à mon avis - comporter des engagements précis et prévoir des évaluations
périodiques objectives : par exemple, au sein des conseils d'entreprise.
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PARTIE 2: ATELIERS

Parmi les gestes que peuvent poser les entreprises, je voudrais en suggérer quelques-uns qui, à

terme, ne peuvent que leur être favorables. Je pense notamment à I'engagement des entreprises dans
des programmes concrets de formation en alternance. Actuellement, il existe trop peu d'offres par
rapport aux besoins de formation des personnes peu qualifiées.

Les entreprises et les centres de formation professionnelle devraient négocier et conclure
davantage des accords de collaboration. En Belgique, quelques années avant la régionalisation, les

services officiels de formation et de placement dépendaient d'une même direction. J'ai connu le
directeur d'un de ces centres qui consacrait une partie de son temps à démarcher auprès des

entreprises de la région pour évaluer avec leurs dirigeants les possibilités d'embauche et les besoins
en qualification. Il mettait au point des programmes de formatioh spécifique incluant un stage
pratique dans l'entreprise concernée. Il a pu ainsi instaurer des accords de partenariat où les deux
parties étaient gagnantes. Malheureusement, cette expérience a cessé car cette initiative personnelle
prise par une personne engagée n'a pas été reconnue offrciellement.

L'accueil de chômeurs non-qualif,rés dans l'entreprise est une tâche difficile pour laquelle
chacun doit être fortement motivé : le comité de direction, les cadres et I'ensemble du personnel. Le
projet n'est réalisable qu'avec l'appui des syndicats. En participant à une journée de formation pour
délégués syndicaux, j'ai pu entendre certains d'entre eux exprimer leur crainte d'éventuelles
réticences de la part des travailleurs. D'autres, ptr contre, ont partagé une expérience de parrainage
mise en place avec succès dans leur entreprise.

Je conclurai par un exemple original, relevé par notre groupe au cours d'un voyage d'étude
effectué aux Pays-Bas, et qui illustre la possibilité d'une collaboration entre syndicats et directions
d'entreprise. À l'initiative des deux principales organisations syndicales néerlandaises, des

conventions collectives du travail ont été négociées avec de nombreuses entreprises pour
l'embauche d'un certain nombre de pursonnes peu qualifiées. À l'époqre, l'opération était gérée par
deux fondations appelées respectivement «Stichting CNV Brugprojecten» et «Stichting FNV
Instroomprojecten». Pour chaque projet, un collaborateur était chargé d'orienter, de sélectionner, de

proposer des formations, d'accompagner et d'être médiateur pour augmenter les chances de succès
de l'opération. J'ignore si l'expérience s'est poursuivie ou si elle a été remplacée par d'autres
initiatives.

Nous coruraissons probablement tous des exemples positifs. Ils nous apportent la preuve que des

solutions efficaces et humainement correctes sont possibles pour autant que la personne en situation
de faiblesse soit placée au centre de la démarche.

ll est important que les médias, les entreprises et les syndicats fassent connaître les initiatives en

cours et que les dirigeants d'entreprise procèdent à une évaluation de leur politique de recrutement
et d'organisation du travail en tenant compte des travailleurs les plus démunis.

Bien-sûr, l'entreprise a pour mission de créer des richesses. L'entreprise dont nous avons surtout
besoin est une entreprise citoyenne qui élargit et enrichit cette première mission en s'insérant
activement et positivement dans la cornmunauté humaine.

STAN LEYERS

LE TRAVAIL EST IMPORTANT POUR NOUS !

Tom a connu une scolarité difficile. À vingt ans, il a dû quitter l'école pour accomplir son
service militaire. Ensuite, étant jeune, sans diplôme et sans droit aux allocations de chômage, il a

tout essayé pour obtenir un travail. Il a exercé divers emplois de courte durée : des contrats
intérimaires, un stage dans une entreprise d'insertion, un travail chez un menuisier où, suite à un

accident de travail, il a découvert qu'il n'était ni déclaré, ni assuré. Pendant un temps, il fut envoyé
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sur un chantier à Anvers. Il se levait à cinq heures du matin pour commencer le travail à sept heures.

ll touchait 1000 BEF/jour (22,86 €). Sa mère lui payait ses frais de déplacement. Pour bénéfrcier de

la sécurité sociale, il devait justifier de six mois consécutifs de travail, mais ses contrats étaient
irréguliers et ne duraient jamais longtemps. Dès le troisième ou quatrième mois, il devenait inquiet
et nerveux. C'est ainsi qu'il commença à consommer de la drogue. Tom disait régulièrement à sa

mère : « Avec un job, j'ai une raison de me lever le matin, sinon ce n'est pas le cas ».

Cette insécurité dura trois ans, jusqu'au jour où il fut engagé comme facteur par la Poste. Depuis

lors il a cessé de consommer de la drogue. Il désire à présent fonder un foyer. Sa mère lui a conseillé
de déposer son salaire sur un compte pour constituer la garantie locative d'un appartement. Il est

beaucoup plus calme depuis la fin de sa période d'essai. Un jour, pendant son travail, il a été agressé

sauvagement. Son médecin lui a prescrit dix jours de repos, mais dès le lendemain il est retoumé
travailler de peur de perdre son emploi.

Le travail est important pour nous, à condition qu'il offre une sécurité et des perspectives.
L'emploi est un levier majeur pour faire partie de la société, pour participer activement à la vie
économique et être bien dans sa peau. Cela signifie pour nous : être respectés, pouvoir construire un
avenir pour nos familles. Les jeunes qui ont un emploi peuvent avoir l'espoir de fonder un foyer.

Nous, parents, pounons récupérer nos enfants placés et assumer des responsabilités. Avec un
emploi, nous pouvons accéder aux droits sociaux et être reconnus comme des gens valables par la
société et les entreprises.

Notre travail doit correspondre à un salaire qui nous perrnette de sortir de la pauvreté. Un
accompagnement peut renforcer nos chances de succès (par exemple sous forme de parrainage).

Nous devons être respectés, tant par la direction que par les collègues de travail. L'emploi doit être

durable et défini par un contrat de travail en règle. Il faut que nous ayons la possibilité d'évoluer
dans notre travail grâce à des formations appropriées.

Les partenaires sociaux devraient soutenir à fond cette aspiration, ce rêve des plus faibles de

participer à Ia vie économique et sociale

Avant de s'engager dans des « partenariats » avec les plus pauvres, il faut comprendre qui ils
sont, quels sont les problèmes qui les plongent dans la pauvreté. Les personnes les plus défavorisées

n'ont pas une bonne santé en raison, notamment, de leurs mauvaises conditions de logement, de

I'accès difficile aux soins élémentaires de santé. Le chemin vers les divers services sociaux,

économiques et culturels est, pour elles, un véritable labyrinthe.

QU'ATTENDENT LES PLUS PAUVRES DES ENTREPRISES ET DE LA SOCIETE EN
GENERAL ?

Ils attendent certainement davantage de justice. Il est dit souvent que nous ne sommes pas assez

qualifiés. Les exigences des employeurs lors de l'embauche sont-elles toujours en rapport avec le
poste ? Les entreprises ne pourraienlelles pas offrir une formation pratique immédiate avec ou sans

des aides financières officielles ?

Concrètement, ils attendent une attitude positive à l'égard de leurs difficultés et de leur volonté
de participer.

Bon nombre d'entre nous sont écrasés par les problèmes. Ceux-ci peuvent avoir une incidence

sur le travail, surtout au début de la période d'embauche. Une meilleure compréhension de nos

situations personnelles augmenterait nos chances d'adaptation à ce nouvel emploi.
Accéder à un nouveau travail entraîne des frais et parfois, malgré le salaire, nous devenons plus

pauvres. Les salaires minima sont-ils toujours décents ?

Les contrats proposés par les entreprises de service intérimaire constituent la seule possibilité
pour trouver du travail pour les personnes peu qualif,rées et sans diplôme. Il s'agit malheureusement
de contrats de travail temporaire. Nous souhaitons néanmoins acquérir une formation ou une

expérience de travail. Quelles sont nos chances de progrès dans un métier ?
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Dans certaines entreprises, nous acceptons des « boulots de second rang )). Mais n'est-ce pas le

rôle de l'employeur de nous ouvrir des chances d'évoluer au sein de l'entreprise ?

Certains postes de travail sont considérés comme « valables » ou (( ayant du sens >>. Nous

pensons que tout travail est digne si le travailleur est respecté. Un travail difficile et insalubre

àemande d'autant plus d'attention et de respect pour celui qui l'exécute. Nous demandons aux

employeurs de faire en sorte que chaque travailleur puisse se sentir bien dans son travail.

Voilà une série d'attentes de la part des personnes dont j 'ai voulu me faire l'interprète auprès de

vous. Peut-être certains points pourront-ils être pris en compte dans la mise en æuvre d'un

partenariat pour l'avenir. Merci.

GERARD PAYEN

« L'EAU POUR TOUS... C'EST POSSIBLE, >>

Je voudrais vous livrer un témoignage sur l'action d'une entreprise liée à la pauvreté d'une

manière très differente de ce qui a été évoqué précédemment. Cette action se déroule dans des pays

en développement, autrefois appelés pays du Tiers-Monde.
Cette action n'est ni marginale ni secondaire dans notre entreprise ; au contraire elle est au cæur

de notre stratégie, de notre activité. Elle consiste à fournir l'accès à l'eau potable et à permettre

l'évacuation des eaux usées.

L'accès à l'eau est un besoin essentiel pour vivre. Dans les pays les plus pauvres, des personnes

consacrent plusieurs heures par jour pour aller chercher de l'eau potable. Une analyse faite en

Afrique du Sud montre qu'une famille y consacre en moyenne quatre heures par jour.

L;entreprise Ondeo que je dirige peut être classée parmi les entreprises dites multinationales- A

ce jour, à travers le monde, elle alimente en eau environ cent quinze millions de personnes. Notre

métier et unique activité est de fournir un réseau pour l'accès à l'eau potable et pour

l'assainissement. Nous travaillons dans les pays développés mais aussi beaucoup dans les pays en

développement où se trouve la moitié de nos consommateurs. La moitié de nos collaborateurs y

travaille, soit plus de trente mille $ersonnes actuellement. Nous intervenons sur tous les continents.

Dans les pays en développement (PVD), beaucoup de personnes vivent dans des situations de

précarité matérielle (bidonvilles, ...). Parmi la douzaine de nos plus gros contrats totalisant quarante

èinq millions de personnes desservies en eau, la population des PVD en dessous du seuil de

pauvreté représente 30% de nos clients.

Ces quelques chiffres nous montrent clairement la nature de nos enjeux. Dans les villes où nous

travaillons, un nombre significatif de la population, environ un quart, rl'â pas l'eau courante;

environ un tiers vit en dessous du seuil de pauvreté défini par les normes internationales. La majeure

partie de cette population ne bénéficie donc pas de l'eau courante et vit dans des bidonvilles-

Buenos Aires, Casablanca, Gordoba, Djakarta, LaPaz - El Alto,
Limeira, Manaus, Manille, Santa Fé, Santiago, zones rurales en Afrique du Sud :

Population totale : 44 892 000
Total bas-revenus : 13 144 000

Population desservies '.33 216 000
Bas-Revenus desservis: 8 831 000
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Pourquoi une entreprise privée comme la nôtre intervient-elle au niveau des bidonvilles ? Nous
pourrions imaginer qu'il serait logique pour notre entreprise recherchant le profit de s'intéresser
exclusivement aux quartiers riches, aux personnes qui consomment beaucoup d'eau et de délaisser
les bidonvilles dans lesquels, a priori, il n'y a pas d'eau. En fait, nous avons plusieurs raisons pour

agir à l'inverse.
La première raison est de vouloir respecter nos engagements contractuels. Lorsqu'une ville nous

demande de gérer l'eau pour cinq cents mille, un million ou dix millions de personnes comme
Buenos Aires, l'enjeu est de fournir une alimentation en eau potable à tout le monde. Il s'agit d'une
mission qui nous est confiée. Elle n'est pas toujours politiquement exprimée comme telle mais

contractuellement elle est extrêmement claire. L'accomplissement de cette mission peut prendre
quinze ans mais l'objectif est de pouvoir fournir toute la population.

La deuxième raison est la suivante : l'eau est un sujet qui intéresse et concerne chacun d'entre
nous. Pour notre entreprise privée q:ri exerce un service public, il s'agit, pour ainsi dire, d'une
question de survie. Si nous n'avions pas un engagement vis-à-vis de la collectivité, si nous

n'apparaissions pas comme une entreprise qui se préoccupe de la population, nous serions

rapidement éjectés.
Enfrn, une troisième raison concerne directement notre choix politique car nous avons décidé

délibérément d'intervenir dans les pays en développement. Aujourd'hui, après nos diverses

expériences, nous nous sommes rendus compte de la faisabilité de projets qui nous semblaient au

départ inéalisables.
Aujourd'hui, notre mission << L'eau pour tous » est devenue la raison d'être de notre entreprise et

une fierté pour nos collaborateurs.
Comment une entreprise comme la nôtre peut-elle se permettre de répondre aux besoins très

divers des populations ? Toute personne vivant sur notre planète vit grâce à l'eau. Par contre, les

personnes qui vivent en ville sont obligées d'acheter l'eau. Toutes les études le prouvent, le litre
d'eau acheté à des marchants ambulants est dix à vingt fois plus cher que l'eau du robinet, sans

mentionner I'eau minérale qui est cinq cents fois plus chère. La dépense est donc significative pour

les familles plus pauvres. Nous censtatons que les familles les plus panvres ont un budget

conséquent consacré à l'eau, y compris dans les pays en développement. Lorsque les pouvoirs
publics s'organisent pour pouvoir alimenter en eau potable toute la population, concrètement la
situation des personnes s'améliore. À Manille, après l'installation d'un robinet d'eau par famille
pour un bidonville d'environ trois cents mille personnes, une étude sociologique nous montre que la

consommation d'eau a quadruplé, que l'hygiène s'est améliorée et que la dépense mensuelle d'eau a

baissé. Ces chiffres expliquent pourquoi l'approvisionnement d'eau de ces populations est possible.

Pour autant, la réalisation de ce type de projet n'est pas forcément facile. Notre entreprise a

rejoint un certain nombre d'ONG en disant que le droit universel d'accès à l'eau doit être reconnu.

Ce sujet a été débattu de manière parfois controversée dans plusieurs enceintes. Nous pensons qu'il
faut reconnaître ce droit car I'eau est essentielle pour vivre et tout le monde doit y avoir accès. Plus

modestement, au niveau de notre entreprise, notre métier consiste chaque jour à transformer
concrètement ce droit en réalité.

Nos réalisations à LaPaz, Manille, Buenos Aires, Casablanca ou même dans les régions rurales

d'Afrique du Sud, montrent que des solutions durables existent, y compris pour les populations les

plus démunies.

DEVELOPPEMENT URBAIN

En 2015, vingt-trois des trente plus grandes villes du monde se trouveront dans les pays en

développement. Environ 45oÂ des habitants des villes des nations en développement habitent dans

des habitats précaires. (Source : TINCHS)
Pour pouvoir développer des projets dans les bidonvilles, nous avons mis en place un

programme interne de recherche intitulé « L'eau pour tous ». L'objectif à atteindre est de trouver des
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solutions, des moyens pour pouvoir fournir durablement des services d'eau et d'assainissement qui

soient adaptés aux besoins et aux moyens des quartiers défavorisés. Notre offre suppose des contrats
qui permettent un équilibre économique satisfaisant.

Une approche structurée nous a permis d'établir des comparaisons grâce à un réseau

international concernant la gestion, le partage des expériences de tenain et des projets pilotes. Cette
recherche n'a pas été suivie uniquement dans les bureaux d'étude mais également avec les

populations concernées.
Nous avons finalisé un rapport de recherche élaboré en collaboration avec la Banque mondiale

où nous présentons les résultats de nos travaux concernant les solutions concrètes pour
l'alimentation en eau dans les quartiers pauvres. Je voudrais insister sur un point de ces résultats.
Pour fournir de l'eau potable dans un bidonville qui ne possède jusqu'alors aucun réseau, il faut
travailler avec de multiples acteurs : les communautés pauvres grâce à l'intermédiation
d'associations ou d'ONG, les autorités publiques, les opérateurs privés locaux.

Prenons, par exemple, le projet Buenos Aires en Argentine. Nous avons recherché des solutions
techniques adaptées aux quartiers à faible revenu. Dans certains cas, les populations nous ont

demandé de participer aux travaux'pour abaisser les coûts. Nous avons constitué des équipes
(supervisées par des spécialistes de chantiers) avec les habitants des bidonvilles pour creuser des

tranchées et poser des tuyaux. Ceci a donné lieu à des résultats spectaculaires : à Buenos Aires, nous

avons raccordé au réseau huit cents mille nouveaux clients à faibles revenus entre 1994 et 2000.
La Paz est la capitale de la Bolivie, I'un des pays les plus pauvres de l'Amérique latine. La

proportion de la population ayant accès à l'eau potable était de 70%, en 1997 . Nous avons atteint en

2001 notre objectif : les 100%. Voici quelques indications concernant les méthodes que nous avons

utilisées. Les zones non desservies en eau potable étaient des lieux de regroupement d'immigrés
venant de la campagne, des zones éloignées du centre ville. Nous avons recherché avec les habitants
des solutions économiques pour leur amener I'eau courante. Nous nous sommes rendus compte que,

contrairement à la tradition de faire passer des conduits sous les rues et de les raccorder à chaque
habitation, nous pouvions diminuer les longueurs de conduits nécessaires en les faisant passer

directement à travers les propriétés privées. Nous avons pu réaliser ainsi des économies
considérables sur les coûts.

Nous avons travaillé avec les familles concernées pour savoir dans quelles conditions elles

désiraient recevoir l'eau (où mettre le robinet ? dedans ? derrière la maison ?). Il nous fallait aussi

leur permettre d'obtenir l'équipement adéquat comme les éviers et les sanitaires pour un minimum
d'hygiène. L'entreprise déléguée par les pouvoirs publics n'avait pas pour mission une telle tâche.

Pour le financement, nous avons mis au point des contrats adaptés aux familles pauwes : micro-
crédit, facilités de paiement, assistance technique, appui à l'organisation communautaire et

formation.

Voici donc quelques étapes du projet concernant I'identifrcation des acteurs et les

caractéristiques des zones. La signature des accords et la présentation des plans ont donné lieu à

d'innombrables débats avec de nombreux participants. Lorsque nous étions d'accord sur la manière
de procéder, nous avons commencé le projet avec les populations en leur proposant des formations à

grande échelle pour la construction, l'utilisation et la maintenance des installations. Elles ont pu

ainsi s'organiser pour gérer à moindre coût les repas en commun pendant les travaux.
Pour le projet d'approvisionnement et d'assainissement de l'eau à Manille, nous avons utilisé

d'autres systèmes. Ce pays ne connaît pas de températures trop basses, il n'est donc pas nécessaire
d'enterrer les conduites d'eau. Le coût d'installation des tuyaux aù raz du sol avec un robinet et un

compteur par famille, a donc été relativement faible.
En exprimant ma motivation personnelle lors de ce projet, je n'oublierai jamais le sourire des

habitants d'un bidonville qui ont vu pour la première fois l'amorce du réseau d'eau dans leur
quartier. C'est extraordinaire de voir comment cela change la vie des personnes.
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CONCTUSION

L'entreprise Ondeo est aujourd'hui l'une des trois filiales mondiales du groupe Suez. La moitié
de son activité est dirigée vers les pays en développement.

La desserte en eau et en assainissement des zones urbaines à faibles revenus est

économiquement et techniquement réalisable lorsqu'une approche multidisciplinaire et orientée vers

les communautés est adoptée.

Le potentiel d'intervention du secteur privé est important. Sa capacité à développer des

infrastructures et des services pour les quartiers à faibles ressources économiques représente une

valeur ajoutée importante. Cette approche doit inclure :

. une politique sociale, orientée vers les besoins spécifiques des clients

. des technologies éconorniques

. des mécanismes de financement appropriés

. un partenariat réel avec les autorités locales et les communautés.

À l'échelle de la planète, aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes n'ont pas un accès

satisfaisant à l'eau potable et plus de deux milliards et demi de personnes n'ont aucune évacuation
des eaux sales. Malgré l'objectif officiel des Nations Unies de réduire ce chiffre de 50Yo dans les

quinze prochaines années, malgré les conclusions des conférences internationales qui sont unanimes
pour proclamer l'urgence de la situation, peu d'actions nouvelles sont engagées. En fait, le nombre
de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable est totalement stable depuis dix ans.

En tant qu'entreprise, notre groupe Suez s'est permis de lancer, fin 2001, un appel à tous les

gouvernements pour que l'alimentation en eau redevienne une priorité internationale et pour que des

moyens adéquats soient enfin mis en ceuvre. L'eau est à la base de la vie de chaque personne. Elle
est importante pour l'hygiène : 80% des maladies sont véhiculées par l'eau. L'eau est aussi

importante pour le développement économique. Contrairement à ce qui est dit, aucune amélioration
sensible n'est visible dans les pays en développement. Il s'agit d'un cri d'alarme mais également
d'un message d'espoir car nous savons qu'il y a des solutions qui fonctionnent durablement. Notre
entreprise n'intervient que dans le cadre de contrats de long terme de vingt ou trente ans et nous ne

pouvons nous pennettre de proposer des solutions valables pour un an seulement. Une initiative
politique mondiale nouvelle est nécessaire pour gagner la << vraie bataille de l'eau », celle de l'eau
pour tous.

JANA LEDNICKA

« FORMATION ET RE,CONVBRSION DES DEMANDEURS D,EMPLOI »

L'association CEPAC Slovensko a six ans d'expérience dans le domaine de la formation et de la
reconversion des demandeurs d'empioi. Centre de parrainage et d'accompagnement des créateurs

d'entreprise, c'est une association sans but lucratif. Les Fonds de I'emploi de la République
Slovaque (le Bureau national de I'emploi actuel), I'Agence nationale pour le développement de la
petite et moyenne entreprise et le CEPAC Soissons sont les membres fondateurs de l'association.
Celle-ci couvre par son activité tout le territoire de la Slovaquie. Elle a été enregistrée à la préfecture
de PovaZskâ Bystrica le23 février 1995.
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Le Bureau national de I'emploi, organisme d'utilité publique, finance la politique de l'emploi.
L'Agence nationale pour le développement de la petite et moyenne entreprise est une association de

personnes morales. Elle est en même temps I'unité de gestion des fonds P[1ç6ra et finance
partiellement les actiütés des Centres régionaux de conseil et de renseignement et des Centres
d'innovation des entreprises. CEPAC Soissons est une association non lucrative orientée
exclusivement vers la formation des demandeurs d'emploi à la création d'entreprise. Elle a ving[ ans

d'expérience dans ce domaine et obtient de très bons résultats (65 % des stagiaires créent leur
entreprise, dont 85 o/o existent encore dix ans après leur création).

LA MISSION DE L'ASSOCIATION

La mission de I'association pour le développement de la petite entreprise est de :

. former des futurs créateurs d'entreprise (demandeurs d'emploi ou personnes

menacées de chômage)
o perfectionner des animateurs et des conseillers formateurs des candidats

. garder des contacts et une collaboration avec l'association CEPAC Soissons,
les Bureaux de I'emploi et les autres organismes qui participent à cette activité

. préserver la philosophie de CEPAC qui consiste à promouvoir l'initiative des

personnes dans la réalisation de leur projet.

PROGRAMME DE FORMATION ET DE CONSEIL

La forme et le contenu du programme de formation et de conseil (adapté aux conditions
slovaques) utilisent le savoir-faire de I'association française CEPAC de la ville de Soissons en

Picardie. Ce programme présente quatre étapes : Accueil -+ Formation -> Accompagnement -+
Suiü et Création.

Les critères de sélection des demandeurs d'emploi candidats pour ce programme sont les suivants

: [gfi{,;*{@:ff****i'i;
. I'accès au financement.

La formation est une préparation théorique et pratique nécessaire à la gestion d'une entreprise.
C'est une étape de maturation du projet de création. Elle se déroule sur cinquante jours, répartis
selon le contenu suivant : Commerce (six jours), Gestion financière (quatre), Comptabilité (quatre),
Fiscalité (trois), Juridique (trois), Vente (deux), Informatique (deux), Psychologie (deux), Gestion du

personnel (un), Préparation de dossier de création (trois), Environnement d'entreprise (dix),
Journées autogérées - étude de marché (dix).

L'accompagnement et le suiü sont deux méthodes qui permettent d'assurer au stagiaire les

meilleures conditions pour la création de son entreprise.

74 <<L-e,progamme PHARE a été propose, dans l'Agenda 2OOO, par la Commission européenne pour aider les pays
candidats d'Europe centrale à préparer leur adhésion à I'UE >». Il est axé << sur deux priorités cruciales pour

l'adoption de l'acquis communautaire : le renforcrment à la capacité institutionnelle et I'aide à I'investissemerit ))

Cfj Elargissement de l'(Jnion européenne, une chance historique, site WEB, iillp!:{ilLliltri!.qu.iül
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pARTENATRES DE coopÉmuorrr DE L'AssocrATroN cEpAc

La préparation des demandeurs d'emploi s'effectue dans un réseau de centres de formation. Ce
sont les Centres régionaux de conseil et de renseignement (RPIC), des Centres d'innovation
d'entreprise (BIC), une Agence régionale de développement (RRA) et plusieurs centres régionaux de
formation.

Trois partenaires participent à la réalisation du programme de formation et de conseil : les
bureaux de I'emploi, les centres de formation et I'association CEPAC Slovensko. La sélection des
candidats au programme est la première étape déterminante. Les bureaux de I'emploi organisent le
recrutement initial et recherchent les candidats adéquats pour le programme de formation.

La décision définitive est prise par les trois partenaires. Ce programme de formation et de conseil
a été réalisé, en200l, en collaboration avec soixante-quinze bureaux de I'emploi.

La formation est réalisée dans les centres de formation par une équipe d'animateurs internes et
externes. Lors de la préparation théorique (trois cents vingt heures) et pratique (quatre-vingts
heures), le stagiaire acquiert les données nécessaires pour élaborer son dossier de création, qu'il
présente en fin de formation devant une commission conseil. Le stagiaire reçoit une attestation
confirmant sa participation à la formation.

Toute I'activité est coordonnée et financée par I'association CEPAC Slovensko, qui organise aussi
les séminaires de perlectionnement des formateurs et des conseillers, élabore les supports
pédagogiques des matières enseignées et évalue régulièrement la qualité d'élaboration des dossiers
de création.

RESULTATS DES PROGRAMMES DE FORMATION ET DE CONSEIL DE 1994 A
2001

Nombre
stagiaires

de Nombre
créations

de Nombre
stagiaires
réinsérés

de Nombre de

salariés

t994 63 t5 t2 20
1995 227 68 36 l0l
1996 31t 169 70 95
1997 472 269 48 29
1998 549 249 109 35

1999 530 206 122 66
2000 616 209 213 l7
2001 528 302 t64 3l
Sous total 3 296 I 482 774 394
Nombre de

cessations
t07

Total 3 296 | 375 774 394
Total 3 296 2 543

Par I'intermédiaire de I'activité du CEPAC Slovensko, 2 543 personnes ont trouvé du travail, soit
un taux d'efiicacité de 77,2O %o.

Le Programme de formation et de conseil est gratuit et accessible à tous les demandeurs
d'emploi. L'association distribue chaque année plus de cinq mille dépliants et des plaquettes aux
centres de formation et aux bureaux pour I'emploi qui les diffi-rsent dans tous les districts du pays.
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Personnes Nombre
participants

de Nombre
création

de o/o dutotal

Peu
scolarisées

35 L4 0,01

sans domicile 0 0 0

Gitanes 7 J 0,002

Mais la paÉicipation de la population défavorisée est minime

QUELQUES REMARQUES :

À mon avis, la pauvreté génère de la passivité, un manque de motivation et une réaction
d'agressivité. Pour que les choses fonctionnent, il est nécessaire de trouver un équilibre. Nous avons
une expression chez nous qui dit : « C'est très bien de donner du poisson au pauvre, mais il est
encore mieux de lui apprendre à pêcher ». Chaque société doit aider les personnes les plus
défavorisées. Il ne suffit pas d'être riche matériellement pour réussir. La véritable richesse est
donnée par l'éducation, la formation et par la capacité à surmonter les obstacles.

Par exemple, en 2001 en Slovaquie, le Bureau pour l'emploi a financé vingt-neuf projets pour
des populations gitanes. Nous avons proposé des ateliers de sensibilisation, de stimulation, de
développement de savoir-faire (CV, lettre de présentation), de reconversion (dans le secteur du
bâtiment). Nous avons reçu six cents quatre-vingts dix-neuf participants. Un autre groupe de cent
seize persorrnes d'origine gitane a été embauché pour des contrats à durée déterminée dans les
travaux d'utilité publique auprès des mairies.

D'autres projets ont ciblé d'autres groupes défavorisés. Un projet pour augmenter l'embauche de
minorités d'origine gitane essentiellement, n'a pu être finalisé par manque d'intérêt des candidats.
Un budget de seize millions de couronnes slovaques était prévu pour ce projet.

Une autre prestation est proposée par I'Agence nationale pour le développement de la petite et
moyenne entreprise. Elle a créé les centres de premiers contacts dans les régions présentant des
difficultés particulières afin de donner des conseils aux porteurs de petits projets de création
d'entreprise.

Les organismes non-gouvemementaux installés en Slovaquie ces dernières années apportent
aussi les moyens et les solutions pour ce type de public (maisons pour les femmes et les enfants, les
prisonniers sortis de prison, etc.)

La philosophie de I'association CEPAC Slovensko consiste à aider des personnes désireuses de
sortir de situations diffrciles liées à la pauvreté, c'est-à-dire des personnes qui ont de la volonté,
« qui cherchent leur étoile dans le ciel ». Notre formation présente les règles économiques,
juridiques et financières du marché. Elle insiste sur la nécessité de créer la confiance entre
l'entreprise et son client pour assurer la pérennité du projet. L'économie doit inclure l'aspect social.
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« COMMENT RENFORCER LES CAPACITES
DES POPULATIONS PAUVRES

ET LEUR ACCES AUX DROITS FONDAMENTAUX ? »

La questton est évidemment valable pour tous les pays d'Europe, mais elle sera trattée avec une
attention particulière aux populations les plus pauÿres d'Europe de I'EsL

Une étude récente de la Banque Mondiale sur les pays en transition démontre en effet ce que
beaucoup saÿent déjà: les populations d'Europe centrale et orientale ont beaucoup souffert de la
transition de l'économie dirigée à l'économie de marché. L'effondrement des systèmes de
protection sociale a provoqué « un accroissement sans précédent de la pauvreté dans la région (...)
Il y a un noyau dur de population très pauvre qui a toules les chances d'être laissé pour compte,

même d'une forte croissance économique'5 »
Dans les pays qui adhéreront prochainement à l'Union Européenne, de nombrew acteurs

agissent pour permettre qux populations les plus pauvres d'accéder à leurs droits fondamentaux, et
l'Union Européenne elle-même a mis en place des programmes pour les soutenir.

Dans les pays limitrophes qui n'ont pas demandé à adhérer à I'Union Européenne, la situatton
peut être plus dramatique encore, sans que des politiques adaptées aient été mises en place pour y
faire face. Ainsi en est-il de la Moldavie, pays dont le revenu moyen annuel par habttant était en
2000\e plus bas du continent européen.

Benoît Fabiani et llerman van Breen, volontatres permanents d'ATD Quart Monde, ont
respectivement présidé et animé cet atelier dont les tntervenants sont :

Tomasz Sadowski, fondateur de la Fondation Barka en Pologne : l'action de cette fondation
avec les personnes et familles sans-abri.

Ian Tilling, directeur de Casa loana (Roumanie), membre de la Fédération européenne des
Associations qui Travaillent avec les Sans Abrt (FEANTSO : lq situation des sans-logis en
Roumanie.

Armindo Silva, chef d'unité àla Commission européenne, Direction générale Emploi et Affaires
Sociales : la mise en æuvre de la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté et son extension
vers les pays candidats à l'adhésion.

Nina Orlova, économiste, socioloE;ue, assistante du représentant permanent de l'ambassade de

Suède à Bucarest (section pour le Développement et la Coopération avec la Moldavie).

75 
« Making transition work for everyone. Pover§z and inequality in Europe and Central Asia » World Bank, 2000.
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TOMASZ SADOWSKI

<< LA CREATION DE POSSIBILITES POUR VIVRE, APPRENDRE,
TRAVAILLER ET DISPOSER D'UN LOGEMENT ADAPTE

AUX PERSONNES EN BTAT D'INCAPACITE >>

INTRODUCTION

Nous vivons actuellement dans un monde où I'ancienne frontière entre I'Est et I'Ouest a laissé
place à une nouvelle ligne de confrontation entre le Nord et le Sud, entre les riches et les pauvres.
Deux conceptions coexistent aujourd'hui : celle du développement et celle de la survie. Souffrant
d'un manque de ressources, de nombreuses personnes sont du côté de la survie, où la pauvreté
constitue un héritage et où une vie monotone se transmet de génération en génération, en dépit du
fait que le monde et la civilisation continuent d'avancer.

À la lumière des enquêtes réalisées en matière de développement économique, nous constatons
le développement de certains groupes de personnes, grâce à l'apport des générations qui les ont
précédées, de la conscience qu'elles ont de posséder des liens sociaux ou des intérêts, d'appartenir à
un environnement culturel, à une communauté nationale ou religieuse.

Le problème principal du monde contemporain est que les riches deviennent de plus en plus
riches et les pauvres misérables. Les personnes touchées par la pauvreté n'ont pas d'autres
possibilités que de se sortir elles-mêmes de cette situation. Il y a un besoin urgent de créer des
programmes tant locaux qu'internationaux, une coopération inter institutionnelle, de susciter
l'engagement d'innovateurs sociaux, de missionnaires, d'hommes politiques, de joumalistes et
d'hommes d'affaires afin de parvenir à une solidarité et à une cohésion sociales destinées à
développer et à éduquer les groupes les plus faibles.

1. LA PAUVRETE EN POLOGNE

Au cours des périodes de transformation qu'a traversées la Pologne, les principaux problèmes
ont été la stratifrcation sociale et I'augmentation du niveau de pauvreté.

Officiellement, il y a trois cents mille personnes sans domicile fixe en Pologne (ce chiffre
pourrait être multiplié par trois). Les ONG ne sont à même de fournir des abris qu'à l0% d'entre
elles. En octobre 2001, le chiffre officiel des personnes sans emploi s'élevait à deux millions neuf
cents quarante quatre mille, ce qui représente environ 17% de la population active. Les prévisions
sont à la hausse. Il est important de noter que le travail est un des éléments qui ne sont pas de nature
exclusivement économique, il est un facteur qui façonne l'humanité.

La Pologne est aussi une nation dont le taux d'instruction est faible: seulement 62Yo de la
population a terminé ses études secondaires. La jeune génération, ainsi que les familles ayant
beaucoup d'enfants, sont particulièrement menacées par la pauvreté. Selon les dernières recherches
de I'Office de statistiques le plus important du pays, une personne sur deux vivant dans une extrême
pauvreté a moins de dix-neuf ans, et une personne sur trois moins de quatorze ans. Un grand
nombre de jeunes héritent du piège de la pauvreté. L'alcoolisme, I'agressivité, I'impuissance, le
manque d'éducation et de volonté de travailler, la dépendance vis-à-vis de la sécurité sociale
constituent les syndromes les plus communs de l'incapacité sociale.

En Pologne, il est nécessaire de créer un programme national de lutte contre la pauvreté et la
dégradation sociale et de socialiser l'économie de marché, de mettre en æuvre par exemple des
mécanismes de protection sociale et de formation continue pour tous les citoyens, spécialement pour
ceux qui sont particulièrement menacés par les effets des transformations.
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2. PRTNCIPES REGISSANT LES PROGRAMMES DESTINES A RESOUDRE LES
PROBLEMES SOCIAUX : L'EXPERTENCE DES MAISONS COMMUNAUTAIRES

Des organisations de citoyens actuellement engagées dans l'édification de programmes de
développement pour les groupes les plus faibles se réfèrent à des principes de base pour développer
leurs activités. Leur approche constitue une réponse adéquate à I'augmentation des problèmes

sociaux et à l'absence de modèle pour trouver des solutions.
Alors que la concentration des actions sur les besoins élémentaires de la population et de la

réflexion sur I'aide occasionnelle a renforcé un sentiment d'impuissance, a accentué fréquemment la
dégradation et la démoralisation, a conduit la jeune génération à un certain fatalisme, notre
expérience montre que tout être humain est capable de se développer, sous certaines conditions :

o Partenariat et coopération : ne pas agir à la place des personnes dans le besoin, mais agir
ensemble en supprimant l'abîme existant entre elles et celles fournissant une aide.

. Perspective d'amélioration les personnes sans ressources ont besoin d'entrevoir de

véritables possibilités de transformation dans leur vie.
. Transparence. honnêteté et droiture : les personnes dans le besoin devraient sentir que les

personnes engagées avec elles souhaitent réellement obtenir des bénéfices communs.
a Aide mutuelle - réciprocité pour des services de soutien et une coopération étroite entre

personnes vivant des situations similaires afin de parvenir à changer leur destin (les

Alcooliques anonymes par exemple).
a Approche interdiscinlinaire le soutien social (élargi à l'éducation, à l'écologie, à la

construction de logements, à la culture, au sport, etc.) doit accroître les possibilités de

coopération, reconstruire I'environnement social, créer de nouvelles activités
(particulièrement importantes en temps de crise et lorsque le taux de chômage est élevé).

Ce sont 1à des principes aptes à développer et transformer des groupes. Une façon de motiver les
chômeurs de longue durée et les personnes se trouvant dans des situations sociales d'extrême
pauvreté (y compris les personnes dépendantes et les sans-abri) consiste à renforcer I'activité et la
coopération en organisant plusieurs types de soutien et en n'attendant pas passivement une aide
sociale. C'est ainsi que I'on parviendra à passer de la personne "qui reçoit" à la personne "qui crée

conjointement", qui est active dans le processus de transformation de son propre destin et de celui
d'autres personnes également.

C'est sur la base de ces principes que la Fondation Barka a commencé ses activités en 1989, en
créant des communautés, des lieux d'intégration pour les sans-abri, les personnes sans ressource, les
handicapés physiques ou sociaux et leurs amis. Elles favorisent I'indépendance collective. Elles ont
permis la création de groupes de vingt cinq à trente personnes vivant en familles multi-
générationnelles. Celles-ci cultivent pour se nounir, élèvent des animaux, gèrent des services. Il y a
actuellement vingt maisons communautaires établies dans plusieurs régions de Pologne, fournissant
un logement à environ six cents personnes.

3. PROG RAMMES SOCIOPROFESSIONNELS

L'idée maîtresse de ces programmes est d'établir un lien entre le soutien social et la formation
professionnelle pour des personnes non qualifiées, des chômeurs et des sans-abri. Ces programmes

sont mis en oeuvre sur la base des principes d'aide mutuelle.
En Pologne, des prograrnmes socio-éducatifs sont appliqués en coopération avec l'école Kofoed

du Danemark. Depuis soixante-dix ans déjà, l'école Kofoed crée des possibilités de développement
pour des groupes de personnes très faibles. Elle gère plusieurs types de formation pour environ sept
cents personnes et est source d'inspiration pour de nombreuses ONG en Europe centrale et orientale.
De telles écoles ont été créées à Poznafl, Varsovie, Siedlce et Cieszyn. Leur installation est en cours
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à Opole, Nysa et dans des zones rurales, à Chudopczyce (près de Poznaff) et à Laniêty (Kujawsko-
Pomorskie).

L'école Barka-Kofoed de Poznafr a été fondée en 1998, après dix ans d'expérience consacrés à la
création de lieux pour I'intégration socioprofessionnelle dans des communautés de Barka. Cette
école a, entre autres, créé des ateliers où des marnans apprennent à coudre et à réaliser d'autres
tâches. Dans I'atelier de reliure, elles apprennent à coller des livres, des enveloppes et des brochures
promotionnelles, tandis que leurs enfants restent à la garderie gérée par des volontaires.

Une cantine a été créée oir les participants du programme apprennent à cuisiner et à préparer des
repas. Ils servent aussi le déjeuner à tous les participants de l'école. Environ deux cents soixante-dix
personnes se trouvant dans des situations sociales extrêmes (y compris des familles expulsées)
vivent dans les quatre foyers gérés par cette école.

L'école organise aussi des cours d'informatique et de langues étrangères pour les jeunes et les
enfants. Ces cours sont accessibles aux adultes qui souhaitent acquérir des qualifications
complémentaires nécessaires sur le marché du travail.

D'anciens alcooliques organisent des réunions concernant les dépendances pour les nouveaux
participants du programme. Des ateliers de menuiserie, de construction et d'assemblage ont été créés
pour enseigner à rénover et à réhabiliter des logements, ainsi que pour construire sa propre maison.
Environ trois mille personnes se sont rendues quotidiennement au bureau d'urgence sociale de
l'école pour demander une aide.

Ce progralnme développe plusieurs ÿpes d'atelier, comme par exemple la récupération
d'appareils, de vêtements, de nourriture, de matériaux de construction, de machines et d'outils. Les
articles ainsi récupérés servent à entretenir et à équiper les centres Barka. Ils sont donnés à des
personnes dans le besoin qui participent aux cours et aux formations.

Outre I'organisation d'un soutien social concret (nouniture, vêtements, ameublement, logement,
épargne de solidarité), le centre offre la possibilité d'apprendre des comportements en usage sur le
marché du travail (la ponctualité, la disponibilité, la capacité de s'adapter aux attentes, I'organisation
du travail, I'entretien des outils et des appareils, la responsabilité et la coopération avec le groupe).

Les principes directeurs sont la participation des personnes intéressées à tous les stades du
processus de leur réhabilitation, la coopération avec les autres participants au programme ainsi
qu'avec les volontaires, les étudiants, les enseignants à la retraite, etc. Le centre fonctionne sur la
base des principes de la requalification en matière de formation professionnelle et de "l'université
populaire" dont les principales caractéristiques sont la transmission des connaissances, une nouvelle
expérience sociale, la re-construction du respect de soi et la dignité.

Ce ÿpe d'activités n'est pas chose courante dans I'expérience éducative traditionnelle et le
soutien social pour des personnes possédant peu de qualifications et connaissant des difficultés
sociales. Ces activités consistent à parvenir à une véritable intégration sociale. Elles conduisent
finalement au développement de I'esprit d'entreprise et, en fin de parcours, à une indépendance
financière.

4. CREATTON ET ORGANISATION DE NOUVEAUX LIEUX DE TRAVAIL

Vu le taux de chômage élevé, de nombreuses personnes ayant achevé leur processus de
réhabilitation dans des centres socio-éducatifs et qui pourraient revenir sur le marché du travail,
restent encore néanmoins dans des foyers, sans possibilité d'arriver à l'étape suivante du processus
d'indépendance. Un grand nombre de personnes ne parviendront jamais à acquérir les capacités
nécessaires requises dans une économie de marché libéralisée. C'est pourquoi les logements
temporaires deviennent pour de nombreuses personnes des logements permanents, ce qui ne permet
pas d'aider d'autres personnes dans le besoin.

Face à cette situation, tirant profit des expériences en Europe d'ONG (par exemple Emmaüs
Intemational engagé dans la construction d'un réseau de magasins de seconde main pour donner du

123



travail à des personnes sans emploi ou les coopératives sociales italiennes), certains programmes
visent à développer I'esprit d'entreprise.

La Fondation Barka gère en milieu rural ou urbain des zones qui ne sont pas attractives pour le
secteur des affaires. La Fondation a, par exemple, mis sur pied une ferme écologique où les gens

élèvent des races d'animaux rares et ont créé une pépinière pour certains types d'arbres fruitiers. Des
immeubles abandonnés sont rénovés pour servir de centres éducatifs. Des ateliers et des magasins
de seconde main sont créés dans des bâtiments laissés à I'abandon. Des activités de recyclage sont
organisées avec du papier, du cuivre, du fer et d'autres sortes de déchets. Le programme

"Rickshaws" a été lancé pour assurer le transport dans la vieille ville de Poznaf, et se rendre dans

des cimetières locaux.
Barka coopère aussi avec des entreprises offrant des propositions attractives : vente de tickets et

services de sécurité à la Foire Internationale du Commerce de Poznafl, par exemple.
Le développement de ce type d'entreprises pour les groupes de personnes les moins efficaces sur

le marché du travail requiert I'instauration en Pologne de nouvelles réglementations légales ainsi
qu'une coopération de nombreux groupes et organismes.

Les coopératives sociales italiennes représentent la troisième forme d'organisations non
gouvemementales en ltalie. De même que les fondations et les associations, elles se sont
développées après vingt ans de coirstruction sociale et de conscientisation politique par des

associations sans but lucratif. Environ dix mille coopératives sociales ont été créées, ce qui a foumi
de l'emploi à des chômeurs de longue durée, à des personnes dépendantes, à des personnes sortant

de prison, à des handicapés, à des personnes mentalement malades et socialement incapables. Ce

mouvement a été réglementé par une loi sur les coopératives sociales en 1991. De plus, des

certificats fournis par des commissions spéciales attestent de « I'incapacité » médicale et sociale. Les
coopératives peuvent faire travailler des membres ou des volontaires qui bénéficient d'un statut

déterminé. Selon la loi, les coopératives peuvent employer un maximum de 40oÂ de simples

travailleurs, un minimum de 30o/o de travailleurs moins valides et 20Yo de volontaires. Ces
proportions peuvent être régies selon divers types d'arrangements, relatifs au statut de volontaire, au
processus d'intégration, au travail fixe.

Des recherches évaluatives sont actuellement menées concernant I'efficacité de l'intégration par
le travail dans les coopératives sociales. Elles montrent qu'environ 70 oÂ des travailleurs moins
valides ont terminé leur processus d'intégration en un an et demi. Parmi ceux-ci, 53Yo ont obtenu un
travail stable (40% en dehors des coopératives et 13%ô au sein des coopératives). Environ 30% des

personnes quittent les coopératives, abandonnent le processus d'intégration et redeviennent
inactives.

Les coopératives sociales fournissent plusieurs types de services (sociaux, sanitaires,

éducationnels), et organisent une intégration par le travail dans les domaines suivants : entretien de

zones vertes publiques et privées, services d'entretien, menuiserie, agriculture, construction, etc.

Enfin, il est important de souligner que, durant les dix demières années, un développement
considérable des coopératives sociales a été observé en Italie. Elles ont reçu un statut légal avec des

bénéfices appropriés sous forme de subsides. Elles peuvent garantir de plus grandes possibilités

d'emploi et d'intégration permanente sur le marché du travail, dans une période raisonnablement
courte, pour un nombre important de travailleurs moins opérationnels.

I1 serait très opportun de développer ce type de coopératives en Pologne, dans le cadre de

l'éducation et de I'intégration à travers le travail. La création de programmes adéquats requiert un
renforcement législatif. Ces programmes pourraient jouer un rôle considérable en faveur de la
réduction de Ia pauvreté et de la dégradation sociale et briser les schémas actuels selon lesquels des

personnes victimes de graves problèmes sociaux peuvent ne pas parvenir à reconstruire leur vie. Ils
permettraient de créer des lien de coopération entre divers partenaires, comme par exemple des

associations sans but lucratif, des Églises, des entrepreneurs locaux, des étudiants volontaires, des

retraités, des travailleurs sociaux et des autorités locales.
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5. PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ACCESSIBLES
(« DARZYBOR »)

Au sein des structures de la Fondation Barka est également mis en oeuvre un programme de
construction de logements accessibles. Ce programme, assemblant les modules d'une maison dans
des ateliers de Barka, permet à des travailleurs non-qualifiés de construire leur propre maison.

En 1999, la Fondation a créé un fonds spécial pour développer un programme de logements
sociaux accessibles, grâce aux revenus des ventes des magasins de seconde main et à diverses
contributions financières. En 2000, la technologie pour la construction légère de maisons en bois a
été achetée. Le système a été élaboré par des experts de I'Institut du Bois et de Technologie de
Poznafl.

En 2001, grâce au soutien de la Fondation française de I'Abbé Pierre, quatre maisons ont été
construites dans des ateliers de Barka. L'une d'elles est actuellement présentée dans une exposition
destinée à promouvoir cette technologie et à acquérir des fonds pour lancer le projet.

L'administration locale (autogérée) a réservé vingt hectares de terrain pour y exercer une action
sociale intense. Deux hôtels y ont été construits pour des familles expulsées (l'un est administré par
la Fondation Barka, l'autre par I'Association Markot). Une école publique pour travailleurs sociaux
et une coopérative viennent d'être créées. Le site de "Darzybôr" s'étend sur 50.0O0 m2 et offrira des
logements à environ cinq cents personnes (approximativement cent vingt familles). Les travaux de
construction dureront environ cinq ans.

Ce programme contribue à la réalisation du droit au logement en encourageant l'initiative
individuelle, les technologies de construction, la création de coopératives et de petites entreprises
privées. Il constitue la seule initiative dans le domaine de la construction de logements sociaux
accessibles à coût réduit, pour aider des personnes à très bas revenus qui constituent la grande
majorité de la société polonaise, tout en promouvant une dynamisation du marché du travail.

La Fondation va faire connaître au public ce programme, en précisant les principes à respecter et
les actions à mener. On espère que dans un délai assez court cette initiative sera mise au nombre des
nombreuses autres initiatives entreprises dans la construction de logements à loyer réduit au
bénéfice des personnes dans le besoin.

Le groupe cible du projet comprend des familles ou des personnes expulsées, ou à très bas
revenus, ou sortant d'institutions et ne disposant d'aucun type de soutien, ou en voie de
resocialisation et capables de mener une vie indépendante.

Le projet conceme les problèmes suivants :

. le manque de logements : les maisons disponibles sont très chères et les loyers atteignent des
niveaux extrêmement élevés ;

. le taux élevé de chômage ;

. le manque de structures favorisant un esprit d'entreprise ;

. le bas niveau d'éducation de la société polonaise et l'absence de formation permanente ;

. le manque de coopération entre les secteurs administratifs et privés.

Le projet est actuellement mis en oeuvre avec la participation active de personnes « socialement
exclues )), au niveau des travaux de planification et de construction. D'une part, cette participation
ne revêt pas un caractère éducatif ; d'autre part, elle réduit les coûts de construction : ce type de
construction, estimé au prix du marché à 500-600 US$, coûte, avec notre technologie, environ 250
US$ au mètre carré.

Un projet de construction de logements sociaux accessibles a donc été lancé pour la première
fois en Pologne. Les logements de <<Darzybôr » sont censés offrir des endroits pour vivre, travailler,
étudier et agir selon sa propre initiative. La Fondation contribue à I'intégration sociale en
construisant I'infrastructure nécessaire pour y permettre la création de postes de travail, de petites
entreprises individuelles, de centres éducatifs et sportifs et de services communautaires.
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Création de postes de travail

En octobre 2001, en vue d'augmenter les possibilités de postes de travail pour des chômeurs de
longue durée et des sans-abri, et en proposant aux élèves de l'école Barka un degré raisonnable

d'autogestion, la Fondation a mis sur pied une coopérative sociale disposant de 2000 m'de locaux,
rue Darzyborska. En plus de ses activités de recyclage et des magasins de seconde main, la
coopérative sociale équipe aussi certains ateliers professionnels (ferronnerie, plomberie, soudure,

construction générale, menuiserie, électricité, réparation de voitures, reliure et couture).

Intégration
Cet ensemble de logements a été conçu dans le but de développer l'intégration sociale, en

aménageant des locaux pour installer des magasins, des services, de I'artisanat, des garderies,

d'autres activités de la vie quotidienne, ainsi que des centres sportifs.

Nous espérons que dans un délai très court, grâce à des efforts communs, de nouvelles

réglementations légales pourront voir le jour en Pologne afin d'améliorer I'intégration sociale des
groupes de personnes les plus pauvres.

IAN TILLING

« LA SITUATION DES SANS-LOGIS EN ROUMANIE >>

À la suite de la chute du mur de Berlin en 1989, les pays socialistes d'Europe centrale et
orientale ont amorcé un processus d'évolution en profondeur. Régimes autoritaires aux économies

contrôlées par l'Etat avec un filet social très étendu résultant de la mise en æuvre intégrale du
« véritable socialisme )), ces pays se sont mus en régimes démocratiques orientés vers une économie

de marché avec des lacunes considérables en termes de politique sociale.
En Roumanie, cette situation est à la fois l'héritage du régime communiste et le résultat d'une

difficile transition économique. Malgré ses principes et objectifs, dans les faits, le régime
communiste a échoué à fournir à chacun un logement acceptable. L'existence cachée des sans-logis

(à savoir des gens vivant de façon inappropriée, en prison, en institutions psychiatriques, en hôtels
pour ouvriers, etc.) était déjà à l'époque socialiste une réalité, bien que les autorités nationales

s'évertuaient à la nier. La fermeture des hôtels pour ouvriers et des orphelinats a accru les
dysfonctionnements familiaux. Le manque de ressources adéquates, associé à un taux élevé de
chômage ou bien à des responsabilités familiales ne permettant pas de travailler, a conduit certains

des plus vulnérables à perdre leur logement et à vivre dans la rue. De nombreuses personnes qui ont
perdu leur logement avaient de multiples problèmes : assistance sociale, emprisonnement, rupture
familiale, alcoolisme, mauvaise santé physique et mentale, chômage, manque de ressources

financières.
Alors que les nouveaux gouvernements successifs fixent les priorités, établissent de nouvelles

politiques et réforment radicalement le marché, l'austérité des changements économiques crée un
nouveau type d'extrême pauvreté et de vulnérabilité sociale aiguë. Un nombre croissant de
personnes incapables de faire face à l'augmentation des exigences de responsabilité individuelle
amenées par le capitalisme se toume vers les organisations bénévoles émergentes pour obtenir une
aide dans un combat désespéré pour survivre. Celles-ci ont ainsi la responsabilité et la tâche énorme

de combler les manques et de l'Etat et du marché.
Ces organisations bénévoles s'efforcent de foumir une réelle assistance bien que devant faire

face à un manque de ressources de base, à une époque de changements sociaux majeurs. La plupart
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de ces services sont nés d'un vide législatif et institutionnel, confrontés à des difficultés
organisationnelles et financières et sans le soutien politique des autorités publiques.

Durant l'hiver 1997-1998, le Conseil de la Ville de Bucarest, à travers son département d'aide
sociale, prit contact avec mon organisation pour préparer et mettre en place un « abri de nuit »

destiné aux persomes âgées. À cette fin, l'association Casa Ioana, une organisation non
gouvernementale fondée en 1995, repéra et loua un ancien magasin de fruits et légumes en bordure
de la ville permettant ainsi un accueil de vingt personnes chaque nuit. À l'origine nous avions
décidé que « vieux >> signifiait cinquante ans et plus. Or, nous flrmes forcés d'abaisser
considérablement l'âge lorsque nous découvrîmes que l'espérance de vie en ce qui concerne la
population des sans-logis était de quarante six ans ! L'âge moyen du décès parmi les hommes sans
logement est pratiquement de seize années en dessous de I'espérance de vie moyenne en milieu
urbain (dans le cas des femmes tout juste de seize années en dessous).

Depuis qu'il a concentré ses activités sur le travail avec les quatre mille hommes, femmes et
enfants - c'est une estimation - qui, privés de logement, vivent dans les rues de la capitale de la
Roumanie, le projet originel s'est rapidement développé dans des programmes couronnés de succès.
ACASÂ est I'acronyme roumain du projet et signifie «maisoru>.

Les origines du projet ACASÂ rés:dent dans un groupe de travail informel constitué d'assistants
sociaux employés par l'association, de I'ONG internationale Médecins sans frontières, du
département d'assistance sociale du Conseil de la Ville de Bucarest. Les assistants sociaux sont
motivés par leur intérêt commun à résoudre les difficultés de leurs clients pour accéder d'une part à
un emploi et d'autre part à un logement permanent et abordable. Un réseau de collaboration a été

créé afin de constituer un réservoir de ressources et de partager l'expérience acquise. L'accès aux
hébergements de secours est considéré comme un élément essentiel.

À tout moment, les programmes ACASÂ offrent les seuls hébergements d'urgence de la capitale
destinés aux adultes, avec une capacité d'accueil de quarante hommes depuis mars 1998 et de vingt
femmes accompagnées de leurs enfants depuis avril 2000. Les clients bénéfrcient en outre d'une
assistance socio-médicale durant leur séjour, qui dure entre six et douze semaines selon le niveau
d' assistance nécessaire.

LES OBJECTIFS DU PROJET :
. Coopérer pour procurer des hébergements de secours, pour favoriser l'accès à l'emploi et à

un logement abordable et permanent.
. Éveiller la conscience du public et des politiques aux problèmes des sans-logis.
Les buts poursuivis sont de maintenir des logements de secours accompagnés de services

médico-sociaux pour les clients et, en fin de compte, de maintenir leur intégration en tant que
membres productifs de la société.

A tout moment, le projet ACASA fournit une panoplie de services :

. des repas, par I'intermédiaire du réseau de cantines sociales ;

. des conseils et des informations pour des groupes ou individuellement ;

. une assistance dans I'intégration au travail ;

. une assistance dans l'accès à un logement social adéquat dans le secteur privé ;

. des formations à l'intégration sociale ;

. une assistance médicale préventive, incluant l'accès à des soins hospitaliers si nécessaire ;

. une assistance pour I'accès à des établissements de soins pour les personnes âgées et les
enfants ;

. des conseils juridiques.
L'association Casa Iona procure et gère les logements de secours et est maintenant responsable

de l'assistance sociale auprès des habitués des programmes ACASÂ, ayantrepris ce rôle dévolu en
avril 2000 à Médecins sans frontières. Cette ONG assure désormais les consultations médicales
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requises et les services de thérapie de groupe. Le Conseil de la Ville de Bucarest apporte son aide
ponctuellement à cause du manque de ressources.

Les sans-logis et les personnes risquant de perdre leur logement sont les principaux groupes

visés. Les contacts sont normalement établis par l'intermédiaire d'organisations partenaires
(agences gouvernementales nationales ou locales, autres ONG). Bien que cela ne soit pas nécessaire,

les clients font preuve habituellement d'une volonté d'intégration dans la société. Certains de nos
clients, particulièrement ceux souffrant de problèmes médicaux, trouvent là un moment de répit
avant leur retour à la rue. Nos clients les plus vieux bénéficient d'un accueil au sein d'une
institution de soins pour personnes âgées.

Le programme ACASÂ est co-fondé par le Ministère du Travail et de la Solidarité sociale et par
des organisations octroyant des subventions. Un arrangement spécifique de cofinancement entre le
Conseil de la Ville de Bucarest et Médecins sans frontières donne lieu à des services

complémentaires.
Le service d'hébergement en foyers pourvoit à la literie et aux installations sanitaires, ainsi qu'à

des équipements personnels pour laver et repasser le linge. Un dîner chaud est également servi aux
personnes admissibles.

L'intégration est rendue possible à travers la mise à disposition de logements transitoires et de
programmes de réinsertion sociale dans le monde du travail impliquant des travailleurs sociaux
employés par l'association Casa Ioana. Les programmes d'intégration varient selon les groupes

d'individus et selon les besoins personnels.

Les clients savent que leur prise en charge par les programmes ACASÂ est limitée dans le temps
selon leur besoin d'assistance sociale ou de soins médicaux et sont donc encouragés à utiliser leur
temps de façon constructive. De manière similaire le service d'hébergement est ouvert aux clients
entre 19 h et 7 h afrn de les encourager à être actifs dans la résolution des problèmes auxquels ils
sont confrontés. Cette règle est assouplie s'agissant de nos clients les plus vieux, ceux en mauvaise
santé et les femmes avec de très jeunes enfants. Le travailleur social aide le client à déterminer un
plan d'action et à définir des périodes pendant lesquelles il est supposé résoudre chaque problème.
L'avancement est minutieusement supervisé par le travailleur social pour s'assurer que les objectifs
sont en voie d'être atteints ou pour amender le plan d'action là où cela s'avère nécessaire. Une
perrnanence sociale est assurée chaque jour en matinée afin que le client puisse accéder facilement
au travailleur social qui lui a été désigné. Le docteur assure une perrnanence chaque jeudi matin.
Des consultations individuelles ainsi que des sessions de thérapie de groupe sont tenues

régulièrement au cabinet socio-médical de Médecins sans frontières.
La clientèle des programmes ACASÂ se répartie en trois catégories de sans-logis : les personnes

âgées, les adultes (hommes et femmes) et les femmes en situation difficile avec enfants. Les clients
sont d'origines très différentes, avec cependant une augmentation des personnes qualifiées (par
exemple un pilote de ligne en retraite, un professeur d'université, un militaire vétéran, plusieurs

économistes, comptables et ingénieurs).
Avant d'être admis aux programmes, le temps moyen pendant lequel nos clients ont été privés

de logement est de 5,3 années parmi les hommes et 4,4 parmi les femmes. L'âge moyen des

hommes s'élève à 45 ans et celui des femmes à 40,4. Très peu ont été mariés, les 213 des hommes
affirmant qu'ils n'ont pas d'enfants (l/3 des femmes). Hommes et femmes affirment conjointement
que des dysfonctionnements familiaux ont été la raison majeure de la perte de leur logement, suivie
par la vente de celui-ci pour pouvoir payer des dettes. La cause de la perte du logement chez les
jeunes adultes est qu'ils ont quitté une maison institutionnelle pour enfants.

Pratiquement 42o/o des hommes ont été réinsérés mais seulement 33% des femmes. La
réinsertion consiste à trouver et à redonner un logement, à faire en sorte que les personnes soient

acceptées au sein de leur famille ou bien à les placer en institutions. Ces chiffres sont signihcatifs
lorsque l'on a en mémoire le temps moyen passé à la rue avant de rejoindre le projet et la
dégradation personnelle qui en résultait. Beaucoup d'autres sont aidés dans l'obtention des papiers

128



PARTIE 2: ATELIERS

d'identités obligatoires, de pensions et d'allocations, dans l'accès à l'emploi et à des déjeuners
gratuits auprès du réseau de cantines sociales de la ville.

ARMINDO SILVA

« LA MISE EN GUVRE DE LA STRATEGIE EUROPE,ENNE
DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET SON EXTENSION

VERS LES PAYS CANDIDATS A L'ADHBSION >>

1. QUEL PEUT Êrnr LE nôle DE L'EUROPE DANS LA LUTTE CONTRE
PAUVRETE ET L'EXCLUSION ?

LA

Il me semble légitime de commencer mon intervention par cette question. En Europe, les États
membres sont responsables pour toutes les politiques ayant un impact direct sur la répartition des

revenus et les conditions de vie des ciroyens, en particulier les plus pauvres, telles que les politiques
de protection sociale, d'assistance, de santé, d'éducation, d'emploi, de logement. Ils y affectent une
partie considérable de leurs moyens financiers et de leurs ressources humaines. La dénommée
« question sociale » est depuis toujours au centre du débat politique dans nos sociétés démocratiques
et constitue un enjeu de première grandeur dans les choix politiques internes à chaque État.

De plus, nous assistons depuis un certain temps à un mouvement généralisé de dévolution des

responsabilités dans ces domaines vers les autorités régionales ou locales. Ce mouvement traduit
l'application du principe de subsidiarité, selon lequel les niveaux inferieurs de décision sont mieux
capables d'identifier et de répondre aux besoins des citoyens. En parallèle, nous assistons à une
présence croissante des organisations de la société civile à côté des autorités nationales ou locales,
pour aider à concevoir et mettre en æuvre des actions concrètes-

C'est un paradoxe que beaucoup de personnes veulent attribuer à I'Europe un rôle significatif
dans la lutte contre la pauvreté et I'exclusion, alors que les tendances fortes vont dans le sens

opposé. N'y a-t-il pas un risque d'excessive abstraction lorsque les problèmes sont appréhendés au

niveau européen, pouvant mener à la tentation d'uniformiser les réponses, en ignorant les

spécificités culturelles, économiques ei sociales de chaque pays ou de chaque région ?

Et pourtant les signes n'ont pas manqué d'apparaître au cours des quinze dernières années,
exprimant de façon claire une intention des institutions européennes de se saisir du problème et de

trouver les formules qui permettent une plus grande convergence au sein de I'Union, tout en

respectant les responsabilités propres à chaque pays. Si la Commission a joué un rôle déterminant
dans ce processus, on ne pourra pas ignorer la contribution du Conseil, du Parlement européen, du
Comité économique et social, ainsi que de nombreux secteurs de la société civile qui plaident
toujours pour une Europe sociale.

C'était, en premier lieu, la Charte communautaire sur les droits sociaux fondamentaux des

travailleurs, approuvée en 1989, à laquelle a succédé la recommandation du Conseil de juin 1992,
portant sur des critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les

systèmes de protection sociale. Cette recommandation établit des objectifs communs destinés à

orienter les politiques nationales, et fait réference, entre autres, au besoin d'assurer un revenu
minimum pour tous.

On doit relever ensuite I'introduc.ion dans le traité d'Amsterdam d'une référence explicite à la
lutte contre les exclusions parmi les objectifs européens énumérés à l'article 136, ainsi que des

dispositions permettant au Conseil d'adopter des mesures destinées à encourager la coopération
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entre les États membres dans ce domaine (article 137§2) ou des directives fixant des prescriptions
minimales au sujet de I'intégration des personnes exclues du marché du travail (article 137§2).

Au Conseil européen de Lisbonne, le projet stratégique de faire de I'Europe l'économie la plus
compétitive comprend I'objectif d'une plus grande cohésion sociale. En particulier, les chefs d'État
et de gouvernement se sont mis d'accord pour lancer une méthode ouverte de coordination dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté et I'exclusion, dont I'objectif est d'avoir un impact significatif
jusqu'en 2010.

À Nice, en décembre 2000, le Conseil Européen a adopté un Agenda pour la politique sociale, et
a donné un contenu formel à la méthode ouverte de coordination par l'adoption d'un certain nombre
d'objectifs et de méthodes de travail en commun à mettre en æuvre en 2001.

2. tLY A PLUSTEURS RATSONS QUr MTLTTENT EN FAVEUR D'UN nÔle ACCRU
DE L'EUROPE DANS LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION

Trois d'entre elles ont déjà pesé sur les décisions prises récemment que je viens d'énumérer.
La conscience de défis communs à tous les États membres, qui appellent, sinon une réponse

identique, au moins des actions coordonnées et s'inspirant mutuellement : les mutations
technologiques rapides conduisant à une plus grande précarité des liens de I'emploi, la capacité plus
faible de I'institution familiale à gérer et entretenir les solidarités, I'immigration massive et
échappant à toute forme de contrôle légal, le vieillissement démographique pesant sur I'affectation
future des ressources publiques dans les systèmes de retraites et de soins de santé, la polarisation du
développement parmi des zones à niveaux très contrastés de bien-être, enfin les contraintes

budgétaires découlant du besoin d'assurer la compétitivité de nos économies dans un environnement
global.

La reconnaissance du fait que, malgré les énormes progrès technologiques et la vitalité
économique de beaucoup de secteurs en Europe, des poches importantes de pauvreté et d'exclusion
persistent dans tous les pays bien qu'à des degrés variables. Si les données disponibles ne nous
permettent pas de parler d'une extension généralisée de la pauvreté, le mouvement de contraction
des inégalités sociales observé pendant les années 60 etTO s'est estompé depuis le début des années

80, et a donné naissance dans certains pays à un recul. Le risque de pauvreté, que nous mesurons
comme la proportion de personnes vivant dans des ménages avec un revenu inférieur à 60% du
revenu médian national, s'élevait à 18% en 1998, ce qui représente un peu plus de soixante millions
d'individus dans I'ensemble de I'Union. La moitié se trouve dans cette situation pendant au moins
trois années successives.

Par delà la diversité des systèmes sociaux des États membres de l'Union, il ressort un concept de

modèle social européen, caractérisé par des systèmes de protection sociale de haut niveau, par
l'importance du dialogue social, et par des services d'intérêt général, dont le champ couvre des

activités essentielles à la cohésion sociale. Ce modèle, qui émerge plus ou moins clairement, surtout
quand on le compare aux réalités non européennes, repose aujourd'hui sur un socle commun de

valeurs, qui sont reconnues dans la lettre même des Traités, surtout après les révisions subies à

Maastricht et Amsterdam. L'acquis communautaire intègre désormais des textes essentiels dans de

nombreux domaines : libre circulation des travailleurs, égalité entre les hommes et les femmes dans

la vie professionnelle, santé et sécurité des salariés, conditions de travail et d'emploi et, plus
récemment, lutte contre toutes les formes de discrimination.

Pourtant, beaucoup se demandent si le chemin parcouru depuis 1989 aura produit des résultats

suffisamment forts pour pallier les menaces et les défis décrits plus haut. Le parallélisme avec

l'évolution dans les domaines économique et monétaire est frappant. L'Europe a su répondre aux
risques d'émiettement de sa base productive, avec toutes les conséquences d'inefficacité que cela
comporte, par la mise en place d'un Marché Unique, dès le début des années 90. E,lle a ensuite
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répondu aux risques de fluctuations excessives des taux de change et d'intérêt, ainsi qu'à la perte
prévisible de puissance f,rnancière face à d'autres devises dans la scène internationale, par l'adoption
de l'euro. Force est pourtant de constater que ces développements, aussi nécessaires soient-ils, n'ont
pas été accompagnés par des développements de pareille dimension dans la sphère sociale. Ceci a
mené beaucoup de nos citoyens a développer une vision sceptique face à une Europe qui semble
trop axée sur un discours économique, mais toujours distante par rapport aux préoccupations de tous
les jours: I'emploi,lasécurité sociale, [a santé, l'éducation.

Et pourtant, c'est précisément la double réalisation du marché unique et de la monnaie unique
qui justifient un rôle accru de l'Union en matière de politique sociale, et en particulier dans la lutte
contre la pauvreté et de I'exclusion sociale, sans pour autant remplacer les responsabilités de chaque
État membre.

L'accomplissement du Marché Unique ne serait pas complet sans la libre circulation des
travailleurs. Or un certain nombre de dispositions nationales, par ailleurs justifiées par l'économie
même des systèmes de sécurité sociale, continue à exercer un effet dissuasif. C'est le cas notamment
des restrictions au libre choix de prestataires de soins de santé que coruraissent les assurés dans les
systèmes publics comme dans les systèmes volontaires d'assurance-santé. Ou encore des restrictions
à la portabilité et transférabilité des droits de pension issus des systèmes complémentaires de retraite
en cas de changement d'employeur à l'intérieur corrune à l'extérieur de chaque État membre. Le
dépassement de telles restrictions, sans compromettre la viabilité financière des systèmes de retraite
ou la qualité des soins, exige une coordination renforcée des systèmes de protection sociale bien au-
delà de ce que peut assurer le Règlement 1408171.

La monnaie unique implique I'abandon par les autorités nationales d'un certain nombre
d'instruments de politique économique, comme le taux de change, traditionnellement utilisés pour
réduire les effets néfastes que des situations de crise inattendue pourraient avoir sur le chômage. Par
ailleurs, la marge de manæuvre laissée à la politique fiscale pour contrarier le ralentissement de
I'activité économique (par exemple par I'augmentation des dépenses sociales) se trouve réduite par
l'application des règles du Pacte de stabilité et de croissance. Enfin, faute d'autres instruments, la
tentation est toujours forte de réduire la protection de l'emploi ou les taxes ou contributions à
finalité sociale pour attirer les investissements et améliorer la compétitivité.

On devra espérer de I'Union un plus grand équilibre dans I'articulation des objectifs sociaux
avec les objectifs macro-économiques et de I'emploi. La méthode ouverte de coordination inaugurée
à Lisbonne est un instrument essentiel qui permet à l'Union de jouer un rôle actif pour promouvoir
le consensus autour d'objectifs-clés ainsi que l'échange d'information et de bonnes pratiques. Mais
d'autres méthodes, conune la législation ou le dialogue social, devront aussi trouver leur rôle
spécifique dans cette démarche.

C'est dans ce contexte plus global qu'on devra interpréter les développements récents les plus
significatifs de la nouvelle stratégie européenne contre la pauvreté et I'exclusion.

3. L,ANNÉE 2OO1 AURA ÉrÉ Urur ANNÉE OÉTENN INANTE
DANS LA MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE OUVERTE DE COORDINATION
DANS LE DOMAINE DE L'INCLUSION SOCIALE

Sur la base des conclusions du Conseil européen de Lisbonne et des objectifs communs adoptés

au Conseil européen de Nice, tous les États membres ont confirmé leur engagement en soumettant
leur plan national de lutte contre I'exclusion sociale et la pauvreté ; ces plans ont été examinés par la
Commission et les États membres, ce qui a rendu possible au Conseil européen de Laeken d'adopter
le premier rapport conjoint sur I'inclusion sociale en décembre 2001. L'adoption de ces plans
nationaux et du rapport conjoint est une réussite majeure au plan européen. Ils marquent une
nouvelle étape dans la coordination des efforts pour lutter contre la pauvreté et I'exclusion sociale.
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Je souhaite également attirer votre attention sur deux autres avancées essentielles obtenues au
cours de I'année 2001. D'une part, en matière d'indicateurs, un travail considérable a été mené au
sein du Comité de protection sociale afin d'aboutir à une première liste d'indicateurs communs en
matière d'exclusion sociale et de pauvreté. Ce travail, qui a fait I'objet d'un rapport également
soumis au Conseil de Laeken, permettra à la Commission et aux Etats membres de mesurer le
progrès atteint.

D'autre part, le programme d'action communautaire pour combattre I'exclusion sociale, proposé
par la Commission en juin 2000, a été adopté par le Conseil et le Parlement et est entré en vigueur le
12 janvier demier. Ce programme, d'une durée de cinq ans et doté d'une enveloppe frnancière de
soixante-quinze millions d'euros, a justement pour but de renforcer I'apprentissage mutuel entre
États membres grâce à des activités d'analyse, à I'amélioration de I'outil statistique, à des échanges
d'informations et de bonnes pratiques, ainsi qu'à la promotion du partenariat et des réseaux des
organisations non gouvernementales actifs dans la lutte contre la pauvreté et I'exclusion.

Malgré les progrès atteints, il y a un certain nombre d'aspects à améliorer dans le processus
entamé en 2001, si on veutque les plans nationaux et lanouvelle dynamique européenne exercent
un effet visible sur l'éradication de la pauvreté et d'exclusion. Une plus grande mobilisation des
acteurs à tous les niveaux sera sans doute nécessaire pour que cette stratégie puisse être couronnée
de succès. Aussi, faudrat-il dorurer plus d'ambition et de perspective stratégique aux plans
nationaux. À cette fin, la Commission a proposé au Conseil européen de Barcelone de donner pour
objectif à l'Union européenne de réduire de moitié le nombre de personnes exposées au risque de
pauvreté dans I'Union d'ici 2010. Bien que les Chefs d'État et de gouvernement n'aient pas suivi la
proposition de la Commission, ils ont néanmoins reconnu la nécessité d'inclure des objectifs
nationaux chiffrés dans les prochains plans nationaux. Ceci permettra enfin d'introduire dans la
stratégie européenne l'élément fondamental de suivi et d'évaluation des efforts des autorités
publiques sur une base plus rigoureuse et transparente.

4. CET EFFORT D'APPROFONDISSEMENT ET D'INTENSIFICATION DE LA
DEMARCHE EUROPEENNE NE DOIT PAS NOUS FAIRE OUBLIER L'AUTRE
PEN DANT DE L'INTEGRATION EUROPEENN E, C'EST.A-DIRE L'ELARGISSEM ENT

Les avancées marquantes de la méthode ouverte de coordination au plan communautaire
intéressent à plusieurs égards les pays candidats, qui seront appelés à y participer dès leur adhésion.
L'année 2002 sera donc également consacrée à préparer la participation de ces pays à la stratégie
européenne contre la pauvreté et l'exclusion.

La cohésion sociale a toujours occupé une place importante dans le processus d'élargissement.
La nécessité d'améliorer les conditions sociales dans les PECO a été soulignée par la Commission
dans ses rapports annuels sur la progression de l'élargissement aux pays candidats. En effet, un tiers
du budget PHARE pour la période 2000-2006 est destiné à la cohésion économique et sociale.
L'acquis communautaire social couvre une variété d'objectifs que les pays candidats sont censés
mettre en application dès la date de I'adhésion : l'égalité des chances entre hommes et femmes, la
coordination des systèmes de sécurité sociale, la santé et la sécurité au travail, le droit du travail et
les conditions de travail et un niveau élevé d'emploi et de protection sociale. Pourtant, et au
contraire des aspects qui font l'objet de directives ou de règlements, ce dernier objectif est difficile à
mettre en æuvre en raison de I'absence de critères spécifiques.

Il est vrai que les Conseils européens qui se sont succédés ont reconnu que l'acquis social devrait
inclure aussi la participation à la nouvelle stratégie, dépassant ainsi I'acquis social juridiquement
contraignant pour englober les valeurs sociales communes. En particulier, le Conseil de Gôteborg a
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demandé aux pays candidats de mettre en æuvre les orientations de l'Union en matière de politique
économique et sociale.

Mais il est aussi vrai que la participation à la méthode ouverte de coordination exige un esprit
d'adhésion volontaire de la part des pays candidats. Ils ont tout à gagner à se préparer au plus tôt à la
participation à la stratégie européenne. En effet :

Ils doivent faire face aux mêmes grands défis que les pays membres de l'Union, énumérés plus
haut, menaçant la cohésion sociale et comportant des risques d'exclusion.

Les situations de précarité et d'exclusion dans la plupart des pays candidats sont au moins aussi
sérieuses que dans les pays membres. Bien que les inégalités de répartition de revenu y soient plus
réduites, le fait que ces pays connaissent un niveau moyen de revenu largement inferieur à la
moyenne communautaire, ainsi que d'autres évidences plus spécifiques, nous indiquent une
extension beaucoup plus importante des phénomènes de pauvreté et d'exclusion.

Ces phénomènes affectent en premier lieu certaines minorités ethniques (dont les populations
Rom), les handicapés, les chômeurs de longue durée, les jeunes avec faibles qualifications, les
enfants et les familles nombreuses. Comme dans I'Union, pourtant, il existe une large diversité de
situations parmi les pays candidats.

Du fait de leur expérience avec la méthode ouverte de coordination depuis 2001, les pays
membres de I'Union et la Commission possèdent une expérience riche d'enseignements en matière
de coopération et de politiques contre I'exclusion dans laquelle les pays candidats peuvent puiser,
afin d'améliorer I'efficacité de leurs politiques.

Enfin, du fait de leur participation à la stratégie européenne, les pays candidats pourront
maximiser les bénéfices de leur adhésion, et s'assurer que leurs objectifs stratégiques seront pris en
compte dans les programmes opérationnels qui bénéficieront du financement octroyé par les fonds
structurels.

5. LA COMMISSION PROPOSERA PROCHAINEMENT AUX PAYS CANDIDATS
UN PROCESSUS DE COOPÉNNTTOTU EN VUE DE LEUR PLEINE PARTICIPATION
À uq srRATÉGrE EuRopÉenrue coNTRE LA pAUvRETÉ ET L'ExcLUsroN ET cE
oÈs tn DATE D'ADHÉSIoN

Ce processus sera centré sur la préparation de « Joint Inclusion Memoranda » (JIM)
conjointement par la Commission et par les autorités nationales. Ces documents devront identifier,
sur base d'indicateurs et d'autres éléments d'évaluation, les principaux défis et problèmes qui se

posent à chaque pays, passer en revue les politiques et les structures en place pour faire face aux
phénomènes de pauvreté et d'exclusion, et proposer un certain nombre d'orientations stratégiques
pour I'avenir.

Afin de lancer ce processus, la Commission compte inviter les autorités nationales de tous les
pays candidats à organiser conjointement des séminaires bilatéraux dans chacune des capitales, au
cours desquels seront invités non seulement les représentants des différents secteurs de
I'administration concernés, mais encore des ONG et des partenaires sociaux. Il est prévu de terminer
la rédaction des JIM fin 2003.

Ce processus de coopération sera complété par d'autres mesures, telles que des études sur la
protection sociale dans les pays candidats, et l'ouverture progressive du programme communautaire
d'action à ces pays afin de permettre à leurs autorités, ainsi qu'à des acteurs de terrain, d'intensifier
des actions d'échange et de coopération avec leurs partenaires dans les pays de I'Union.

Voici, en quelques mots, comment j'apprécie le rôle de la Commission en tant que catalyseur
d'une stratégie qui, je I'espère, devra se traduire par des résultats concrets à un horizon de
moyer/long terme. Sa réussite dépendra de la manière dont les autorités responsables à différents
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niveaux des politiques contre la pauvreté les mettront en place et feront participer les populations
directement visées ainsi que leurs représentants. Pour le moment, il faut le reconnaître, les résultats
ne sont pas encore visibles, si ce n'est sur le plan des orientations stratégiques et des méthodes, et
pour cette raison, le cercle des acteurs ayant participé effectivement à leur élaboration est
relativement réduit. Mais j'ai des raisons d'être optimiste quant aux possibilités d'un saut qualitatif
lors du suivi des plans actuels et de la préparation des futurs plans d'action en 2002 et 2003.

NINA ORLOVA

« PAUVRETE _ LE DEFI DE, LA TRANSITION.
LE CAS DE tA MOLDAVIE )>

Nina Orlova souhaitait ardemment participer au séminaire de prospective auquel nous l'avions
invitée, mais elle s'est vue refuser le visa indispensable. Elle a néanmoins envoyé aux organisateurs
un texte anglais d'une trentaine de pages qu'elle avatt présenté à la conférence des ONG anti-
pauvreté de Dublin en 2001.

Xavier Godinot arésumé ce texte en septpages et I'a tradutt enfrançais. C'est le texte résumé
qui figure ci-dessous.

INTRODUCTION

La République de Moldavie détient probablement le record peu enviable du déclin le plus
catastrophique des résultats économiques et du niveau de vie observé en temps de paix parmi tous
les pays à l'époque moderne. À partir d'un niveau de bien-être relatif, le produit national brut par
habitant est tombé jusqu'à 300 US $, mettant le pays pratiquement à égalité avec les pays les plus
pauvres d'Afrique et d'Asie. Les enquêtes de niveau de vie et les indicateurs démographiques récents
mettent en évidence I'impact radical de ce déclin sur le bien-être de la population.

Les habitants de la Moldavie ont payé cet échec d'un prix très lourd : le niveau de vie s'est
effondré et une grande partie de la population a été précipitée dans une misère noire. De fait, on peut
qualifier la situation en Moldavie de "désastre monumental". Depuis qu'elle est devenue
indépendante en août l99l,la République de Moldavie souffre d'une crise sociale de plus en plus
profonde. Les principaux éléments de cette crise sont la chute vertigineuse des revenus
accompagnée d'une inégalité croissante, la baisse du niveau des dépenses et de la consommation,
une pauvreté croissante et une détérioration marquée de I'alimentation. D'après les estimations du
Programme de Développement des Nations Unies, I'indice de développement humain de la
Moldavie est passé du 75"*" rang mondial en 1992 au I 13"*' rang en 1997 .

La première partie de ce texte analyse la chute du niveau de vie de la population suite au déclin
économique depuis l'indépendance. Dans la deuxième partie, les coûts sociaux et humains de la
transition sont analysés dans la perspective de la détérioration de la santé au niveau national et de la
diminution de I'accès aux soins de santé.
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1. LE DECLIN ECONOMIQUE ET LA CHUTE DU NMAU DE VIE
DEPUIS L'INDEPENDANCE

En partant d'un indice du produit national brut (PNB) à la valeur 100 en 1992, I'indice était
tombé à 30,4 en 1998. Ce déclin est d'autant plus remarquable que la Moldavie, d'après tous les

critères, comptait parmi les pays de la Communauté des Etats Indépendants qui avaient les meilleurs
résultats en ce qui conceme les politiques macro-économiques, la réforme institutionnelle et

économique et la démocratisation. Ce qui a été réalisé en matière de création d'un État souverain
basé sur des principes démocratiques est impressionnant, compte tenu de la situation plutôt sombre
au point de départ de I'indépendance en 1991. De même, ce qui a été fait en matière de politique
macro-économique a pendant longtemps valu à Ia Moldavie les louanges du Fonds Monétaire
lntemational et de la Banque Mondiale et a désigné le pays comme un modèle de stabilité dans la
région.

Le déclin économique pendant la transition

Les principaux facteurs à l'origine de I'effondrement presque total de l'économie résident dans

deux chocs extrêmes graves, le premier provoqué par I'effondrement de ce qui avait été I'Union
soviétique, et le second suite à la crise financière de la Russie à I'automne 1998. L'économie

moldave, qui formait une petite partie, fortement intégrée, de l'économie soviétique avec peu de

relations avec le reste du monde, devait inévitablement subir une secousse violente quand l'Union
soviétique a implosé. La hausse des prix de l'énergie et la dilapidation des liens commerciaux et des

circuits de distribution ont eu un effet dévastateur sur la production industrielle. En 1998,

I'effondrement financier de la Russie, dernier marché d'exportation important pour la Moldavie, a

démoli la stabilité macro-économique si chèrement établie et porté un coup violent à l'économie
déjà affaiblie.

En dehors du fait qu'une crise majeure était certainement inévitable en raison de la situation de

départ peu favorable en 1990, le redressement de la situation en Moldavie a aussi été différé en

raison des mesures politiques malheureuses qui ont été prises et de I'attitude hésitante des

gouvernements successifs. Le maintien de la sécurité sociale à un niveau acceptable et la
préservation du capital humain (principal actif ) ont reçu peu de priorité. La Banque Mondiale et le

Fonds Monétaire International ont loué la Moldavie d'être I'un des pays de I'Europe de I'Est en

transition à avoir le mieux réussi, en suivant leurs conseils, à stabiliser sa monnaie'6. Au vu des

autres résultats dans le pays, cette louange revêt toutefois un caractère ironique et elle donne une

bonne idée de ce qu'est I'approche concemant la réforme économique adoptée par les institutions de

Bretton Woods.

Chute du niveau de vie pendant la transition à l'économie de marché

Le déclin économique a entraîné une chute du niveau de vie au travers de trois mécanismes : une

érosion des actifs liquides du fait de I'inflation ; une diminution marquée des salaires et autres

revenus liés à I'emploi en même temps qu'une baisse des opportunités d'emploi ; un effondrement
quasi total du système public de sécurité sociale.

L'hyper-inflation de 1990-93, quand la Moldavie faisait encore partie de la zone rouble, afait
fondre l'épargne individuelle. Fin 1993,les prix étaient 1255 fois plus élevés que fin 1990. De ce

fait les sommes mises de côté tout au long de la vie pour se mettre à I'abri au moment de la
vieillesse ne représentaient plus que les besoins de pain d'une semaine. En 1997, six années après

I'indépendance, le niveau des salaires et celui des pensions se situaient respectivement à29,9Yo et

'u De fait, le lei moldave est resté relativement stable. En 1994, un US $ valait 4,06 lei, et 4,61 en 1997
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ll,60Â de leur niveau en 1991. En prenant [e revenu minimum de subsistance officiel comme seuil
de pauvreté, I'analyse de I'enquête sur les budgets des ménages révèle que la pauvreté était devenue
un phénomène largement répandu en Moldavie en 1997 : pas moins de 76,8Yo de la population
vivait au-dessous du minimum de subsistance.

Sur le marché du travail, le déclin économique a entraîné une baisse marquée de I'emploi salarié
et une chute dramatique des salaires réels. D'après I'enquête de mai 1998 sur les forces de travail, la
population active représente environ 49%o de la population totale, 5lo/o de la population étant
inactive. L'emploi salarié a décliné de 2.071 milliers en 1990 à 1.065 milliers en 1998. Les
travailleurs salariés ont été profondément affectés par les congés forcés, I'emploi à temps partiel ou
les semaines de travail réduites. Le chômage enregistré reste à des niveaux très bas (2,3oÂ mi-I998)
du fait que les agences pour l'emploi n'ont pratiquement aucune offre à proposer aux demandeurs
d'emploi. Un cinquième seulement des chômeurs a droit à des indemnités de chômage. Des
estimations plus réalistes de I'Institut d'économie de I'Académie des sciences de Moldavie avancent
un tout autre chiffre pour le chômage, soit 256.700 personnes, plus de dix fois le chiffre officiel.

L'agriculture reste de loin le secteur Ie plus important, le secteur manufacturier venant en
second. Le déclin de I'emploi salarié en agriculture peut être attribué dans une grande mesure à
I'impact de la dé-collectivisation, et reflète le changement de statut des travailleurs salariés des
fermes collectives en petits agriculteurs indépendants.

Depuis la crise financière dramatique de la Russie en 1998, la situation du marché de I'emploi
salarié s'est encore plus détériorée. D'après les estimations du Département d'analyse statistique et
sociologique, au Dremler trlmestre 1999 le salaire mensuel moven nom était de 257.9 Lei
(environ 28 US $), avec de grandes variations selon le secteur: 128 Lei en agriculture; 169,8 Lei
dans le secteur santé et services sociaux ;408,6 Leidans I'industrie; et 1.039 Lei dans les activités
financières. Les arriérés de paiement des salaires des travailleurs du secteur santé et services sociaux
atteignaient sept à dix mois dans plusieurs comtés (Judets). Les pensions sont versées avec des
retards allant de dix mois à deux ou trois ans-

Alors qu'en 1990 il permettait d'acheter 364 kgde pain, 38 kg de beefsteak ou 579 litres de lait,
en 1996 cela était ramené à 81kg de pain, 18 kg de beefsteak ou 89 litres de lait. Ces chiffres
montrent à l'évidence que la situation des Moldaves est devenue pire que celle de leurs voisins de
Biélorussie, du Kazakhstan, de Russie ou d'{Jkraine,

En raison du manque d'opportunités de gagner un salaire, les jeunes ruraux qui accèdent au
marché du travail sont souvent forcés de rejoindre les rangs des travailleurs sous-employés ou des
travailleurs indépendants du secteur agricole. Il y a eu de même un transfert de I'industrie au secteur
informel urbain. La plupart des gens qui se sont retrouvés en dessous du seuil de pauvreté essaient
de conjuguer un emploi officiel, surtout s'il leur permet de dégager du temps à d'autres fins (une
activité agricole de subsistance, et des activités de dernier ressort à plein temps ou à temps partiel -
petit commerce, vente à la sauvette, production à petite échelle - ou la vente et les services). 85% de
ceux qui ont perdu leur emploi sont engagés dans le commerce informel ou d'autres activités semi-
légales. Des formes illicites de revenus se sont développées, comme la prostitution, le vol, la
perception de loyers et la mendicité.

Une stratégie de subsistance adoptée pendant la transition est la migration du travail. Jusqu'en
1989-90 la migration à I'extérieur de la Moldavie se faisait principalement vers les anciennes
Républiques soviétiques, la Russie et I'Ukraine en particulier. Depuis I'indépendance, l'émigration
vers l'Allemagne, Israël, les États-Unis et le Canada a augmenté. Un nombre croissant de femmes
rurales vont à l'étranger pour des travaux saisonniers, généralement dans des conditions illégales,
avec un coût et des risques très élevés. La migration saisonnière ou temporaire vers la Russie,
I'Allemagne, IsraëI, I'Espagne et le Portugal conceme surtout le bâtiment. Vers I'Ukraine, la
Biélorussie, la Hongrie et la Roumanie cela concerne surtout le commerce. Vers la Grèce c'est pour
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la cueillette des fruits et les travaux domestiques. Vers I'Italie c'est pour travailler comme
domestique ou agent de nettoyage dans les hôpitaux et les maisons pour personnes âgées pour un

salaire de 300 - 500 US $ par mois. Ceux qui émigrent le font par désespoir et sont entièrement
exposés à n'importe quel type de fraude ou d'exploitation. L'effondrement économique a forcé

même le personnel hautement qualifié (médecins, enseignants, fonctionnaires) à émigrer et à

accepter n'importe quel emploi à l'étranger, avec un effet dévastateur sur les ressources humaines du

pays.

L'effondrement du système public de sécurité sociale est le troisième mécanisme qui a entraîné

la chute du niveau de vie. Comme dans d'autres anciennes Républiques soviétiques, le Fonds de

Sécurité Sociale (FSS) en Moldavie distribuait toute une gamme de prestations : pensions de

retraite, pensions d'invalidité, pensions pour les femmes ayant élevé trois enfants ou plus, pensions à

caractère social, pensions militaires et pour hauts faits, ainsi que des allocations en cas de maladie,
chômage, grossesse, décès, des allocations familiales et des bourses d'étude, en plus des services de

santé gratuits. Les pensions de vieillesse étaient de loin le poste le plus important, et absorbaient les

deux tiers de toutes les dépenses de transfert.
Le FSS est financé pour la plus grande part par une taxe salariale prélevée sur le fonds des

salaires. Les taux de prélèvement étaient à I'origine de 37Yo pour les entreprises d'État et les

coopératives agricoles, de 60% pour toutes les autres organisations, de 1oZ pour les personnes. En

1992 de nouveaux taux ont été introduits et les taux ont été ramenés respectivement à 30% et 45%.

La privatisation des entreprises industrielles d'État et des fermes étatiques et collectives a

provoqué I'effondrement du système de sécurité sociale, du fait que les entreprises privatisées ont

cessé de verser leur contribution au FSS. Le secteur social a aussi été étranglé par la chute de la
contribution gouvernementale au budget du FSS du fait de la contraction de I'ensemble de

l'économie. De plus, en raison de l'éclatement de I'Union soviétique, les pensions ont dû, du jour au

lendemain, être payées sur le budget de fonctionnement du nouveau gouvernement de Chisinau,
alors même que ce budget était soumis à de très fortes pressions.

La nouvelle législation portant sur le système de sécurité sociale, qui était censée amortir
I'impact social de la transition, n'a pas été mise en place au commencement des réformes.

IrvrcR[rr ors RrveNus, coNsol"tt'4RTIoN FI- pRuvRil-r

Traditionnellement les sources principales de revenu en Moldavie ont été les salaires et les

transferts sociaux, ces demiers étant principalement les pensions. Leur part conjointe dans le revenu

total avant 1991 tournait autour de 90%. De 1987 à 1998, la part des salaires dans le revenu total

des ménages est passée de72,9%o à34,7o/o, et la part des transferts de l9,lyo à 10,1oÂ.8n1998,42%
du revenu moyen était en nature, ce qui reflète la dé-monétarisation de l'économie qui a suivi son

effondrement. Près d'un quart des céréales et légumes, et la moitié des pommes de tene produites

ont été utilisés en guise de paiement des salaires, ce qui conftrme I'image d'une économie de

subsistance.
La chute des revenus s'est accompagnée d'une aggravation marquée des inégalités. La population

la plus riche accumule près de la moitié du revenu disponible, alors que la part de la population la

plus pauvre n'est que de 4,30Â. Des travaux de recherche menés à partir de I'enquête sur les budgets

des ménages ont identifié cinq groupes sociaux courant le plus grand risque de pauvreté : les

famitles nombreuses (plus il y a d'enfants, plus le risque de pauvreté est élevé) ; les familles
monoparentales ; les familles où les parents sont au chômage ; certaines catégories de pensionnés ;

et ceux qui travaillent dans I'agriculture. D'après ces travaux, 19.30% de la population ne sont pas en

mesure de satisfaire besoins physioloeiques en matière d d'habillement et de

losement. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé dans les zones rurales (25%) que dans les zones

urbaines (Il%).
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La dépense en termes réels en 1997 était estimée à la moitié de son niveau de 1991 . 60oÂ de la
population dépense les quatre cinquièmes ou plus de son revenu en nourriture. Le faible niveau des

dépenses en vêtements et chaussures traduit I'incapacité à renouveler les stocks. Le problème est très
réel, en particulier pour les enfants des zones rurales, pour lesquels le taux d'abandon de l'école a
beaucoup augmenté car les enfants n'ont pas de vêtements ni de chaussures pour aller à l'école. En
ce qui concerne l'alimentation, la plupart des gens ont des difficultés pour acheter les produits de

base de la vie quotidienne. La malnutrition se répand très vite en Moldavie, et affecte
particulièrement les couches les plus pauvres de la population. On estime que les 20o% les plus
pauvres de la population vivent avec une moyenne quotidienne de seulement 1.775 kilocalories,
alors que le seuil de nutrition minimum calculé par I'Organisation Mondiale pour I'Alimentation
(OMA) est de 2-100 kilocalories par jour. Quelque l\Yo de la population souffre actuellement de

famine, avec un régime se situant en dessous du seuil critique de 1.500 kilocalories, qualifié par la
FAO de sous-alimentation extrême. Conséquence de la détérioration du régime alimentaire,
l'anémie est devenue endémique.

Pendant les années de transition, les groupes qui étaient déjà vulnérables se sont trouvés dans

une situation désastreuse, et une catégorie de "nouveaux pauvres" est apparue, du fait de la perte

d'accès aux soins médicaux, aux services éducatifs et aux autres services sociaux qui étaient
auparavant fournis gratuitement par l'État. Une caractéristique particulièrement désolante des années

récentes est le nombre croissant d'enfants abandonnés, qui se trouvent ainsi transférés sous la
responsabilité de l'État. À I 'heure actuelle, 66Yo des enfants abandonnés I'ont été pour des raisons
sociales : les parents expliquent cette situation par l'absence totale de moyens matériels pour élever
leurs enfants. On relève de nombreux cas de familles vulnérables qui, dans I'impossibilité de

subvenir aux besoins minima des enfants et confrontées à la menace de famine, vendent leur
logement pour emménager dans un logement moins cher, placent leurs enfants dans des institutions
d'État ou les mettent à travailler dans la rue, à laver les voitures dans les stations-service, à vendre
les journaux, etc. Cela amène en général ces familles à perdre leur logement, à vivre dans les sous-

sols des immeubles, et expose les enfants aux risques de la vie dans la rue (prostitution, drogue).
les

2. L'ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ ET LE FINANCEMENT DU SECTEUR
DE LA SANTÉ

Un des traits de la transition observé dans la plupart des ex-pays socialistes d'Europe centrale et
orientale est une crise très violente touchant la sécurité physique des personnes, comme I'indique la
remontée brutale des niveaux de mortalité et des maladies sociales, due aux très mauvaises

conditions de vie, à la précarité de I'emploi et au manque de confiance dans I'avenir. Cette crise a été

particulièrement sévère en Moldavie. D'après I'Organisation mondiale de la santé,I'espérance de vie
moyenne à la naissance se situe aujourd'hui en dessous de soixante-six ans, un des plus mauvais
chiffres en Europe. Les taux de mortalité par âge sont en moyenne 50Yo plus élevés que ceux des

pays européens développés, pour tous les âges.

Le renversement des indicateurs de santé

Toutes sortes de maladies se sont répandues avec le déclin économique, ce qui est dû au faible
nombre de médecins par habitant, et aussi et surtout à I'incapacité de la plupart des personnes

d'acheter les médicaments nécessaires, ainsi qu'au manque de moyens de transport et d'essence pour
transferer les malades à I'hôpital.

La situation par rapport à la tuberculose empire car on ne peut pas mener un programme de

vaccination efficace du fait du manque de vaccins et de l'équipement nécessaire. En 1998 on a
enregistré 59,2 cas pour 10.000 habitants. Les cas de syphilis ont été multipliés par treize de 1990 à

1996. Le sida devient une préoccupation majeure : la Moldavie est au troisième rang parmi les
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anciennes Républiques soviétiques, derrière Ia Russie et I'Ukraine, pour ce qui est de I'expansion de

l'épidémie de sida.

Des signes de l'état de détresse de la population sont donnés par l'accroissement de I'abus de

drogues et par la hausse des taux d'alcoolisme et de tabagisme. 80Â de Ia population a des problèmes

d'alcool. Lenombre de drogués a augmenté de plus de30oÂ par andepuis 1990, etdouble tous les

deux ans parmi les jeunes de moins de dix-huit ans.

Le taux d'anémie chez les femmes enceintes est passé de 25% en 1990 à 45,2% en 1997, en

raison de la sous-alimentation et de la maladie. La sous-alimentation des femmes enceintes

provoque I'anoxie intra-utérine du fætus, ce qui entraîne une augmentation du nombre d'enfants

souffrant de malnutrition congénitale et d'atteintes au système nerveux central. Ces dernières

années, 67% des nouveau-nés présentaient des troubles nerveux divers. Une étude du niveau

nutritionnel des enfants de moins de cinq ans a montré que 10%o d'entre eux souffrent d'un retard de

développement (poids/âge) qui dénote une sous-alimentation chronique avec des déficiences dans

les éléments nécessaires à un développement normal. L'alimentation des enfants est un des

problèmes les plus graves de la société.

Le manque de fonds dans le secteur de la santé

La Moldavie partage avec la plupart des autres pays en transition I'obligation d'avoir à mobiliser

les sources de revenu nécessaires pour le budget, et d'assumer la décision difficile de couper dans

les dépenses publiques. Les services publics ont été réduits en miettes du fait de la forte baisse des

ressources disponibles alors même que la demande de services sociaux de base et de protection

sociale augmentait. La situation des services de santé en particulier s'est détériorée de façon

catastrophique, à un point tel que les médicaments de base. le chauffage et I'eau chaude manquent

dans de nombreux hôpitaux. Une analyse comparative de la structure des dépenses publiques sur la

période 1996-99 montre que la part relative des dépenses d'éducation et de santé a diminué, passant

respectivement de 29 à 15% et de l8 à 10%. En même temps, le remboursement de la dette publique

est passé de9% à3lYo.
Aussi bien dans le domaine de la santé que dans celui de l'éducation, il existe un système de

paiement informel pour les services, en espèces ou sous la forme de "cadeaux", ce qui équivaut de

facto à un système privé d'éducation et de santé. Selon des données non-officielles, les dessous-de-

table pour les soins de santé atteignent le niveau d'un autre budget d'État pour le secteur. Avec la

privatisation des réseaux pharmaceutiques, I'accès de la population aux médicaments est devenu un

problème réel en Moldavie. Il existe un prix non affiché pour les actes chirurgicaux et les autres

interventions, alors que la gratuité des soins de santé est toujours garantie par la Constitution. Ainsi,

les maladies demandant une hospitalisation présentent un coût tout à fait inabordable, le malade

devant tout foumir depuis le linge de lit jusqu'aux seringues. Ce sont les pauvres qui souffrent le
plus de ces évolutions, n'ayant pas les moyens de payer le prix officieux, et perdant ainsi tout accès

aux services les plus importants. Les familles pauvres ont recours aux services de santé primaires

40Yo moins souvent que les autres.

Les dépenses de santé, d'éducation et de protection sociale font I'objet d'une rationalisation, en

clair ils font I'objet d'une coupe sombre, conformément aux lecommandations du Projet de réforme

du secteur public et du secteur de la santé de la Banque mondiale. La décision de fermer tous les

hôpitaux au niveau de la commune et du district, en ne laissant qu'un hôpital par comté (Judet) va

rendre I'accessibilité géographique des services de santé très difficile. Le nombre d'obstacles à

surmonter pour atteindre l'aide dispensée par les services est énorme, et cela peut parfois être une

entreprise impossible pour les personnes pauvres ou âgées. La situation en ce qui concerne le

téléphone est déplorable dans de nombreuses communes. La plupart des ambulances manquent des

médicaments et équipements indispensables. La population rurale se trouve confrontée à des

conditions qui ne sont << pas la vie, mais la survie ».
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La situation de la commune de Budai (Telenesti) peut être donnée en exemple. La fermeture de
I'hôpital et de la polyclinique de la commune obligera à débourser cinquante Lei pour le transport à
I'hôpital du Judet d'Orhei par des moyens privés, et seize Lei en ambulance. La desserte par les
transports en corrlmun n'intervient que trois fois par semaine, et ne touche pas chacun des quatre
villages de la commune. Un médecin de Budai a raconté le cas d'une jeune mère dont I'enfant de dix
mois était atteint de méningite et qui a fait à pied les quinze kilomètres pour aller à I'hôpital de
Telenisti (hôpital de district qui doit être fermé prochainement) parce qu'elle n'avait pas I'argent
pour appeler une ambulance. La distance d'Orhei à l'hôpital du Judet est de quatre-vingt kilomètres.

CONCLUSION

L'appauvrissement massif et rapide de la population a fait de la Moldavie un pays en
développementTT au sens propre du mot, à la périphérie de la riche Europe. Au cours de ces derniers
mois, la situation a malheureusement encore empiré sous I'effet de la crise russe. Un changement
radical des politiques économiques et sociales s'impose de façon évidente. Les huit années qui
viennent de s'écouler ont montré que I'approche néo-libérale classique pour réformer l'économie
conjuguée à une attitude hésitante du. gouvernement peut avoir des effets dévastateurs. Ce serait
faux d'en conclure que la réforme n'a pas été assez "profonde" ou "rapide".

Elle a été orientée dans la mauvaise direction, négligeant les besoins micro-économiques et
sociaux et s'attachant étroitement à la stabilité macro-économique.

Cette situation économique dure a amené des conditions de vie insupportables aussi bien dans
les zones urbaines que rurales. Une partie de la population, à la recherche de ressources pour
survivre, émigre des villes vers les campagnes. La situation dans les zones rurales n'a rien de
prometteur. La petite taille des parcelles distribuées aux agriculteurs après la privatisation des
fermes étatiques et collectives et le manque de matières premières, d'équipement et de machines ont
entraîné la transformation de l'ancienne agriculture intensive en une agriculture de subsistance.
L'absence de possibilité d'écouler la production agricole sur le marché exacerbe la pauvreté dans les
campagnes.

L'émigration à l'étranger pour travailler est devenue pour beaucoup la solution désespérée à la
recherche d'une stratégie de survie. La perte de l'accès aux soins de santé constitue I'une de formes
d'exclusion sociale qui font partie des conséquences de Ia transition en Moldavie.

Le gouvernement traite le problème crucial de la réforme sociale principalement du point de vue
financier, en ignorant les coûts sociaux de la transition. Avec comme facteurs aggravants la
disparition du droit à I'emploi sur le marché du travail, la faiblesse des institutions, une législation
peu cohérente, et le manque de ressources financières pour I'application des lois, toutes ces

circonstances de la nouvelle économie de transition créent une situation où la sécurité économique
et sociale de l'État moldave approche une limite critique.

" Dans le sens de "pays du Tiers Monde"
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ATELIBR 4

« DANS UN MONDE MARQUB PAR LA MONTEB
IRREVERSIBLE DB L'INDIVIDUALISME,

COMMENT PROMOUVOIR LBS SOLIDARITES BN EUROPE
ET AVEC LE RESTE DU MONDB ? >}

Jos Lemmers, directeur du Centre Nord-Sud du Conseil de I'Europe, «« Centre européen pour
I'interdépendance et la solidarité mondiale », présidera cet atelier.

Jean Lecuit, délégué du groupe « mondialisation et pauvreté » d'ATD Quart Monde à
Bruxelles, intervtendra sur la solidarité que des militants construisent dans leurs quartiers avec les

immigrés ou réfugiés (« Comment peut-on dépasser nos peurs ? ») et sur les solidarités Nord-Sud.

Gérard Karlshausen, secrétaire politique du Comité National pour la Coopération et le
Développement (CNCD, Belgtque) interviendra sur les solidarités à bôtir au Nord avec les pays du

Sud.

Benoît Van der Meerschen, de la Ligue des Droits de I'I{omme (Belgique), interviendra sur les

solidarités à bôttr avec les réfugiés.

l4l

L'accent sera mis sur la solidarité avec les populations pauvres en Europe, mais aussi avec

celles qui, tout en vivant sur son territoire, ne sont pas issues de l'Union européenne (réfugiés,
immigrés), et avec les plus pauvres des autres continents, ce qui pose la question des politiques de

coopération de I' Europe.



INTRODUCTION DE JOS LEMMBRS

Le Centre Nord-Sud du Conseil de I'Europe, ouvert depuis onze ans, est le résultat d'une
campagne publique de sensibilisation, organisée par le Conseil de l'Europe en 1990, sur les
questions de la pauvreté et de la nécessité d'une meilleure coopération Nord-Sud. Il prend
actuellement une nouvelle dimension suite aux évènement du 1l septembre. Je ne veux pas dire que
nous cultivons un défaitisme après ces évènements mais il faut constater que, depuis cette date, la
coopération Nord-Sud est devenue un instrument de stabilisation mondiale et nous avons un
nouveau regard sur ces questions.

M. Geremek a dit ce matin qu'il ne suffit pas de bâtir sur la solidarité du cæur mais qu'il faut
aussi bien utiliser la dette et une approche rationnelle. Donc, nous devons profiter de cette tendance
pour renforcer la coopération au développement et le dialogue entre les civilisations. Nous avons
des propositions à émettre pour la stabilité mondiale, surtout en traitant le problème de Ia grande
pauvreté, de façon consistante, sérieuse et avec beaucoup plus d'élan que jusqu'à présent.

Pourquoi le Conseil de l'Europe s'occupe-t-il des questions Nord-Sud ? Pourquoi les
mouvements sociaux en Europe devraient s'occuper des problèmes des misérables dans les autres
parties du monde ? Ces problèmes existent aussi chez nous, n'est-ce pas ?

Nous ne pouvons séparer les problèmes de pauvreté en Europe des problèmes de pauvreté dans
le monde entier. Le phénomène de la mondialisation donne de nouveaux défis à cette lutte contre la
pauvreté. Le Conseil de l'Europe, pour sa part, respecte depuis sa création trois principes de base :

le respect des droits de l'homme, la promotion de Ia cohésion sociale et la participation
démocratique des citoyens.

Ces trois principes sont valables au niveau mondial. La Déclaration universelle des droits de

l'homme existe et ceux-ci ne doivent pas s'appliquer seulement sur un territoire donné. La cohésion
sociale est un défi important dans le contexte de la mondialisation.

La question de la participation démocratique se heurte à une certaine érosion de la souveraineté.
La comparaison entre le chiffre d'affaires des sociétés privées et le produit national brut de

beaucoup de pays montre que des structures privées capitalistes jouent un rôle de plus en plus
important sans une participation démocratique des États. De nouvelles institutions démocratiques
doivent s'enraciner à l'échelle de notre planète. La gouvernance mondiale est encore perçue comme
une idée lointaine, pourtant une gouvernance mondiale « privée » existe déjà. Nous n'avons pas

besoin de faire partie des militants anii-mondialistes pour nous rendre compte de ces réalités et nous
faire du souci au sujet de la pauvreté.

JEAN LECUIT

« CES ETRANGBRS QUI NOUS FONT PEUR ... »

Cette contribution à été préparée à partir du travail du groupe « Mondialisation et pauvreté »

d'ATD Quart Monde qui s'est réuni régulièrement pendant deux ans. Ce groupe a rassemblé des

membres et amis du Mouvement (certains ayant une expérience vécue de la pauvreté, d'autres pas),

également des personnes originaires de pays africains. Il a invité d'autres personnes à venir
témoigner de leur expérience de militant syndical, de fonctionnaire ou de responsable d'une ONG. Il
a approfondi en parallèle deux questions : l'immigration et la coopération au développement. Nous
voudrions partager avec vous les éléments de ces réflexions qui peuvent aider à préparer l'avenir, et
quelques propositions. Nous le ferons, entre autres, à partir de témoignages.
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1. L'IMMIGRATION

Une personne réfugiée nous a dit: « Les immigrés, on n'enveut pas, on cherche à les expulser
mais en même temps on en profite. Pourtant, les immigrés sont des personnes qui ont besoin de

dignité, qui sont différentes mais qui veulent être utiles à la société (dans laquelle elles vivent). Ces

immigrés sont ici parce qu'ils ont besoin de vivre et de vivre dans la dignité. »

La question de I'accueil des immigrés est déjà posée dans cette première réflexion.

L'étranger nous fait peur, comment est-il accueilli ?

Une militante Quart Monde, d'origine belge, raconte : << Pendant deux ans, j'at donné des cours
de cuisine dans un centre d'accueil de personnes réfugiées. Mon regard a changé au cours de ces

deux années. Au début, j'avais peur de la dffirence. Mais ce sont des gens comme moi. Ils vivent
aussi une pauvreté, dffirente de celle que j'ai connue. »

Elle constate que de plus en plus de réfugiés, de nationalités très diverses, cherchent des

logements près de chez elle. Ce sont des Philippins, des Européens de l'Est, des Grecs, des Gitans,
des Marocains.

<< Beaucoup se chaffint au pétrole ou n'ont qu'une seule ampoule électrique pour s'éclairer.
Certains n'ont que des bougies. Ils vivent entassés sans aucun confort. Je repense à mes propres
débuts. Certains parmi ewc dorment souvent pendant la journée, et font du bruit la nuit. Au bas du
quartier, on dépose des gens avec leurs bogages. Ils attendent que soit tenue une promesse qui leur
a été faite. Les enfants crient, la situation est tnhumaine, certaines personnes se révoltent. Onfinit
par leur envoyer la police. Comment vivre en bon voisinage ? Les conseillers des Centres Publics
d'Aide Sociale ne peuvent plus faire face. Parfois, ces personnes obtiennent un bon pour aller
manger dans un restaurant social. Il leur faut aussi des interprètes. Dans les quartiers pauÿres
comme le mien, où il y a beaucoup d'immigrants, les autochtones s'en vont. Des proches de ma

famille sont partis car ils avatent peur. »

Ces étrangers, fragiles et pauvres, sans droits, vavant dans la peur et dont
<<on ne veut pâs>» sont pouftant utilisés pour leur force de travail, souvent
dans des conditions inacceptables
Une militante Quart Monde, d'origine belge, observe : << Ces réfugiés de toutes nationalités se

trouvent dans une situation de pauvreté absolue car ils n'ont accès ni au travail ni à la protection
sociale. Je revois aujourd'hui dans mon quartier la misère que j'ai connue il y a trente ans. Le seul
recours de ces gens est le travail au noir. Tous les matins, le long d'une ayentle, on voit des

camionnettes qui viennent les chercher pour les amener sur des chantiers ou dans des champs. Aux
alentours d'un centre d'accueil pour réfugiés, on peut voir une centaine d'entre eux attendre des

voitures ou des camions qut passent les prendre pour leur proposer un travail temporaire à
n'importe quel prix. (...) Près de chez moi, j'oi vu une camionnette qui avançait lentement;
derrière, une vingtaine d'Africains couraient. Il pleuvait, certains tombaient. Celut qui était
capable de suivre la camionnette à la course était embauché à la journée. En général les Africains
sont utilisés pour les travaux de démolition ; les gens des pays de I'Est, eux, sonl employés pour les

travoux de construction. S'ils ont de la chance, ils seront payés 1000 francs belges par jour pour
trqvailler de th à l\h. Il aruive aussi qu'à la fin de la journée on leur donne une tarttne en leur
demandant de revenir le lendemain pour être payés et, finalement, ne jamais l'être. Ils n'ont aucun
recours : en situation illégale ou en demande de régularisation, ils ont peur de se plaindre.
Le fait d'attendre ainsi pendant des années une régularisatton de leur situation perpétue la misère.

Pourquoi ne peut-on pas utiliser leur savoir-faire autrement que par du travail au noir pour des

salaires de misère ? Les décideurs sont-ils conscients de cette situation qui arrange bien des

gens ? »
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Le maillon le plus faible
Parmi tous ces immigrés présents chez nous, le maillon le plus faible est expulsé ou poussé vers

la misère.
Un militant Quart Monde, d'origine roumaine, confie : << Les étrangers ne sont pas bien

accueillis en Europe. Je suis venu ici pour sauÿer mo vie et celle de ma famille. Déchu de ma

nationalité roumaine en 1992 (ma femme en I99l), j'ai demandé un statut d'apatride en 1994. Il
m'a été refusé en 1995. Aujourd'hui en 2001, mon statut n'est toujours pas réglé. (...) Nous
voudrions avoir des papiers pour pouÿoir travatller, pour avoir une sécurité familiale. (...) Moi et

mes enfants, à I'exception du dernier qui est né en Belgique, nous sommes sans nationalité. Nous
nous sentons abandonnés. Mon Jïls m'a demandé ce que nous allions faire st nous sommes renvoyés
en Roumanie, cor il ne connaît pas la langue roumaine. »

Un membre du CIRE (Coordination et Initiatives pour les Réfugiés) rappelle : « Fin 1999, le
gouÿernement afait expulser soixante-treize Tsiganes par avion en Slovaquie. Il s'agissait de faire
comprendre la sévérité de la Belgique, et de décourager ceux qui seraient tentés de venir. Pourquoi
avoir expulsé les Tsiganes ? Parce qu'ils sont le maillon le plus faible et le plus visible de

I'immigration en Belgique : le plus faible, parce qu'ils sont peu intégrés au mouÿement des sans-
papiers ; le plus visible, car ce sont eux qu'on vott mendier dans les rues. »

Propositions
Face à cette réalité, nous pensons que

tous les pays d'Europe doivent régulariser les réfugiés qui sont arrivés depuis plusieurs
années. Ces réfugiés doivent avoir accès aux droits fondamentaux. Refuser la régularisation,
en effet, plonge les personnes et leur famille dans la misère.

a

a une autre politique d'immigration est nécessaire. Elle doit être discutée au niveau européen.
L'immigration zéro pratiquée par de nombreux pays mène à la clandestinité et à la pauvreté.

Nous pensons qu'une autre politique d'immigration, avec plus d'ouverture des frontières,
notamment pour des travailleurs saisonniers, est indispensable. Une politique décidée après

discussion avec les partenaires sociaux devrait déterminer quel contingent de population peut

être accepté chaque année, et dans quelles conditions.

2. LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

Le lien entre immigration et coopération au développement
Lorsqu'on se penche sur le problème des sans-papiers, on peut constater un lien très net entre

l'immigration et la politique de coopiration au développement. La grande majorité des immigrés
illégaux viennent des pays pauvres. Ce fait est le résultat de l'échec des politiques de développement
depuis quarante ans et de I'augmentation de la pauvreté dans ces pays. Par ailleurs, l'Europe se dit
prête à accueillir des personnes qualifiées, ce qui se fera encore au détriment des pays pauvres qui

ont besoin de garder leurs compétences chez eux. Ne pourrions-nous pas commencer par utiliser les

compétences, parfois élevées, des personnes immigrées chez nous ? Quelle solidarité créer

ensemble, avec les pays du Sud ?
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Participation de la population, des plus pauvres en pafticulier
L'expérience de terrain nous montre que si, dans les pays les moins avancés, on ne prend pas

suffisamment en compte les attentes et les besoins des populations locales en poursuivant un
dialogue constant avec elles, on ne peut pas lutter efficacement contre la pauvreté. Il faut connaître

leurs besoins, leurs comportements culturels, faire en sorte que les projets mis en ceuvre soient

<< leurs » projets. Il y a une grande inadéquation entre la manière dont souvent, en Europe, on
conçoit le développement et les besoins réels des populations des pays du Sud qui ont rarement été

partie prenante dans ces processus. Le savoir-faire et I'inventivité des populations sont rarement pris
en compte. Les critères d'évaluation des actions sont imposés par les financeurs.

C'est ce qu'illustre un militant Quart Monde, d'origine africaine : « Se mettre ensemble, discuter

de ce qui doit êtrefait, est inscrit dans la culture africatne. Ne rienfaire pour les gens nt sans eux,

mais foire avec eux. Les écouter, savoir ce qu'ils pensent. Quand on écoute, on est sur un pied
d'égalité, on est face-à-face, on se regarde les yeux dans les yeux. Si vous faites avec eux, ils ne se

sentent pas oubliés, ils ne sont pas des tiers, ils sont des partenaires- Le projet construit avec

quelqu'un appartient aux deux associés. Les populations africaines sont préparées à cette écoute, à
cet échange, à ce dialogue. »

Pour décider ensemble à quoi doit seruir la coopération, I'aide financière
Un participant d'origine africaine continue : « Il faut se demander ce que font les décideurs

politiques des pays africains de l'argent qui leur vient du Nord. Certes, il est important d'exiger
l'abolition de lo dette pour libérer le développement, mais peut-être se trompel-on un peu. Il faut
commencer par lutter pour libérer la démocratie en Afrique. Alors, les décideurs politiques qut
s'approprient les biens communs auraient un contrepoi(s. »

Un autre participant africain pose la question : « A qut va profiter la réduction de la dette du
Tiers Monde ? Nos dirigeants et hauts fonctionnaires ont mis la main dans le sac, pillé leur pays et
placé I'argent dans les banques européennes qui en tirent un profit maximum. Combten d'argent a
été dépensé dans des méga projets ? (...) Dans le travail fait au nom de la coopération, il est

impérieux de savoir si on a réellement aidé les pays ou non. ))

Propositions
Le combat que mènent de nombreuses ONG pour l'annulation de la dette des pays les plus

pauvres et l'augmentation de l'aide au développement promise par les pays industrialisés doivent
être poursuivis.

Mais l'histoire montre que les masses financières fournies aux pays les plus pauvres peuvent être

détournées, au Nord comme au Sud, et ne servir en rien le développement des peuples. L'argent
n'est pas suffisant. Des changements fondamentaux dans la relation entre pays donateurs et pays

bénéficiaires sont indispensables. Les pays donateurs doivent tout faire pour soutenir les efforts vers

la démocratie des pays bénéficiaires, alors qu'ils ont souvent soutenu et soutiennent encore des

dictatures.
Il est indispensable de trouver une plus grande proximité avec les populations destinataires des

aides, de les considérer comme des partenaires indispensables dans le choix des projets à mettre en

æuvre et des critères d'évaluation des actions.
Sans un changement fondamental dans la qualité de relation entre les pays industrialisés et les

pays en développement et leurs peuples, en direction d'un partenariat, l'aide des pays industrialisés
restera inadaptée et inefficace.

t45



BENOÎT VAN DBR MEERSCHEN

« ASILE ET IMMIGRATION, LE COUPLE INFERÀIAL »

Les termes employés pour la présentation de l'atelier laissent songeurs et méritent d'être
nuancés : asile et immigration, immigration et asile ; à force de toujours lier ces deux concepts, une
certaine confusion, dommageable à terme pour l'étranger, est ainsi entretenue.

L'immigration est un phénomène naturel qui, de tous temps, a existé, qui existe encore
aujourd'hui et qui, sans nul doute, existera demain. Partir, s'affranchir de limites administratives est
d'ailleurs un droit reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'Homme qui, en son article
13,2o, énonce que «toute personne a le droit de quitterun pays, y compris le sien». Se réfugier
derrière des slogans politiques tels que « l'immigration zéro » ne changera donc rien à la réalité d'un
monde où, quoiqu'on en dise, les personnes circulent malgré toutes les barrières que l'on peut
ériger.

Pour sa part, l'asile constitue une protection bien spécifique, accordée à celui ou celle dont les
activités déplaisent aux autorités de son pays. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 est
l'instrument international qui a codifié un véritable statut protecteur pour toute personne « craignant
avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un groupe social ou de ses opinions politiques ».

On décide de migrer pour toutes sortes de raisons, on ne peut en revanche bénéficier de la
protection internationale de la Convention de Genève que dans l'hypothèse où l'on craint une
persécution bien précise.

Malheureusement, à partir du moment où l'on restreint drastiquement les possibilités légales
d'immigrationTs, on provoque artificiellement un engorgement de la procédure qui, le plus
rapidement, permet un accès à ces territoires si prisés", à savoir la procédure d'asile.

Cette situation n'est évidemment pas sans effet sur laperception de celui qui vient chercher de la
sorte une protection internationale chez nous : il est loin le « réfugié du Goulag » que l'on
accueillait à bras ouverts ; l'heure est plutôt à la représentation de l'étranger profiteur qui,
forcément, par sa seule présence, va mettre en péril nos siperformants systèmes de sécurité sociale.
C'est alors la crédibilité de la Convention de Genève qui, mécaniquement, en pâtit le plus.

Tant qu'aucune réelle politique des migrations digne de ce nom ne sera élaborée, cette dérive ne
s'arrêtera pas. Des pistes sont aujourd'hui échafaudées, y compris au sein des institutions
européennes mais la volonté politique semble encore bien timide.

SOLIDARITE AVEC QUI ?

Il m'a été demandé d'intervenir sur le thème des solidarités avec les réfugiés et les sans-papiers.
Mais pour bâtir une solidarité avec quelqu'un, au minimum, on doit être capable de considérer

l'autre, d'imaginer une relation de ,,,rrtenariat avec lui. Nos autorités occidentales en sont-elles
seulement capables ou, au contraire, déjà trop enfermées dans de sinistres logiques comptables ?

L'exemple du discours politique en Belgique suffira, malheureusement, à cruellement illustrer
ces propos.

" En Belgique, il ne reste que le regroupement familial, le statut étudiant et la demande de reconnaissance de la qualité
de rétugié.

7e Par le biais d'un droit de séjour temporaire durant I'examen de la demande.
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En Belgique, chaque armée à la rentrée parlementaire, le gouvernement présente son programme
devant la Chambre des députés. En.'rctobre 2000, notre premier ministre a présenté celui-ci de

manière un peu particulière puisqu'il n'a pas passé sous silence les lacunes et faiblesses de l'action
gouvernementale. Dans ce bel exercice d'autocritique, il cita alors pêle-mêle une avancée
insuffisante dans la lutte contre la proliferation anarchique des tracasseries administratives, les

ralentissements survenus en matière de libéralisation de certains secteurs de l'économie belge, des

résultats insuffisants au niveau de la répression d'une série de fraudes à des taxes indirectes et,

enf,rn, il ajouta qu'il << convient d'identifier une quatrième faiblesse au niveau de l'action
gouvernementale. Non pas qu'aucun effort n'ait été déployé lls s'avèrent simplement insffisants ou

n'ont du moins pas encore produit les résultats attendus. Je parle ici de la politique en matière
d'asile et d'immtgration >».

Pourquoi ce mot « faiblesse » ? Parce que le nombre de demandeurs d'asile « augmente à

nouveau de façon inquiétante » indiqua alors benoîtement le Premier Ministre belge à sa majorité
sans pour autant s'attirer les foudres de celle-ci.

La politique belge en matière d'asile n'a donc que comme seul objectif que de réduire le nombre
de demandes et ce non pas en amont, c'est-à-dire en traitant les causes de l'exil, mais en aval, c'est-
à-dire en empêchant les étrangers de rc.ster sur notre territoire.

J'ai beau lire et relire la Convention de Genève précitée, il n'y est jamais fait mention d'un taux
maximum de dossiers qu'un pays peut traiter, d'un seuil acceptable ou non de demandeurs d'asile
chez soi ; chaque État partie s'engage simplement à accorder la protection à celui qui remplit les

conditions énoncées dans ce traité. Naiïement, je pensais que c'est autour de cet objectif, protéger
des personnes, que devraient s'élaborer les politiques en cette matière et non en fonction de hausses
circonstancielles.

D'autres exemples peuvent très facilement corroborer ce constat. Ainsi, lorsque la Belgique s'est
mise au diapason de ses voisins européens à la fin de I'année 1999 en adoptant une loi permettant la

régularisation de certains catégories d'étrangers en séjour illégal, les débats parlementaires ont été

édifiants : dans un premier temps, tous les députés n'évoquèrent que la « problématique » de l'asile,
le « problème » des illégaux avant que, par la suite, histoire de bien effrayer son électorat, le

Ministre de l'Intérieur ne se charge lui-même de donner une consistance audit problème en parlant
de « milliers », « d'une nombre important »>, << de dizaines de milliers »... de personnes venant ainsi
chez nous. Il précisa qu'il était urgent « d'assainir » la situation.

Une présence étrangère serait-elle donc obligatoirement malsaine, comparable à une plaie à vite
cicatriser ?

Il ne s'agit pas ici que de mots ou de discours mais bien de fondement à une politique. À partir
du moment où un législateur ou un gouvernement décide, d'une manière ou d'une autre, de donner
trn cadre juridique à l'accueil des étrangers et qu'il se positionne, dès le départ, en évoquant un

« problème », comment imaginer que tout le débat ne sera pas orienté par ce simple postulat ?

Et puis, quelle solidarité peut-on imaginer avec un « problème » ?

L'AUTRE, UN ETRE HUMAIN A PART ENTIERE ?

II devient alors légitime de se poser des questions sur le respect des droits fondamentaux de

l'étranger qui séjourne en Europe et ce notamment en matière de solidarité.

Les conséquences de cette perception éminemment restrictive de l'étranger ne restent
évidemment pas au niveau du discours mais débouchent très vite sur des actes concrets. Un
intervenant a donné des exemples précis, vécus par des personnes qui expliquaient leurs difficultés
quotidiennes. Mais les exemples sont légions, qu'il s'agisse de cas individuels (une femme que l'on
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sort de son centre fermé pour lui permettre d'accoucher mais que l'on renvoie après cinq jours, avec
son bébé, dans son lieu de détention; le réfugié reconnu à qui on invente mille tracas administratifs
avant de laisser sa famille le rejoindre ; l'illégal molesté par des policiers et qui ose porter plainte
mais qui se retrouvealors lui-mêmeenfermé dans l'attente de l'organisationde son renvoi,...) ou
encore de politiques générales concertées (comme la réduction du délai de recours devant le Conseil
d'Etat pour le seul contentieux relatif aux étrangers en Belgique).

Et effectivement, l'étranger finit par être considéré comme une (( personne moindre )), une
personne qui n'est plus exactement comme les autres. [Jne personne dont le respect des droits
fondamentaux devient fonction de la régularité d'un titre de séjour plus que de sa qualité d'être
humain.

L'exemple de l'aide sociale

Toute personne, selon l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, << en tant
que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de I'organisation
et des ressources de chaque pays. »

En ce domaine pourtant, méthodiquement, la Belgique démantèle pour les étrangers, catégorie
par catégorie, ce droit humain essentiel.

Ce sont les illégaux qui, les premiers, ont été visés par la suppression de toute aide sociale au
motif que, puisque ces personnes n'ont pas à être sur le territoire, il n'y a aucune raison de leur
accorder une quelconque aide. Certains ont évoqué à ce sujet la stratégie du « renard enfumé » :

quand vous voulez qu'un renard quitte son terrier, vous en identifiez toutes les issues. Ensuite, vous
allumez un feu à l'entrée de chacune d'entre elles sauf une à laquelle vous attendezpatiemment que
le locataire du terrier, de plus en plus enfumé, daigne se montrer pour pouvoir respirer. N'en est-il
pas de même avec l'étranger à partir du moment où les mesures adoptées n'ont pour but que de
l'obliger à s'en aller ?

Aujourd'hui, comme ces mesures n'ont pas donné les résultats chiffrés escomptés, ce sont les
demandeurs d'asile qui, à leur tour, sont visés. Certes, il ne s'agit pas ici de leur supprimer l'aide
sociale mais, plus vicieusement, de s'attaquer à la nature de celle-ci : d'une aide en espèces, elle est
devenue en nature. À la somme d'argent a succédé le colis alimentaire.

Sans même s'attarder sur les conséquences pratiques d'une pareille mesure (perte
d'indépendance des bénéficiaires, volonté d'assigner à résidence pour permettre une meilleure
organisation des renvois, ...), c'est surtout la manière selon laquelle elle a été adoptée qui effraie.

Depuis 1999, un projet de réforme de la procédure d'asile était à l'étude en Belgique et le
Ministre de l'Intérieur avait procédé à un examen de droit et pratiques comparées avant de présenter
son projet. Constatant que, dans les pays limitrophes de la Belgique, tous étaient passés à un
système d'aide sociale en nature pour les demandeurs d'asile, il préconisa la même solution pour la
Belgique afin d'éviter que celle-ci ne soit trop attrayante pour des demandeurs d'asile de tous bords.

Bel exemple d'harmonisation européenne mais par le bas. Il n'est pas sûr que les étrangers ont
quelque chose à gagner de cette Europe là.
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QUELLES LOGIQUES EUROPEENNES ?

Cette perception de l'étranger, ces mécanismes mis en place et guidés par la méfiance, ont
pollué les solidarités possibles avec les demandeurs d'asile et les personnes sans papiers en
Belgique. Il est illusoire de croire que la situation puisse être différente au niveau européen.

Certes, la Commission européenne dans une communication du 22 novembre 2000 a clairement
affirmé que « la politique d'immigration zéro menée au cours de ces trente dernières années n'est
plus adaptée ». Certes, certains parl:mentaires sont conscients du danger d'une politique qui
laisserait une part trop belle aux obsessions sécuritaires mais, de manière générale, la tonalité reste
encore imprimée par le Conseil.

Et là, incontestablement, ce ne sont pas les objectifs de solidarité qui prédominent, loin de là. On
a même plutôt l'impression que le seul critère de rentabilité guide nos gouvemements : repenser les
migrations d'accord mais uniquement celles qui peuvent m'être utiles. Ils ne proposent donc qu'une
immigration de travail, à la fois en fonction des besoins du marché mais sévèrement encadrée
(contrat d'embauche avant le départ, visa de I'inspection du travail) et enfin, contrepartie inévitable,
un tour de vis supplémentaire pour tout ce qui concerne I'accès au territoire (dans les procédures de
demandes d'asile, peut-être restreindre le droit au regroupement familial, ...).

S'agit-il du levier idoine pour bâtir ces solidarités ?

Cependant, nul ne peut négliger le fait que le monde occidental constitue toujours un pôle
d'attraction dans énormément de pays du monde. Mais si le mirage d'un avenir « forcément
meilleur parce qu'ailleurs » continue de faire des ravages, il est nécessaire de fortement tempérer
certains discours politiques: en fin de compte, après examen des données chiffrées, l'Europe
n'accueille que fort peu de personnes étrangères. En 2000, le Haut Commissariat aux réfugiés des
Nations Unies a pris en charge 22.300.000 personnesso. Ce chiffre est bien sûr particulièrement
effrayant mais, en 1999,les pays d'Europe occidentale ne prenaient toujours en charge que 423.000
de ces errants... Bel exemple de solidarité ?

La plupart du temps, ce sont donc des pays pauvres, voisins des foyers de tension qui poussent
les gens sur les routes de l'exil, qui doivent bien accueillir toute << la misère du monde >», et ce sans
se poser trop de questions sur la survie potentielle de leur système de sécurité sociale pour autant.

CONCLUSION

La « mondialisation >> est devenue depuis quelques années un concept fort prisé. Mais dans un
monde où les biens, les services, les capitaux, les informations circulent avec une telle fluidité, il est
illusoire d'imaginer un seul instant que seules les personnes devraient faire l'objet d'une assignation
à résidence.

Récemment, lors d'une soirée organisée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la
Croix Rouge belge, je me suis éclipsé pour aller voir une rencontre de football décisive pour la
qualification potrr la coupe du monde. Je me retrouve ainsi dans une petite salle avec un garçon
ouzbek de dix ans en train de regarder l'équipe nationale belge jouer son va-tout. Et à un moment, il
évoque dans son français approximatif (mais mon russe est lui inexistant ...) un joueur belge qui

8o À ce chiffre, il faut ajouter un nombre tout aussi important de personnes déplacées, c'est-à-dire qui n'ont pas traversé
une frontière.
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était attaquant. Il ne s'agissait même pas d'une « star » du football et il avait arrêté sa carrière depuis
deux années ... Avant même de venir chez nous, cet enfant était déjà imprégné de nos références.
Pour lui, que deviennent ces frontières que nous voulons ordonner ?

Nous n'empêcherons pas les personnes de circuler et c'est donc à nous qu'il revient d'imaginer
comment les accueillir.

Et il y a encore du travail.

Lors des récents bombardements américains en Afghanistan, certaines voix autorisées
conjuraient les autorités pakistanaises d'ouvrir leurs frontières et d'accueillir ces réfugiés afghans.
Deux semaines auparavant pourtant, un bateau au large des côtes australiennes tentait de faire
débarquer de mêmes exilés afghans. Sans succès.

En Belgique, une petite communauté peule est établie sur le territoire illégalement. A Bruxelles,
elle a décidé de monter un projet d'aide à des personnes en décrochage psychologique. Dans la
grande maison où logent ces Peuls, ils tentent de leur apporter un autre remède : la solidarité à
l'africaine.

Car en matière de solidarité, qui a réellement à apprendre de qui ?

GERARD KARLSHAUSEN

« LE DEVELOPPEMENT : QUELLES PRIORITES ? >>

Je travaille au sein d'une coordination d'une centaine d'organisations très diverses (des

organisations syndicales, de femmes, de jeunes...) mais laplupart, il est vrai, sont des ONG, des
organisations de coopération au développement. C'est fort de cette expérience et en tant que
membre du Mouvement ATTAC que je vous présente quelques réflexions.

La réflexion poursuivie aujourd'hui, en tout cas par certaines ONG et certaines organisations, est
du même ordre que celle que nous menons au sein du mouvement ATTAC.

Je voudrais d'ailleurs vous signaler, si vous voulez en savoir plus, la parution de ce petit livre
écrit par des syndicats belges, des ONG et ATTAC. Nous avons organisé un congrès citoyen à Liège
à l'occasion de la réunion des ministres de l'économie et des finances au mois de septembre demier.
Neuf cent personnes étaient présentes le deuxième jour. Ce livre, « Une autre mondialisation », dont
je vous conseille la lecture, apporte de nombreux éléments très clairs pour réfléchir sur la
mondialisation.

Je vous fais part aussi d'une note que nous avons publiée avec un ensemble d'organisations de
lutte contre la pauvreté et de solidarité internationale, en préparation du sommet organisé par les
Nations Unies fin mars à Monteney au Mexique, sur les finances du développement. Le groupe
appelé « groupe de Copenhague » est né du sommet social de Copenhague, en constatant que le
calendrier proposé n'était pas applicable sans ressources ni volonté politique. Nous avons réalisé
alors un petit cahier de revendications.

Après cette page de publicité sur nos publications, quelques réflexions à partir justement de
notre pratique dans ce secteur de la coopération au développement au sens large. Je vais partir de
deux réflexions fondamentales qui peuvent paraître toutefois antinomiques.
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Le monde produit aujourd'hui environ huit fois plus de richesses qu'il n'en produisait dans les

années soixante. Par contre les chiffres officiels nous montrent clairement que la pauvreté dans le
monde, notamment I'extrême pauvreté, n'a pas régressé : 2,4 milliards d'habitants doivent se

contenter en moyenne de 2,2 euros par jour pour survivre. La grande majorité des personnes pauvres

vivent dans les pays du Sud. Les mécanismes de l'endettement agissent comme d'immenses pompes

sur les moyens financiers de ces régions et alimentent un système d'enrichissement de quelques

minorités économiques et financières.
Ce matin, quelqu'un a dit : << Au fond, il y a des pauvres parce que nous avons besoin de

pauvres ». Il est vrai que nous avons besoin de pauvres dans notre système aujourd'hui. Un pays du
Sud rembourse six fois plus que ce qu'il reçoit à titre d'aide publique au développement. Il ne faut
pas dire que c'est le Nord qui aide le Sud mais bien f inverse. Le travail des pauvres sert à faire
fonctionner les rouages du monde financier et économique. L'aide au développement est devenue

quelque chose de tout à fait marginale. Il est dit, dans ce sens, que l'aide au développement peut

diminuer car l'investissement permet le développement des pays du Sud. En fait, depuis des années,

I'investissement dans les pays du Sud est minime. L'investissement direct à l'étranger ne s'intéresse

au continent africain qu'à concurrence de 1,2%o. Ce sont pourtant ces pays qui nécessiteraient le plus
de ressources pour mener leur développement. Les pays du Sud continuent d'être mal lotis et nous

pourrions dire que nous avons besoin des pauvres du Sud pour continuer la mondialisation telle
qu'elle se développe aujourd'hui.

Un haut cadre du Fonds Monétaire International en Europe me disait, voici quelques années :

« Vous saÿez, c'est quand même vrai, les fameux programmes d'ajustement structurel imposés aux
pays du Sud ont vraiment des conséquences sociales dramatiques. Nous essayons de faire mieux en

prenant en compte l'aspect social des mesures, stnon comment va-t-on tenir la tête des gens au-
dessus de I'eau? Si les gens meurent, il n'y a plus de forces de travail ». C'était une façon très

cynique de dire qu'il faut maintenir l'aide au développement colrune filet social dans la mesure où

nous avons besoin de cette production, de ceffe force de travail pour faire fonctionner l'ensemble du
système. C'est la triste réalité pour une partie des personnes pauwes des pays du Nord et de l'Est et
pour la grande majorité des populations des pays du Sud.

Ma deuxième réflexion peut sembler antinomique par rapport à la première.

Aujourd'hui la coopération avec le Sud, la coopération au développement, doit prendre acte

d'une réalité autre que lors de sa mise en place après la deuxième guerre mondiale. La « fracture de

la pauvreté » ne passe plus seulement entre le Nord et le Sud. La majorité des pauvres vivent dans

les pays du Sud mais aujourd'hui, les problèmes de la pauvreté sont fréquents au Nord également.

La coopération au développement doit donc prendre acte d'un modèle qui n'est pas tant celui d'un
développement et d'un sous-développement mais plutôt d'un modèle de mal-développement

mondial qui touche aussi bien le Nord que le Sud.

L'idée de construire une solidarité entre le Nord et le Sud garde toute sa valeur et représente

alors un combat beaucoup plus large, non pas contre la mondialisation mais pour une autre

mondialisation. Plus grand monde ne se dit anti-mondialiste. Notre Premier ministre a fini par

comprendre, suite à une forte polémique dans les journaux, que nous n'étions pas des anti-
mondialistes mais des alter-mondialistes.

Nous devons continuer à être solidaires des pays du Sud mais en nous replaçant dans un
contexte autre que celui d'un transfert de moyens du Nord vers le Sud. Il s'agit avant tout de la
remise en question d'un modèle qui crée de la pauvreté, des problèmes d'environnement, etc.,
partouf sur la planète.

Nous situons au minimum trois priorités pour le développement.
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1. NOUS DEVONS PROMOUVOIR UNE REDISTRIBUTION DES IMMENSES
RICHESSES QUI EXISTENT AUJOURD'HUI DANS LE MONDE

Cette redistribution des richesses a pour but de promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels : le droit au logement, le droit à l'alimentation de base, le droit à une éducation correcte,
etc. Tous ces droits qui sont bafoués partout dans le monde, y compris parfois dans nos pays. Les
nombreuses manifestations en France et en Belgique des professionnels de I'enseignement et de la
santé en sont le signe. Par exemple, les urgences dans nos hôpitaux sont parfois remplies de gens
qui viennent simplement par ce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer le médecin. Les hôpitaux
psychiatriques sont totalement submergés par des gens qui se sentent perdus dans nos sociétés.

Les Nations Unies organisent un sommet sur les finances du développement : cela veut-il dire
que le développement est comme une plante qui devrait être arrosée de finances pour grandir ? Ce
n'est plus du tout notre point de vue. Nous devons avant tout nous battre avec d'autres acteurs pour
promouvoir une redistribution des richesses existantes. Comment y parvenir ?

Un premier problème est celui de l'endettement. Il détourne d'énormes richesses alors que, par
le jeu des augmentation d'intérêts, la plupart des dettes du Sud ont été largement remboursées. Il y a
aussi la récupération des sommes détournées ou mal utilisées. Un exemple : la République
Démocratique du Congo, actuellement en guene, est un pays où les gens se débrouillent tous les
jours pour survivre. Et, malgré tout, j'ai vu des groupes de base se réunir pendant deux jours pour
parler des problèmes de la dette immense du Congo. Les gens disaient : << Nous voulons une
annulation de la dette, mais nous ne voulons pas pour cela laisser au clan Mobutu tout ce qu'il a
emporté. Nous voulons parallèlement une lutte sur les biens mal acquis >>- Il ne s'agit pas
uniquement des détournements - à ce propos nous pouvons aussi regarder vers la Belgique - , mais
des procédures qui ont permis que des sommes considérables transitent et ne soient pas destinées au
développement ou qu'elles ne profitent pas aux populations. Il ne faut pas croire que la totalité des
sommes a été détournée par un réseau puissant d'escrocs, mais l'argent a simplement servi à
alimenter le profit un peu partout à travers, par exemple, des projets mégalomanes.

La fiscalité, tant au niveau national qu'intemational, doit être revalorisée et étudiée à nouveau
comme mécanisme de redistribution des richesses. Peu à peu, réapparaît l'idée que l'État et les
institutions internationales peuvent jouer un rôle décisif dans la redistribution des richesses par une
meilleure utilisation de l'impôt. Des propositions de taxes, type « Tobin », réapparaissent; la France
a voté une loi, la Belgique a deux propositions de loi en débat. Une opposition très violente,
notamment de la part des États-Unis, s'exprime dans les nombreux débats. Prenons l'exemple de
I'Argentine : l'argent sert à la spéculation. Lorsque les scandales financiers finissent par éclater, les
dégâts sociaux sont dramatiques pour les plus pauvres. L'Argentine connaît une économie proche
de nos pays européens. Nous constatons les répercussions désastreuses lorsque l'argent destiné au
développement n'est pas dirigé vers l'investissement productif et le développement social. Ce sont
des défis phénoménaux, comme celui de l'eau pour tous, que nous devrons relever au tournant de ce
siècle en mobilisant de nouvelles ressources. C'est pourquoi l'idée d'une meilleure régulation des
marchés financiers est cohérente et doit être menée grâce à la fiscalité tant nationale
qu'internationale car la situation affecte aussi bien les pauvres du Nord que ceux du Sud.

Le troisième mécanisme insiste sur le pourcentage réellement versé de l'aide publique au
développement. Sous la présidence belge, nous avons obtenu que le Conseil des ministres de la
coopération prenne acte que chaque pays devrait mettre un calendrier en place pour atteindre le
fameux 0,7oÂ du produit national brut qui doit être consacré à l'aide publique au développement. Ce
sont des petites avancées car il faudrait davantage d'argent consacré à l'aide publique au
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développement. Le pourcentage du PNB consacré à l'aide est à son niveau le plus bas depuis la
création des statistiques. Mais bien sûr, il faut aussi veiller à la qualité de l'aide.

Le quatrième mécanisme utiliserait le principe du commerce équitable. Comment permettre des

relations commerciales qui soient au bénéfice du producteur et des populations et non au seul profit
d'intermédiaires ou de puissances financières ou économiques ? Nous entrons ainsi dans le débat lié
au domaine de la responsabilité sociale et environnementale de nos entreprises multinationales. LJne

coalition dont je fais partie a été auditionnée, un mois et demi auparavant, au sénat mexicain, sur les

accords entre l'Europe et le Mexique. Ce sont les accords dits « de quatrième génération » pour
libéraliser le commerce mais ils contiennent aussi un volet sur la coopération. Si des accords sont
conclus sans précaution, ils peuvent avoir comme conséquence de voir les normes sociales et
environnementales tirées vers le bas : de diminuer le niveau de protection sociale des gens, de leurs
conditions de travail et d'accentuer les disparités entre régions. Le commerce équitable est un
mécanisme intéressant pour la redistribution des richesses.

2. LA DEUXIEME PRIORITE QUE NOUS ENVISAGEONS POUR UN
DEVELOPPEMENT EST DE REIUFORCER LES ACTEURS SOCIAUX, C',EST-A-DrRE
L'ACTION COLLECTIVE DES PERSONNES

Nous pouvons avoir des projets merveilleux et des résultats formidables tout en ignorant la
dynamique des personnes présentes localement: comme ces personnes ne sont pas associées ou
qu'elles sont même substituées par des acteurs venant de l'étranger, ces projets ne tiennent
généralement pas la route lorsque la coopération internationale se retire.

Les communautés humaines concernées doivent être le sujet de leur développement. Elles
doivent y puiser les capacités et les forces de négocier avec leurs autorités - mais aussi avec leurs
partenaires étrangers - ce qui leur convient. Au-delà, elle doivent pouvoir se mobiliser pour que

leurs acquis se transforment en droits, en règles ou procédures qui promeuvent les droits
économiques, sociaux et culturels.

Prenons l'exemple d'un projet de recyclage des ordures. Il doit être conçu selon trois niveaux : le
premier étage représente l'objectif de petits groupes locaux d'améliorer leur environnement en

créant par cette action de nouveaux emplois. Le deuxième niveau est atteint lorsque le projet permet
de renforcer la capacité de négociation de ces groupes auprès de la municipalité. Il est primordial
que les personnes concernées soient reconnues comme interlocutrices, y compris par les bailleurs de

fonds. Le troisième niveau se dessine lorsque le projet devient constitutif de droit. En luttant pour le
recyclage des ordures, en créant de nouveaux emplois, en mobilisant la municipalité dans l'action,
le projet peut promouvoir, au niveau national et international, la reconnaissance de droits et leur
application. Je pense qu'à ce niveau, les gens du Nord et du Sud peuvent s'entendre sur ces mêmes

questions d'environnement ou de santé. Le développement doit permettre avant tout de renforcer les

capacités des acteurs sur le long terme, de leur donner un cadre pour défendre leurs droits et
produire des droits.

3. I.A TROISIEME PRIORITE POUR LE DEVELOPPEMENT EST D'INTEGRER
NOTRE TRAVAIL DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DANS UN COMBAT
BEAUCOUP PLUS LARGE

Jos Lemmers nous a parlé de gouvemance mondiale. Ce grand défi sera débattu à la rencontre de

Monterrey mais il ne faut pas se faire d'illusion, il ne poulra être relevé aussitôt. Le défi est celui
d'une nouvelle architecture mondiale conçue pour inclure et non exclure les pauvres du Nord et du
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Sud. Pour l'instant, nous avons un système où quelques grandes technocraties du Nord contrôlent
l'ensemble du monde; ce sont la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire internationale,
l'Organisation Mondiale du Commerce, le gouvernent mondial (le G7 ou le G8, qui s'est auto-
proclamé, sans aucune légitimité démocratique). Qui a jamais décidé que sept ou huit pays
pouvaient se permettre d'organiser le monde ? Si nous ne nous attaquons pas à cette architecture qui
décide, par exemple, de ce que nous consommerons demain, nous passons alors à côté d'un grand
objectif.

Ce combat peut sembler éloigné de notre préoccupation des pauvres. En fait, c'est justement là
qu'il faut agir avec les pauvres. Pour cela, il faut absolument sortir de nos chapelles et briser les
cloisons entre peuples ou entre spécialistes. Je suis frappé de voir que nous avons entrepris, avant la
chute du Mur de Berlin, des actions de coopération vis-à-vis du Sud essentiellement. Il est vrai que
les problèmes des pays de l'Est n'étaient pas alors de notre ressort. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai.
Je me retrouve avec des amis de Russie, du Burkina Faso, du Congo, d'Argentine, du Nicaragua,
pour discuter de la dette, de la taxe Tobin. Il y a des differences fondamentales entre nous, de
culture ou d'histoire, mais nous nous retrouvons tous sur le même pied d'égalité pour parler de
mécanismes mondiaux qui nous affectent tous. Grâce à Internet - la mondialisation n'ayant pas que
des mauvais côtés - nous pouvons garder un contact permanent et instantané autour de forums.
Nous devons décloisonner nos differents secteurs : la coopération au développement est un petit
secteur. Avec nos amis des syndicats, les mouvements comme ATTAC, les organisations agricoles,
tous nous devons, de plus en plus, apprendre à travailler ensemble.

Je fais une parenthèse sur le jargon utilisé comme << lutte contre la pauvreté ». L'idée d'une lutte
contre la pauvreté ne doit absolument pas signifier qu'il ne faille pas lutter d'abord contre les
mécanismes qui la génèrent. La lutte contre la pauvreté est trop souvent devenue un argument pour
dire : « Vous savez, il y a les largués de la mondiolisarion, il faut les récupérer pour les mettre
dedans >>. Moi, je dis non : il faut lutter contre les mécanismes qui créent la pauvreté aujourd'hui.
Pour ce faire, nous devons nous retrouver autour de la table avec les organisations qui ont une
expertise dans la solidarité Nord Sud et qui peuvent donc apporter chez nous une expertise du Sud
qui est très importante. Nous devons aussi travailler ensemble avec les organisations qui luttent
contre la pauvreté, la précarité, l'exclusion dans nos propre pays.

Ensemble nous poulTons faire entendre notre voix et mettre en avant un autre discours. En effet,
lorsque nous écoutons les médias, nous entendons toujours le même discours dominant, où la voix
des pauvres. du Nord et du Sud est ignorée ou pire, re-mixée dans des grands shows médiatiques. Il
ne faut donc pas faire d'économies dans nos stratégies. Quand nos organisations reprendront-elles
pied dans le monde des médias ? Ce monde du discours qui nous somme de considérer que << le
monde est comme il est et il n'y a pas d'altemative. » Le mouvement social doit aussi produire et ne
pas attendre que des gens très qualifiés, compétents et plein de bonne volonté le fassent ; il faut les
aider, les soutenir et être avec eux.
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ATELIBR 5

(< COMMENT DETERMINBR
DES « INDICATBURS PARTICIPATIFS »

DE LUTTE CONTRE LA PATIVRE,TE EN EUROPB ? »

Le choix des indicaleurs de pauweté et de lutte contre I'exclusion aura des conséquences

importantes.
On peut choisir des indicateurs qui font taire les plus pauvres et renlforcent la bureaucratie ou

des indicateurs éloborés dans une méthode participative associant les populations délfavorisées

et les partenaires sociaux- Les chances et les risques des indicateurs retenus par l'Union
européenne sont examinés.

Marie-Françoise Wilkinson, directrice du Secrétariat européen de I'European Anti Poverÿ

Network (EAPN - Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté et I'exclusion
sociale), préside l'atelier.

Jean-Jacques Frtboulet, professeur d'histoire et d'économie politique à l'université de

Fribourg (Suisse), présente I'approche du développement des indicateurs de pauvreté dnns une

perspective de mise en æuvre des droits de l'homme et les travaux menés par son institut en

matière d'indicateurs du droit à l'éducation.

Moraene Roberts, ATD Fourth Ilorld UK, rapporte les rësultats d'une réflexion collective en

Grande-Bretagne sur les « indicateurs participatifs de pauvreté » à élaborer wec les personnes

qui ont l'expérience vécae de la pauvreté.

Gilda Farrell, cheJ de la Division pour le développement de la cohésion sociale au Conseil de

l'Europe, remet en perspective les trqvqux sur les indicateurs sociaux menés au sein du Conseil

de l'Europe dans le cadre de la priorité sur la cohésion sociale.

Ramon Pefra-Casas, chercheur à l'Observatoire social européen @elgrque), présente les

résultats d'une étude approfondie sur les indicateurs dB pauvreté retenus par I'Union
européenne.

Régis De Muylder, ATD Quart Monde Belgique, explique la mise en place d'un projet de

« Recherche-Action-Formotion » sur les indicateurs de pauvreté en Belgique dans le cadre d'un
croisement des savoirs entre personnes vivanl l'expérience de la pauvreté, universitaires et

partenaires sociaux.

Françoise Coré, économiste, présente son commentaire de l'atelier au nom du Mouvement ATD

Quart Monde.
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INTRODUCTION PAR MARIE.FRANÇOISE \ryILTilNSON

Je travaille pour le réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale, connu aussi sous le nom << European Anti Poverty Network » ou EAPN. Ce réseau regroupe
un grand nombre d'associations de lutte contre la pauvreté dans les quinze États membres de l'Union
européenne (comme la FEANTSA qui travaille avec les sans-abri, ou le Mouvement international
ATD Quart Monde). Ce réseau existe depuis bientôt douze ans et a pour but d'unir, au niveau
européeq les efficrts des associations pour pouvoir influencer les politiques européennes dans un
sens favorable à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Nous approfondirons dans notre atelier la question sur « Les indicateurs de lutte contre la
pauvreté : comment déterminer des indicateurs participatils en Europe ? ». Nous abordons cette
question dans le cadre de ces deux journées d'étude prospective car, si nous voulons avoir une
stratégie d'élimination de la pauvreté à une échéance donnée, il faut pouvoir se donner des moyens
de mesurer les progrès dans la réalisation des objectifs fixés. Il faut donc pouvoir définir des
indicateurs attestant la manière dont les personnes en situation de pauweté voient ou non des
améliorations de leur situation.

Au niveau de l'Union européenne, depuis le Sommet de Lisbonne et celui de Nice (mars et
décembre 2000), il existe une stratégie de lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Quatre grands
objectifs non chiffrés ont été adoptés à Nice. Ces objectifs font réfrrence aux droits de tous à un
revenu, à l'accès à la santé, à l'éducation, à un emploi durable, etc. Le quatrième objectif nous
intéresse particulièrement car il concerne la mobilisation des diftrents acteurs dans la lutte contre les
exclusions, y compris les associations et les personnes en situation d'exclusion et de pauvreté.

Tous les Etats membres de l'IJnion ont souscrit à ces objectifs et un gros efficrt doit être fait pour
en informer le public et les personnes qui sont en charge de mettre en æuvre les politiques publiques
dans leur pays.

Les Etats membres ont aussi été invités à élaborer des plans nationaux d'action de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale pour mettre en æuvre cette stratégie. Les premiers plans, qui portent
sur 2001-2003, ont été déposés en juin 2001 et doivent donc, en ce moment, être en æuvre. Le
processus doit se poursuivre sur toute la durée de la Stratégie de Lisbonne, c'est-à-dire jusqu'en
2010.

<< Nous avons des objectifs, des plans d'action nationaux, il nous faut aussi des indicateurs pour
en mesurer les progrès » ont décidé les États membres. Des indicateurs ont été élaborés et proposés
par les hauts fonctionnaires des États membres participant au Comité de protection socialô, mis en
place dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne. Ces propositions ont été adoptées par les ministres
de l'emploi et des affaires sociales, puis par le Conseileuropéen de Laeken en décembre 2001.

Je ne vais pas dresser ici la liste de tous ces indicateurs, nous y reviendrons dans le débat. Notre
réseau associatif a fait un certain nombre de propositions concernant les indicateurs. Nous disons que
les meilleurs indicateurs sont ceux qui permettent de mesurer les changements dans la vie
quotidienne des personnes vivant dans la pauvreté et l'exclusion sociale.

Nous sommes ici pour réfléchir sur des propositions pour l'élaboration participative
d'indicateurs. Les indicateurs adoptés au niveau européen ne sont pas inscrits dans la pierre et
peuvent être modifiés. Nous pouvons les améliorer en suggérant des modifications ou des ajouts à
être pris en compte.

Dans la perspective de ces deux journées qui portent sur l'avenir, sur la prospective, nous
n'allons pas proposer des indicateurs comme une fin en soi mais parce que nous avons une stratégie
et que nous savons ce que nous voulons. Mais nous devons déterminer comment mettre en æuvre ce
projet. Les indicateurs peuvent peut-être nous aider.
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JEAN-JAC QUES FRIBOULET

« DES BIENS PREMIBRS AUX CAPACITES »

L'Union européenne s'est donnée des objectifs élevés en matière de lutte contre la pauvreté.
L'importance de l'agenda social a été soulignée aux Sommets de Lisbonne puis de Nice. Les États
membres ont été invités à soumettre à la Commission des Plans nationaux d'inclusion sociale. Pour
rendre possible une évaluation des résultats, Ia construction d'indicateurs d'inclusion sociale a été
développée. La liste initiale des indicateurs mettait I'accent de façon très exclusive sur I'emploi, le
revenu et l'éducation. Elle s'est peu à peu étoffée dans la perspective du développement humain, en
y incluant des données relatives à la santé et au logement.

Cette ouverture à de nouveaux champs est à l'évidence un progrès, car I'inclusion sociale est
multidimensionnelle, mais la liste d'indicateurs est encore limitée. Elle ignore complètement
certains droits fondamentaux des populations pauvres, comme les droits culturels : droit à
I'information et à la participation à la vie culturelle, droit d'accès au patrimoine ou droit au respect
de l'identité culturelle. Mais surtout elle ignore le rôle des capacités dans la lutte contre la pauvreté.
L'exclusion sociale correspond toujours à une réduction des capacités, tant individuelles que
sociales, de la personne. L'inclusion est le phénomène inverse. Elle résulte de la mise en æuvre de
ces capacités. Le texte qui suit insiste sur la définition et le rôle de ces capacités dans la perspective
d'indicateurs participatifs de la pauvreté. Il le fait sur la base de deux ÿpes de considérations. Les
premières sont théoriques et résultent de l'opposition mise en lumière par A. Sen entre capacité et
utilité. Les secondes sont empiriques. Elles sont le fruit d'un progrurmme de recherche mis en couvre
sur les indicateurs du droit à l'éducation, progftrmme conduit à Fribourg dans le cadre de I'IIEDHs'
en liaison avec la coopération suisse et quelques pays africains.

DES UTILITES A L' EMPOWERMENT

Le concept d'empowerment est difficile à traduire en français. Il signifie le renforcement des
capacités du sujet, autrement dit de ses compétences. Il implique que Ia personne soit capable de
définir des projets de vie et de choisir les moyens de ces projets. La personne compétente peut
concevoir des stratégies, à la différence de la personne simplement habile qui se limite à des actions
au coup par coup. Cet empowerment cst ce que le Prix Nobel d'économie A. Sen définit comme un
développement des "capabilities". Il ne s'agit pas simplement d'une acquisition de savoirs théoriques
ou pratiques, mais d'une augmentation des possibilités de choix entre plusieurs fonctionnements.
L'empowerment est un renforcement de la capacité de choix, une libération des potentiels du sujet
en communication avec des opportunités offertes par d'autres. L'empowerment est ainsi une bonne
définition de I'inclusion sociale.

Par contraste, I'exclusion sociale correspond à une réduction des choix de fonctionnement. Les
activités de la personne sont surdéterminées par ses manques en termes de capital matériel, humain
et social. L'exclusion sociale signifie donc un défrcit de libertés, non seulement de libertés en
puissance, pour reprendre les termes d'Aristote, mais aussi de libertés en acte, c'est-à-dire de libertés
mises à l'épreuve ou de droits effectifs.

L'empowerment est devenu un thème classique des politiques de développement. Il n'y a pas un
projet ou programme dans ce domaine qui ne fasse référence à la participation des acteurs.
L'appropriation des résultats par les bénéficiaires du projet est une des clefs de la réussite. Ainsi,

t' IIEDH : Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de I'homme
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tout projet de développement est éducatif, car « l'éducation consiste inlassablement à attribuer ses

actes à un sujet >>82.

Quand on aborde le problème de la pauvreté, cette question de l'empowerment est curieusement
négligée. Lorsque I'on observe la liste d'indicateurs prévue par la Commission européenne sur le
sujet, aucun ne fait réference explicitement à cette appropriation. La raison en est simple et

méthodologique. Les économistes et les statisticiens privilégient traditionnellement les moyens de la
liberté à l'étendue de la liberté dont jouit effectivement une personne. En d'autres termes, ils
choisissent arbitrairement comme base d'information les ressources que les individus possèdent
plutôt que les capacités qu'ont ceux-ci de choisir differents modes de fonctionnement et donc
différentes stratégies de vie. La plupart des spécialistes en la matière ont une vision utilitariste de la
justice en termes de maximum d'utilité pour le plus grand nombre. Et ce maximum d'utilité ou de

bien-être est assimilé par hypothèse à un maximum de produits utiles à la vie et non à une

optimisation des compétences.

Cette vision est à la fois utilitariste et matérialiste puisqu'elle laisse volontairement de côté les

capitaux culturelt' et social indispensables à la vie. Aussi, en termes d'indicateurs. deux démarches

s'opposent: celle qui évalue un ensemble de biens premiers (revenu, éducation, logement, ...) en

dessous desquels on est considéré comme pauvre et celle qui évalue les capacités, donc les libertés
effectives.

Dans un livre récent8o, A. Sen expose les fondements et les conséquences de cette opposition.
L'auteur est un ardent défenseur de la méthode des capacités. Etant originaire d'Asie du Sud, il a pu

mesurer I'importance de celles-ci dans la lutte contre la pauvreté. Sa critique d'une évaluation de la
justice en termes de biens premiers est fondée sur trois propositions. La première est I'indifference
de cette méthode à la question de la distribution du bien-être et des inégalités. Dans ce domaine, le
seuil de pauvreté, quel que soit son niveau, est un outil rudimentaire, car il ne dit rien sur la

répartition des revenus qui sont inférieurs à ce seuil. Si I'essentiel de ceux-ci sont dans le voisinage
de cette limite, la situation en termes d'inégalités est très differente de celle où la dispersion des bas

revenus est très forte.

En second lieu, A. Sen critique le désintérêt de Ia méthode des biens premiers pour les questions
de droits et de libertés. La Charte des droits fondamentaux de I'Union européenne85 précise un

certain nombre de principes qui sont complètement ignorés par les indicateurs de la pauvreté. Ainsi
en est-il de toutes les libertés civiles et politiques qui sont exclues des indicateurs. Il en va de même

pour de nombreux droits économiques et sociaux. Les droits des personnes vulnérables (enfants,
personnes âgées, handicapés) sont oubliés. Mais même certains droits plus classiques voient leur

contenu mis aux "oubliettes" par les indicateurs. La pauvreté relative au travail est réduite au

chômage, ce qui est une caricature. L'impossibilité d'avoir accès à un service de placement (article
29 la Charte) ou à une formation continue (article 14 alinéa 1 de la Charte) sont des phénomènes

d'exclusion aussi graves que le chômage en tant que tel. Eu égard au droit à l'éducation, la définition
de la pauvreté en termes de niveau d'études suivies ne dit rien sur les capacités réelles acquises par

les personnes et sur les droits d'accès réels à la formation. On pourrait ainsi multiplier les exemples.
Les indicateurs en termes de biens premiers ignorent profondément le contenu des droits
fondamentaux des personnes et leur logique interne, en particulier celle de I'indivisibilité.

" VACqUIN M. (1995), Préface à la responsabilité, la condition de notre humanité, Paris, Autrement (n. l4)
t' FRIBOULET J.-J. et GAPANY H. (2001), "Droits culturels et développement, à la recherche de principes

d'indication" in La pierre angulaire, leJlou crucial des droits culturels, M. Borghi, P. Meyer-Bisch, Fribourg, Edition
Universitaires

to SEN A. (1993), Ethique et Economie, Paris, Puf traduit de Ethics and Economics,Oxford (199 l)
t5 Charte des droits fondamentaux de I'UE (2000, Journal des Communautés européennes, C364/l)
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Or I'exclusion sociale est d'abord une situation d'absence de droits. Compter les personnes qui
s'estiment en mauvaise santé n'a aucun intérêt pour la politique sanitaire. Il est plus intéressant de
connaître celles qui sont a priori exclues du droit à la santé, c'est-à-dire celles qui n'ont pas accès au
système de soins.

La troisième critique qu'A. Sen adresse à la méthodologie utilitariste est que celle-ci ignore le
problème de la conversion des biens en capacités. Nombre de personnes, jugées comme "pauvres"
en termes de revenu et d'autres biens premiers, présentent des caractéristiques (âge, handicaps,
mauvais état de santé,...) qui leur rendent plus diffrcile cette conversion en capacités de base telles
que se déplacer ou prendre part à la vie de la collectivité. L'égalité des hommes et des femmes
relève de la même problématique. Des facteurs biologiques et sociaux (liés à la grossesse, aux
obligations associées aux enfants, aux rôles traditionnels) font que la capacité des hommes et des
femmes à convertir les mêmes biens premiers en choix de vie est très différente.

Cette dernière objection d'A. Sen à la méthodologie utilitariste est très importante. La détention
des moyens est une condition nécessaire et non suffisante de la lutte contre la pauvreté. Celle-ci
suppose d'abord la capacité de se servir des biens premiers. À quoi sert le versement d'allocations ou
d'aides de toute nature si la personne est recluse dans son logement, faute de réseaux sociaux ou
d'une maîtrise suffisante de son environnement culturel ? Mesurer les seuls moyens, c'est rester à la
lisière des phénomènes d'exclusion. Nous avons fait il y a quelques années une étude sur les
chômeurs en fin de droit dans le canton de Fribourg. Il ressortait de cette étude que plus que le
chômage, la solitude était le principal handicap à l'insertion sociale. Les chômeurs les plus en
difficulté n'avaient pas I'appui d'une parenté ou de relations sociales. C'était des hommes seuls, plus
âgés que la moyenne des chômeurs en fin de droit ou des femmes seules avec très souvent Ia charge
de plusieurs enfants. La principale caractéristique de la situation de pauvreté était I'absence de
choix, I'impossibilité de construire des stratégies pour sortir d'une situation difficile.

Que retenir de ces quelques considérations pour la construction d'indicateurs participatifs de la
lutte contre la pauvreté ? En premier lieu, que toute méthode est normative. Privilégier les biens
premiers au détriment des capacités correspond à une vision utilitariste de la justice. Le bien-être est
supposé provenir des utilités détenues et celles-ci sont exclusivement le résultat de la détention d'un
revenu, d'un travail, d'un minimum d'éducation scolaire ou d'un logement. Peu importe si on ne sait
pas gérer son revenu, si le travail vous installe dans la précarité et vous oblige à avoir plusieurs
activités, si l'éducation obligatoire vous laisse dans f illettrisme ou si votre logement décent vous
exclut des réseaux qui vous permettraient de construire une identité. Cette vision utilitariste de la
justice correspond à une certaine conception de la personne : un individu isolé de tout lien social qui
sait toujours optimiser I'utilisation de ses biens pour en faire des capacités. Le pauvre vu par les
indicateurs sociaux traditionnels est un homo-economicus en miniature.

La réalité est moins simpliste. L'aptitude à transformer les opportunités en capacités est une des
difficultés essentielles de I'exclusion. Le refus de considérer la personne dans sa culture et ses liens
sociaux est une offense à la dignité humaine qui est contraire à la Charte des droits fondamentaux et
ne peut conduire qu'à des déboires dar's la lutte contre la pauvreté. Donner une image tronquée de la
pauvreté à travers des indicateurs sociaux portant sur les moyens des libertés plutôt que sur les
libertés elles-mêmes, contredit le droit à I'information de tout citoyen européen qui est rappelé à
l'article 1l de la Charte de I'UE.

Une objection pourrait être faite ici qui relèverait en fait d'un malentendu. Dans les demiers
paragraphes la méthode proposée par la Commission a été qualifiée de « méthode des moyens >> à
I'opposé de la « méthode des capacités >>. Or, les statisticiens considèrent les indicateurs proposés
comme des évaluations de résultats ou d'états et non des évaluations de moyens. Le qualificatif
d'indicateurs de moyens n'est-il pas ainsi abusif ? Il I'est si on se place dans une logique de
production qui consiste à comparer les moyens d'une production avec les résultats de celle-ci. Les
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indicateurs proposés prennent bien en compte le niveau d'éducation atteint de façon théorique et non
les dépenses d'éducation consacrées pour y parvenir. Mais le qualificatif d'indicateurs de moyens

n'est pas exagéré si on se place du point de vue des libertés. Tant le revenu que la taille du logement

ou I'obtention d'un travail mesurent des moyens de la liberté. Ils ne mesurent pas les dimensions

réelles de cette liberté. Et nous faisons face ici à un paradoxe de notre société libérale qui propose

d'excellentes analyses des libertés dans ses Chartes et refuse de les mesurer dans ses indicateurs. Il
serait temps de revenir à I'inspiration des libéraux classiques anglais (comme par exemple Adam
Smith dans Ia Richesse des Nations) q.ri voyaient dans la division du travail, l'échange, l'épargne,

etc., des outils de la liberté et non ces libertés elles-mêmes. À la différence d'Adam Smith, nos

sociétés libérales contemporaines commettent le plus souvent une confusion entre les moyens et les
f,rns.

ENJEUX ET MODALITES D'UNE MESURE PAR LES CAPACITES

La substitution de la méthode des capacités à la méthode des biens premiers suscite

immédiatement plusieurs intenogations.

Ne préjuge-t-elle pas des valeurs morales choisies par les individus ? Autrement dit, la
définition des capacités n'intègre-t-elle pas la défrnition d'un mode de vie précis ce qui
rentrerait en conflit avec la vision occidentale des libertés ?

En quoi la méthode des capacités permet-elle ùn empowerment des informations par les

intéressés eux-mêmes qui est impossible par la méthode des biens premiers ?

Une dernière interrogation porte sur la faisabilité même de la méthode. Quitter le terrain des

biens premiers pour entrer dans le domaine des compétences n'est-ce pas ouvrir une boîte de

Pandore qui ne permet pas d'aboutir à des indicateurs précis et aisément compréhensibles ?

La première interrogation trouve une réponse rapide. La méthode des capacités prend en compte

la liberté qu'a une personne de choisir ses modes de fonctionnement. Elle n'implique pas le choix
d'un mode de vie précis. Elle évalue ies capacités stratégiques d'une personne et non le résultat de

ces stratégies. Elle est donc normative dans le choix des compétences à prendre en compte, mais
elle ne I'est pas à propos des résultats de ces compétences.

La deuxième interrogation est centrale pour nos journées d'étude. En quoi la méthode des

capacités est-elle facteur d'empowerment, d'appropriation par le sujet de ses actes ? La réponse est

simple, mais exigeante dans sa mise en æuvre. La définition des capacités doit venir des personnes

concernées, c'est-à-dire des acteurs. Il ne peut être question de définir universellement les différents

modes de fonctionnement bons pour toutes les personnes. << Il y a de bonnes raisons de penser qu'il
existe une pluralité de capacités parce qu'il existe une pluralité de fins et d'obiectrft qu, les êtres

humains peuvent poursuivre »'u. Dans la méthode des capacités, les compétences nécessaires à

I'inclusion sociale doivent être définies avec la participation des personnes "pauvres" ou des

institutions qui les représentent. Cette démarche participative permet de préciser les champs

d'activités cruciaux pour la lutte contre la pauvreté et donc les capacités nécessaires pour y faire
face. Cette démarche a été suivie par notre institut dans sa recherche sur l'effectivité du droit à
l'éducation en Afrique subsaharienne.

Partis avec des hypothèses classiques sur les compétences devant être acquises dans un système

scolaire, nous avons découvert, par la confrontation et la discussion avec les acteurs de l'éducation

de base, que notre vision des capacités respectait un ordre de valeurs différent du leur. Pour eux,

I'acquisition des capacités met en cause par ordre d'importance les quatre types de valeurs suivants :

tu SEN A. (1999), L'économie esl une science morale, Paris, La Découverte, n.3 I
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en premier lieu, des valeurs reiatives à I'acceptabilité du système de formation : Ia clarté des

objectifs, la diversité des acteurs, la diversité culturelle, la liberté de I'enseignement, le
dialogue démocratique entre les acteurs ;

en second lieu, son adaptabilité : I'efficacité, la souplesse des programmes, la qualité de

I'information,la diversité des filières ;

en troisième lieu, son accessibilité : la non-discrimination (par genre, par àge, par région),
I'accessibilité économique (en particulier la gratuité de I'enseignement de base), I'accessibilité

spatiale (caractérisée par la proximité et la sécurité physique des personnes) ;

enfin, la dernière valeur citée étaient les dotations humaines et matérielles des systèmes de

formation.

Sans I'intervention des personnes concemées, et en tant qu'experts, nous aurions eu tendance à

fonder la construction des capacités sur les dotations alors que les valeurs d'acceptabilité et

d'accessibilité sont apparues au bout du compte les plus importantes. Il existe dans ces pays

subsahariens une non-effectivité du droit à l'éducation qui est liée à l'inadéquation profonde des

systèmes de formation à la vie réelle <les personnes.

Notre exemple indique que la définition des capacités à prendre en compte pour la réalisation du

droit à l'éducation ne peut se faire entre experts. Tout porte à croire qu'il en est de même pour la
lutte contre la pauvreté. Avant de formuler des indicateurs, il faut préciser les valeurs à prendre en

compte et ce résultat ne peut être obtenu qu'avec la participation des acteurs des champs concernés.

Dans I'exemple que nous citons, il est intéressant de souligner la synergie des capacités

institutionnelles et personnelles. En fait, il n'existe pas de conflit entre les deux, car les capacités

institutionnelles n'existent que comme mécanisme d'interaction entre les personnes. Si I'on se limite
aux moyens des libertés comme le font les indicateurs sociaux traditionnels, on oublie facilement

les institutions. Si I'on raisonne sur l'étendue des libertés elles-mêmes, les acteurs rappellent

I'importance de l'existence des capacités institutionnelles dans le champ d'étude. Nous I'avons

constatée dans le domaine des capacités éducatives. Mais les travaux récents en matière de

développement le confirment en rappelant I'effet multiplicateur des capacités personnelles et

institutionnelles les unes sur les autres".

Il reste une demière intenogation. En ouvrant le champ des indicateurs à la question des

capacités ne va-t-on pas se retrouver face à une multitude de variables entre lesquelles il sera

impossible de se déterminer ? Comme nous I'avons signalé plus haut, les differentes capacités sont

nécessairement adaptées au contexte. Ne sommes-nous pas confrontés à une pluralité de valeurs ou

de dimensions que nous serons incapables d'intégrer dans les indicateurs ?

Cette crainte serait fondée si le passage des libertés aux capacités ne se faisait pas par un certain
nombre de droits fondamentaux qui ont une portée universelle. Certes, les capacités sont diverses

mais les droits qui les fondent sont en nombre limité. Si la lutte contre la pauvreté est

nécessairement pluridimensionnelle, elle se réfere à un nombre de droits qui est fini. Il est

intéressant de les répertorier dans la Charte des droits fondamentaux de I'UE. Dans le chapitre l, les

articles 1 et 5 sont plus particulièrement concemés. De même au chapitre 2, les articles 6,9,ll, 12,
14, 15 et 17 . Au chapitre 3 on peut faire référence aux articles 21,22,23,24,25, 26. Au chapitre 4,

les réferences sont plus spécialement les articles 29, 31,32,34,35. Au chapitre 5, doit être cité
I'article 41. Au total dans une première approche,2l articles sur 54 sont particulièrement importants
pour les situations de pauvreté. Le champ des libertés à envisager est donc substantiel. Il n'est ni

" Banque mondiale. Rapport sur le développement dans le monde (2000/2001), Combattre la pauvreté, V/æhington DC
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illimité, ni indéterminé. Plusieurs prograrnmes de recherche conduits en partenariat avec les acteurs
concernés permettraient de le sillonner et de déterminer les principales valeurs que devraient
prendre en compte les indicateurs.

Par ailleurs, les droits ont une propriété d'indivisibilité qui est intéressante pour notre propos.
Elle démontre qu'il est impossible de lutter contre la pauvreté par une seule capacité. L'action doit
nécessairement porter sur un ensemble de compétences qui se renforcent les unes les autres.

Cette dimension systémique des compétences, qui provient de l'universalité des droits et de
I'unité de la personne humaine, est précieuse du point de vue stratégique. Elle permet que la
détermination des indicateurs ne soit pas un pur travail de dénombrement, mais ouvre sur I'action.
Dans notre programme de recherche sur le droit à l'éducation88, les acteurs concernés ont mis en
lumière par exemple la synergie parents-enfants. Il est impossible de faire reculer I'analphabétisme
des filles si les mères ne peuvent pas avoir accès à des programmes d'alphabétisation adaptés, dans
des pays où les gouvernements n'ont iras les moyens financiers d'imposer la scolarité obligatoire et
où le niveau de vie est proche du minimum de subsistance.

CONCLUSION

Dans cette première approche par les capacités, il a été démontré que tout ensemble d'indicateurs
est nécessairement normatif. À la différence de la méthode des biens premiers, celle des capacités
fait réference à l'étendue des libertés et non aux moyens de ces dernières. Elle est donc plus
exigeante, mais plus conforme aux idées de la justice sociale qui prédominent dans nos sociétés
contemporaines. À I'orée du XXI' siècle, un ensemble d'indicateurs sur la pauvreté ne peut se

contenter de compter les pauvres comme le faisaient les recensements du XIXe siècle. Il doit
favoriser une appropriation de leurs capacités par les populations concernées. Plutôt que de donner
la priorité au manque (de logement, de santé, d'éducation, de revenu, ...), la recherche sur les
indicateurs sociaux devrait mettre I'accent sur les capacités déjà acquises ou à acquérir pour lutter
contre la pauvreté. Il s'agit d'une autre perspective ouverte par A. Sen et qui s'avère, comme nous
I'avons vérifié sur la question du droit à l'éducation, particulièrement fructueuse.

MORAtrNE ROBE,RTS

« L,EXPERTISE DE,S PLUS PAUVRBS VIS-A-VIS DES INDICATEURS »

L'expertise que j'apporte ici aujourd'hui me vient d'avoir vécu la plus grande partie de ma vie
dans la pauvreté et l'exclusion sociale à des degrés divers.

Si je peux être ici aujourd'hui et faire cette communication, c'est parce que, tout au long des
douze dernières années, mes enfants et moi-même avons été aidés et sommes devenus autonomes
grâce à l'organisation des droits de l'homme ATD Quart Monde.

Ce que j'ai à dire ne reflète pas uniquement mes propres pensées et opinions, cela s'inscrit dans
une perspective collective partagée par de nombreuses personnes vivant dans la pauvreté
aujourd'hui en Grande-Bretagne. À Londres, nous nous réunissons mensuellement dans un Forum
politique où nous discutons des questions qui nous préoccupent le plus, et réfléchissons sur ce que
le gouvernement fait et l'impact que cela a sur nos vies. Cela est ensuite porté sur la scène politique
au travers de la contribution de participants du Forum aux réunions périodiques du Groupe inter-

tt Tous les documents le concernant peuvent
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parlementaire sur la pauvreté. Ce groupe est unique dans son genre, en ce qu'il met face à face des

ministres du gouvernement, des membres du Parlement et des personnes vivant dans la pauvreté,
pour qu'un dialogue s'établisse entre eux.

Certains peuvent se demander pourquoi, étant donné le grand nombre d'experts en matière de

pauvreté, il est nécessaire d'interroger les personnes vivant elles-mêmes dans la pauvreté. Pour

répondre à cette interrogation, laissez moi expliquer ce qui se passe en Grande-Bretagne, où les

indicateurs, les objectifs et les réformes du système d'aide sociale ont tous été décidés sans aucune
participation des personnes connaissant I'expérience de la pauvreté.

La semaine dernière encore, la ministre du Travail et des pensions, Alistair Darling, a affirmé : «

Toute stratégie de lutte contre la pauvreté doit être centrée sur le travail pour réussir >>. Le "New
Deal" (la "Nouvelle Donne") est une initiative de son ministère visant à ce que tous les jeunes soient

en situation de travail ou de formation. En principe, chaque jeune en difficulté se voit attribuer un

conseiller qui I'aide à trouver un travail ou une formation adaptés.
Lors d'un Forum politique d'ATD, un jeune homme, Alan, nous a raconté que son conseiller était

fermement résolu à lui trouver un stage très rapidement plutôt que de le laisser toucher ses

allocations deux mois de plus dans I'attente du cours qu'Alan souhaitait suivre à I'université. Ce

faisant, le conseiller atteindrait plus rapidement aussi les objectifs qui lui sont fixés. Sous la menace

de la suspension de ses allocations, Alan a consenti à accepter un stage. En dépit du fait que le
conseiller savait qu'Alan souffrait d'allergie grave liée à des problèmes d'asthme, il a été placé dans

une ferme pour travailler avec des animaux. Au bout de quelques jours, Alan a dû être hospitalisé
pour une crise d'asthme. Quand il est ressorti, il a refusé de reprendre son travail à la ferme et ses

allocations ne lui ont pas été versées pendant deux semaines, le laissant littéralement sans le sou.

Voici un autre exemple : June est une jeune femme qui vit chez sa mère avec ses jeunes frères et

sæurs. Pour avoir droit à une allocation elle doit fournir la preuve qu'elle cherche du travail
quotidiennement. June doit donc téléphoner, payer le transport pour se rendre à des entretiens et
acheter des vêtements convenables pour travailler. Il n'y a pas de prestation spécifique pour ce type
de dépenses, aussi c'est la mère de June qui lui donne I'argent nécessaire. Toute la famille pâtit des

conséquences de cet état de fait, car il y a moins d'argent pour les achats de première nécessité.
Dans les statistiques officielles on effegistrera que les agences pour I'emploi se sont bien

occupées de ces deux jeunes, ce qui ne rendra évidemment pas compte de ce qu'ils ont vécu

réellement.
L'implication directe des personnes concernées dans les décisions les concernant permettrait

d'éviter beaucoup de situations de ce type.

Il est nécessaire de reconnaître I'expertise de ceux qui ont vécu longtemps dans la pauvreté et de

I'utiliser. Non seulement en ce qui conceme le choix des indicateurs de pauvreté, mais aussi en ce

qui conceme le suivi et l'évaluation des systèmes qui ont un impact majeur sur leurs vies.

Les indicateurs de pauvreté officiels s'expriment le plus souvent sous forme de données

chiffrées. Par exemple :

. pourcentage de bébés de faible poids à la naissance

. nombre de grossesses chez des adolescentes

. nombre d'enfants exclus de l'école

. nombre de personnes vivant avec moins de 60% du revenu moyen
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Au cours d'un Forum politique d'ATD Quart Monde, consacré à la détermination de ups prqEq§

indicateurs de pauvreté,les problèmes mis en avant le plus souvent étaient les suivants :

. manque de compétences de base/d'éducation

. ne jamais être écouté

. avoir une faible estime de soi

. dépendre des autres
o mangue de respect
o pas assez d'argent pour vivre
o pas d'épargne
o sentiment de solitude et d'isolement
o sentiment de désespoir
o pâs de capacité de choix
o sentiment d'insécurité, peur
. ne pas avoir accès aux services
o statut de travail dévalorisé, travail de mauvaise qualité
. pas d'influence, pas de voix
. se faire enlever ses enfants pour qu'ils soient placés

Découvrir, de façon participative, quels sont les indicateurs de la pauvreté c'est découvrir ce

qu'on ressent quand on vit dans la pauvreté. C'est commencer à prendre conscience et à comprendre
les combats quotidiens livrés par ceux qui sont plongés dans la pauvreté, ce qui les y précipite et ce

qui les y maintient. Cela implique d'accepter de prendre en compte les travaux de recherche de type

qualitatif et de leur accorder autant d'importance qu'aux travaux de type quantitatif.

Une des choses les plus importantes à avoir à I'esprit quand on parle de la pauvreté, est la vraie

dimension du problème. Pour éradiquer la pauvreté il faudra dégager à la fois une volonté politique
et un consensus social, mais cela ne pouna jamais être fait sans la participation des personnes vivant
la pauvreté elles-mêmes. C'est une tâche qui prendra des années, et devra faire appel au courage des

dirigeants politiques. De nos jours, alors que les électeurs se laissent séduire par des promesses

démagogiques à courte vue, nous avons besoin de responsables politiques qui aient une vision de ce

que peut être une société juste et le courage de se mettre au travail tout de suite pour la bâtir.
Une difficulté liée à cet horizon temporel de la lutte contre la pauvreté tient au fait que ceux qui

sont acculés à vivre au jour le jour, du fait de la précarité de leur vie, n'ont qu'une aptitude limitée à

se projeter dans I'avenir. La plupart d'entre nous ne pensons à I'avenir que par rapport à nos enfants

et, même là, nous ne nous projetons pas plus que quelques années en avant.

ll est possible de changer cet état de fait.

Nous devons être attentifs à ce que les plus pauvres disent et les aider à entrevoir leur vie

longtemps à I'avance. Nous devons aussi comprendre quelle est la place des familles les plus

pauvres dans la société aujourd'hui. Cette information est essentielle si nous voulons réfléchir
ensemble à la façon de combler l'écart entre la réalité de la vie actuelle des plus pauvres et leurs

rêves, pour commencer à agir. Le passage à I'acte est très important. C'est lui qui donne une valeur

aux contributions de chacun. Nous avons tous besoin de croire que nos efforts servent à faire la

difference.
Il s'agit là d'une recherche de l'éradication de la pauvreté dans une approche de mise en æuvre

des droits de I'homme, permettant à ceux qui vivent dans la pauvreté d'être de réels partenaires dans

la recherche de solutions et de contribuer à l'avenir comme au présent.

L'éradication de la pauvreté est un processus coûteux, et il est important qu'elle soit bien menée.

S'attaquer à la pauvreté avec la participation pleine et réelle de ceux qui la vivent sera bénéfique
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pour tous. Réduire les coûts permet de diminuer le recours à I'impôt, ce qui est une façon toujours

assurée de gagner des voix.

Un des coûts les plus élevés du système actuel est le coût humain supporté par ceux avec la vie

desquels on joue chaque fois qu'une mesure de politique sociale est décidée ; ce coût est rarement

mis en avant. Si notre société se veut une société juste, la souffrance de ses membres les plus

pauvres et les plus vulnérables doit être rendue visible et ses causes traitées. Cela n'est pas de la

responsabilité exclusive des gouvernements, c'est notre responsabilité à tous.

Lors d'une conference récente, une femme m'a dit : << Ne croyez surtout pas que ça nous laisse

indifférents. Mais il faut en convenir, la plupart des gens ne savent pas grand chose sur la pauvreté

et cela fait trop peur à certains de l'affronter ». Construire un consensus social implique de susciter

une prise de conscience, de dire les choses comme elles sont, et il n'y a que nous, à partir de notre

expérience vécue de la pauvreté, qui puissions le faire mais nous ne pouvons le faire seuls. Faire état

de sa propre expérience de la pauvreté et en parler est trop dur pour la plupart de ceux qui se sentent

très meurtris et très seuls. Ce n'est qu'avec I'aide dénuée de tout jugement d'autres personnes, quelles

qu'elles soient, que nous pouvons commencer à nous sentir capables d'apporter nos expériences et

de prendre part au débat public.

Participer c'est changer, c'est avancer, c'est être doté de capacités et de pouvoir de décision.

Doter quelqu'un d'un pouvoir de décision revient à lui restituer son propre pouvoir. En général, cela

implique aussi que d'autres rendent une partie de leur pouvoir, qu'ils partagent la base du pouvoir.

Cette idée de mettre du pouvoir entre les mains de ceux qui sont traditionnellement ignorés fait

parfois peur. On ne devrait pas s'en effrayer, on devrait y voir un signe de notre volonté réelle de

changer, pour commencer à construire ensemble un monde juste et beau. Le bénéfice de la
restitution de pouvoir ne se limite pas à la seule personne concernée. Il rejaillit sur d'autres

personnes : la famille, les amis et la communauté. En restituant le pouvoir et en incluant les autres,

nous nous enrichissons tous.

Si nous optons pour un mécanisme d'éradication de la pauvreté basé sur la pleine participation

de ceux-là même qui la vivent, nous découvrirons que ce n'est que de cette façon que nous pouvons

vraiment espérer un avenir libéré de la pauvreté pour tous nos enfants sans exception.

C'est là l'héritage qu'ils sont en droit d'attendre de nous.

GILDA FARRBLL

<( INDICATEURS SOCIAUX :

DEMARCHE BUREAUCRATIQUE OU PARTICIPATIVE ? »

1. UNE MOTIVATION CROISSANTE POUR CONSTRUIRE DES INDICATEURS
SOCIAUX

Une diversité d'intervenants essaye de recourir plus systématiquement aux statistiques sociales :

organismes intergouvemementaux, Commission européenne, ministères chargés des politiques

sociales, associations caritatives, chercheurs, mouvements militants dans le domaine de la lutte

contre la pauvreté
La motivation générale semble se trouver dans l'inquiétude face à la réduction des dépenses

sociales dans un contexte d'inégalité grandissante.
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Les motivations spécifiques correspondent aux objectifs et aux rôles propres à chacun de ces

intervenants.

Motivations des organismes intergouvernementaux
. Accroître la responsabilité des secteurs public et privé dans les politiques sociales.
. Suivre, par des approches et des études comparatives, l'évolution sociale.
. Faire accepter de nouveaux concepts en facilitant leur intégration dans des politiques

sociales susceptibles de suivi.
. Homogénéiser le relèvement statistique.

Motivations de la Commission et des institutions européennes
. Harmoniser l'approche de la politique sociale des États membres et favoriser un

apprentissage réciproque.
. Surveiller la politique sociale de façon à l'encadrer dans les critères de stabilité monétaire et

de compétitivité économique.
. Rendre les États membres attentifs à l'augmentation de la pauvreté et de la disparité entre

régions : protéger le modèle social européen.
. Améliorer la coordination entre les differents niveaux d'intervention en ce qui concerne

l'offre de services.

Motivations des ministères chargés des politiques sociales
. Suivre les résultats qui découlent de l'application des politiques et des programmes

d'intervention.
. Evaluer le coût des interventions par rapport aux résultats.
. Vérifier les programmes qui marchent le mieux et les améliorer.
. Suivre l'évolution du marché du travail corrune mécanisme privilégié d'accès à la protection

sociale.
. Vérif,rer si les disparités régionales restent contenues.
. Gérer les négociations avec les partenaires sociaux ou les organismes de la société civile.

Motivations des chercheurs
. Valider les instruments de mesure du bien-être et de la pauvreté.
. Compléter les données statistiques par des relèvements additionnels à partir d'enquêtes.
. Suivre l'évolution des tendances en termes d'égalités/inégalités.
. Formaliser l'expérience de terrain.

Motivations des associations caritatives chargées de la prestation de serices
. Montrer la pertinence des interventions propres.
o Mettre en évidence les conséquences de la réduction des interventions ou des fonds

disponibles.
. Evaluer le coût des interventions par rapport aux résultats.
. Vérifier les programmes qui marchent le mieux et les améliorer.
. Démontrer que la logique de marché/compétitivité ne peut pas toujours s'appliquer aux

interventions sociales.
. Légitimer sa propre position lors des négociations.
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Motivations des mouvements militants dans le domaine social et de la Iutte
contre la pauvreté
. Suivre l'évolution des dépenses de l'État dans le domaine des politiques sociales.
o Montrer les conséquences de la réduction de l'intervention de l'État dans le domaine du

bien-être social.
. Dénoncer la polarisation sociale.
o Mettre en évidence l'émergence de nouveaux phénomènes ou processus: insécurité

économique, exclusion des migrants, individualité des parcours d'insertion.

2. DrFFÉRENTS GROUPES D',INDTCATEURS / DrFFÉRENTS nÔleS

Les indicateurs sociaux ne sont pas uniquement des outils techniques, voire neutres. Leur
construction et utilisation répondent à des besoins de négociation, homogénéisation, dénonciation,

etc.
La construction d'indicateurs dépend, en partie, de la capacité de mouvements de citoyens de

mettre en évidence de nouveaux besoins. Par exemple, ATD Quart Monde a mis en évidence la
question de l'exclusion. Les associations, les mouvements militants ont un rôle de « pont » à jouer.

Pourquoi des indicateurs pour les mouvements militants ?

. Négocier en affichant des données.

. Accroître la responsabilité sociale au sens large, y compris dans l'utilisation de l'argent
public.

. Sortir du simple << constat ».

. Suivre l'évolution de la qualité des « acquis ».

. Rappeler la diversité.

. S'assurer de I'inclusion des groupes vulnérables dans les espaces de décision.

Exemples d'indicateurs pour les mouvements militants
Indicateurs pour aller au-delà du simple « constat » d'inégalité ou polarisation, par exemple,

l'absence de stigma dans les politiques sociales.
Indicateurs sur:
. Le système légal et le degré de mise hors la loi de la discrimination à différents niveaux
o (indicateur : législation anti-discriminatoire couvrant des groupes vulnérables)
. Le contexte institutionnel, incluant les normes de comportement des responsables de l'octroi

de services.
. (indicateur : formation sur les droits et les besoins de bien-être des groupes vulnérables)
. La perception des services octroyés par les usagers.
o (indicateur: attitude publique envers le stigmate)
. Des mesures d'inégalité incluant les conséquences du stigmate.
. (indicateur : inégalité des impacts parmi les gtoupes stigmatisés)
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RAMON PENA CASAS

« INDICATEURS EUROPEENS ET INDTCATBURS PARTICIPATIFS »

L'objet de cet exposé est de replacer la démarche de définition des indicateurs dans le contexte
précis du processus politique qui structure la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au niveau
de I'Union européenne (UE). Ce cadre spécifique de fonctionnement implique notamment une
hiérarchisation des indicateurs selon leur niveau d'utilisation politique ainsi que des contraintes
spécifiques que les indicateurs doivent remplir pour pouvoir être utilisés à I'un ou l'autre de ces
niveaux.

Les indicateurs participatifs, s'ils souhaitent s'inscrire dans le cadre de ce processus européen,
doivent alors répondre à un certain nombre de contraintes découlant de leur utilisation en tant
qu'outil d'évaluation et de suivi politique et non plus seulement d'outil de connaissance. Ces deux
contextes ne sont pas nécessairement contradictoires, l'enrichissement de la connaissance (surtout
s'il est organisé de manière systématique) contribue au développement de la qualité de l'outil
politique, de même que la nécessité de diagnostiquer la situation en termes de pauvreté et
d'exclusion sociale pour les Plans d'action nationaux requis par l'UE a fait progresser la
coruraissance des multiples facettes de la pauvreté et de I'exclusion dans plusieurs États membres
au-delà de ce qu'elle était auparavant.

1. LE CONTEXTE EUROPEEN D'UTILISATION DES INDICATEURS

Ce que I'on appelle la Stratégie européenne de lutte contre la pauvreté et I'exclusion sociale
(adoptée au Sommet européen de Lisbonne en juin 2000) s'appuie sur deux éléments : la méthode
ouverte de coordination (MOC) et l'encadrement du processus au niveau de l'Union par un
Programme communautaire.

La MOC est un nouvel instrument d'action de I'UE qui complète les autres moyens existants
(directives, règlements, dialogue social, fonds structurels). La MOC est non-contraignante. Elle
s'inspire du processus de coopération en matière d'emploi et de chômage initié à Luxembourg en
t997.

Elle a pour objectif premier de permettre l'échange des bonnes pratiques et d'assurer une
meilleure coordination et convergence des politiques des États membres par rapport aux objectifs
communs de I'Union.

On peut distinguer quatre étapes dans ce processus de coordination

. la définition d'objectifs communs pour I'Union (lignes directrices) ;

. la traduction de ces objectifs communs en politiques nationales et régionales (plans
d'action nationaux - PAN) en fixant des objectifs spécifiques et en adoptant des mesures
tenant compte des diversités nationales et régionales ;

. la définition d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs afin de permettre la comparaison des
résultats et I'identihcation des meilleures pratiques concernant les indicateurs ;
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le suivi, l'évaluation et l'examen par les pairs afin que chacun puisse en tirer des
enseignements (cet examen devant s'appuyer sur un rapport conjoint réalisé par la
Commission européenne sur la base des PAN).

Ces quatre étapes ont abouti fin 2001, avec I'adoption au Conseil de Laeken d'un Rapport
conjoint de la Commission et du Conseil sur la pauvreté et l'exclusion sociale dans I'UE et d'une
première liste d'indicateurs communs, ce qui constitue en soi une grande première qui doit être
soulignée.

La première phase du processus a été réalisée par I'adoption à Nice en décembre 2000 des

obiectifs communs au* États membres en matière de lutte contre la pauvreté et I'exclusion sociale.

Quatre objectifs majeurs ont été formulés :

1. a) promouvoir la participation à I'emploi
b) et I'accès de tous aux ressources, aux droits, aux biens et services;

2. prévenir les risques d'exclusion;
3. agir pour les plus vulnérables ;

4. mobiliser l'ensemble des acteurs.

La seconde phase de la MOC a été concrétisée en juin 2001 lorsque les États membres ont remis
àlaCommissionleurs@.LaCommissionenaréaliséunepremièreanalyseet
remis un projet de rapport qui, après un processus de concertation avec les États membres, a abouti
à la rédaction du rapport conjoint en novembre 2001t'.

Parallèlement s'est poursuivi pendant le cours de I'année ce qui constitue la troisième étape de la
MOC : la définition des indicateurs.

La définition des indicateurs
Cette définition a donné lieu à une activité intense tant au niveau européen que national (voire

régional).
Au niveau national iI a fallu appréhender par des indicateurs le diagnostic de la pauvreté et de

I'exclusion sociale, ce qui constituait une relative nouveauté pour bien des Etats membres. On peut
voir dans cette activité nationale une première conséquence positive de la MOC, qui a eu le mérite
de mettre sur la table la question de la pauvreté et I'exclusion sociale, non seulement sur le plan
politique, mais aussi sur le plan plus technique des indicateurs, conduisant certains pays à tenter de

mieux coordonner leurs sources de dorurées et démarrer un processus de développement de

l'appareil statistique afin de répondre à cette demande accrue d'indicateurs sociaux. Rappelons que,
dans ce contexte, I'on ne construit p.m des indicateurs pour faire progresser la connaissance mais
bien pour améliorer la qualité de diagnostic et le suivi des progrès réalisés du point de vue des
politiques sociales.

Si I'on en juge par les indicateurs présentés dans les PAN I'intensité de cet effort aura été
variable selon les États membres, notamment du fait des diverses perceptions de la pauvreté et
l'exclusion sociale mais aussi de I'existence et de la qualité variable des sources selon les Etats
membres. La préexistence de processus ou de plans nationaux spécifiques a aussi fait que certains
États membres avaient déjà développé une réflexion et une pratique préalable des indicateurs de
pauvreté et d'exclusion sociale. La multiplicité des dimensions à considérer a aussi pour effet une
prolifération d'indicateurs.

8e Rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur I'inclusion sociale. 15223/Ol
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Dans un rapport que j'ai réalisé pour le Ministère belge des Affaires sociales et qui portait sur
une analyse comparative des indicateurs utilisés dans les PANs'o, j'ai pu relever pas moins de
soixante-quinze thématiques differentes en fonction des objectifs et sous-objectifs communs
détaillés. Certaines thématiques se sont prêtées mieux que d'autres à I'utilisation d'indicateurs.
Treize États membres sur quinze ont avancé des indicateurs concernant la pauvreté monétaire (avec
des normes variables) ainsi que I'accès à l'éducation et le logement décent, avec une attention
particulière à la question des sans-abris. Deux sur trois avancent des indicateurs sur le logement en
général, la santé et les personnes handicapées. Un sur deux évoque I'inégalité de revenus, I'accès aux
soins de santé, les migrants et minorités ethniques, la pauvreté des enfants, les transferts sociaux et
les pensions, les ménages sans emploi, les chômeurs de longue durée, les variations régionales de
l'emploi et du chômage, I'activation des sans-emplois, les minima sociaux, les differences de santé
selon les groupes sociaux, la dépendance et la toxicomanie et enfin le surendettement. L'analyse
montre aussi que le taux de couverture par des indicateurs est très variable selon les objectifs.
L'objectif I (accès à I'emploi et aux ressources et services) a concentré plus des 2/3 des indicateurs
avancés, suivi de I'objectif 3 (agir pour les vulnérables) qui concentre l/4 des indicateurs. Les deux
autres objectifs ont été peu couverts.

Au niveau européen, I'activité aura été tout aussi intense, notamment dans le cadre du groupe
indicateurs du Comité de protection sociale, a{in d'arriver à s'accorder sur des concepts et
définitions communes à utiliser pour quantifier une problématique aussi multidimensionnelle et
dépendante du contexte propre que l'exclusion sociale. S'il existe une définition européenne du taux
de pauvreté, il n'existe pas de définition commune de I'exclusion sociale, juste un accord sur un
certain nombre de dimensions à considérer.

Structure hiérarchique des indicateurs
La dimension multiple de la problématique de la pauvreté et de l'exclusion sociale ainsi que les

spécificités nationales impliquent la nécessaire considération d'un grand nombre d'indicateurs. Mais
tous ces indicateurs n'ont pas nécessairement le même statut. En fonction de leur type d'utilisation
ils peuvent être placés dans une structure hiérarchique à trois niveaux :

le premier niveau (niveau 1) concerne un nombre limité d'indicateurs "européens" jugés
essentiels et pour lesquels un agrément existe entre États membres pour leur utilisation
comparative.
le second niveau (niveau 2) est fait d'un plus grand nombre d'indicateurs que chaque État
membre juge nécessaire pour informer sur une dimension importante au niveau national. Ces
indicateurs sont nationaux mais certains d'entre eux peuvent éventuellement passer au niveau
l,s'ilyaagrément-
le troisième niveau (niveau 3) contient un nombre beaucoup plus élevé d'indicateurs
purement nationaux qui informent sur le suivi de mesures politiques spécifiques ou de
dimensions très particulières à un pays.

Cette structure hiérarchique est très importante notamment parce qu'elle détermine la position
relative des indicateurs par rapport au contexte politique de leur utilisation. Ainsi Ie niveau I
contient un nombre limité d'indicateurs qui servent principalement au Rapport conjoint de la
Commission. Le niveau 2 contient les indicateurs utilisés dans les Plans d'action nationaux. Le
troisième niveau est très spécifique et contient des indicateurs purement nationaux qui peuvent aussi

'o Pena Casa R., 2001, Les indicateurs des Plans nationaux de lutte contre la pauvreté et I'exclusion sociale : approche
comparative européenne. Disponible sur le site de I'Observatoire : http://www.ose.be
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servir à ['évaluation interne au niveau national. Je reviendrai plus tard sur I'importance de cette

structure pour les indicateurs participatifs.

Contraintes liées aux indicateurs européens

L'utilisation dans le contexte géographique et politique européen des indicateurs de niveau I

implique un certain nombre de contraintes qu'il est nécessaire d'observer pour dégager les

caractéristiques des indicateurs les plus pertinents ; pertinents en ce sens qu'ils informent de manière

satisfaisante sur les dimensions de la pauvreté et de I'exclusion sociale tout en présentant les

caractéristiques les rendant aptes à fonctionner dans le contexte particulier de la MOC.

Les contraintes d'utilisation des indicateurs au niveau européen sont principalement de deux

ordres, celles liées à la comparabilité et celles liées à leur usage politique.

CoNrRÆNfts uers R Ln coptpRRRettrre

. Les indicateurs doivent être comparables dans I'espace donc utiliser des norrnes

conventionnelles et culturelles communément acceptées au sein de I'Union. Cette

comparabilité doit aussi être étendue, tant que faire se peut, notamment dans la perspective

de l'élargissement de I'Union.
. Les indicateurs doivent idéalement être mesurables et mesurés au niveau régional afin de

pouvoir refléter les dimensions tenitoriales et locales qui pourraient indiquer où sont

générées des situations de pauvreté et d'exclusion. Ce point est souvent problématique : la
dimension régionale implique un niveau de désagrégation trop élevé pour les échantillons

utilisés dans les differentes enquêtes européennes.
. Les indicateurs doivent être comparables dans le temps mais aussi autoriser une certaine

souplesse de conception permettant de les améliorer - beaucoup d'entre eux restent

perfectibles - sans provoquer pour autant la rupture de la série temporelle.
. LJne conséquence des points précédents est que les indicateurs retenus doivent être

statistiquement robustes et ne pas être soumis par exemple à des fluctuations aléatoires.

Col.rRrururcs LIrrs e L'unusRuorv poLmour

Les indicateurs retenus doivent favoriser le consensus, à I'instar des indicateurs utilisés dans les

politiques européennes certains d'entre eux devraient pouvoir être utilisés comme indicateurs

d'étalonnage (benchmarl<s), ce qui implique la nécessité d'un agrément politique de tous pour leur

utilisation. Le consensus doit aussi se faire sur le plan du contenu conceptuel de I'indicateur qui doit

être clair et transparent afin de mettre clairement en évidence le lien entre la mesure et I'information

attendue. Le consensus doit aussi se faire sur le sens de l'évolution de I'indicateur (la hausse de

I'indicateur, ptr exemple, doit être reconnue comme une amélioration positive par tous). Ces

indicateurs doivent pouvoir servir de base pour fixer des objectifs chiffrés européens et nationaux.

Enfin, le consensus doit aussi toucher les citoyens européens et les médias. Ici intervient à nouveau

la nécessité d'utiliser tant que possible des indicateurs simples, transparents et parlants (le succès

marketing d'un indicateur étant souvent important pour son utilisation).
Dans le cadre de leur utilisation politique au niveau européen il a été convenu que les indicateurs

devraient être afferents principalement à la réalisation de I'objectif politique (réduire la pauvreté)

plutôt qu'aux moyens mis en oeuvre qui sont du ressort de chaque pays (des indicateurs de moyens

peuvent être éventuellement intégrés aux niveaux 2 et3).
Les indicateurs doivent être de préférence disponibles rapidement et à périodicité rapprochée

pour faciliter l'évaluation politique. Ce point peut poser problème à I'heure actuelle pour les sources

européennes mais la situation devrait s'améliorer par I'introduction de nouvelles sources et les

possibilités accrues de recoupement et d'accroissement de I'information qu'autorisent les nouvelles

technologies.
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On le voit, un indicateur doit remplir en soi un grand nombre de conditions, ne fût-ce que pour
répondre aux contraintes de comparabilité et d'utilisation politique dans le cadre d'un processus de
MOC. Reste encore la question de son pouvoir d'information ou de sa pertinence pour évaluer les
diverses dimensions du problème auquel il renvoie.

INDICATEURS AGREES A I.AEKEN

Une première liste reprenant dix indicateurs de niveau I et huit de niveau 2 a été adoptée au
Conseil européen de Laekenel.

Indicateurs de niveau I

1. Taux de bas revenus après transferts sociaux selon l'âge et le genre ; I'activité la plus
fréquente; le ÿpe de ménage ; le statut par rapport au logement (propriétaire ou
locataire) ; les seuils de bas revenus (valeurs illustratives en standards de pouvoir d'achat
(SPA), euros et monnaie nationale).

2. Inégalité de distribution des revenus (revenu des 20 % les plus riches par rapport aux 20
oÂ les plus pauvres).

3. Persistance dans les bas revenus (deux ans et plus sous le seuil de bas revenus).
4. Écart médian relatif de bas revenus par rapport au seuilde bas revenus (60%).
5. Cohésion régionale : coefficient de variation régionale des taux d'emploi.
6. Taux de chômage de longue durée.
7. Personnes vivant dans des ménages sans emploi.
8. Jeunes quittant prématurément l'école.
9. Espérance de vie à la naissance.

10. État de santé perçu selon le niveau de revenus.

Indicateurs de niveau 2
1. Dispersion autour du seuil de bas revenus (40-50-70 % du revenu médian)
2. Taux de bas revenus ancré dans le temps
3. Taux de bas revenus avanttransferts sociaux
4. Coefficient de Gini d'inégalité des revenus
5. Persistance dans les très bas revenus (inférieurs à 50 % du revenu médian)
6. Part relative du chômage de longue durée
7. Taux de chômage de très longue durée (deux ans et plus)

8. Personnes faiblement éduquées.

Complémentairement à cette liste, il est demandé, bien qu'il n'y ait pas encore de commun
accord sur la dimension essentielle que constitue le logement, que les PAN incorporent des
informations quantitatives sur les aspects relatifs au logement décent, aux coûts du logement ainsi
que sur les personnes sans-abris, qui sont sûrement celles qui souffrent le plus d'exclusion.

Cette liste d'indicateurs est une base de travail à partir de laquelle les travaux du groupe
indicateurs du Comité de protection sociale sont appelés à se poursuivre. Il est en effet nécessaire
d'envisager d'autres indicateurs se rapportant à des domaines diversifiés pour approcher une image
un tant soit peu complète des phénomènes complexes de la pauvreté et de I'exclusion sociale. Le

'' Cette liste figure en annexe du Rapport du Comité de la Protection sociale sur les indicateurs dans le domaine de la
pauvreté et de l'exclusion sociale. 13509/01 + ADDI, REV2.
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Comité de protection sociale insiste également à juste titre sur la nécessité pour I'Union européenne
de renforcer sa capacité statistique dans le domaine social afin de pouvoir faire face à Ia demande
accrue d'indicateurs sociaux à I'avenir. Idéalement ce renforcement statistique au niveau européen
devrait aussi être accompagné d'un processus semblable au niveau national.

Il faut saluer à sa juste valeur le progrès important que constitue cet agrément autour
d'indicateurs communs. Reste à voir ce que I'on en fera. L'utilisation concrète de ces indicateurs
comme instruments d'évaluation des progrès réalisés par les États membres dans la lutte contre la
pauvreté et I'exclusion sociale dépend de la volonté politique tant européenne que nationale
d'assurer ce suivi. Or, il manque un élément essentiel à cette architecture d'évaluation, les points de
référence. Évaluer les progrès réalisés implique qu'il faut fixer des objectifs chiffrés et précis
assortis d'un calendrier de réalisation. Ces objectifs chiffrés sont désespérément absents de la
plupart des plans nationaux et au niveau européen seuls sont fixés des objectifs généraux de
réduction de moitié de la pauvreté d'ici 2010. Bien sûr, la jeunesse du processus européen ainsi que
la brièveté du délai laissé au* États membres pour remettre leurs plans d'action a joué un rôle
certain dans I'absence d'objectifs chiffrés précis, ainsi d'ailleurs que de lignes budgétaires claires. Il
faudra donc être attentifs à ce que de tels objectifs ainsi que des budgets clairs soient fixés dans la
prochaine vague de plans en2003. La présence de ces éléments constituera en soi un indicateur de
la volonté politique de lutter contre la pauvreté

Je conclurai cette partie en évoquant deux « glissements sémantiques » qui sont intervenus en
cours d'année 2001et qui ne sont pas neutres tant politiquement qu'en termes d'indicateurs.

Le premier de ces glissements est d'ordre général. La « stratégie européenne de lutte contre la
pauvreté et I'exclusion sociale » s'est peu à peu transformée en << stratégie pour I'inclusion ». Cela
peut apparaître a priori plus cohérent avec I'objectif global de renforcement de la cohésion sociale
fixé dans la Stratégie de Lisbonne. Mais cela implique aussi un changement de perspective d'analyse
des indicateurs. La lutte contre I'exclusion implique de considérer les indicateurs et les tendances
qu'ils dévoilent sous un angle négatif, à mettre en avant les manques et déficiences plutôt que les
aspects positifs. Au contraire, évoquer I'inclusion implique de s'intéresser aux évolutions positives,
à la hausse du nombre de personnes incluses, ce qui politiquement est plus valorisant. Pour le même
indicateur I'on en arrive à considérer deux populations differentes. Prenons par exemple un
indicateur de "participation sociale" relatif au nombre de personnes se rendant à un spectacle. Une
démarche orientée vers l'exclusion pointera le nombre de personnes ne se rendant pas à un spectacle
alors qu'une démarche orientée vers I'inclusion évoquera plutôt la hausse de ceux qui se rendent à un
spectacle. Il faudra être attentif à éviter les confusions lors de I'interprétation.

Le second glissement sémantique a trait à l'indicateur qui, malgré ses imperfections, est central
dans le cadre de la MOC, le taux de pauvreté. Vous artrezremarqué qu'aucun des indicateurs agréés
relatifs aux revenus ne se réfère explicitement à la pauvreté. L'on préfère parler de bas revenus et
non plus de pauvreté pour le seuil de 60% du revenu médian. Il peut paraître curieux que les
indicateurs clés de la stratégie de lutte contre la pauvreté n'évoquent pas la pauvreté. Ce point n'est
pas anodin et a fait I'objet d'âpres discussions. La Commission aurait souhaité conseryer
I'appellation « taux de pauvreté » au seuil de 60%o du revenu médian mais les États membres,
notamment à travers leurs représentants au sein du Comité de protection sociale, ont préferé évoquer
Ies personnes vivant dans des ménages en deçà de ce seuil comme étant « à bas revenus >> et en
risque éventuel de pauvreté mais non nécessairement pauvres. Faut-il alors parler de précarité plutôt
que de pauvreté ?
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2. PLACE DES INDICATEURS PARTICIPATIFS DANS LE PROCESSUS EUROPEEN

La méthode ouverte de coordination a pour but de faire participer un grand nombre d'acteurs,

dans le cadre de la pauvreté et I'exclusion sociale. Le Comité pour la protection sociale auditionne,

lorsqu'il I'estime nécessaire, les organisations représentant les pauvres et les personnes exclues. Le
Réseau européen des associations luttant contre la pauvreté (EAPN) a fait récemment des

propositions concernant les indicateurs qu'il souhaiterait voirutilisée2 eta rencontré les membres du
Comité du Protection Sociale. Pour EAPN, les meilleurs indicateurs sont ceux qui permettent de
mesurer les changements dans la uie quotidienne des personnes vivant dans la pauvreté et
I'exclusion sociale. De tels indicateurs ne peuvent être déterminés que par une méthode

participative, associant les personnes concernées à des travaux de recherche menés avec rigueur.

L'EAPN a proposé dans un premier temps des indicateurs couvrant cinq domaines privilégiés.

Indicateurs proposés par I'EAPN

PRuvRerr

(les données devraient permettre de distinguer les différents types de ménages: familles
monoparentales, etc.)

1. Taux et intensité de la pauvreté avant et après impôts et transferts sociaux.
2. Persistance de la pauvreté.

3. Pourcentage des ménages rencontrant un nombre (x) de difficultés de conditions de

vie sur une liste à élaborer.

4. Pourcentage d'enfants vivant dans des ménages pauvres après impôts et transferts

sociaux.
5. Pourcentage d'enfants placés issus de ces ménages pauvres rapporté au pourcentage

d'enfants placés issu de I'ensemble des ménages.

6. Taux de chômage de longue durée (un an et plus).
7. Taux de chômage de très longue durée (trois ans et plus).

8. Indicateurs de travail précaire : taux d'emploi durable (emploi stable depuis six mois) et
taux de temps partiel contraint.

Eoucenoru/Fonrqnnoru

9. Jeunes quittant prématurément l'école et ne poursuivant pas leurs études ou une

formation quelconque.
10.Jeunes quittant l'école sans aucune qualification de base.

I I .Taux d'illettrisme.

Snrurr

l2.Nombre de personnes n'ayant pu avoir accès à des soins de santé, faute de moyens

(faute de moyens {inanciers ou faute d'une offre accessible adéquate), au cours de

I'année écoulée.
13.Nombre de personnes ayant connu des périodes de faim au cours de I'année écoulée.

e2 La stratégie européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale '. Les propositions d'EAPN concernant

l'évaluation et les indicatezrs. Site intemet : http://www.eapn.org.

Et',tpLoi
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LocrMrNr/Hnerrer

l4.Nombre de personnes vivant sans logement, qu'elles soient à la rue, logées chez des

parents ou amis, hébergées dans des centres.
l5.Nombre de personnes logées dans un logement insalubre ou surpeuplé.

l6.Nombre de personnes n'ayant pas eu pendant au moins un mois I'eau ou l'électricité.

Le Comité de protection sociale reconnaît I'importance d'associer plus directement à I'avenir les

personnes souffrant de pauvreté et d'exclusion à l'élaboration des indicateurs à utiliser pour la MOC.
Il a été admis que les indicateurs adoptés à l'avenir devront être construits dans un dialogue avec les

plus démunis et leurs organisations. Les ONG ainsi que les autres acteurs (services, partenaires

sociaux, ...) doivent pouvoir participer à ce dialogue. Toutefois, il reste important que les indicateurs
permettent de suiwe les engagements pris par les gouvernements nationaux.

CONCLUSION

II est devenu nécessaire pour les ONG et les partenaires sociaux de développer une capacité
technique propre af,rn de pouvoir s'insérer dans le débat sur les indicateurs, car même s'il s'agit d'une

matière plus technique confiée a priori à quelques spécialistes, I'utilisation des indicateurs dans le
cadre d'un processus politique comme celui de la MOC implique que ces indicateurs jouent un rôle
important dans la réalisation des objectifs. Comme éléments d'évaluation des progrès réalisés ils
permettent aussi de << demander des comptes >>, d'interroger le politique sur la non-réalisation

d'objectifs, à condition bien sûr que ceux-ci soient fixés et quantifiés clairement. Là, les ONG
doivent continuer à mener leur action plus politique afin de s'assurer que de tels objectifs soient
fixés.

Réfléchir en termes de prospective pour les indicateurs participatifs dans le cadre du processus

de la MOC revient à se poser la question : comment intégrer les indicateurs participatifs aux trois
niveaux d'utilisation politique que j'ai évoqués précédemment. Cela implique notamment que, tant
la réflexion technique sur l'indicateur que I'action politique pour son intégration dans le cadre

européen, doit être appropriée et coordonnée en fonction du niveau que I'on considère. Idéalement,

I'action des associations nationales doit permettre de « pousser )) un indicateur participatif au sein du

pays, afin qu'il se retrouve dans le plan d'action national par exemple. Cette poussée doit ensuite être

répercutée au niveau des réseaux européens qui dialoguent avec les autorités européennes. Cette

double poussée ouvre aux indicateurs participatifs une plus grande opportunité d'être considérés.

L'ajout d'indicateurs de niveau I provenant d'un processus participatif sera, il ne faut pas se le
cacher, limité. La réflexion et [e choix de ces indicateurs est I'affaire des spécialistes de chaque Etat

membre au sein du groupe indicateurs du Comité de protection sociale. Mais l'écoute des divers
acteurs fait partie des missions respectives de ces deux organismes; ainsi le Comité de protection
sociale se doit d'écouter les demandes moins techniques de la société civile, par exemple sur la
nécessité de considérer au sein du groupe indicateurs les possibilités d'inclure une dimension ou une

problématique particulière jugée particulièrement importgnte. Mais pour qu'un indicateur nouveau
puisse émerger à ce niveau il faut aussi qu'une majorité d'Etats membres I'appuient.

Cela nous renvoie au second niveau d'action qui est celui du national. Ici il faut considérer la
possibilité d'agir au sein de chaque État membre pour que des indicateurs participatifs soient
incorporés au niveau des plans d'action nationaux (niveau 2) ainsi que dans les statistiques purement
nationales. Il s'agit de jouer à fond le jeu de la MOC et de tabler sur I'effet incitatif que peut avoir
pour certains pays le fait de voir qu'un nombre croissant d'autres États membres utilise des

indicateurs participatifs dans ses plans. Il s'agit bien sûr d'une vision un peu narïe mais pourquoi ne
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pas la tenter si I'on veut effectivement que les indicateurs participatifs soient pris en considération
dans le processus européen ! Certains points relatifs à la lutte contre la pauvreté et I'exclusion, qui
étaient réclamés depuis longtemps par les associations, se sont retrouvés subitement à l'ordre du jour
des autorités nationales etlou régionales du fait de l'existence du processus européen. Je pense par
exemple au surendettement ou à I'exclusion bancaire.

Il est peut-être nécessaire d'intensifier la coopération des associations avec les autres partenaires
sociaux classiques, comme les syndicats, sur la définition et le soutien politique à des indicateurs
reflétant des préoccupations communes (le travail précaire et/ou à bas salaire par exemple ou la
qualité de I'emploi). Des collaborations existent entre le groupe indicateurs du Comité de I'emploi et
celui du Comité de Protection sociale, alors pourquoi ne pas en faire autant entre des groupes
« indicateurs » des ONG et des syndicats ? Ici aussi I'effet de la « double poussée » ne pourrait qu'en
être amplifié.

La MOC a ouvert des possibilités aux ONG pour influer sur le débat global par I'insistance -
relative - qui est mise sur la participation de tous les acteurs, mais aussi par le soutien financier
apporté par le programme communautairee' afin d'explorer les possibilités d'améliorer la
compréhension de la pauvreté et de l'exclusion sociale, notamment par des indicateurs participatifs.
Le courant a rarement été aussi favorable pour la prise en compte des indicateurs participatifs.

REGIS DE MUYLDER

« PROJET DE RECHE,RCHE.ACTION.FORMATION
SUR LES INDICATEURS DE PAUVRETE EN BELGIQUE >>

INTRODUCTION

« On dit que les riches n'ont pas besoin des pauvres. Cette ffirmation peut être contestée si
I'on s'en tient aux plans économique et polttique, mais elle est parfaitement exacte pour ce qui esT

des savoirs. Les riches se représentent le pauvre, l'exclu comme quelqu'un qui n'o rien d'utile à
dire sur l'édification de la société. » Cette citation est tirée du Rapport Général sur la Pauvreté
(RGP) (L994). Elle fait écho aux réflexions que nous avons eues hier en plénière sur la place des
pauvres dans la société. Elle a d'abord été évoquée historiquement par l'intervention de Bronislaw
Geremek, puis elle est devenue comme un fil conducteur dans nos réflexions. Elle me permet aussi
d'introduire mon propos sur les indicateurs de pauvreté dans le cadre du projet de Recherche-
Action-Formation - les trois mots sont importants. Ce projet a pour objectif principal de mettre les
plus pauvres au centre de la démarche et fait clairement appel à la méthode du croisements des
savoirs évoquée ce matin en plénière par le programme « Quart Monde Partenaire ».

1. ORIGINE DU PROJET

Il est intéressant de rappeler l'origine du projet. Toute une réflexion est en cours sur les
indicateurs de pauvreté, d'inclusion et d'exclusion sociale. Un certain nombre d'associations en
Belgique, dans lesquelles les pauvres peuvent prendre la parole et réfléchir ensemble, ont participé à
l'élaboration du RGP. Ce rapport constitue une référence en Belgique en matière d'analyse et de

" Programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre
I'exclusion sociale. Joumal off,rciel des Communautés européennes, 12.l .2002.
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lutte contre la pauvreté parce qu'il a été innovateur. Innovateur au moins à deux niveaux. Tout

d'abord ce rapport a été réalisé en collaboration avec des personnes qui vivent dans la pauvreté.

Ensuite, pour la première fois, la pauvreté n'est pas décrite en termes de manquements, mais en

termes de droits de l'homme.
Les associations qui ont participé au RGP se sont inquiétées de voir que les recherches sur les

indicateurs de pauvreté se faisaient - et continuent de se faire - sans concertation avec les

populations concernées. Cette inquiétude et cette constatation sont à l'origine de ce projet sur les

indicateurs de pauvreté. Projet dont l'essence est d'en rendre actrices les populations les plus

défavorisées.

Voutoir réfléchir sur les indicateurs de pauvreté avec les pauvres est à la fois
nécessaire et juste

C'rsr o'RgoRo ul,le ouesnoN or Nrcrssrrr.

Nous pourrions parler des nombreux indicateurs existants, de leurs faiblesses et de leurs limites.

Il ne me revient pas de présenter ici une analyse détaillée des indicateurs actuellement utilisés. La

discussion nous pernettra sans doute d'y revenir.
Je voudrais plutôt me référer à l'exposé de Moraene Roberts. Elle a cité des indicateurs qui

semblaient importants pour son groupe de réflexion. Elle a montré comment certains indicateurs ne

s'enracinent pas dans le vécu des pauvres et particulièrement des plus pauvres.

Combler le fossé entre les indicateurs conçus « théoriquement » et des indicateurs qui pourraient

émaner de la vie des plus pauvres constitue un enjeu majeur. Ce que vivent les personnes pauvres,

ce qu'elles ressentent, c'est-à-dire leurs souffiances mais aussi leurs efforts doivent apparaître dans

les instruments que nous utilisons pour mesurer la pauvreté et analyser les politiques mises en

æuvre pour y faire face.
Il n'y a aujourd'hui aucun indicateur basé sur les efforts que font les plus pauvres dans leur vie

quotidienne. Inclure ceci dans notre réflexion sur les indicateurs est une nécessité car nous pourrions

ainsi obtenir des indicateurs plus pertinents. Nous ne pourrons aboutir à ce résultat sans une

participation des personnes les premières concernées par la problématique de la pauvreté. C'est

donc une question de nécessité.

C'esr RussI urur ouemoru oe :umcr.
Nous avons largement abordé dans nos réflexions la question des Droits de I'homme, la question

de la dignité. Si nous voulons concevoir des indicateurs qui puissent être des outils de lutte contre la

pauvreté, si nous voulons mesurer les progrès réalisés, nous ne pouvons les élaborer sans les

personnes les premières concernées par cette question.

Les politiques de lutte contre la pauvreté, les mesures concemant les pauvres sont, encore

aujourd'hui, établies sans concertation avec les pauvres, alors que toute leur vie quotidienne est

conditionnée par ces mesures. De quel droit une société agit-elle de cette façon ? C'est donc bien

aussi une question de justice.

2. MISE EN GUVRE DU PROJET

Le projet mettra ensemble autour de la table des personnes vivant dans la pauvreté, des

scientifiques, des administrations et institutions, et des partenaires sociaux. Tout l'enjeu est de

permettre à ces différents acteurs qui sont porteurs d'un savoir spécifique de réfléchir ensemble. Ce

matin en plénière, les intervenants du programme « Quart Monde Partenaire » nous ont exposé la

méthodologie mise en æuvre pour pernettre le << croisement des pratiques ». Ils ont mis en lumière

l'intérêt d'une telle démarche. Nous avons découvert ainsi les conditions nécessaires pour réaliser

un croisement des savoirs et des pratiques. Il n'est pas question en effet qu'un participant amène la
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connaissance dont il est porteur sans que cet apport ne soit susceptible d'interferer sur celui d'une
autre personne et aboutir à quelque chose de nouveau. Nous restons toujours dans cette idée
d'obtenir des données plus pertinentes par rapport à ce que vivent les plus pauvres.

Je voudrais souligner quelques réalités auxquelles nous avons été confrontés dans la mise en

ceuvre de ce projet.

La paÊicipation des très pauvres s'enracine dans une histoire

Il faut être bien conscient que la participation des pauvres ne s'obtient pas simplement parce que
quelqu'un décrète que cette participation pourrait être utile.

Je me réfère à nouveau à l'intervention de Moraene Roberts. Elle nous a dit très nettement
qu'elle était en mesure de s'exprimer sur toutes ces questions, suite à douze ans d'engagement avec
le Mouvement ATD Quart Monde : un engagement fait de réciprocité. Elle et sa famille ont été

soutenues pendant toute cette période et elle-même s'est engagée pour d'autres et avec d'autres. Elle
a eu la possibilité d'entrer dans tout un processus de rencontres au cours desquelles elle a appris à
prendre la parole, à confronter ses idées. À notre avis, il s'agit d'un élément clef fondamental dans
la participation des pauvres. Comment des personnes qui ont toujours fait I'expérience de

l'exclusion (c'est à dire de la non-participation) pounaient-elles du jour au lendemain prendre part à

une réunion et se dire:« Je vais participer » ? Ce n'estpas possible. Il faut d'abord être conscient
de l'histoire des personnes et donc du chemin à poursuivre ; « un chemin d'engagement
réciproque )), pour reprendre l'expression lumineuse de Moraene Roberts. Les plus pauvres doivent
donc suivre un processus qui leur permette d'acquérir des moyens d'expression qu'ils n'ont pas

forcément d'emblée. C'est une histoire, c'est un cheminement qui peut être très long, Trop souvent
nous négligeons cette dimension et nous parlons d'une participation qui serait décrétée une fois pour
toute dans un bureau. C'est pourquoi les personnes pauvres qui vont se joindre au projet sont liées à

des associations dans lesquelles elles ont pu parcourir ce chemin, acquérir cette expérience de

I'expression et de la confrontation avec d'autres.

Un autre aspect fondamental est le fait que les personnes pauvres qui participent, le font en leur
nom mais aussi au nom de leur milieu : elles en sont les déléguées. Au cours du projet, elles doivent
pouvoir retourner auprès de leurs « pairs » pour garantir que leurs paroles restent non seulement
ancrées dans leur existence mais aussi dans l'existence des personnes qui vivent autour d'elles au

quotidien.

Tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité dans un tel projet. Le prétendre
serait nier la réalité

Béatrice Derroitte a dit: « Les personnes pauvres font une expérience où le savoir et le pouvoir
sont très inégalement répartis ». Nous venons tous de milieux differents, avec des expériences
différentes et détenteurs de savoirs différents. Dans la société dans laquelle nous vivons, des valeurs
de hiérarchie se sont imposées : le savoir du scientifique est reconnu, Ie savoir qui émane du vécu
des pauvres n'a pas la même reconnaissance.

Quand nous démaffons un projet comme celui des indicateurs de pauvreté, il faut en être

conscient et donc en tenir compte dans Ia méthode de travail. Chaque groupe d'acteurs doit
travailler à son niveau. 11 n'y a pas que des rencontres où tous les acteurs se confrontent ; il y a aussi

des temps prévus où chaque acteur travaille avec des personnes qui sont au même niveau, détenteurs
du même savoir en reprenant ces notions de savoir d'expérience, de savoir scientifique et de savoir
d'action. Lorsque nous y sommes préparés, nous pouvons ensuite avoir des temps communs de
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réflexion avec une dimension réciproque de formation. Le croisement des savoirs est alors

expérimenté et permet une confrontation dans l'espoir de faire naître quelque chose de nouveau.

Ceci exige bien sûr une structure adéquate au niveau de l'organisation, notamment la mise en place

d'une équipe pédagogique qui assure l'ensemble des travaux et régule les relations entre groupes

d'acteurs. Cette équipe pédagogique a, avant tout, une mission particulière de vigilance par rapport

aux acteurs issus du milieu de la pauvreté.

Nous ne pouvons pas, dans un tel projet, limiter les pauvres au rôle de
témoins

Il ne s'agit pas simplement de dire : « Vous êtes détenteurs d'un savoir d'expérience. Dites-nous

ce que vous vivez ».

Nous avons tendance à leur demander de s'exprimer sur leur vécu puis à proposer à d'autres

personnes maîtrisant les instruments de la réflexion et les instruments scientif,rques d'élaborer des

théories en analysant et interprétant l'apport des personnes pauvres. Cette manière d'opérer limite
très dangereusement la participation des pauvres et, d'autant plus injustement, que nous risquons

d'exploiter leur vécu à des fins tout à fait étrangères à leurs aspirations profondes et à leurs attentes

dans ce processus de participation. Les pauvres doivent impérativement garder la maîtrise de leur
apport.

De plus, tous les acteurs doivent être associés à toutes les étapes de la recherche depuis le début,

dans la détermination des thèmes prioritaires, etc., jusqu'au développement du raisonnement et

surtout jusqu'à la réalisation des conclusions, lorsqu'un produit sortira d'une telle recherche.

Béatrice Derroitte a insisté sur la nécessité de la mise par écrit car, par exemple, dans la discussion

tout semble évident alors qu'à la relecture des écrits les acteurs se découvrent des points de

désaccord. Donc, c'est très important que tous les acteurs soient partie prenante de cette réalisation

finale et qu'elle soit publiée et utilisable au niveau de la société.

Vous pouvez vous rendre compte que ce projet est très enraciné dans la première expérience

faite par le programme Quart Monde Partenaire. En effet, ce projet impose une réflexion

approfondie sur la participation des pauvres. Il ne s'agit pas de la vouloir, il s'agit de la mettre en

æuvre concrètement en prenant les moyens adéquats. Une évaluation permanente des étapes doit
mettre à jour la participation effective de chaque acteur, de chaque groupe d'acteurs.

J'ai insisté sur les trois dimensions du projet : recherche, action et formation. Je conclus en

explicitant chacune d'elles.
Recherche, dans la mesure où les acteurs réfléchiront sur un sujet - les indicateurs de pauvreté -

pour trouver des éléments nouveaux. Il y a bien une question de recherche qui concerne la
pertinence des indicateurs de pauvreté et leur correspondance avec la réalité vécue par les plus

pauvres.

Action, dans le mesure où il est demandé, sur une période de dix-huit mois, un travail régulier à

chaque acteur ; un travail qui doit conduire à un produit commun qui comportera des propositions à

mettre en pratique dans les politiques de lutte contre la pauvreté.

Formation, dans la mesure où chacun doit apprendre à dialoguer avec les autres et à se laisser

interpeller par les acteurs détenteurs d'un savoir différent du sien. Il s'agit d'une formation

réciproque.
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COMMENTAIRE DE L'ATBLIER

PAR FRANÇOISE CORE

Les indicateurs sont aujourd'hui incontoumables, que l'on traite d'un problème de société ou
d'une politique particulière. L'enjeu est d'autant plus important que souvent le problème/la
politique sont ramenés aux seuls indicateurs retenus. Cela appelle à une double vigilance : au niveau
des indicateurs, et au niveau de leur utilisation abusive.

La définition du problème

La communauté internationale s'accorde aujourd'hui sur le fait que la pauvreté traduit l'inégale
effectivité de la mise en æuvre des droits fondamentaux. Ceux qui vivent la pauvreté perçoivent
aussi que c'est parce qu'ils ne jouissent pas pleinement de tous leurs droits - et de l'égale dignité
qui en est le préalable - qu'ils ne peuvent pas être acteurs à parts égales dans la société. « Être
acteurs à parts égales )> c'est ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants dans la société de demain.

Les indicateurs

Jean-Jacques Friboulet nous dit dans son intervention : « À l'orée du 2lè*" siècle, un ensemble
d'indicateurs sur la.pauvreté ne peut se contenter de compter les pauvres comme le faisaient les
recensements du lÿ^" siècle ». Sous prétexte de pragmatisme, on n'a pas fait évoluer les systèmes
statistiques à la mesure de l'évolution de la perception de la nature de la pauvreté. L'accès de tous à
tous les droits pose certes un défi considérable en matière d'observation et de mesure des droits de
l'homme. Tant qu'on ne s'attellera pas sérieusement à cette tâche on ne disposera pas d'indicateurs
adaptés pour la lutte contre la pauvreté.

La paÉicipation des plus pauvres

Elle est nécessaire non seulement pour respecter les droits des plus pauvres mais aussi parce que
toutes les études montrent que les critères utilisés par les experts ne rejoignent pas ceux mis en
avant et perçus par les personnes dont on veut changer la situation. Il y a ainsi beaucoup à gagner à

coller de plus près à la réalité. Il faudrait multiplier ce type d'études et en divulguer les résultats plus
largement.
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ANNEXES

ANNEXB 1

Mouvement ATD Quart Monde
VERS UNE EUROPE DE TOUS
Août 2000

LB MOUVBMENT ATD QUART MONDE
DANS L'EUROPB DE DEMAIN :

UNE UÉUARCHE PROSPECTIVBg4

Notre refus de la misère, nous le vivons dans des sociétés qui évoluent. Ces évolutions peuvent

représenter des chances nouvelles, mais aussi des entraves ou des menaces, dont il nous faut tenir
compte.

Le père Joseph Wresinski nous a appris à nous interroger sans cesse : quelles sont les conditions
de vie faites aux plus pauvres ? Quelles sont leurs aspirations ? Quelles sont les chances à saisir

pour que puisse se développer avec eux un partenariat qui garantira l'égale dignité de tous les êtres

humains ?

Nous avons besoin de chercher à comprendre, avec l'aide d'autres personnes qui s'interrogent sur

le devenir de I'Europe et du monde, quels sont les signes d'espoir, quels sont les défis que nous

devons relever. Il nous faut aussi partager entre nous la compréhension que nous avons les uns et les

autres du monde qui nous entoure et de ses évolutions.
Engagés avec les plus pauvres pour promouvoir avec eux un monde sans misère ni exclusion,

nous avons donc à acquérir ensemble une intelligence des signes avant-coureurs qui nous sont

donnés comme autant de repères pour bien orienter notre action. C'est le sens de I'effort de réflexion
prospective que nous entreprenons actuellement et dont ce document cherche à rendre compte.

Depuis quelques mois, plusieurs d'entre nous ont dialogué avec des personnes qui nous ont

partagé leurs questions et préoccupations sur le devenir de l'Europe, Qu'en retirons-nous ?

QU'EST-CE QUE LA DEMARCHE PROSPECTIVE ?

Journée de travail avec Hugues de Jouvenel (directeur du Groupe "Futuribles"),
le 3 mars 2000, à Parises.

Hugues de Jouvenel nous a expliqué que la réflexion prospective consiste à anticiper pour agir
en faveur d'un avenir souhaitable librement débattu. La démarche prospective repose sur l'idée que

I'avenir n'est pas prédéterminé : il est construit par des personnes, acteurs dans la société. Les deux

questions de base de cette démarche sont : que peut-il advenir (anticipation) ? Que pouvons-nous

faire (marges de manoeuvre, stratégies) ?

L'avenir est domaine de liberté. ll y a plusieurs futurs possibles, mais ce qui peut advenir est

fortement marqué par I'héritage du passé : il y a des tendances lourdes qu'il est important d'identifier

'o Réalisé par l'lnstitut de Recherche du Mouvement ATD Quart Monde.
e5 Un compte-rendu complet est disponible sur demande à I'Institut de Recherche (107 avenue du Général Leclerc - F-

95480 Pienelaye).

183



(le vieillissement de la population en Europe, le développement des nouvelles technologies, etc.) et
des variables qui sont plus déterminantes que d'autres. Mais personne ne sait avec certitude ce que

l'avenir sera.

L'avenir est domaine de pouvoir. Comme la liberté, le pouvoir est très inégalement réparti, mais
personne n'est sans aucun pouvoir sui sa vie. Il y a toujours des « marges de manoeuvre >), d'autant
plus grandes si on n'est pas dans l'urgence et si on a pu « anticiper » et se préparer.

L'avenir est domaine de volonté. «Il n'est de vent favorable que pour celui qui sait où il va ». Il
est essentiel d'avoir une vision claire d'un avenir souhaitable et réalisable.

Pour résumer, nous sommes comme le navigateur qui mène sa barque : nous devons anticiper ce

qui va se passer autour de nous (étude du vent, des récifs, du mouvement des autres navigateurs,
etc.), et agir pour atteindre notre objectif, avec nos instruments de pilotage (programmation).

LES ETAPES DE I.A DEMARCHE PROSPECTIVE.
La démarche comprend cinq étapes :

. définition du problème et choix de l'horizon (exemple : précarité et grande pauvreté
en Europe en 2010);

o identification des variables clés et de leurs relations ;

o recueil des données et élaboration d'hypothèses ;
o construction des futurs possibles, le plus souvent sous forme de scénarios ;
o choix stratégiques.

Les scénarios « exploratoires » sont construits en partant des tendances lourdes actuellement à

I'oeuvre, et en échafaudant diverses hypothèses d'évolution. Les scénarios « stratégiques » ou
« normatifs )) sont construits en partant d'objectifs raisonnables à moyen terme (par exemple,
l'éradication de la misère en Europe en vingt ans) et en cherchant des méthodes pour les atteindre.
Ces deux manières de procéder sont complémentaires, mais distinctes dans leur logique.

CINQ "SCÉNARIOS EXPLORATOTRES" SUR L'AVENTR DE L'EUROPE :

DIALOGUE, AVEC LA CELLULE DE PROSPECTIVE
DE LA COMMISSION EUROPÉENNN

le 19 mai 2000 à Brtuellese6

La Cellule de prospective de la Commission européenne, créée en 1989 et placée sous la
responsabilité directe du président de la Commission, a élaboré cinq scénarios "exploratoires"
contrastés, ayant pour objet de fournir des images plausibles de I'Europe à I'horizon 2010. En voici
une brève présentation :

Le scénario l, "Le triomphe des marché,s", se caractérise par le règne croissant du libéralisme
économique sur un marché planétaire. L'élargissement de l'{Jnion à de nouveaux pays s'accélère,
le rôle de l'État diminue, le marché du travail est déréglementé, les services publics privatisés. La

création d'entreprises prospère, la richesse et la pauvreté augmentent, tout comme l'individualisme,
le scepticisme envers la politique, le souci du court terme.

Le scénario 2, "Les cent 1fleurs", est marqué par la paralysie et la corruption des grandes

institutions publiques et privées. Une grande crise de confiance gagne les sociétés, l'action directe

se répand, les Européens se replient sur le micro-local. L'économie informelle se développe, les

initiatives locales se multiplient sans aucune logique d'ensemble, les inégalités s'accroissent. Le rôle

e6 Un compte-rendu plus détaillé de cette rencontre est disponible sur demande à I'lnstitut de Recherche du Mouvement
ATD Quart Monde (107 avenue du Général Leclerc - F-95480 Pierrelaye).
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des régions et des associations s'accentue. Les institutions européennes perdent leur légitimité et

sont isolées, l'élargissement de l'Union européenne est bloqué.
Le scénario 3, "Responsabilités partegées", repose sur une réforme ambitieuse du secteur public

qui orchestre une politique sociale et industrielle renouvelée et facilite la responsabilisation de

nouveaux acteurs (ONG, entrepreneurs sociaux ? ...). Les groupes de base prennent la parole et

animent le développement, les pactes pour l'emploi se généralisent et font baisser le chômage. Une

meilleure représentation des populations défavorisées permet de réformer le droit du travail et de

consolider la sécurité sociale. L'Europe s'élargit à l'Est et défend un modèle de développement

original, où la pauvreté reste cependant à un niveau élevé.

Le scénario 4, "Les sociétés de création", part de l'hypothèse d'une révolte populaire à travers

l'Europe, en réponse aux programmes d'austérité budgétaire. Les peuples remettent au centre de

l'économie la protection de I'environnement et le développement humain. Les systèmes comptables

et fiscaux sont réformés. L'Europe retrouve un niveau de pleine activité et une meilleure cohésion

sociale. Mais l'élargissement à l'Est piétine. Absorbée par ses propres réformes, I'Europe est

incapable de développer une politique étrangère cohérente.

Le scénario 5, "Voisinages turbulenrs", décrit une Europe menacée par l'extension des guerres

dans les pays voisins, qui entraîne le développement massif d'une immigration clandestine. Les

actes terroristes se multiplient. Le développement de tensions et de conflits entraîne la création d'un

Conseil européen tout entier absorbé par des préoccupations de sécurité et de défense. Le rôle des

grands États membres se renforce, celui de I'Union européenne diminue. Le grand public européen

est inquiet, passif et de plus en plus intolérant. Le chômage et l'exclusion sociale s'aggravent, les

réformes nécessaires sont reportées à des jours meilleurs.

Au terme du dialogue qui s'est noué le 19 mai 2000 avec une vingtaine de fonctionnaires

européens, ta délégation du Mouvement ATD Quart Monde a fait les suggestions suivantes :

« L'engagement pris par le Conseil européen à Lisbonne de se diriger vers l'éradication de la
pauvreté en Europe rejoint la finalité d'ATD Quart Monde, qui est l'éradication de la misère. Dans

cette perspective, on peut s'interroger sur les objectifs à moyen terme que I'Europe pourrait se

donner pour mettre en oeuvre une politique prioritaire de lutte contre la précarité et la pauvreté. La

Cellule de prospective pourrait-elle élaborer des scénarios normatifs, posant l'éradication de la
misère en Europe de 2010 comme objectif, et explorant les différents chemins qui pourraient y

conduire à partir de la situation actuelle ? Une telle étude aurait le mérite d'éclairer les exigences à

satisfaire pour que cet objectif ne reste pas un voeu pieux. Il serait nécessaire d'éclaircir plusieurs

éléments , quels sont les facteurs favorables et défavorables dans la mobilisation européenne ? À
qui faudrait-il faire appel ? Quels sont les indicateurs pertinents de la pauvreté ? Dans la mise en

oeuvre d'un tel projet, comment répartir les compétences entre les niveaux européen, nationaux,

régionaux et locaux ? »

CINQ ENJEUX SUR LESQUELS NOUS DEVONS ETRE VIGILANTS

Intervention de Pierce de Charentenay, (directeur de l'Office catholique d'information et

d'inttiative pour l'Europe) lors de la rencorire européenne à Heerlen, enianvier 2000e7

Piene de Charentenay a retenu cinq enjeux sur lesquels les Européens doivent être

particulièrement vi gilants.

Les droits de I'homme : quel sera le contenu de la Charte des droits fondamentaux de I'Union

européenne qui devrait être adoptée à Nice en décembre 2000 ? Est-ce que les valeurs de

e7 Cf. article paru dans la revue Quart Monde "Mondialisation et pauvreté", Editions Quart Monde, sept. 2000.
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« fraternité » et de « dignité humaine » et les droits d'une communauté de base comme celle de la
famille y seront inscrits ?

La construction de I'Union européenne : quel modèle social veut-on garantir ? Veut-on et peut-
on promouvoir une sécurité sociale universelle, intégrant même les chômeurs, les gens en fin de
droits, voire les clandestins ?

La croissance des richesses et de la pauvreté : comment faire face à I'accroissement des
inégalités? quelle politique d'immigration va prévaloir ?

La réunification de I'Europe : quels moyens sont pris pour développer les contacts informels
avec les ressortissants des pays de I'Europe de I'Est ?

La mondialisation : comment trouver une manière européenne de se développer, de maîtriser la
productivité et les questions relatives :u chômage ?

ASSOCIER LES PLUS PAU\rRES
POUR DEFINIR CE QU'EST LA PAUVRETE

Contribution de l'Institut de Recherche du Mouvement ATD Quart Monde à la conférence
internationale « Statistique, développement et droits de I'homme >> organisée à Montreux (Suisse)
du 4 au I septembre 2000e8

En s'appuyant sur le programme Quart Monde Université et sur les travaux réalisés en 1998 en
Grande Bretagne par trois associations, ATD Quart Monde, Oxfam Solidarité et Church Action on
Poverty, Françoise Coré, alliée, fera valoir la nécessité de développer une approche participative
associant les plus pauvres eux-mêmes aux universitaires et aux partenaires sociaux, pour définir ce
qu'est la pauvreté, comment la mesurer, et déterminer ainsi des indicateurs de lutte contre la
pauvreté réellement « partagés ». Cette méthode de croisement des savoirs suppose certaines
conditions de base : établir des relations de respect et de confiance, progresser au ry{hme du plus
lent, reconnaître la contribution de chacun, offrir une formation adaptée...

DBS QUBSTIONS A NOUS POSBR

Hugues De Jouvenel du groupe Futuribles et l'Institut de Recherche du Mouvement ATD Quart
Monde ont convenu d'organiser ensemble deux journées d'étude prospective sur la précarité et la
grande pauvreté en Europe à l'horizon 2010 fin janvier 2002, à Bruxelles. Pour préparer cette
rencontre, nous proposons de réfléchir sur les questions suivantes, à adapter au contexte de chacun :

o Que rêvons-nous pour nos enfants dans dix ans ?
o Quels sont les principaux changements nécessaires pour que la vie des plus

pauvres s'améliore ?
o Avec qui devons-nous agir pour éradiquer la misère en Europe dans dix ans ?
o Que peut faire l'Europe pour faire reculer la misère dans le monde ?

e8 Cf. article paru dans la revue Quart Monde "Mondialisation et pauvreté", Editions Quart Monde, sept. 2000.
Cf aussi : « L'approche participative pour la mesure du développement et la mise en æuvre des droits de I'homme
les apports essentiels du partenariat avec les plus pauvres », Françoise Coré, C-Pa 6c, Conference AISO du 4-
8/ 09 /2000, Montreux. http ://www.statistik.admin.ch/events/fevents.htm
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ANNBXE 2

Mouvement ATD Quart Monde
VERS UNE EUROPE DE TOUS.
Janvier 2002

PRECARITE ET GRANDE PAUVRETE EN EUROPB
A L'HORIZON 2OIO: UNE »ÉUANCHE PROSPECTIVEg9

1. LES TENDANCES LOURDES EN EUROPE A L'HORIZON 2O1O

On observe la permanence sur plusieurs décennies de certaines tendances dites << lourdes >», mais
pas immuables. Leur inertie est très variable selon les domaines : elle est grande dans le domaine
démographique, plus faible dans d'autres. L'inventaire ci-dessous emprunte largement aux
<<Scénarios Europe 2010>> de la Cellule de Prospective de la Commission européenne (éditions

Apogée, novembre 1999), et au rapport n" 38 de l'Institut de prospective technologique de Séville
<< Europe 2010 : futurs et scénarios », disponible sur Intemet (http://rvruai:lcs).

Démographie (Europe)
Stagnation et vieillissement'. la population de l'actuelle Union européenne se stabilisera vers

385 millions d'habitants en 2010, soit la moitié de la population totale du continent européen et

5,602 seulement de la population mondiale. Le vieillissement de la population entraînera des

pressions accrues sur les systèmes de sécurité sociale et d'éducation : vers 2007, les travailleurs de

55-64 ans seront plus nombreux que les 20-29 ans. Les entreprises ne pouront plus renouveler les

compétences en remplaçant des trai,ailleurs âgés par des plus jeunes. Il faudra réorienter les

systèmes d'éducation et de formation vers la formation continue.

Élargissement: les pays candidatsl00 à l'entrée dans l'Union européenne totalisent environ 106

millions d'habitants. Presque tous voient leur population diminuer depuis quelques années.

Démographie (Monde)
Accroissement de la population mondiale: actuellement proche de 6 milliards, elle devrait

approcher 6,9 milliards de personnes en 2010. Sur dix naissances dans le monde d'ici 2010, neuf se

produiront dans les pays en voie de développement. D'oir une forte pression migratoire sur les pays

riches, et un déclin du poids démographique de I'Europe dans le monde. Aujourd'hui, les pays

d'Europe pratiquent souvent une immigration sélective réservée aux plus qualifiés, et rejetant les

autres.

Mondialisation
Elle est caractérisée par l'accroissement des échanges internationaux (développement des

Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication CNTIC), du commerce mondial,

des investissements étrangers, augmentation des mouvements de capitaux à la recherche d'une

" Cet aide-mémoire élaboré par Françoise Coré, Marie-Paule Rozec et Xavier Godinot, de I'Institut de Recherche du

Mouvement ATD Quart Monde, a bénéficié des remarques d'Hugues De Jouvenel, directeur du groupe Futuribles.

'* Soit dix pays d'Europe centrale et orientale et deux pays méditerranéens (Chypre et Malte)
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rentabilité financière) et l'absence d'une instance de régulation mondiale. La <<triade» USA,
Europe, Japon et les pays d'Asie émergents réalise l'essentiel des investissements et des échanges.

Dans les pays industrialisés, on observe une élévation généralisée du niveau de vie, une
augmentation sensible du niveau d'éducation, une protection sociale de plus en plus développée,
mais la persistance de l'illettrisme et de la grande pauvreté à un niveau variable selon les pays, mais
souvent élevé. En Europe de l'Est, on observe un accroissement massif de la pauvreté lié à la
transition économique. Certains pays en développement, notamment en Asie, tirent parti du
nouveau contexte et s'enrichissent. D'autres s'appauvrissent, notamment l'Afrique subsaharienne.
Dans sa forme actuelle, la mondialisation a pour corollaire un accroissement du fossé entre pays
riches et pays pauvres, et un accroissement des inégalités à l'intérieur même des pays. La
concurrence fiscale que se livrent les pays a conduit à une diminution de l'imposition du capital et
un accroissement de l'imposition du travail dans l'Union européenne.

Technologie et productivité
L'accélération du progrès technologique depuis deux cents ans entraîne des difficultés

d'adaptation à la rapidité du changement. L'explosion des NTIC et la révolution technologique dans
la médecine et les biotechnologies m.'difient les comportements. Une médecine plus personnalisée
devrait se développer, incluant une médication plus ciblée associée à des tests génétiques. Sur le
marché du travail, les employeurs demandent une main d'æuvre de plus en plus qualif,rée, ce qui a
conduit à l'appauvrissement de la main d'æuvre la moins qualifiée des pays industrialisés.

Environnement
La croissance économique actuelle repose sur une exploitation des ressources naturelles à un

rythme insoutenable, qlui se manifeste par le réchauffement de la planète, la pollution, la diminution
des forêts tropicales et des tenes cultivables en Tiers Monde, le déclin de la biodiversité, la
raréfaction des ressources en eau ... On observe l'émergence récente d'une approche internationale
concertée pour lutter contre la dégradation de l'environnement et le réchauffement de la planète
(protocole de Kyoto). Le problème du partage des coûts entre pays industrialisés et pays en voie de
développement est épineux.

Valeurs vécues

On observe sur plusieurs décennies tn renforcement de « I'tndividualisme universaliste »
caractérisé par le refus de subordonner l'individu au groupe, le déclin des autorités traditionnelles
(politiques, administratives, religieuses), la perte de prestige de la science, de la technologie, de la
rationalité, l'importance plus grande accordée à la liberté de choix de l'individu et à l'égalité des
droits entre tous (développement d'un courant des Droits de l'homme). Dans le domaine religieux,
on constate le déclin des pratiques traditionnelles et la recherche de spiritualités « à la carte ». La
famille demeure le point d'ancrage le plus important dans la vie, mais sa structure et ses pratiques
ont beaucoup changé (plus grande autonomie de la femme, plus de familles monoparentales, etc.).
Le travail est de plus en plus perçu comme un moyen d'accomplissement personnel.

Sécurité et nouvelles menaces

.Le contexte géopolitique a été fortement modifié par I'augmentation importante du nombre
d'Etats reconnus (44 en 1850, 191 en 1995),la fin de la guerre froide, les changements dans la
nature des conJlits et des menaces (de l'inter-étatique à l'intra-étatique à composante ethnique), le
renforcement des nationalismes exchrsifs, l'apparition du « terrorisme de masse » organisé par des
groupes privés. Le crime organisé s'internationalise et utilise les nouvelles technologies pour le
trafic d'êtres humains, de stupéfiants, d'armes, le blanchiment de l'argent etc. On observe
l'émergence récente d'une approche internationale concertée pour lutter contre le crime organisé.
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Élargissement de !'Europe
Les populations d'Europe centrale et orientale ont beaucoup souffert de la transition de

l'économie dirigée à l'économie de marché. L'effondrement des systèmes de protection sociale a

provoqué « un accroissement sans précédent de la pauvreté dans la région... Il y a un noyau dur de

population très pauvre qui a toutes les chances d'être laissé pour compte, même lors d'une forte
croissance économiquetqt ,. Les valeurs spécifiques vécues dans ces pays doivent être prises en

compte par l'Union européenne, qui dewa leur exporter sa stabilité ou importer leur instabilité.

Démocratie et gouvernance

La démocratie représentative est en crise, et de nouveaux acteurs (ONG) émergent, recherchant

des formes de démocratie plus participatives. L'élargissement de l'Union européenne pose la
question de la réforme de ses institutions : le sommet européen de Laeken a confié à une

Convention le rôle de faire des propositions. La nécessité de rechercher de nouvelles formes de

gouÿernance mondiale est de plus en plus reconnue.

2. QUELQUES QUESTTONS CLEFS POUR LA LUTTE CONTRE tA GRANDE
PAUVRETE ET I.A PRECARITE

Le développement consiste à accroître la liberté et les capacités de chacun (Amartya Sen, prix

Nobel d'économie). Comment créer les conditions d'un développement durable pour tous,

respectueux des droits de l'homme ? Comment faire de l'éradication de la misère un objectif
prioritaire de l'Union européenne, dans les textes et dans les actes ? Quels instruments juridiques,
quelles alliances sont nécessaires ?

Le sommet de Lisbonne a fixé à l'Union européenne l'objectif de devenir « l'économie de la

connaissance la plus compétitive du monde »>. Comment vont s'organiser la production, la

reconnaissance et l'utilisation des compétences de chacun ? Les savoirs de vie seront-ils reconnus ?

Renforcement et soutien des solidarités familiales
« Quand on nous retire des edants, c'est comme si nous perdions la vie >> ; << Il est temps qu'on

commence à nous écouter » disent des mères de famille françaises et anglaises dont les enfants ont

été placésro2, et l'estime de soi brisée. Au cours du 20è" siècle, des politiques de dislocation des

familles très pauvres ont été menées dans tous les pays d'Europe: stérilisations forcées dans les

pays nordiques, « génocide culturel » des familles tsiganes en SUisse, déportation pendant plus de

trois siècles d'enfants britanniques vers les colonies de l'empirel03, etc. Comment changer le regard

porté sur les familles très défavorisées, et les politiques familiales, pour renforcer leur capacité de

résistance à la misère?

L'éducation et la culture pour tous
« Savoir lire et écrire, c'est se libérer de la honte. »toa

« J'ai rencontré trois ÿpes d'enseignants : ceux qui ont décidé qu'avec des gens comme nous, il
n'y a rienàfaire ; ceux qui ont cru qu'onpouvaitfaire quelque chose avec nos enfants, mais pas

ror« Making transition work for everyone. Poverty and inequality in Europe and Central Asia » V/orld Bank, 2000.
r02 « Enfants placés >>, Revue Quart Monde, no 178, Editions Quart Monde, mai 2001, p. 6 et 16. Voir aussi, <<In focus:

adoption», Digniÿ, Fourth World Journal, Summer 2001

'o' Sur ce sujet, voir <<Exclusion, de I'aveuglement à la clairvoyance»» de Xavier Godinot, revue Futuribles, p. 5-18, mai

1999.
roa 

<< Tous, nous sommes acteurs des droits de l'homme >», Actes de [a 6è'" session européenne des Universités

populaires du Quart Monde au Comité économique et social européen, Bruxelles, Editions Quart Monde, 1999.
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avec nous, les parents ; ceux qui ont voulu se battre avec nous pour l'avenir de nos enfants. Ces
derniers sont les seuls qui ont donné le goût d'apprendre à mes filles » observe une maman de
milieu très défavoriséI0s. Comment faire pour que l'école et les differents organismes d'éducation
populaire deviennent davantage des « organisations apprenantes » avec les plus défavorisés ?

Comment rendre les NTIC accessibles aux plus pauvres, à l'Est et à l'Ouest de l'Europe, mais aussi
au Sud ?

Un emploi décent et une protection sociale convenable pour chacun
<< On ne stoppera pas la misère si on continue à considérer les plus défavorisés comme des

bouche-trous, si on ne leur donne que des petits boulots précaires et sous-payés. Nous demandons
que tous ces sous-emplois deviennent de vrais emplois, qui donnent les mêmes droits qu'aux autres
travailleurs. Pour y arriver, nous demandons le soutien des partenaires sociaux, qui ont le pouvoir de
faire changer la réglementation/Od .»

Un « sous-droit » de l'insertion se développe depuis vingt ans dans les pays de l'Union
européenne, tandis que la précarité des emplois augmente. L'adaptation du droit social est un enjeu
fondamental pour concilier performances économiques et développement humainloT. Comment
articuler mobilité, formation professionnelle des moins qualifiés, protection des acquis et continuité
des droits sociaux ?

Concilier sécurité et libefté
Les pays d'Europe dont la protection sociale est Ia plus généreuse imposent souvent un contrôle

social dur et tatillon aux populations défavorisées, comme s'il n'était pas envisageable de leur
garantir à la fois sécurité et liberté. Les politiques sécuritaires se répandent en Europelos, ainsi que

des formes atténuées de formation ou de travail forcé (Workfare, « activation » des allocations
sociales). La libéralisation des pratiques d'euthanasie pourrait avoir des effets pervers sur les
groupes les plus déconsidérés, en facilitant leur << élimination douce »>'. << Pour souffrir de racisme,
il n'y a pas besoin d'être étranger. Quand on est pauyre, on n'est pas considéré comme tout le
monde, on est considéré comme rien du tout >>. Comment permettre aux populations les plus pauvres
d'accéder aux droits fondamentaux sans attenter à leur liberté ?

LE ROLE DE L,UNION EUROPEENNE DANS LE MONDE: PROTECTIONNISME OU
SOLIDARITE ?

Immigration: les politiques migratoires très sélectives des pays membres de l'Union européenne
contribuent au (( drainage des cerveaux » des pays du Sud, et relèguent dans la clandestinité et le
non-droit un grand nombre de personnes, menacées de paupérisation, qui constituent une << main
d'æuvre délocalisée sur place >>.

Coopération au développement : au cours de la dernière décennie, l'aide publique des pays

industrialisés au développement a chuté de 29Yo. En 2000, les quinze pays de l'Union européenne y
consacrent une moyenne de 0,32 o/o de leur Produit National Brut, au lieu des 0,7 % auxquels ils se

sont engagés depuis plus de trente unr/Oe. L'aide n'a pas réussi à rendre les populations concernées
acteurs de leur propre développement. La dette du Tiers Monde continue de peser d'un poids

tos 
<< Passions d'apprendre », Revue Quart Monde , n" 174, juin2000, p.27 .

to6 
<< Droit au travail et sécurilé d'existence», Revue Quart Monde,no 172, décembre 1999, p.22-23.

'o' S,rr ce sujet, voir << Sortir de I'inactivité forcée >», Dossiers et documents de la reyue Quart Monde, Editions Quart
Monde, septembre 1998, 8lp.

'ot Loib Wacquant, << Les prisons de la misère» Editions Raisons d'Agir, 1999, 190 p.
toe 

<< L'aide : toujours en parler, ne jamais y penser »», Stephen Smith, Le Monde, 23-24 décembre 2001.
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insupportable sur les populations les plus démunies. Au cours des décennies passées, les institutions
financières internationales ont imposé aux pays les plus pauvres des << programmes d'ajustement

structurel » rebaptisés « programmes d'appauvrissement structurel » par les ONG de ces pays.

Commerce et environnement: les pays riches ont imposé l'échange inégal en prélevant des taxes
douanières importantes sur les importations en provenance des pays pauvres, et en inondant leurs
marchés avec des produits, notamment agricoles, largement subventionnés au Nord, contribuant

ainsi à détruire l'agriculture des pays du Sud. Le réchauffement climatique de la planète,

particulièrement menaçant pour les pays les plus pauvres, est largement dû aux émissions polluantes

des pays les plus riches.

Quel rôle pourrait jouer l'Union européenne pour que la croissance des pays riches ne se fasse
pas au détriment des pays pauu.est'0 ?

PRENDRE LES POPULATIONS LES PLUS DEFAVORISEES COMME PARTENAIRES
DE DEMOCRATIE

Premiers experts de la misère, car ils en ont l'expérience vécue, les plus défavorisés sont aussi
experts en humanité. Comment créer les conditions nécessaires pour qu'ils soient associés comme
partenaires dans l'élaboration de la connaissancelll et dans la défrnition des actions à
entreprendr""' au niveau local, dans les écoles, les quartiers, etc., au niveau régional et national,
pour élaborer et évaluer les politiques, au niveau européen et international, pour démocratiser les
institutions et garantir que les intérêts de tous seront pris en compte ?

tt, 
<< Mondialisation et pauvreté », revue Quart Monde,n" 175, septembre 2000.

"' << Le croisement des savoirs. Quand le Quart Monde et l'(Jniversitë pensent ensemble ), groupe de recherche Quart
Monde Université, Editions de l'Atelier et Editions Quart Monde, 1999, 550 pages.

ttz 
<< Artisans de démocratie », Jona Rosenfeld et Bruno Tardieu, Ed. de I'Atelier et Ed. Quart Monde, 1998, 304 p.
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ANNEXE 3

Communiqué de presse du Mouvement ATD Quart Monde (2510212002)

VOULOIR LA DISPARITION DE LA GRANDE PAUVRETE :

UNE EXIGENCE DE DEMOCRATIE POUR L'EUROPB

Les Conseils européens de Lisbonne et de Nice ont placé « l'éradication de la pauvreté en 2010 »
au rang des priorités de l'Union européenne. Quels chemins prendre, quels moyens mettre en ceuvre
pour atteindre un tel objectif? Fautc d'analyse approfondie, de stratégie ambitieuse, et d'accord
affirmé sur une priorité à donner au développement humain, l'objectif « d'éradication de la
pauvreté >» restera un væu pieu.

C'est pour apporter leur contribution que l'lnstitut de Recherche du Mouvement International
ATD Quart monde et le groupe « Futuribles » organisent deux journées de réflexion prospective sur
<<Précarité et grande pauvreté en Europe àl'horizon 2010 » etproposentdespoints de repères qui
leur semblent indispensables.

Une vraie démocratie suppose la reconnaissance sans équivoque de l'égale dignité de tous
les êtres humains et la volonté de vivre ensemble en faisant progresser Ie respect des droits
fondamentaux pour tous, à l'intérieur de nos frontières comme à l'extérieur. Les populations
les plus défavorisées, les plus privées de l'accès à ces droits, nous indiquent les chemins à prendre.
Il est indispensable de s'engager sur ces chemins en prenant des engagements communs et
contraignants pour tous.

l. L'Union européenne doit développer avec les pays de l'Europe centrale et orientale
(avec les pays candidats comme avec les pays qui n'ont pas encore les moyens de l'être) une
politique qui soutient ces pays dans leur lutte contre Ia pauvreté et leur permet d'assurer à
tous une vraie protection sociale. Une réflexion et des négociations doivent être menées pour que
les fonds de cohésion sociale soient réaffectés prioritairement aux zones les plus pauvres des pays
de l'Europe de l'Est candidats à I'adhésion. Dans toutes les discussions et projets de modemisation
de l'économie comme des législations, la situation des populations les plus pauvres et leur avenir
doivent être une référence permanente.

2. L'objectif d'éradiquer la grande pauvreté devrait être inscrit dans le texte d'une
éventuelle future constitution de l'Union européenne et entraîner une directive cadre sur la
mise en (puvre des objectifs de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et sur l'accès aux
droits fondamentaux pour tous. La Commission européenne devrait présenter tous les deux ans
un rapport d'évaluation, débattu au Parlement européen, sur les avancées réalisées dans ces
domaines. La Charte des droits fontlamentaux, après amélioration, doit être inscrite dans une
éventuelle constitution ou dans un autre traité.

Pour évaluer les progrès du développement humain, l'Union européenne et les États membres
doivent se doter « d'indicateurs participatifs », déterminés dans des projets de recherche associant
représentants des populations les plus pauvres, universitaires et partenaires sociaux. Il est
impossible de mesurer correctement l'évolution de la pauvreté sans les populations qui en souffrent.
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L'Union européenne et les États membre doivent donc se mettre en état d'entendre la parole et
l'expérience des populations les plus pauvres et leurs représentants. Cela suppose l'organisation
d'un véritable dialogue civil structuré ouvert tout particulièrement aux organisations dont les
populations les plus pauvres sont membres.

3.Pour concrétiser I'accès de tous aux droits fondamentaux, des progrès significatifs
devraient être recherchés dans plusieurs domaines essentiels :

E En finir avec les politiques qui entraînent la dislocation des familles les plus pauvres -
pratiquées depuis des décennies dans la plupart des pays de l'Union - et substituer des politiques de
renforcement et de soutien de la cellule familiale.

u Fixer dans l'Union européenne et chacun des États membres, un objectif d'éradication de
I'illettrisme assorti d'échéances et prendre tous les moyens nécessaires pour y parvenir.

tr Transformer la situation de « sous-droit » que représentent bien des mesures d'insertion, et
qui s'est développée dans de nombreux pays européens, en un véritable droit à un travail décent.
Dans ce but, des entreprises multinationales, ayant leur siège en Europe, pourraient s'engager dans
des projets pilotes en lien avec des O.N.G.

4. L'Union européenne et les États membres devraient redéfinir des politiques d'asile et
d'immigration, afin que des dizaines de milliers de personnes et de familles ne soient pas

condamnées durablement à la clandestinité, privées des droits fondamentaux et, de ce fait, menacées

de basculer ou de s'enfoncer dans la misère. Les politiques de coopération au développement
devraient elles aussi être redéfinies pour que les États membres respectent leurs engagements
d'accroître leur aide publique et de réduire la dette du Tiers Monde, et pour que cette aide permette
réellement aux populations concernées de devenir acteur de leur propre développement.
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BTBLIOGRAPHIE

PNUD (Programme des nations Unies pour le Développement)
- Rapport mondial sur le développement humain (annuel)

UNESCO
- Rapport mondial sur la science (annuel)

OCDE
- Perspectives de I'emploi (annuel)
- Perspectives économiques (bi-annuel)
- L'état de l'environnement (annuel)

Banque Mondiale
- Rapport sur le développement dans le monde (annuel)

<< Scénarios Europe 2010 »
Cellule de Prospective de la Commission européenne, Ed. Apogée, novembre 1999

<< Europe 2010 : futurs et scénarios »
rapport no 38 de l'Institut de Prospective Technologique de Séville rc

<< La potence ou la pitié. L'Europe et les pauvres du Moyen Âge à nos jours >»,

Bronislaw Geremek, Paris, Gallimard, 1987.

<< Les prisons de la misère >>

Loïc Wacquant, Ed. Raisons d'Agir, 1999.

« Making transition work for everyone :

Poverty and inequalify in Burope and Central Asia »

World Bank, 2000

« Charte des droits fondamentaux »)

Journal des Communautés européennes, C364/1, 2000

<< La connaissance des pauvres >>

GIReP, Ed. Travailler le social, 1996,528 pages

<< Emancipation et connaissance : les histoires de vie en collectivité »

Patrick Brun, Ed. l'Harmattan, 2007,288 pages.

<< L'approche participative pour la mesure du développement et la mise en æuvre des

droits de I'homme : les apports essentiels du partenariat avec les plus pauvres )»

Françoise Coré, C-Pa 6c, Conférence AISO du 4-8109/2000, Montreux.
http ://www. statisti k.admi n.chievents/fevents. htm
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(( Les indicateurs monétaires et non monétaires de pauvreté et d'exclusion sociale

dans une perspective européenne >>

Pena-Casas Ramon et Philippe Pochet, Observatoire social européen,2001.

Site Internet de l'Observatoire : http://www.ose.be

REVUE FUTURIBLES
« Sur la démarche prospective. Un bref guide méthodologique >>, N"179, septembre 1993.

<< L'an 2000 et après. . . >>, Hors série, janvier 1999.

« Exclusion, de l'aveuglement à la clairvoyance )), Xavier Godinot, mai 1999, p. 5-18.

« Savoirs libérateurs et savoirs oppressifs », Xavier Godinot, mars 2001,p.5-22.

REVUE QUART MONDE, Ed. Quart Monde

« Une démarche Wresinski pour l'Europe », no 131, 1989.

« Nord-Sud : un autre dialogue », n" 132, 1989.

« L'entreprise: une alliée indispensable », no 135, 1990'

« Une Allemagne insoupçonnée )), no 159,1996.
« Droit au travail et sécurité d'existence )), no 172,1999.
« Mondialisation et pauvreté »>,n"175,2000.
« Enfants placés », n" 178,2001.
« L'Europe au pied du mur )), no 181,2002.
« Professions et pauvreté : le défi de la formation », no 182,2002.
« Extrême pauvreté et droits de l'homme en Europe >>, Dossiers et documents n"6, 1997

« Sortir de I'inactivité forcée », Dossiers et documents no8, 1998.

REVUE DROIT EN QUART MONDE, Ed. Quart Monde

« Accès à la sécurité sociale en Europe. Dignité humaine et exclusion sociale », n"19, 1998

« L'accès aux droits : un défi pour les citoyens et les juristes »,

Actes de la session Justice et Quart Monde des 6-7/12197,n"23-24,1999.
« Vers une nouvelle effectivité des Droits économiques>»,no27,2000.

« Le croisement des savoirs. Quand le Quart Monde et I'Université pensent ensemble >>

Groupe de recherche Quart Monde Université,
Ed. de l'Atelier et Ed. Quart Monde, 1999, 550 pages.

<< Le croisement des pratiques :

quand le Quart Monde et les professionnels se forment ensemble »»

Groupe de recherche Quart Monde Partenaire, Ed. Quart Monde, 2002.

<< Artisans de démocratie »

Jona Rosenfeld et Bruno Tardieu, Ed. de I'Atelier et Ed. Quart Monde, 1998, 304 pages.

« Démocratie et pauvreté : du quatrième ordre au Quart monde »>

Actes du Colloque << Les plus pauvres dans la dérirocratie » (Caen, octobre 1989),

Ed. Quart monde et Albin Michel, 1991,690 pages.

<« Un autre savoir : à l'école des plus pauvres )>

Jean Lecuit, Ed. Quart Monde, 1994,292pages.

<< Tous, nous sommes acteurs des droits de l'homme »»

Actes de la 6è" session européenne des Universités populaires du Quart Monde

au Comité économique et social européen, Bruxelles, Ed. Quart Monde, 1999.
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crire I'histoire du Quart Monde, c'est en tout premier écrire I'histoire qui va

venir. C'est projeter le Quart Monde dans une prospective, c'est d'une certaine
manière être prophète du Quart Monde, devinant ce qu'il porte en lui de son

demain (...).

Nous chercherons donc l'histoire qui s'annonce parce qu'elle se vit déjà, dans

les soffiances des populations d'aujourd'hui. Parce que dans cette souffrance
s'exprime déjà l'histoire de demain. Dans la souJfrance, dans le mépris subi,

mais aussi dans la révolte qui sourd et bottillonne au c(pur des populations. Et
dans l'espérance, puisque celle-ci est d'abord le refus de ce qui est.

Nous écrirons l'histoire des refus qui sont le présage de demain. »

Père Joseph Wresinski (191 7-1988)

Par ces mots, le fondateur du Mouvement AID Quart Monde invitait, dès le

début des années quatre-vingt, à intégrer la réflexion prospective dans l'effort à

entreprendre pour éradiquer la pauvreté et la misère.

Cette réflexion est d'autant plus urgente que l'Union européenne se trouve
aujourd'hui confrontée à une série de grands défis: celui de sa place dans la mon-
dialisation et du modèle social qu'elle veut garantir; celui de son élargissement;
celui de la réforme de ses institutions, et peut-être de l'adoption d'une
Constitution qui rendrait son identité et sa raison d'être plus claires aux yeux de

tous.

Du fait de leur expérience de vie, les plus pauvres sont les premiers experts de la

grande pauvreté. Les prendre comme partenaires dans une réflexion prospective
sur l'Europe est donc indispensable. Leurs savoirs doivent croiser les savoirs des

autres intervenants en différents domaines afin d'« anticiper pour agir en faveur
d'un avenir souhaitable librement débattu.,r (H. de Jouvenel).

Ce numéro Dossiers el DocumenTs de la revue Quart Monde relate les échanges
poursuivis lors des journées d'étude prospective des 24 et 25 janvier 2OO2 orga-

nisées par l'Institut de Recherche d'ATD Quart Monde, en collaboration avec le
groupe Futuribles, au Comité économique et social européen à Bruxelles.

La méthode choisie consistait à marier une démarche analytique - 1'évolution de

la précarité, de la grande pauvreté et ses raisons - à une démarche normative -

comment libérer l'Europe du poids de la misère d'ici dix ans?
La finalité de cet eflort collectif est de nous rendre plus clairvoyants sur les

chances à saisir, les écueils à éviter, et les nouvelles orientations à prendre.
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