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Présentation

Le présent document est introduit par Geneviève de Gaulle Antho-
nioz, présidente du Mouvement ATD Quart Monde France, qui restitue
l'origine et I'histoùe de la loi d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions, ainsi que ses enjeux et l'engagement qu'elle représente
pour notre pays.

Une synthèse des travâux qu'ont menés en 1996 et 1997 des personnes
en situation de grande pauvreté et des citoyens qui s'engagent à
leurs côtés, sur les fondements d'une telle loi et les exigences auxquelles
elle devait répondre est ensuite présentée. I-es personnes très démunies
ont inspiré et, pour certaines d'entre elles, mené ce combat de longue
haleine qui a rassemblé de plus en plus de ciloyens, d'associations et
d'instances pour obtenir une loi d'orientation contre les exclusions.
Elles sont à la source de la lecture qui est faite de cette loi dans la
suite du document.

L'exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi d'orientation
contre les exclusions remis par le gouvernement au Parlement est ensuite
en grande partie repris. Il permet de situer I'esprit dans lequel a été
voulue et conçue cette loi 

- 
par deux gouvemements successifs issus

de majorités différentes - et donne ainsi I'esprit dans lequel elle devra
être mise en æuvre.

La suite du document constitue la lecture, par le Mouvement ATD
Quart Monde, du texte de loi. Elle commence par le texte de I'artiele
premier, reproduit intégralement car il donne le sens de la loi d'orienta-
tion. Sont ensuite présentées les dispositions de la loi, sans chercher
I'exhaustivité mais en mettânt l'accent sur les aspects qui paraissent
les plus porteurs de changement pour les personnes et familles les plus
démunies. Certaines dispositions, telles que les procédures de réquisition
de logement, la tâxe sur la vacance des logements, ou encore les mesures
relatives aux saisies immobilières, n'y sont pas abordées.

L'objectif est de fournir un outil opérationnel pour aider les personnes
et familles très défavorisées et tous ceux qui s'engagent à leurs côtés

- citoyens, militants associatifs, responsables institutionnels, acteurs
du monde économique... - à découvrir comment ils peuvent s'appuyer
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sur la loi d'onentation contre les exclusions pour obtenir le respect
des droits fondamentaux et provoquer des transformations sur le terrain.
Les avancées de la loi sont successivement abordées sur le plan :

o des droits individuels auxquels les personnes en situation d'exclu-
sion peuvent se référer pour exiger qu'ils soient respectés ;. des dispositifs qui devraient se mettre en place, principalement
au plan local, pour améliorer le respect des droits fondamentaux;

o des lieux où le partenariat avec les plus démunis peut s'exercer,
Sont enfin mentionnés certains dangers de la loi d'orientation contre
les exclusions auxquels il faudra être attentif.



Introduction

Le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des Droi*
de I'Homme doit nous engager pour les années à venir à vouloir détruire
la misère parce qu'elle ést une violation de ces Droits. Tant que les
droits fondamentàux ne sont pas effectifs pour certains, la démocratie
est menacée et il est insuffisant de vouloir la défendre ; le seul combat
à mener consiste à se rassembler pour la faire progrêsser.

Cette conviction a habité tous ceux, en particulier les associations de

solidarité et les associations qui militent pour les Droits de l'Homme,
qui se sont mobilisés depuis des années pour que notre société se

construise enfin avec le concours de tous.

Sous I'impulsion du père Joseph Wrésinski et des familles en grande
pauvreté qu'il rejoignait, le Mouvement ATD Quart Monde a pense

irès tôt qu'une loi ambitieuse était un outil nécessaire à la démocratie,
pour sani cesse rebâtir nos politiques à partir de ceux qui en demeurent
exclus.

En adoptant le rapport Wrésinski en 1987, les représentants de la société
civile réunis au sèin du Conseil Economique et Social ont eu le courage
de oroooser au souvernement une démarche à suivre Dour aller vers
un"'gràna" loi. üepuis lors, le Conseil Économique et Social est resté
le piomoteur de Cette démarche à travers plusieurs avis remis aux
goü'v"-"*"rtr successifs. En formulant ense-mble, à différentes repri-
ies, des propositions concrètes, les associations ont suscité un courant
de soutien dirns I'opinion. Trois gouvemements de deux majorités diffé-
rentes se sont attelés au travail.

C'est finalement le 29 juillet 1998 qu'a été promulguée une nloi
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions » comprenant
159 articles.

Cette loi doit représenter l'engagement de notre pays à se remettre
sans cesse en quéstion, tant que les droits fondamentaux de chacun ne
sont pas respeêtés, et à aller jusqu'au bout de la destruction de la
misèrè. Les personnes en grande pauvreté et ceux qui leur sont solidaires
ont inspiré :
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r le principe fondateur du texte qui est le respect de l'égale dignité
de tous les êtres humains et qui passe par la recheiche tenace
d'un accès effectif de tous à I'ensemble des droits fondamentaux ;o la volonté de considérer les plus démunis comme partenaires,
c'es!à-dire de privilégier les attentes et les ptojets des personnes
par rapport au fonctionnement des structures et à la réussite des
dispositifs.

Mais la transcription de cette expérience de vie en termes législatifs
a abouti à un texte d'une grande complexité, même pour les-initiés.
[,e but du présent document est d'en proposer une première << traduc-
tion >> avec le regard critique de militants engagés : il convient mainte-
nant d'inventer des moyens pour permettre la compréhension du contenu
de cette loi d'orientation par chacun, en particulier par 1es personnes
dont la vie a inspiré la philosophie du texte : elles sont en effet les
plus compétentes pour indiquer les avancées que permet la loi et ses
limites, et donc pour en proposer des amélioràtions.
Car il faut que les personnes, en accédant à leurs droits fondamentaux,
gagnent aussi en citoyenneté, c'est-à-dire en conscience d'appartenir
à une société qui refuse de fonctionner sans elles et qui va donc se
transformer avec elles; il faut qu'elles gagnent en responsabilité et en
liberté: là se trouve le ferment de l'avancée de notrê démocratie.

Geneüève de Gaulle Anthonioz
Présidente du Mouvement ATD Quart Monde France



Fondements et exigences
d'une loi d'orientation

contre l'exclusion



Contribution des Universités Populaires Quart Monde

D'octob.re 1996 à janvier 1997, les sept Universités Populaires Quart
Monde' de France (Alsace, Aquitaine, Bretagne, Ile-de-France, Nord,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes) ont travaillé sur le texte de
l'avant-projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion
sociale. Ce texte, dont l'examen par le Parlement a été suspendu par
la dissolution de l'Assemblée nationale en avril 1997, a été complété
et renforcé par le twuÿeau gouÿemement nommé à la suite des élections
législatives de juin 1997, pour aboutir à la loi d'orientation contre les
exclusions qui demeure dans son esprit très proche de l'avant-projet
de loi de cohésion sociale.

A partir de leur expérience de vie et de leur connaissance d'autres
personnes vivant dans la grande pauÿreté, les participants des Universi-
tés Populaires Quart Monde ont réfléchi aux propositions qui étaient
faites dans le texte de cet avant-projet de loi. Ils ont cherché ce qui
permettrait que plus personne ne tombe ou ne vive dans l'exclusion
ou la misère. Ils ont aussi cherché ce qu'il faudrail encore améliorer
dans l'avant-projet de loi pour permettre à chacun de vivre dans la
dignité. [*urs travaux donnent des orientations et des repères essentiels
pour discemer, dans l'actuel texte de la loi d'orientation contre les
exclusions, les dispositions qui marquent les avancées les plus importan-
tes, celles qui devraient être renforcées et celles qui présentent des
risques pour les plus démunis.

Il s'agit ici d.e rendre compte aÿec la plus grande vérité possible des
avis d.onnés par les participants aux débats. I*s sources utilisées pour

I Créées dans les années soixante-dix en Europe, elles sont des lieux publics
de rassemblement, de formation et d'échanges entre des adultes du Quart
Monde et d'autres personnes qui n'ont pas connu [a misère, mais qui la
refusent. Ils élaborent ensemble une réflexion sur les différents üèmes sur
lesquels ils travaillent.

11
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cela son4 d'une part les comptes rendus des réunions de préparation,
d'autre part des transcriptions intégrales des débats de chacune des
Universités Populaires Quart Monde.

La dignité, référence pour la loi

« Cette loi est une espérance, il ne 
^[aut 

pas qu'elle soit une illusion. »

Cette aftirmation de Paul Bouchet' à l'Université Populaire d'Alsace
illustre bien la tonalité des débats qui ont eu lieu dans les différentes
régions de France. Avant toute chose, I'espoir des participants est
que cette loi contribue à redonner la dignité aux personnes les plus
pauvres. Dans tous les domaines étudiés - qu'il s'agisse des ressour-
ces, de l'emploi, de la santé, de la famille, du logement, de l'éducation
ou de la culture - la question de la honle, des humiliations, des
violences et des conditions de vie indignes subies par les plus pauvres
était présente.

« Les gens n'ont pas toujours compris qu'en fin de compte tout ce
qu'on réclamait, c'était d'être relogé dignement et pas d'être relogé
dans un taudis.-. J'appelle ça nous traiter comme des chiens ou nous
traiter comme des rats mais pas comme des êtres humains », disait une
mère de famille.

Vers un nécessaire partenariât
avec les plus pauYres

Cette révolte laisse place à l'espérance que suscite ce projet de loi:
« Quand tout sera voté, j'espère qu'il y aura une meilleure compréhen-
sion de la part de lâ justice, de la DDASS..., qu'on n'aura plus ce
mur qui est en face de nous. » Les participants à ces Universités

? Ancien président de Ia Commission nationale consultative des droits de
l'homme et vice-président du Mouvement ATD Quart Monde France.
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Populaires Quart Monde se demandent si cette loi donnera enfin aux
plus pauvres les moyens de s'exprimer, d'être respectés et compris.
Ils ont rappelé avec insistance que ce véritable partenariat, auquel
ils aspirent, passe nécessairement par la formation des personnes
très pauvres d'une part et celle des professionnels d'autre part:.
Une personne du Quart Monde exprimait ainsi ce besoin de formation
des personnes très défavorisées : « Il y a encore trop de pauvres qui
n'osent pas parler, ils ont peur d'être rejetés, de ne pas être reconnus
dans leur dignité et écoutés. Ils ont honte de leur misère. On veut
parler et dire ce qu'on pense. >>

La création d'un Observatoire permanent de la pauvreté et de I'exclusion
sociale a soulevé à la fois enüousiasme et inteffogations quant à I'impor-
tance qui sera donnée à cette parole, cette pensée et cette expérience
des plus démunis. « C'est très imporlant qu'il y ait cet observatoire
car il va rappeler à I'ordre et dire: "Attention ! , on s'est tous donné
un but. Il permettra de suivre I'évolution du projet", a-t-on pu entendre.
Mais d'autres ont exprimé la nécessité que cette connaissance parte
du vécu des plus démunis de notre pays: "Comment les plus pauvres
seront-ils représentés ? Comment va-t-on rejoindre ceux qui sont sans
liens avec l'extérieur (par exemple quelqu'un qui vit dans une caravane
sans eau, sans électricité, sans chauffage et sans relations) ?" Ils se
sont aussi inquiétés de la manière dont serait élaborée cette connais-
sance: "Va-t-on être surveillé ? Va-t-on devoir répéter dans chaque
bureau notre vie ?" »
De nombreuses personnes ont rappelé la nécessaire formation des
professionnels (âcteurs sociaux, enseignants, juristes, policiers, per-
sonnels âdministratifs...) à la connaissance de ce que vivent les
familles très pauvres, Il faut aussi qu'ils aient les moyens d'exercer
leur métier. « Les travailleurs sociaux devraient apprendre à mieux

3 Cela confirme le bien fondé de la proposition du Conseil économique et
social qui demande, dans son avis sur l'avânt-projet de loi d'orientation relâtif
au renforcement de la cohésion sociale, que les deux objecüfs suivants soient
inscrits dans l'orientation de la loi:

- la formation des personnes privées de leurs droits fondamentaux pour leur
participation à la vie collective et à l'évaluation des pol.itiques publiques;

- la formation des professionnels et des bénévoles en contact avec ces
personnes, à la connaissance des réalités de I'exclusion afin de mieux mettre
en æuvre le nécessaire partenariat avec elles.
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connaître les familles. (...) Il faut faire attention à qui on embauche.
I1 y a d'un côté quelqu'un qui souffre et de l'autre une personne qui,
elle, est tranquille » ou encore: « Les enseignants dôvraient être plus
à l'écoute des enfants et tenir compte des problèmes de tous les
enfants. >> Quand des personnes réclament leurs droits, la responsabilité
des professionnels est de les faire appliquer. Trop souvent ils portent
un jugement sur elles : << A force de faire des démarches, on en arrive
à avoir honte, on nous prend pour des assistés et nous abandonnons. >>

f,es personnes démunies demandent à être comprises et non jugées:
.. Je suis allée voir un avocat, j'avais peur. S'il n'avait pas été quelqu'un
qui connaît le Quart Monde, je serais partie. ',
Plusieurs participants ont dit que l'école et ses enseignants ont un rôle
important dans l'éducation des enfants à la solidarité. « Dans les écoles,
il faut apprendre aux enfants ce qu'est la misère. II faut qu'ils sachent
qu'il y a des enfants et leur famille qui vivent dans la misère. >> Cette
solidarité doit s'apprendre par la pratique, « elle doit se vivre, en premier
lieu, dans la classe », disait I'un des participants.

La mise en æuvre des droits fondée
sur l'égale dignité

« Quand la sécurité sociale n'assure plus la prise en charge des person-
nes, c'est I'aide sociale qui prend le relais. » Avec les aides, on n'est
sûr de rien et il est difficile de se construire un avenir dans ces condi-
tions. Les participants ont alors exprimé qu'il était absolument
nécessaire que cette loi réaffirme les droits fondamentaux et les
rende accessibles à tous. Deux points sont revenus souvent : la complé-
mentarité des droits d'une part et leur application d'autre part.

o L'expérience de üe des plus démunis rappelle sans cesse que
les droits sont complémentaires. Qu'il s'agisse du logement, de
l'emploi ou de la santé, I'absence de I'un des droits fondamentaux
suffit à déstabiliser toute une famille : " S'il manque un des droits,
c'est comme s'il nous manquait un de nos membres. >>

. Rendre effectif chacun de ces droits devient donc une nécessité
absolue. Or, les participants ont souvent fait part des difficultés
qu'ils rencontrent pour en bénéficier. En plus du manque d'infor-
mation, ce sont surtout les délais excessifs et les refus sans raison



qui découragent : « Au bout d'un temps, nous sommes moralement
épuisés et chaque démarche devient une hantise. » Les participants
ont exprimé qu'à partir d'un certain moment, ils se découragent.
Ils ne peuvent alors s'en sortir que si quelqu'un fait la démarche
de venir à leur rencontre pour les soutenir et les aider à rétablir
leurs droits.

Lorsqu'ils doivent faire valoir leurs droits devant la Justice, les partici-
pants ont souvent regretté de ne pas être soutenus. « Les HLM avaient
un avocat. Moi, je n'en avais pas. J'ai dû me défendre tout seul >>,

a par exemple expliqué une personne qui ne parvenait pas à payer
complètement ses loyers. Un accès plus facile aux services de conseils
juridiques a été également souhaité'.
Mais c'est aussi à l'occasion de leurs contacts avec les personnels
administratifs que les familles en grande difficulté voient leurs droits
« rabaissés », portant parfois durement atteinte à leur dignité. Même
si elles reconnaissent le dévouement et la compétence de ces personnels,
de nombreuses personnes ont subi des propos ou des refus choquants
de leur part. Les participants ont ainsi fait part de leur " crâinte de ne
pas être aidés mais jugés » et demandé à plusieurs reprises qu'une
information sur la misère soit intégrée à la formation des travailleurs
sociaux et des juges, « pour qu'ils puissent mieux comprendre la vie
des gens ».

Parfois enfin, c'est le responsable même de l'application du droit qui
ne peut être identifié : « On parle beaucoup de droit au logement, mais
à qui s'adresser si on n'a pas de logement, pour en oblenir un ? >>

L'identification d'un responsable de la mise en ceuvre du droit est
indispensable pour perrnettre un recours quand il n'est pas appliqué.

4 Le Conseil économique et social, dans son avis déjà cité, â souligné cette
exigence à l'égard de toutes institutions et organismes qui délivrent des ùoits.
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Des moyens convenables d'existence

Bien souvent, les ressources dont disposent les familtes ou personnes
très défavorisées ne leur permettent pâs de vivre une vie décente
et d'accéder aux droits de tous,
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« Le RMI, qu'est-ce qu'on fait avec le RMI ? Quand on a payé le
loyer, l'électricité, il ne reste pas grand-chose pour manger. » Les
participants dénoncent les droits au rabais accordés aux plus pauvres
en raison de leur manque de moyens financiers: logements insalubres
à l'écart de tous moyens de transporl, accès à l'école pour les enfants
sans possibilité de payer les sorties ou activités qu'elle organise, les
frais de cantine... « Quand vous avez faim, si vous n'êtes pas rassasié
dans ce besoin physique, vous ne pouvez pâs devenir intèlligent; ce
n'est pas possible. "
Il est aussi humiliant de voir apparaître, dans tous les domaines de la
vie, des dispositifs créés uniquement pour les pauvres en raison de
leur manque de ressources : << On ne fait pas les visites à I'hôpital
parce qu'on ne peut pas payer. Tout le monde a droit à la santé, d'aller
dans un hôpital normal, pourquoi les pauvres doivent-ils aller se faire
soigner auprès des associations ? »

Par ailleurs, lorsque des droits sont acquis, un changement de situation
peut à tout moment les remettre en cause : « Tant que j'étais au RMI,
j'avais droit à la carte santé. Maintenant que j'ai un contrat de travail,
je n'y ai plus droit. Je dois voir un spécialiste tous les mois, qui coûte
230 F, plus les médicaments. Comment est-ce que je vais faire ? » Une
autre personne a dit: « Avec un stage, on gagne moins qu'au chômage
et on perd les droits qui vont avec. »

L'emploi

Dans le domaine de I'emploi, l'attention s'est surtout portée sur le
Contrat d'initiative locale (CIL) ) et sur la mise en place d'Itinéraires

5 Ces contrats, prévus par le projet de loi d'orientation de cohésion sociale,
éÎâient des Contrats Emploi Consolidés (CEC) accessibles directement sans
passer pâr un Conüât Emploi Solidaritô (CES), destinés aux titulaires de
I'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), du Revenu Minimum d'Insertion
(RMI) ou de l'Allocation de Parcnt Isolé (API), et financés par une « activation
des dépenses passives », c'est-à-dire en utilisânt I'ASS, le RMI ou I'API
précédemment versés pour payer une partie du salaire de Ia personne en CIL.
L'idée des CIL a été en partie reprise par la loi d'orientation contre les
exclusions, puisque celle-ci rend directement accessibles les CEC. Le pro-
granme gouvememental qui accompagne cette loi prévoit 200 000 CEC en
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personnalisés d'insertion professionnelle pour les jeunes (IPIP) 6. Les
remarques faites par les participants sur le CIL restent en grande partie
applicables aux CEC que le gouvernement prévoit de développer, et
les éactions à la création des IPIP s'appliquent également pour I'essen-
tiel au dispositif TRACE qui a le même objectif.

Le projet de création de 3ffi ffiO CIL en cinq ans a été bien accueilli,
notamment pour son avantage par rapport au Contrat Emploi Solidarité
(durée de 5 ans, minimum de 30 heures hebdomadaires).

Toutefois, en dehors même de son financement (voir plus loin), le CIL
a également soulevé certaines réserves.

Tout d'abord, les personnes intéressées par le CIL souhaitent acquérir
une véritable formation professionnelle au cours du contrat. En plus
de l'intérêt d'acquérir des compétences nouvelles, la formation repré-
sente une passerelle vers le secteur marchand : << Est-ce que les gens
pourront se replacer dans le secteur marchand ? Les compétences acqui-
ses seront-elles reconnues ? » Tous revendiquent une certaine stabilité
dans I'emploi comme dans tous les autres domaines de la vie afin
d'éviter de retomber dans la précarité.

Ensuite, le risque d'une sélection des demandeurs de ce type de contrat
en fonction de leur qualification initiale, de leur âge... a été redouté:
« Quelles formations va-t-on encore exiger pour accéder au CIL, quelles
qualifications ? Y aura-t-il encore des privilégiés, ceux avec et ceux
sans diplômes ? Est-ce que ceux qui sont près de l'âge de la retraite
pourront en bénéficier ? Que va-t-on faire de tous ceux qui n'auront
pas de CIL ? »

l'an 20O0 alors que 300 000 CIL étaient prévus en année pleine par le précédent
projet. Pa.r contre, I'embauche des personnes démunies peut être favorisée par
le taux de hnancament plus élevé des CEC que des CIL : ces demiers n'étaient
financés qu'à 60 7o par I'Etat alors que la loi contre les exclusions prévoit
que la prise en charge des CEC peut âller jusqu'à 80 7o pour les personnes
les plus en difficulté.
6 Ces IPIP visaient à permettre aux jeunes de niveau VI et V bis (cf. pâge 52
note 3 pour la définition de ces niveaux) de réaliser un parcours d'insenion
professionnelle sur l8 mois. Le dispositif TRACE a un objectif très proche :

il cible prioritairement - mâis non exclusivement - ces jeunes et a également
une durée de 18 mois (âvec cependant plus de souplesse puisque cette durée
peut, pâr dérogation, être prolongée).
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Deux sortes de remarques sur [a nature du travail proposé ont été
formulées : " Une fois de plus, ces conüats vont remplacer de vrais
emplois >> et « I1 faut que ce soit un vrai travail pour donner aux gens
envie de uavailler >>. Ces craintes, en partie contradictoires, montrent
l'importance de bien définir le type de travail offert.

Enfin, certaines personnes ont fait part également de leurs doutes quant
à I'objectiffixé à 300 000 contrats. « On entend déjà les maires expliquer
que les caisses sont vides et qu'ils ne pourront pas en créer. r, A ce
problème s'ajoute celui des inégalités suivant les départements: << Dans
les communes qui ne s'engagent pas, on n'aura pas droit à ces mesures. ',L'ensemble des témoignages indique clairement que les personnes en
grande précarité seraient très déçues si l'espoir d'accéder à un emploi,
que l'annonce de certaines dispositions a fait naître, ne se concrétisait
pas.

Le principe de I'Itinéraire personnalisé d'insertion professionnelle
pour Ie jeune a été reçu favorablement. Mais, plus encore que pour
le CIL, I'incertitude sur son contenu nourrit un sentiment d'inquiétude.
Là encore, l'impératif de parvenir à des débouchés réels est pârtout
présent: << J'ai vécu un itinéraire de stages; c'est comme si on te
promène de pièce en pièce, finalement tu te trouves dans une pièce
noire, la porte fermée, et tu ne peux plus ouvrir la porte. (...) On met
le jeune dans le circuit de la formation professionnelle et après c'est
fini. Quand le jeune est prêt à travailler, on lui coupe l'herbe sous le
pied si on ne I'embauche pas. » Les jeunes redoutent aussi qu'en cas
d'échec, on ne leur offre pas une seconde chance.

Certaines personnes ont regretté que I'Itinéraire personnalisé d'insertion
professionnelle soit réservé aux jeunes (comme dans beaucoup de dispo-
sitifs proposés) : « On parle surtout des jeunes de 16 à 25 ans, donc
si vous avez 26 ans, vous êtes un vieux croûton et vous ne comptez
pas ! » Les participants regrettent également que le nombre prévu de
personnes concernées soit si faible'.
Parallèlement, les jeunes ont exprimé, à leur manière, le manque de
liens entre le projet de loi d'orientation et la politique de la ville car:
« Ça ne suffit pas d'avoir des occasions d'insertion professionnelle si
on doit continuer à vivrc dans des quartiers dégradés. »

7 [æ nombre d'IPIP prévu était de 20 000 par an; le nombre de TRACE
devrait quant à lui être, à partir de l'an 2000, de 60 0OO par an.



Plusieurs personnes ont souligné les diflicultes financières qui freinent
la recherche dtun emploi, En effet : « Il faut avoir un minimum
d'argent pour chercher un emploi » (pour prendre les tralsports en
commun, par exemple), minimum dont certains jeunes, en particulier,
ne disposent pas.

Enfin la réussite de I'insertion professionnelle des personnes très pauvres
dépend essentiellement de la qualité de la relation humaine qu'on
établit avec elles: ., Le contact humain est irremplaçable. »

La santé

Les participants ont principalement parlé de la nécessité d'avancer
les frais de médecin et de médicaments dans bien des endroits, du
ticket modérâteur et du forfait hospitalier. Ces frais empêchent
les plus démunis d'accéder aux soins : « Pourquoi a+-on le forfait
hospitalier à payer quand financièrement, on ne peut pas y arriver ? »

[æs témoignages recueillis indiquent que trop de familles sont encore
amenées à renoncer à des soins qui, pour n'être pas toujours urgents,
n'en sont pas moins indispensables : « Certains examens médicaux sont
horc de notre portée. Du coup, nous ne les faisons pas et nous ne nous
faisons pas soigner. >> Le mauvais remboursement des lunettes et des
soins dentaires, pourtant vitaux, a été évoqué.

« Il faut qu'il y ait une visile médicale tous les ans, c'est l'avenir de
nos enfants qui est en jeu., [æ rôle capital de la santé pour pouvoir
mener à bien les projets de l'existence, cette santé qui se construit ou
se compromet pendant I'enfance, a ainsi été rappelé. Des padicipants
ont souligné I'importance de la prévention dâns cette période de
l'existence et, plus particuüèrement, la faiblesse de la médecine
scolaire essentielle pour les plus démunis.

L'accueil à I'hôpital a fait aussi I'objet de remarques : << Il est nécessaire
que tant Ie personnel administratif que le personnel soignant soient
formés à la connaissance des personnes les plus pauvres qu'ils accueil-
lent. »

t9
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La quesüon de l'unité de la famille n'est pratiquement évoquée dans
la loi d'orientation contre les exclusions qu'à propos de I'accueil en
centre d'hébergement. Dans les Universités Populaires, elle a été soule-
vée spontanément et d'une manière beaucoup plus globale, signifiant
à quel point I'intégrité de la vie familiale compte pour les plus démunis.
Pour eux, le plus important, c'est le droit à la famille, car elle est
le socle : « Un enfant pris dans une famille, c'est le cæur arraché de
la famille. C'est le cæur du père et de la mère qui part. »

Deux points en particulier ont été fréquemment évoqués à propos du
placement des enfants.

D'une part, les familles insistent sur le manque d'action de prévention
pour les aider à faire face à leurs difficultés ainsi que sur une prise
en compte insuffisante de leurs problèmes particuliers comme de leurs
efforts pour élever leurs enfants malgré tout: « Je trouve qu'il est
important de faire tout ce qu'il faut pour maintenir les parents et les
enfants ensemble avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils ne soient
séparés. (...) Les assistantes sociales devraient avoir plus de moyens
pour aider les familles démunies et être pius près des fàmilles pour
mieux comprendre ce qu'elles vivent. >>

D'autre part, si le placement devient inévitable, il est vital pour les
familles que le lieu d'accueil des enfants ne soit pas trop éloigné. Il
ne faut pas négliger de tout mettre en ceuvre pour maintenir les liens
avec les enfants, jusqu'à leur retour éventuel : « I1 ne faut pas laisser
tomber les parents quand les enfants sont placés. " Une fois les enfants
placés, il est fréquent de voir sans cesse imposées aux parents de
nouvelles conditions qui retardent le retour de leurs enfants : « Ce qui
est vraiment aberrant, c'est que quand on fait des progrès, qu'on montre
à lajustice qu'on est capable d'assumer des enfants, ils trouvent toujours
une excuse, en fin de compte, pour ne pas nous les lâcher. Il faudrait
que ça change. >>

Plus globalement, l'accompagnement social est bien perçu mais à condi-
tion qu'il soit bien fait, dans le respect de la dignité des personnes :

« La travailleuse familiale ne doit pas dire à la mère ce qu'elle doit
faire et lui gérer tout, entièrement. Je demande à ce que les familles
puissent s'exprimer avec elle. La mère doit savoir ce qu'elle doit faire
et être aidée sans qu'on lui impose tout. >>

La famille
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En définitive, les familles démunies demeurent très inquiètes quant au
respect de leur droit à la vie familiale, par ailleurs fortement dépendant
de I'application des autres droits (du logement en particulier).

Le logement

« Quand on perd le logemenl, on perd tout. » Cette intervention d'un
participant suffit à expliquer que le problème des expulsions a été
âu centre des discussions. Beaucoup de personnes ont également souli-
gné les difficultés d'accès au parc de logements sociaux.

L'accès est rendu difficile, aux yeux des pffticipants, à cause du
manque de logements disponibles, de leur coût et du manque de clarté
dans les procédures d'attribution.

Concernant l'offre de logements disponibles, le manque de soutien pour
permettre aux personnes ayant de très faibles revenus, notamment celles
qui touchent des minima sociaux, d'en bénéficier a été mis en avant:
« Un logement est trop dur à avoir quand on n'a que le RMI. »

La lenteur et surtout le manque de transparence des procédures d'attribu-
tion sont, quant à elles, naturellement mal vécues par les demandeurs.
Certaines personnes ont dit attendre un logement social depuis plus de
dix ans tout en ayant à renouveler chaque année leur demande sans
être informées de I'état d'avancement de leur dossier. La transparence
des attributions de logement doit d'abord s'exercer à l'égard du deman-
deur qui devrait être régulièrement tenu au courant de I'avancement
de sa demande.

L'expulsion pour impayés, déjà traumatisante, est d'autant plus
choquante que les personnes expulsées ont en général Ionguement
attendu pour accéder à un logement. « J'ai attendu dix urs, d'autres
ont attendu quinze, vingt ans... et on les met à la porte du jour au
lendemain. » La prévention des expulsions fait donc I'objet d'une
demande forte, et ce avant même I'apparition des premiers impayés :

« Il faut aider les gens à ne pas s'endetter. »

« Pas d'expulsions sâns relogement », ont plusieurs fois réclamé les
participants. Mais ici aussi, I'exigence de dignité dans le relogement
proposé a été fortement exprimée.
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L'éducation et la culture

Cet aspect des droits fondamentaux est souvent laissé de côté tant la
culture et le savoir peuvent apparaître cornme relativement secondaires
pour ceux qui ne connaissent pas la misère. Les participants aux débats
nous ont montré avec force qu'elle n'est pas un luxe. La connaissance
au sens large n'est pas seulement une porte ouverte vers l'avenir mais
aussi un élément indispensable de leur dignité.

L'accès à la culture est bien plus que I'acquisition de compétences
scolaires ou professionnelles. Une femme a ainsi témoigné de son désir
de ne pas acquérir « seulement une culture pour apprendre à the et à
écrire, mais aussi une culture pour s'épanouir, pour aller plus loin dans
nos rêves >>, tout simplement en fait << pour être bien dans sa peau >>.

Une autre personne a dit également: << C'est assez difficile de garder
des cours de dessin et en même temps de pouvoir manger », mais << de
toute façon, si je ne sortais pas un petit peu, je crois que je ne tiendrais
plus le coup dans le quartier ".
Les parents sont attentifs au pârcours scolaire de leurs enfants. Ils
sont soucieux de leur réussite. Plusieurs d'entre eux ont expliqué l'im-
portance qu'ils attachaient à la fonction de parent d'élève. La volonte
de dialogue est forte.

Les participants souhaitent que l'école et le corps enseignant fournissent
un effort particulier pour l'épanouissement et les bons résultats scolaires
des enfants des familles les plus démunies. De ce point de vue, les
ZEP sont appréciées, à la condition toutefois qu'elles ne se transforment
pas en << gheltos » dont les enfants ne parviendraient plus à sortir. De
même, le renforcement de I'accompagnement scolaire prévu par le
programme d'action, ainsi que la mise en place d'une formation des
enseignants à la réalité de I'exclusion semblent aller dans le sens de
I'attente des familles défavorisées 8.

I De ces deux dispositions qui liguraient dans le programme d'action associé
au projet de loi de cohésion sociale, [a première a été reprise par le nouveau
gouvemement mais la deuxième, relative à la formation des enseignants,
n'apparaît explicitement ni dans la loi d'orientation contre les exclusions, ni
dans le programme gouvernementa.l qü I'accompagne (cf. à ce propos page 120
paragraphe 2) .
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I1 a par ailleurs été souligné que les enfants des familles les plus
démunies participent trop rarement aux activités et sorties organisées
par l'école ou les structures sportives et culturelles : << C'est toujours
extêmement diffrcile pour nous les parents d'aller demander de I'aide
et, du coup, il y a des enfants qui ne partent jamais ». Or, leur participa-
tion apparaît indispensable à leur épanouissement et à leur intégration
à l'école ou dans le quartier.
La lutte contre I'illettrisme fait évidemment figure de priorité, chez
I'enfant mais aussi chez I'adulte: « Quand on ne sait pas lire, on est
aveugle, c'est difficile de s'en sortir. >»

Les participants aux Universités Populaires Quart Monde ont exprimé
leur espoir qu'avec une grande loi contre I'exclusion, les droits fonda-
mentaux soient désormais solidement garantis. lls demandent à ce
que leur aüs, forgé par I'expérience quotidienne, soit désormais
pris en compte. Dans le cas contraire, la déception serait aussi vive
que I'est actuellement leur attente.



Contribution du Club du savoir et de la solidarité
d'IIe.de-France

Depuis de nombreuses années, des jeunes viÿant ou ayant vécu la grande
pauvrelé e1 des jeunes lycëens, étutliants, travailleurs se regroupent
régulièrement pour partager leurs espoirs, comprendre la société dans
laquelle ils sont et défefidre les jeunes les plus pauvres, dans les
Clubs du savoir et de Ia solidarité. Ils viennent de Versailles, Trappes,
Élancourt (Yvelines), Montmagny et de plusieurs villes du VaI d;Oise,
Creil et Senlis (Oise), Saint Denis, Noisy-le-Grand (Seine-Saint Denis),
Paris, de plusieurs villes du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne.
Au mois rle novembre 1996, ils ont commencé un travail pour compren-
dre « I'avanl-projet de loi d'orientation relatiJ au renforcement de la
cohésion sociale , à partir de la réalité de vie des jeunes les plus
démunis, et pour faire des propositions. Ils se sont rl'abord rassemblés
au niveau régional pour réfléchir à ce qu'est une loi, à son utilité,
aur raisons qui rendent important que la lutte contre la grarule pauvreté
soit inscrile dans une loi. Puis il se sont réunis dans leurs groupes
locaux au cours des mois de décembre 96 et janvier 97 pour préparer
des contributions qu'ils ont ensuite regroupées, organisées et précisée,s
sous la fonne ci-dessous.

Ce texte a été transmis début 1997 à des députés et sénûteurs qui
allaient être amenés à fravailler sur le projel de loi d'orientation relatif
au renforcement de la cohésion sociale-

Nous voulons une société dans laquelle nous sommes
des citoyens à part entière

« Aujourd'hui, une partie de la jeunesse est ignorée, mise de côté
par rapport au reste de la société. Nous sommes montrés du doigt
négativement. Ça n'a pas été notre choix, d'être ce que nous sommes.
On ne peut pas négliger la dignité des jeunes, le respect auquel nous



avons droit._C'est un_e étape imponante pour que nous reprenions un
réel espoir. Le vrai dialogue esi prioritaire. La'société doit avoir une
compréhension des situations que nous, les jeunes, vivons aujourd'hui. »
« Quand on cherche du travail, qu'on suit une formation, il faut bouger
et donc la bonne santé est indispènsable. Il nous faut des visites médiia-
les et si nécessaire des soins médicaux.,
<< Nous avons besoin d'aides financières pour Uouver un travail. Certai_
nes. mairies proposent des aides pour les jeunes en difficultés qui
recherchent du travail (timbres gratuits, rédaôtions de CV, aides finà_
cières pour les transports...), it -faudrait 

que ce soit valable partout et
même pour les.jeunes-qui re -sont. pas 

-majeurs. It faudraii que les
Jeunes sotent mleux intbrmés des aides qui existent. »

« Pour que les jeunes puissent construire leur vie, il faut qu'ils aient
un logement convenablè leur permettant d'élever une familô (l'électri_
cité et ['eau sont indispensables). Pour éviter la violence qui se met
en-place dans des cités et qui empêche les jeunes de sortir de leurs
difficultés, i[ faut favoriser la mixité sociale: On devrait aujourd'hui
disperser les.logements sociaux sur toul le territoire, y c<Jmpris et
surtout dans les quartiers favorisés pour que les gens soiênt méiangés
avec tout le monde. >>

« La société doit donner le droit et les moyens de voter aux gens du
voyage, et aussi qu'ils aient le droit de vofer dans la ville où'ils sont
et non pas uniquement dans la commune de rattachement. » « I1 faudrait
qu'on puisse passer le permis de conduire ou au moins le code dans
le cadre de l'école,_gratuitement: le permis de conduire fait parti de
la formation générale et nous en avons besoin pour aller au tiavail. »
Ce que nous voulons dire, c'est que les droits sont indissociables les
uns des autres :

o la vie de famille ne peut se construire que si l,on accède au
logement,

. le travail ne peut s'envisager que si l,on a une bonne santé...
Nous proclamons aussi notre soif d'aller à Ia rencontre des autres, de
ne pas êlre réduits à habiter dans des quartiers mal réputés.

,<
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Nous voulons une école qui tienne compte
de ceux qui sont le plus en diflicultés.

qui nous intègre dans la vie et qui mette
à I'honneur les savoirs des plus démunis d'entre nous

.< Nous voulons établir un lien entre parents, enfants et enseignants
pour permettre au monde des adultes de connaître I'univers scolaire'
i§ous^vorlons que se mette en place une action de -suivi des élèves

avec des évalua'tions régulières et éviter ainsi des problÈmes scolaires
pouvant mener à une siiuation d'échec et d'exclusion' I[ faut garantir

à chacun qu'il aura les mêmes chances de réussite à l'école, -qu'il-ne
serâ Das rËlésué au fond de Ia classe à cause de ses difficultés' Par

"*".p1". 
un ànfant qui est mal habillé, ne doit pas être laissé de côté' »

<< Les écoles devraient proposer plus de cours manuels parce ,qu'il y
a des ieunes oui se sentent plus â I'aise dans des cours oùr on fait des

dessint, de la peinture. du sfort, de la menuiserie... que dans les cours

de maths, français... C'est important de proposer ces cours' pour que

les ieunes qui ônt du mal à l'école ne perdent pas courage, pour qu'ils
ouiËsent mônüet lert. savoir-faire et pour qu'ils prennenl conllance
i\ous faisons cette proposition: Une école où on suit des cours pour

apprendre à lire et 
-écrire le matin et où on fait des ateliers I'après-

midi. "
« Pourquoi ne pas créer plus d'ateliers dans les écoles et. permettre à

des élèves d'auires écolesàe venir fréquenter ces ateliers et inversement'
Il faut une plus grande variété d'atelièrs (en particulier pour les filles),
nous Dermeïant-un choix réel et les organiser de telle sorte que tous

les ieünes (filles et sarcons) aient accès à tous les ateliers. Les échanges

intdr-écolei pourraiént permettre de rencontrer d'autres élèves et d'accé-

der à des atèliers qu'ils n'auraient pas dans leur école. r>

« Il faudrait parler des métiers dès I'entrée au collège et. inclure celâ

dans les progiammes scolaires, orienter les jeunes 
-professionnellement

dès 1411-5 ais, suivant leur choix et non pas celui des enseignants'

Nous avons le droit de changer d'avis, d'es§ayer à fond un métier puis

essayer autre chose : nous avons le droit à I'erreur. >>

o A I'école, les professeurs doivent faire attention à tout le monde,

cela veut dire qf it faut apprendre aux professeu,rs à considérer tous

les ieunes dans ia classe dè-la même manière. Il faut donner la même

choËe à tout Ie monde en faisant attention à ceux qui ont le plus de

difficultés. »



« Il faut que les écoles et les bibliothèques soient ouvertes largement
et 7 jours sur 7 pour que les jeunes qui ne peuvent pas travaillàr chez
eux aient un lieu d'étude. »
« Déjà, à l'école, on doit commencer à connaître les cultures des autres :

par exemple, des gens du voyage, des basques, des bretons et des autres
cornmunautés qu'il y a en France afin de casser des préjugés et continuer
à bâtir une communauté nationale ensemble. >)

<< Nous voulons une formation permanente des partenaires : enseignants,
kavailleurs sociaux et organismes qui suiventles jeunes. Le chàix des
enseignants et d€s-maîtres est important: it faut des personnes qui
connaissent les difficultés des jeunes ayant quitté le sysême scolaiie.
Une formation permanente de ces enseignanls est indispensable. »
L'école doit permettre à chacun d'apprendre à son rythme. Elle ne doit
pas nôus donner que des connaissances, mais aussi des savoir-faire
platiques. Elle doit nous préparer le mieux et le plus tôt possible à la
vle actlve.

L'école, les bibliothèques doivent être complètement intégrées dans la
vie des quartiers, dans la vie des gens.

Nous avons besoin de personnes qui nous comprennent et nous estiment
pour apprendre dans les meilleures conditions.
Il faut arriver à ce que nous soyons orientés, non pas en fonction de
notre niveau scolaire mais en fonction de ce que nous aimons faire.

Nous voulons une vraie formation professionnelle,
un travail où nous sornmes reconnus et utiles

. Nos inquiétudes :

« Eslce qu'après ces 18mois de formation, nous pourrons avoir un
suivi ? Et si on n'a pas de üavail, aura-t-on une possibilité de formation
praüque en attendant le futur boulot ? »

1 {près avoir fait une formation ou un stage, la personne qui a suivi
le jeune doit l'aider à trouver un travail. »

« La durée de la formation doit être variable, la fin étant la qualification :
2, 3 ...5 ans, selon le niveau de chaque personne. Nous voulons obtenir

27
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. Des gens compétents pour nous informer:

« Il faut créer des plateformes constituées de gens ayant de l'expérience
des lieux qui viennent dans les quartiers pour donner des informations
aux jeunes à propos des entreprises. Ceux qui ont le- pouvoir d'offrir
un emploi se dbivènt d'être les communicateurs, les informateurs_auprès
des jeunes. Nous voulons, pour les jeunes en situation difficile' q,ue

les itructures et personnes d'accueil prévues pour accompagner les
ieunes viennent réellement à leur rencontre sur le terrain et ne se

tontentenl pas d'une simple permanence dans un local ,,

" Estil réalisable de former des jeunes comme médiateurs du travail
(c'est-à-dire des personnes qui soient formées à la connaissance de
différents métiers dans un domaine donné - par exemple, les travaux
publics) et qu'avec cette formation ils puissent aller vers. les jeunes
àes cités et les aider à prendre une orientation pour le bien de leur
avenir ? >t

« Il faut mettre les organismes comme I'ANPE, les missions locales
dans le coup: ils doivént se dinger vers les écoles afin d'informer les
jeunes sur ce qui existe. »

« Il faut organiser plus de journées "portes ouvertes" pour informer
les jeunes dans les communes afin qu'ils puissent se mettre au courant
de ce qui existe sur le terrain. »

. La formation :

« Pendant la formation, un conseiller doit suivre les jeunes, les aider
pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls une tbis qu'1ls sont sortis. »

« Si on n'a pas d'expérience, on veut quand même pouvoir apprendre,
car si l'on n'a pas de travail, on n'aura pas d'expérience. C'est un
cercle vicieux qu'il faut briser. Et l'absence de diplômes ne doit pas
être pénalisante (uand on a de 1'expérience (apprentissage "sur le tas"). »

un diplôme reconnu et un savoir-faire réel en fin de formation, et non
pas limiter la durée de I'accompagnement. »

« Quels métiers vont nous être présentés dans les formations ? Y aura-
t-il un accès à ces métiers pour tous'7 Quel sera notre avenir si nous
échouons à la formation ? La recherche d'un employeur est à intégrer
dans [e processus de formation. "
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« II fâudrait qu'on nous apprenne vraiment à nous exprimer devant un
patron, ou u-n maître de stage, à justifier de notre ahoix de métier,
qu'on nous fasse connaître les endroits où on peut s'adresser. >>

<< Il faut multiplier les formaüons en alternance : la pratique sur un
lieu de travail (avec un employeur) et la théorie ou la'techirique dans
une école ou un centre de formation. Les formations en aliernance
doivent être réellement qualifiantes, et déboucher vraiment sur des
emplois.. Il faut que la formation suive les réalités économiques : le
travail évolue au jour le jour. » << I[ faut aménager des postes dà travail
recevant des jeunes en formation (stagiaires) âvec un-patron de stage
comme pour les apprentis. Ce patron de stage doit être unique;t
encadrer le Jeune pour ses premiers pas dans I'entreprise. Il doit être
d'accord pour_cet encadrement eI le jeune doit coruiaître et accepter
qe palJon. A I'issue de la qualification, cet "apprenti" pourra rester

.. La formation doit être permanente et polyvalente dès le départ afin
de nous permettre, ainsi qu'aux adultes, d'appréhender un évèntail de
professions. Nous voulons pouvoir rester dâris l'entreprise et devenir
à notre tour formateurs pour d'autres.

o L'accueil dans les entreprises:

« En accueillant un jeune, quelqu'un doit visiter I'entreprise avec lui
pour lui montrer et lui apprendre les différentes activités, ei lui présenter
les membres. de l'entreprise. Si cela ne marche pas il ne faut pas le
rejeter tout de suite, il faut lui proposer autre chbse. o o La prdmière
fois qu'on est accueilli dans une entreprise, on doit être bie; habillé
Dour se montrer sérieux, pour prouver qu'on est intéressé au travâil.
Mais ceci n'est pas évident pour tout le monde. »

<< Si un jeune ne sait pls lire ni écrire, cela ne doit pas empêcher
I'entreprise de l'embaucher parce que, lui aussi, il a dej qualités et il
peut suivre des cours pour apprendre à lire et écrire. Il fâut lui faire
confiance. Il faut aider les jeunes sans diplôme car tout le monde a
envie de travailler. >> .< Lorsqu'un jeune déharre dans son travail, il a
déjà. u_ne. plus grande sécurité,_il_â plus confiance en lui, il est plus
motivé. Alors c'est le moment de lui âpprendre à savoir bien lire, éËrire
ox d'autres choses imponantes pour la suite de son travail en entreprise.Il pourrait y avoir des heures de cours dans le cadre même dô son
travail. »



30

<< Nous avons besoin de nous retrouver dans des entreprises avec des

gens différents. C'est comme ça qu'on apprend un métier (le partage
du savoir). »
« Si un ieune a fait des bêtises, qu'il est allé en prison, qu'il veut
rr.rrr., ,in vrai travail. il faut Ie souienir dans sa démarche de recherche
d'emploi, lui permettre de trouver un vrai travail pour qu'il puisse

vivre'honnêteôent. Il faut que le juge propose un travail rémunéré lui
perrnettant de vivre, plutôt que d'aller en prison. >>

« Nous voulons un contrôle strict des entreprises qui accueillent des

ieunes en formation et un système de pénalités pour celles qui abuse-
iaient des avantages proposés par les contrats, et un système d'aides
pour celles qui titulariseiaient les jeunes (leur foumiraient un emploi
stable). »

« Il faut embaucher en priorité les jeunes les plus défavorisés. »

« Il faudrait pouvoir obtenir de tout petits prêts bancaires pour démarrer
un travail : par exemple, faire les marchés ou autres activités marchan-
des.... »
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Après un rappel de I'action du gouÿememen4 I'exposé des motifs
du projet de loi d'orientation contre les exclusioni soumis par le
Bouver ement au Parlement le 25 mars 1998, est ainsi rédigé:
« (...) Les phénomènes de précarité et d'exclusion touchent un nombre
de plus en plus grand de personnes dans notre pays. Le lien social et
la cohésion de la société sont menacés. Quelques chiffres en attestent :

10 % des ménages disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté ;
environ 2 millions de personnes ne vivent que grâce au RMI et 6 mil-
lions dépendent des minima sociaux ; 3 millions de personnes connais-
sent ie chômage qui, pour plus d'un million d'entre elles, est de longue
durée.

Cette précarité prend des formes multiples et tous les domaines sont
concern_és: plus de- 50 OO0jeunes sortent chaque année du système
éducatif sans qualification; un quart de la populaüon renonce à se
faire soigner pour des raisons financières; l'accès à la culture et au
sport, cornme le départ en vacances, est réservé aux plus favorisés.
Quant au droit au logement, on estime que 200 000 personnes sont
sans-abri et que 2 millions sont mal logées.
Cette situation n'est plus acceptâble : ces chiffres, dans leur sécheresse,
ne doivent pas dissimuler la réalité de la vie quotidienne de milliers
de femmes et d'hommes, leurs difficultés financières et personnelles,
leur inquiétude et leur désespoir.
Il n'est pas admissible que la pauvreté réduise la capacité des individus
à faire valoir leurs droits. C'est I'une des motivations essentielles de
ce projet de loi et, bien au-delà, du programme proposé par le Gouveme-
mcnt quirepose sur une forte mobilisation et, surtout, sur un changement
d'approche_ et d'échelle dans la mise en ceuvre des politiques publiques
en faveur de la prévention et de la lutte contre l'exclusion. Cè change-
ment repose sur quatre orientations nouvelles.
En premier lieu, si la solidarité nationale permet une politique d'assis-
tance pour nos concitoyens qui traversent des périodes difficiles, l'objec-
tif des politiques publiques est de les en sortir, à chaque fois que c-'est
possible et dans les plus brefs délais.
C'est dans cet esprit que l'objectif du programme est d'abord de garantir
I'accès aux droits fondamentaux: il est vain de songer à mener une
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véritable politique de cohésion si l'accès à l'emploi, si I'obtention d'un
logement décent ou encore 1a prévention et les soins demeurent des
principes théoriques et sans véritable efficacité. Cet accès aux droits
londamentaux dôit être le tremplin vers la réinsertion sociale.

Dans ce domaine, un équilibre doit être trouvé entre, d'une part, la
mise en place de solutioni spécifiques et des formes de discriminations
positives en faveur des plus démunis, et, d'autre part, l'inscription de

ôes actions dans le droit commun, afin d'éviter la formation d'un droit
des exclus qui pourrait être stigmatisant et synonyme d'un droit de
seconde clasie. Dans certarns domaines pourtant, la reconnaissance de
l'échec des politiques mises en æuvre rend nécessaires certains moyens
d'exception permèttant [e plus rapidement possible le retour dans le
droit commun.

Mais au-delà, le Gouvernement entend prévenir les exclusions. Il faut
traiter les problèmes en amont, avant que l'urgence n'apparaisse. La
préventionionceme aussi bien la politique du logement que le traitement
àu surendettement. Le programme vise ainsi à améliorer la situation
de ceux qui sont déjà blessés par I'exclusion sous toutes ses formes
mais il s'àdresse aussi à toutes les persomes qui se sentent menacées
par ces risques. Cette politique n'a de sens que si elle est élaborée avec
les plus démunis, qui doivent être considérés comme des partenaires à
parl entière. Il nous appartient donc à tous de créer les conditions de
leur participation à la définition des politiques publiques.

Enfin, I'Etat doit être capable, lorsque c'est nécessaire et lorsque les
autres réponses ont échoué, de prendre en compte av-ec efficacité les
situationi d'urgence qui appellent des réponses spécifiques'

En définitive, il est clair que I'objectif n'est pas d'afficher des droits
nouveaux! mais de donner une réalité à ceux qui existent déjà dans
notre arsenal juridique. De plus, le respect de la dignité des plus
démunis imposê, cha(ue fois que cela est possible, des solutions de droit
commun, pfutôt que des dispositifs d'exception toujours stigmatisants.

Le Gouvernement a souhaité une large mobilisation autour de ce projet
de loi et de son programme d'action. La part prise par la concertation
avec tous les acteurs du combat contre les exclusions doit être soulignée'

Au niveau national, le Conseil économique et social, le Conseil national
de I'insertion par I'activité économique, le Conseil national des politi
ques de lutte ôontre la pauvreté et I'exclusion sociale, la Commission
nationale consultative des droits de ['homme, le Conseil supérieur du
travail social sont à l'origine de plusieurs des orientations que le Gouver-



nement a souhaité retenfu. Dans le même esprit, les associations et les
syndicats ont été associés, étape par etape, à cetûe réflexion et à la
préparation du programme d'action et du projet de loi.

Au niveau international, la France s'est également engagée, aux côtés
d'autres parlenaires de I'Organisation des lrlations uniesl lôrs du sommet
mondial de .Copenhague sur le développement social de mars 1995, à
æuvrerà l'élimination de la pauvreté dàns te monde grâce à des actions
nationales menées avec détermirration. De même, c'e-st sous présidence
française que le Conseil de l'Europe s'est impliqué, en octôbre 1997,
dans la lutte contre les exclusions. Enfin, le iommet sur t'emploi de
Luxembourg en juin 1997 a marqué, sous I'impulsion de la Èrance,
une nouvelle étape de la politique sociale et pour l'emploi dans l'Union
européenne.

Le programme d'action et le projet de loi sont indissociables d,une
action économique et sociale_ b.9au9oup plus large au sein de laquelle
l'emploi occupe une place privilégiée. L'emploi est en effet le vecteur
essentiel de I'intégration sociale et la prioriré de la politique souhaitée
par les 

-Français et menée par le Gouvemement deiuis juin 1997. Le
plan 

^'Nouveaux em.plois,, louveaux services" 
- poui les jeunes

(50 O00jeunes ont déjà pu bénéficier du dispositifl, la réduction du
temps de travail demain et plusieurs décisions clairement redistributrices
(allocation de rentrée scolaire, politique fiscale, accès aux cantines
scolaires.,.) s'inscrivent dans cette approche d'ensemble du problème
de I'exclusion-

Notre programme de prévention et de lutte contre les exclusions com-
prend un ensemble de mesures qui vont, pour certaines, entrer en
vigueur dans les semaines qui viennent et, pour d'autres, passer par
d'autres textes.

Le programme gouvememental est en effet très large et comprend :

I 
- La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui

reprend f approche qui vient d'être décrite : elle a pour objectif d'amélio-
rer I'accès aux droits fondamentaux, tels que I'ehptoi, ie logement, la
santé, le savoir et la culture ; elle comprend un important volel prévenüf
et elle vise enfin à rendre plus effrcaces les acteurs de cefte Éolitique.
2 - D'autres textes législatifs qui donneront une ampleur plus grande
à cette action : la loi sur l'égal accès à la préveniion ei aui soins
présentée à l'automne au Parlement; la loi sùr l'accès au droit.

35
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3 - Des programmes spécifiques à chaque ministère, avec des mesures
réglemenàire1 d'applicàtion ét des actions pour lesquelles des moyens
ad-ministratifs, humàins et financiers seront mobilisés.

Ce projet de loi marque un tournant significatif dans la mise en æuvre
des'poiitiques publiqies contre l'exclusion. D'abord parce qu'il s'.agit

de lâ première loi d'ôrientation en matière de lutte contre les exclusions
et parèe qu'il s'inscrit dans la durée. Il fixe en effet un cadre d'interven-
tion sur trois ans (1998-2000), suffisamment long pour répondre à

I'obiectif de prévention mais aussi pour permetûe une évaluation de

ces 
-orientatiohs. 

Ensuite. parce qu'il induit un engagement financier
de l'Etat sans précédent. Ènfin, parce qu'il rappelle.la responsabilité
de I'Etat, garait de la cohésion nationale et de la mise en cohérence
de tous les acteurs publics et privés. »
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9. Les tarifs des services publics qui proposent des prestations
ou des activités sportives, culturelles ou de loisirs peuvent
être modulés en fonction des revenus des usagers (a-rticle 147) p

10. La lutte contre I'illettrisme constitue une « priorité ngtio-
nale » qui doit en particulier être prise en compte par I'Edu-
cation nationale (article 149)

11. Les entreprises et les pa.rtenaires sociaux doivent prendre
en compte la lutte contre l'illettrisme dans leur politique de
formation continue (article 24)..............,..,...

12. Une offre de formaüon sur les savoirs de base devrait se
développer pour les personnes sans emploi (article 24).....

H. Dans le domaine de I'exercice de la citoyenneté
L'information des personnes incarcérées sur leurs droits sociaux
doit se mettre en place dans les prisons (article 83)................

I. Pour une politique globale de lutte contre I'exclu-
sion
Présentation

l. Les établissements de formation sociale doivent former à la
connaissance du vécu des personnes et des familles très dému-
nies et à la pratique du partenariat avec elles (afiicle 15lJ).

2. Cette formâtion doit être dispensée, non seulement aux travail-
leurs sociaux, mais à l'ensemble des professionnels et bénévo-
les engagés dans la lutte contre l'exclusion (anicle l5ll)..

3. Création d'un Observatoire national de la pauvreté et de
I'exclusion sociale (article 153-I).................

4. Le Conseil National des politiques de Lutte contre la pauweté
et l'Exclusion sociale (CNLE) peut fâte réaliser des études
sur les siluations d'exclusion (article 153-II)

5. Mise en place dans chaque département d'une commission
de I'action sociale d'urgence (article 154)

6. Mise en place d'un dispositif départementâl et local de coordi-
nâtion des politiques de lutte contre l'exclusion (articles 155

115

l15

p. I16

p. 117

p. 117

p. 118

er 156)............

p. 119

p. 119

p. 120

p. 121

p. 122

p. 122

p. 123

p. 124
7. Un rapport d'évaluation de l'application de la loi est prévu

tous les deux ans (article 159) ...................
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IV. DES LIEUX D'EXERCICE DU PARTENARIAT AVEC
LES PLUS DEMUNIS........ ....................... p

A. Dans le domaine du travail et de la formation
Comités de liaison auprès de I'ANPE et de I'AFPA (article 2). p

B. Dans le domaine du logement
Consultation des associations de défense des personnes en situa-
tion d'exclusion par le logement (a.rticles 3l et 34) ................ p. i26

C. Dans le domaine de la santé
Mise en place d'un Comité consulté pour l'élaboration du pro-
gramme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus
démunis (aflicle 71)..................... ................ p. 127

D, Dans Ie domaine de l'action sociale
Les Conseils d'adminisrâtion des centres cofilmunaux ou inter-
comrnunaux d'acüon sociale (CCAS) doivent comprendre un
représentant des associations qui cÊuvrent dans le domaine de
f insertion et de la lutte contre les exclusions (article 150) ..... p. I2'7

E, Pour une politique globale de lutte contre I'exclu-
slon

126

126

Le rapport d'évaluation de l'application de la loi, prévu tous
les deux ans, doit particulièremeff prendre en compte le point
de vue des personnes en situation de précarité et des âcteurs de
terrain (article 159).................... .......... ..-.... p 128

V. UNE VIGILANCE A EXERCER FACE A CERTAINS
DANGERS ........ p. 130

A. Dans le domaine du logement
l, L'accompagnement social lié au logement hnalcé par le FSL

est ouvert aux HLM (article 36).............. p. 130

p. 131
2. L'expulsion des locataires qui <( n'usent pas paisiblement des

locaux loués » est facilitée (article 122)........

B. Dans le domaine des moyens d'existence
Un « chèque d'accompagnement personnaüsé » est mis en place
(article 138) p. 132



I. L'orientation de la loi (article premier)

Engager un combat pour le respect des droits
fondamentaux de tous, fondé sur l'égale dignité

de tous les êtres humains

L'ariicle premier de la loi d'orientation contre les exclusions est rédigé
comme suil :
« La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le
respect de l'égale dignité de tous les êres humains et une priorité de
l'ensemble des politiques publiques de la nation.

La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire I'accès
effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi,
du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation,
de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de
I'enfance.

L'État, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les
centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes
de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales
participent à la mise en (Êuvre de ces principes.

Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à suppri-
mer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la
nature et de l'étendue de ses droits et pour I'aider, éventuellement par
un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches adminis-
tratives ou sociales nécessaires à leur mise en æuvre dans les délais
les plus rapides.

Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnel-
les, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organis-
mes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité,
les associations qui æuvrent notarnment dans le domaine de I'insertion
et de la lutte contre l'exclusion, les citoyens ainsi que I'ensemble des
acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à
la réalisation de ces objectifs.
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En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des Français établis
hors de France, les ministères compétents apportent leur concours au
ministère des affaires étrangères. r>

kt référence au respecl de l'égale dignité de tous les êtres humains
mentionnée dans le premier alinéa est essenlielle. Les plus démunis
vivent chaque jour des situations qui les font douter qu'ils soient égûux
en dignité arlx autres ciloyens. Cette inscription dans la loi a pour
eux une signification très forte et toncrè|e.

C'est la première fois que cette reconnaissance de « l'égale dignité
de tous les êtres humains » est inscrite dans le droit français. En faire
Ie fondement des politiques de lutte contre l'exclusion crée une grande
exigence à l'égard de celles-ci. Si ce souci du respecl de la dignité
inspire tant les dispositifs mis en place que les formations délivrées
axr professionnels et bénévoles en contact avec les plus pauvres, I'es-
poir sera réel que ces derniers voient leur ÿie ÿraiment changer.

Le deuxième alinéa marque également une avancée irès importante en
exprimant que l'exclusion est une violation des droüs fondamentaux
qui doil être conxbattue comme telle. Ainsi, il ne s'agil pas pour la
société de faire acte de générosité à l'égard des personnes qui connais-
sent de grandes dfficultés, mais de leur rendre justice en les rétablissant
dans leurs droits. Cela marque un changement tl'approche essentiel
pour les personnes concernées, souvent humiliées d.e devoir se justifier
et « étaler " leur vie privée pour satisfdire leurs besoins vitaw, faute
d'être suffisamment considérées par leurs interloculeurs comme sujets
de droit. Reste beaucoup à faire pour que la Nation toul entière, el
en premier lieu ceux qui sont en contdct direct avec les plus dé,munis,
s'ipproprient cette nàuvelle façon de considérer ces dirniersl.
Cet alinéa exprime aussi le refus des solutions spéciJiques, des droits
« aux rabais » pour les personnes démunies : le respect de leurs droits
fondamentaux implique qu'elles doivent accéder aux dispositifs de droit
commun,

Enfin, il signiJie que le champ des politiques concemées par la lutte
contre I'exclusion dépasse de beaucoup celui des affaires sociales à
laquelle elle est encore souvent renvoyée. l,e ru»nbre de ministres

I La formation aux Droits de l'Homme que les établissements scolaires doivent
désormais délivrer (cf. article 142-Il page l13 paragraphe 5) peut beaucoup
y contribuer.



signataires de la présente loi (15) en témoigne d'ailleurs. Ainsi, le
combat contre la misère devrafaire I'objet à I'avenir d'un large bavail
interministériel, Au plan départemental et local, une même dynamique
qui dépasse les cloisonnements entre administrations et entre Etat et
iolleciivités territoriales devra se mettre en placea.

Par ailleurs, les troisième et sixième alinéas en énumérant l' ensemble
des acteurs qui ont une responsabilité dans le combat contre I'exclusion,
expriment Ia nécessité d'une mobilisatinn d.e la Natian tout entière.
Chacun des organismes, institutions, acteurs du monde économique..-
nommés devra rechercher quelle part il prend à cette mobilisation.
(Les udtriàme et cin uième alinéas qui concenrcnt plus particulière-
ment les organismes et institutions qui délivrent des droils, sont abordés
page 95 au paragraphe l).

2 C'est l'enjeu des comités dépa-rtementaux de coordinalion des politiques de
lutte conre les exclusions et des conventions de coordination des interventions
des acteürs locaux prévus aux articles 155 et 156 (cf. page 123 paragraphe 6).
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II. Des droits à faire valoir

A. Droit au travail et à la formation

Présentation

L'ensemble des dispositions de la loi sur le travail et la formation vise
à favoriser la réalisation par les personnes démunies de parcours
d' insertion professionnelle : développement d' un accompagnement per-
sonnalisé et renforcé de longue durée pour les jeunes les moins qualifiés
(dispositif TRACE), dispositions pour rendre au,t Conîrats Emploi Solï
darité et Contrats Emploi Consolùlés leur vocation initiale d'étapes
dans un parcours, possibilité de cumul d'un minimum social avec les
revenus d'une actiÿité professionnelle pour favoriser la reprise du
travail, mesures pour favoriser la création ou la reprise d'entreprise
par les personnes en dfficulté, extension du contrat de qualification
aLr adulîes, etc.

Le succès de ces dispositions dépendra beaucoup:
. de I'attention qui sera portée dans les décrets d'application, dans

les circulaires et dans la mise en æuvre, pour qu'elles n'aboutis-
sen pas - comme cela a été souÿent le cas par le passé - à
l'éviction des personnes les moins qualifiées ;

c de I'importance et de la qualité des moyens humains qui seront
investis - en particulier par I'ANPE et les Missions locales

- dans I'accompagnement des personnes concemées et dans le
dialogue avec elles ;

t de la mobilisation d.es entreprises, des syndicats et de leurs confé-
dérations.

Il sera particulièrement important de suivre le dispositif TRACE qui
vise explicitement les jeunes les moins qualifiés et peut représenter
pour eux l'espoir d'un avenir, l.a manière dont il parviendra ou non
à atteindre ces jeunes et à leur ofrrir une vraie chance d'insertion



professionnelle sera une bonne mesure de I'avancée réalisée par la
'loi- 

d'orientation contre les exclusionst.

1. Droit à un accueil, à un bilan de compétences et à une
âction d'orientation professionnelle (article 4)

Tout chômeur âgé de 16 à 25 ans ou tout chômeur de longue durée
rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle a droit à un
accueil, un bilan de compétences et une action d'orientation profession-
nelle afin de bénéficier d'un nouveau départ sous forme d'une forma-
tion, d'un appui individualisé ou d'un parcours vers I'emploi ou la
création ou reprise d'entreprise.

Les personnes concernées peuvent donc se présenter dans les ANPE
ou les Missions locales : elles ont le droit d'y être reçues, prises en

compte et soutenues dans la durée pour réaliser leur * nouveau déparl o.

I Les dispositions de la loi d'orientation contre les exclusions dans le domaine
du travail et de lâ formation sont présentées dans les paragraphes suivants
pour celles qui sont de l'ordre des droits à exercer, page 96 pour celles relatives
àux dispositifs qui doivent se mettre en place et page 126 pour celles qui
concernènt les lieux d'exercice du partenâriat avec les plus démunis'
2 Permanences d'accueil, d'information et d'orientation qui s'adressent aux
jeunes de 16 à 25 ans et visent à leur assurer une qualification professionnelle
et à faciliter leur insertion sociale.
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2. Mise en place des TRACE, parcours d'insertion profession-
nelle pour les jeunes (article 5)

Cet article définit les conditions de mise en <ruvre, pour les jeunes en
difficulté de 16 à 25 ans, du << nouveau départ >> mentionné à l'article
précédent : un accompâgnement « renforcé » leur est proposé pour
Ies aider à réaliser un « TRajet d'ACcès à I'Emploi » (TRA.CE). Ce
dispositif d'agcompagnement est mis en place dans le cadre de conven-
tions entre l'État - en concertation avec les Régions - et principale-
ment les Missions locales, PAIO 2 et ANPE. C'est donc auprès de
ces dernières que les jeunes peuÿent s'adresser pour en bénéficier.

Le dispositif TRACE a les caractéristiques suivantes :
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. 
" Les jeunes sans qualification, de niveau V bis et VI 3 

[en] bénéfi-
cient en priorité >» (on peut inÿoquer cette disposition pour contes-
ter d'éventuels processus de sélection à l'entrée sur Ie niveau
scolaire).

o Il a une durée maximale de 18 mois, mais le Préfet peut accorder
une dérogation (iI ne faudra pas hésiter à demaider la saisie
du Préfet pour tous les jeunes pour lesquels cette durée est mani-
ïestement insuffi sante ).. Le parcours du jeune peut comprendre des « mesures concernant
la lutte contre l'illettrisme, I'acquisition rapide d'une expérience
professionnelle, l'orientation et Ia qualification » et pèut être
« assorti si nécessaire de toute âutre action, notamment èulturelle
ou sportive >>. Ce dernier point représente une avancée impor-
lante : les acîiÿités culturelles et sportiÿes peuvent être poui des
jeunes très défavorisés le moyen tle reprendre confiance et d'oser
s'engager dans une démarche d'insertion professionnelle. Il faudra
s'assurer que de telles possibilités leur sont efrectivement ouÿertes
dan,s le catlre du dispositif TRACE.

o L'objectif d'assurer la cohérence et la continuité de ces actions
est clairement affiché.

. Les jeunes engagés dans le dispositif TRACE et qui rencontrent
des difficultés matérielles, notamment en matière de logement,
pendant les pénodes durant lesquelles ils ne sont pas réminérés {

I Les jeunes de niveau VI sont ceux qui ne sont pas allés au-delà de la
s:olarité obügatoire et sont sortis de l'école sans aucun diplôme: les jeunes
de niveau V bis sont ceux qui sont allés jusqu'à la fin du premier cycie (3.)
et ont suivi après une formation d'une durée maximum d'un an, du niveau
du certifrcât de formation professionnelle (cerrificât délivré principalement par
I'Association pour la Formation Professionnelle des Adulles - AFPA - à
la suite de nombreuses formations telles que celles d'agent technique des
ventes, d'agent de nettoyâge, d'agent magasinier, de conduiteur routiei, etc.);
à titre de référence, le niveau V correspond au Certificat d'Aptitude Profession-
nelle (CAP) et au Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP), et le niveau IVa
au baccalauréat.
a Ces phases où les.jeunes engagés dans TRACE sont sans revenu peuvent
par exemple survenir lorsque, dans le cadre de leur parcours, ils terminent
un stâge où ils étaient rémunérés comme stagiaire de la formation profession-
nelle et sont en recherche d'un emploi pour mettre en pratique et perfectionner
la formation qu'ils ont reçue. Elles peuvent aussi survenir en débu[ de parcours,
lorsque le jeune a besoin d'une étape préalable - qui peut être l-exercice
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« bénéficient de l'accàs aux Fonds départementâux [i.e. gérés par
le Conseil Générall ou locaux [i.e. à l'échelle d'une ou plusieurs
communes] d'aide aux jeunes r. Si cette disposition ne garantit
pas un niveau de ressources aux jeunes, elle semble dire que
l'aide de ces fonds ne peut êîre refusée à un jeune qui en a
manifestement besoin et qu'elle doit être sqrtsamrnent importante
pour lui permettre de faire face à des dépenses telles qu'un loyer.
.< Les jeunes (...) sont affiliés au régime général de la Sécurité
sociale, (...) pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas
aflrliés à un autre titrc à un régime de sécurité sociale. >> Il faudra
veiller à ce que les chdngements de statut du jeune au cours de
son parcours ne provoquent pas de tapture dans ses droits à la
Sécurité sociale.

3. Amétioration du Contrât Emploi Solidarité (CES) pour
renforcer son rôle d'étape dans un parcours d'insertion
professionnelle (article 7-II, IV et V)

Les CES sont des contrats au plus à mi-temps, financés au maximum
à 85 lo pat l'État, d'une durée âe 3 mois à 2 àns 5, rémunérés au SMIC
horaire et destinés à favoriser l'insertion professionnelle des personnes
les plus éloignées de I'emploi. Ils peuvenl être renouvelés deux fois
mais leur durée cumulée ne doit pas dépasser 2 ans. [,es employeurs
qui ont le droit d'embaucher des personnes en CES sont principalement
les collectivités territoriales, les associations et les établissements de
service public (hôpitaux, caisses d'allocations familiales, etc.).

I-es CES ont peu à peu dérivé de leur vocation initiale, d'une part en
bénéficiant à des publics de plus en plus qualifiés (couramment des

d'une activité culturelle ou sportive - avânt de pouvoir se maintenir dans
un stage ou un emploi.
5 Un décret deuâit préciser qu'en principe, la durée maximale est d'un an,
mais qu'elle peut être portée à 2 ans sur décision du Préfet pour les persomes
qui rencontrent le plus de difficultés à trouver un emploi. Auparavant, il n'y
avait pas besoin de l'accord du Préfet pour établk un CES de 2 ans et la
durée maximale pouvait exceptionnellement être portée à 3 ans. Il s'agit proba-
blement, avec les nouvelles dispositions du décret, de se rapprocher de I'objectif
initial du CES qui est d'être une étape transitoire dans un parcours d'insertion
professionnelle.
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bacheliers), et d'autre part en ne jouant pas leur rô1e d'étape dans
un parcours d'insertion professionnelle, notamment parce que le volet
formation qui aurait dû les accompagner a été très peu développé. Ce
constat éclaire les dispositions suivantes de I'article 7 :

Les conventions entre l'État et les employeurs de personnes en CES
doivent désormais prévoir « des actions destinées à faciliter le retour
à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle ».

Une personne en CES peut donc réclamer auprès de son employeur
le bénéJice de ces actions, à charge pour celui-ci d'impliquer alors
les services publics relevant de l'Etat qui ont ce e mission d'orientation
professionnelle (ANPE, AFPA...) selon les modalités qui auront été
définies dans la convention.
Par ailleurs, les collectivités territoriales ou autres personnes morales
de droit public (par exemple les hôpitaux, les organismes de sécurité
sociale...) qui emploient des personnes en CES, n'ont le droit de renou-
veler leur Çonkat que si ce renouvellement << s'accompagne d'un dispo-
sitif de formation visant à faciliter I'insertion professionnelle (...) ».
Ahn d'éviter que cette disposition ne conduise simplement les
employeurs à « faire toumer » les personnes en CES, le non renouvelle-
ment d'un contrat leur interdit d'embaucher une autre personne en CES
sur le môme poste de travail avant un délai de 6 mois.
Enfin, <. les bénéficiaires de CES peuvent, à l'issue d'une période de
trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer
une activite professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-
temps ».

Cette disposition devrait, comme les deux précédentes, permettre aux
personnes de mieux préparer « I'après CES ».

4. Amélioration du Contrat Emploi Consolidé (CEC) pour
renforcer son rôIe d'étape dans un parcours d'insertion
professionnelle (article 8-1')

Les CEC sont des contrats de travail financés au maximum à 80 o/o

par l'État 6. Lorsqu'ils sont à durée déterminée (car ils peuvent être aussi

6 Auparavant, la participation de l'État était dégressive au cours du temps :

par exemple, pour les bénéficiaires du RMI, elle allait de 80 % la première
amée à 40 7o la cinquième annee. Un décret dsvrait preciser qu'il y a mainte-
nant deux cas de figure: pour les personnes dont les perspectives de retrouver



à durée indéterminée), ils sont d'une durée de 12 mois renouvelable au
maximum 5 fois. La durée hebdomadaire de travail est au minimum
de 30 heures, mais !l est dorénavant possible d'y déroger << lorsque la
convention lentre I'Etat qui subventionne et I'employeur] le prévoit en
vue de répondre aux difficultés particulières de la personne
embauchée ,>, Les employeurs sont les mêmes que pour les CES '.

L'idée initiale des CEC était de permettre de consolider l'insertion
professionnelle des personnes en CES, c'est pourquoi ne pouvaient y
accéder que les personnes qui étaient passées par un lel contrat. En
1996, la mise en place des emplois ville (qui sont une forme particulière
de CEC et sont directement accessibles aux jeunes) avait dérogé une
première fois à ce principe. Il est maintenant possible, pour tous les
ténéficiaire. potentiels dè CEC (bénéhciaires du RMI I de t'aSS',
de I'APIIU, chômeurs de longue durée ou âgés de plus de 50ans,
jeunes des quartiers en difficulté...), d'accéder directement au CEC.-Par 

ailleurs, les conventions entre l'État et les employeurs concemés
doivent désormais prévoir << notamment des actions d'orientation pro-
fessionnelle et de 

^validation d'acquisll en vue de construire et de

un emploi à court terme sont les plus faibles, l'aide de l'État serait de 80 7o

et non dégressive pendant 5 ans; pour les autres, elle irait de 60 % la première
arnée à 20 % la cinquième année.
7 Cf. page 53 paragraphe 3.
8 Revènü Minimuà dllnsertion: il est versé par l'État - par I'intermédiaire
des Caisses d'Allocations Familiales * et calculé en fonction du nombre
d'enfants à charge. C'est une âllocation différentielle, c'est-à-dire qu'elle vient
compléter les autres revenus pour que le total atteigne un certain montant (à
titre indicatif, ce montant est de 2 429 F / mois pour une personne seule, et
3 644 F / mois pour 2 personnes)
e Allocation de Solidarité Spécifique: elle est versée par I'Etât - par l'inter-
médiaire des ASSEDIC - aux chômeurs en fin de droit.
r0 Allocation de Parent Isolé: elle est versée pendant un an aux parents qui
se retrouvent seuls pour élever leurs enfants (quel que soit l'âge des enfants)
mais son versement peut être prolongé tant que certains des enfants ont moins
de trois ans; elle est calculée en fonction du nombre d'enfants à charge et
est, comme le RMI, différentielle.
rr La validation d'acquis vise à éviter d'avoir à retouner sur les "bancs de
l'école" et à passer des examens, pour faire reconnaîhe les savoir-faire profes-
sionnels acquis par I'expérience dans un domaine donné. I-e but est d'obtenir
un documenl qui cenifie les compétences acquises, afin de pouvoir s'en servir
dans la recherche ultérieure d'un travail ou d'une formation complémentaire.
La validation d'acquis est réalisée par des cenûes de formation.
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faciliter la réalisation du projet professionnel [des personnes en CEC] ».
Si celui-ci n'aboutit pas à la fin du 24" mois, un bilan de compétences r?

est réalisé pour le préciser.

Comme pour les CES, il est impofiant de Jàire connaître ces nouvelles
tlispositions, afn que les personnes en CEC sachent qu'elles peuvent
réclamer le bénéfice de ces actions auprès de leurs employeurs qui
impliqueront alors les sentices publics concemés (ANPE, AFPA-..)
selon les modalités fixées par la convention.

5, Cumul du revenu d'une activité professionnelle avec un
minimum social (ârticle 9)

La loi généralise ce qui pour I'essentiel existait déjà dans la législation,
à savoir qu'il est possible de cumuler tout ou partie du RMI, de
I'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), de I'Allocation Parent Isolé
(API), de l'allocation d'insertion ou de I'allocation veuvage avec les
revenus d'une activité professionnelle salariée ou non salaiée 1ce qui
comprend les stages de formation, ainsi que les situations de création
ou de reprise d'entreprise). La nouveauté devrait venir surtout des
décrets qui préciseront les conditions dans lesquelles se réalisera ce
cumul (il devrait probablement être dégressif au fil du temps et s'arrêter
au bout d'un an).

12 Le bilan de compétences vise, selon Ie code du travail, à « permettre à des
travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et peisonnelles ainsi
que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un prqjet professionnel
el le cas échéant un projet de formation ". C'est une démarchè importante
qui doit se dérouler en suivant des étapes définies précisément par décret et
qui aboutil à un document de synthèse. Elle est beaucoup plus large que la
validation d'acquis (cf. note précédente) et n'a pas Ie mêÀe objet: àlori que
la validation d'acquis vise à la reconnaissance « officielle 

'> 
d'un savoir-faire

professionnel donné, Ie bilan de compétences vise avant tout à I'orientation
professionnelle, l'analyse des aptitudes professionnelles n'étant qu'un moyen
pour arriver à ce but. Le bilân ne peut être réalisé par I'employeur luimême,
mais doit l'être pâr des structures spécialisées au sein d'organismes prestataires
qui sont contrôlés par le Préfet de région.
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6. Droit pour les demandeurs d'emploi d'exercer une activité
bénévole (article 10)

L'exercice d'une activité bénévole ne peut être un motif de radiation
des ASSEDIC (entraînant la perte des revenus de remplacement versés :

assurance chômage, allocation d'insertion, ou ASS) dès lors que cette
activité ne se substitue pas à un emploi salarié et qu'elle reste compatible
avec l'obligation de recherche d'emploi.

7. Meilleure défïnition du secteur de I'insertion par I'activité
économique et de son cadre juridique (articles ll, 12 et
13)

Les employeurs de ce secteur - Entreprises d'Insertion (EI), Entreprise
de Travail Temporaire d'[nsertion (ETTI), Associations Intermédiaires
(AI), Régies de Quartier (RQ), etc. - 

peuvent passer des conventions
avec l'Etat qui leur permettent de bénéficier d'aides et/ou d'exonérations
de charges sociales. Ces aides et exonérations ne concernent cependant
que les embauches de personnes agréées par I'ANPE, ce qui permet
à cette dernière de s'assurer que le soutien financier de l'Etat n'est
apporté qu'à des personnes en réelle difficulté d'insertion profession-
nelle. En outre, les modalités d'accueil et d'âccompagnement des
personnes concernées sont ltxées par décret.

Ceci devrait contribuer à mie*t garantir que les travailleurs embauchés
dans ces struclures sonl cetlx pour qui cette étape est vraiment néces'
saire, et qu'ils sont accueillis dnns des conditions qui favorisent leur
réussite. En oute, le passage obligatoire des personnes par I'ANPE
implique cette dernière dès le début ; il lui impose d'améliorer son
accueil des plus démunis et sa prise en compte de leurs dfficultés, et
la met en situation de garant d.c la cohérence et de la continuité des
parcours qu'elle propose. Ceci renforce ce qu'exprime l'article 4, à
savoir que les plus démunis sont en droit il'attendre que I'ANPE leur
fasse des propositions sérieuses d'insertion professionnelle,

En outre :

. Pour ce qui concerne 1es Entreprises d'Insertion et les Entrepri-
ses de Travail Temporaire d'Insertion (article 12), les contrats
de travail sont à durée déterminée, de 2 ans maximum. S'ils sont
d'une durée plus courte, ils peuvent être renouvelés jusqu'à deux
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fois, mais dans tous les cas la durée totale de ces contrats ne doit
pas dépasser 2 ans.

. Pour ce qui concerne les Àssociations Intermédiaires (article
13) - 

qui comme les ETTI mettent à disposition contre rémunéra-
tion des personnes auprès d'employeurs mais pour une durée plus
courte - un décret devrait préciser que Ie placement d'une per-
sonne auprès d'un même employeur ne peut excéder un mois,
renouvelable une fois. Si I'employeur dépasse ce temps, le contrat
se transforme automatiquement en contrat à durée indéterminée.

o Les salariés des AI ont droit à la médecine préventive et à la
formation professionnelle continue.

8. AméIioration des conditions de création ou de reprise d'en-
treprise pour Ies titulaires du RMI, de I'ASS ou de I'API
(articles 21,22 et 23)

Lorsqu'une personne titulaire du RMI, de I'ASS ou de I'API crée ou
reprend une entreprise, elle peut bénéficier pendant une certâine durée
(fixée par décret, de I'ordre de quelques mois) de l'afliliation aux
régimes d'âssurances sociales (maladie, matemité, invalidité, etc.)
et de prestations familiales dont elle bénéficiait auparavant comme
demandeur d'emploi.
Par ailleurs, elle peut être exonérée pendant une durée également fixée
par décret du paiement des charges sociales patronales, salariales ou
autres qu'elle devrait normalement verser au titre de sa nouvelle activité.
Enfin, elle pçg! bénéficier d'une aide financière ae l'État qui peut
prendre la forme d'une avance remboursable. Une annonce récente du
gouvernement a précisé que pour bénéficier de cette aide, il faudra
que le projet de création ou de reprise d'entreprise soit validé par un
organisme habilité au niveau départemental qui en garantira le sérieux
et la viabilité (par exemple, I'ADIE - Association pour le Droit à
I'Initiative Economique). L'aide devrait être au maximum de
40 000 francs et son remboursement pourrait être différé de 18 mois.
(un décret précisera lout cela prochainement).

Les afïiliations et exonérations mentionnées aux deux premiers para-
graphes ci-dessus peuvent être accordées mais ne sont pas systématiques
(il faut en faire [a demande à la Direction Départementale du Travail,
de l'Emploi et de la Formation Professionnelle qui décide ou non de
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donner suite). En revanche, si une aide financière de l'État est accordée,
les affiliations et exonérations sont automatiques.
Par ailleurs, il faut rappeler que depuis une loi de décembre 1996, les
bénéficiaires de I'ASS ont droit au maintien de leur allocation pendant
6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise.

9, Extension du contrat de qualilïcation âux âdultes (article 25)

Les adultes de plus de 26 ans peuvent bénéficier du contrat de qualifica-
tion qui n'était accessible jusqu'à présent que pour les jeunes de 16
à 25 ans. I1 leur permet de se faire embaucher au sein d'une entreprise
porr une durée de 6 mois à deux ans, I'employeur s'engageant à assurer

- lui-même ou en faisant appel à des organismes extérieurs - une
formation qualifiante. Cette formâtion doit représenter at morns 25 ÿo
de la durée totale du contrat qui est rémunéré au minimum au SMIC.
Ics adultes pas ou peu qualifiés engagés dans un parcours d'insertion
professionnelle pourront donc demaruler à bénéJicier de ces contrats
auprès de leur référent (qui peut par exemple être un agenl de l'ANPE}
à condition cependant que de tels contrats soient proposés par les
entrepises t3,

Il faudra être attentil au décret à venir qui doit frxer notamment
« les conditions autquelles doivent répondre les demandeurs d'emploi
susceptibles d'en bénéficier »: des dérives vers des publics plus quali-
fiés peuvent se produire dès ce stade, si le décret n'est pas assez précis
sur le niveau de qualification maximum des bénéficiaires. Il suffit
d'observer ce qui se passe actuellement aÿec le contrat de qualification
jeune - où l'on voit par exemple des entrepises faire des appels
publics à candidature de jeunes de niveau BAC + 3 - pour mesurer
les risques.

13 Voir à ce propos page 98 paragraphe 3

10. Ouverture des emplois jeunes aux titulaires de contrat
d'insertion par I'activité dans les départements d'outre-
mer (article 27)

Les contrats dtinsertion par I'activité sont des contrats de lravail
permettant aux bénéficiaires du RMI vivant dans les départements
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d'outre-mer14 d'effectuer des tâches d'utilité sociale (ils sont à peu
près régis par les mêmes règles que les CES).
La loi ouvre l'accès aux emplois-jeunes pour les titulaires de ces
contrats qui ont moins de 26 ans. Elle indique aussi que le fait d'avoir
travaillé dans le cadre de ces contrats d'insertion par I'activité ne peut
pas interdire à une personne qui a entre 26 et 30 ans de bénéficier des
emplois jeunes.
C'est une mise en conformilé ayec I'esprit de la loi sur les emplois
jeunes qui prévoit d'ouvrir ces emplois aux personnes jusqu'à 30 ans,
si celles-ci n'ont pas connujusque-là de période de tavail sulrtsamment
durable.

11. Recentrage du Contrat d'accès à I'emploi existânt dans
les départements d'outre-mer, sur les personnes ren-
contrant les difficultés les plus graves d'accès à I'emploi

Les contrats d'accès à I'emploi (CAE) visent, dans les départements
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à favoriser I'insertion pro-
fessionnelle des bénéficiaires du RMI et d'autres catégories de personnes
rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. Ils reposent sur une aide
hnancière versée par l'État aux employeürs et sur âes exonérations de
charges.
La loi prévoit que cette aide financière - 

qui était auparavant forfaitaire

- est maintenant réservée aux catégories de bénéficiaires des CAE
qui rencontrent les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves et que
son montant est modulé en fonction de la gravité des difficultés. Cere
disposition, qui devrait améliorer les chances d'accès au CAE des
personnes les moins qualifiées, montre clairement que celles-ci font
partie du public particulièrement ciblé par ces contrats. Elles sont
donc en droil d'insister pour y avoir accès.

B. Droit au logement

Présentation

ln loi cherche à mieu-r garantir le droit au ktgemenî pour tous tout
au long du procqsus d'accès et tle maintien dans le logement. Elle

la Guadeloupe, Maninique, Guyane, et la Réunion
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Accès au logement

l. Élargissement du champ d'intervention du Fonds de Soli-
darité Logement (FSL), et amélioration et harmonisation
de son fonctionnement (articles 36 et 39)

Le FSL pouvait jusqu'à présent:
. apporter des cautions, prêts, garanties et subventions aux personnes

défavorisées qui entrent dans un logement ou qui ont des difficultés
à payer leur loyer ;

15 l-es dispositions de la loi d'orientation contre les exclusions dans le domaine
du logement sont présentées dans les paragraphes suivants pour celles qui
sont de l'ordre des droits à exercer, page 99 pour celles relatives aux disposiüfs
qui doivent se mettre en place et page 126 pour celles qui concernent les
lieux d'exercice du partenariat avec les plus démunis.

prerul en compte les dfficultés des personnes très démunies pour faire
des ümarches de recherche, pour se voir attribuer effectivement un
logement et pour faire face à leur loyer. Les demandeurs pourront se
plnindre d'un délai d'attente trop long. En cas d'impayé de loyer, tout
devra être fait pour éviter I'expulsion: aider à la résorption de la
dette ou proposer un autre logement. Ainsi, dans I'esprit du législateur,
aucune personne ou famille d.e bonne foi (c'est à dire dans I'impossibï
lité financière de faire face à son loyer) ne devrait en arriver à être
expulsée ! Par contre, les personnes menacées d'expulsion parce qu'el-
les ,, n'usent pas paisiblement des locaux loués » ne bénéficieront pas
des mêmes délais pour trouver un autre logement.

Afin de développer I'offre de logement, différentes dispositions d'ordre
fiscal incintives ou coercitives sont prévues mais elles ne sont pas
abordées ici, pas plus que l'élargissement du droil de réquisition.
L'importance du volet logement de la loi d'ortewation contre les exclu-
sions permet d.'en attenàre une nelle amélioration de la situation de
logemenl des personnes démunies. Il faudra s'assurer qu'un véritable
changement se produit pour les personnes qui sonî aujourd'hui tellement
rejetées par I'environnemenl que toules.leurs tentatives pour obtenir
un logement sont entravées et échouent t1.
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. financer pour ces personnes un accompagnement social lié au
logement.

La loi élargit son champ d'intervention :

. le bénéfice des aides et de l'accompagnement social peut être
accordé également aux sous-locatâires ;

. I'accompâgnement social financé par le FSL peut prendre la
forme d'actions individuelles ou collectiyes ;

o les personnes en recherche de logement peuvent bénéficier de
cet accompagnement.

Elle améliore et harmonise les conditions d'accès au FSL :

o La manière dont on peut saisir le FSL, ainsi que les critères
d'attribution des aides financières du fbnds sont définis claire-
ment dans le PDALPD (Plan Départemental d'Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées). Ces critères ne peuvent
reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des
personnes et l'importance et la nature de leurs difficultés. Enfin,
toute demande d'aide doit être examinée et les refus doivent être
motivés.

o Par ailleurs, pour réduire les inégalités de gestion du FSL entre
départements, des règles sont fixées au plân nâtional qui précisent
notamment les délais maximum d'instruction des demandes
d'aide et les conditions de recevabilité des dossiers (ces dffi-
rents aspects seront définis par un décret en Conseil d'Etat).

Tout ceci devrait contribuer à une gestion du FSL plus juste, plus
transparente et mieux adaptée aux besoins des personnes démunies.

2. Versement immédiat des allocations logement pour les per-
sonnes qui entrent dans un logement et qui étaient aupara-
vant en hébergement temporaire (articles 44 et 45)

Les personnes qui ftaient auparavant hébergées par un organisme
conventionné par l'Etat pour accueillir les personnes défavorisées 16

r6 Les organismes d'hébergement conventiomés dont il est question sont ceux
qui touchent de t'Etat I'Allocation de lngement Temporaire (ALT). Il s'agit
notâmment des Centres d'Hébergement et de Réinsertion sociale (CHRS).



ont droit, lorsqu'elles entrent dans un logement, au versement des
aides au logement (aide personnalisée au logement, ou allocation de
logement familiale ou sociale) à compter du premier jour du mois
où elles entrent dans le logement au lieu du premier jour du mois
suivânt, actuellement.
Il faut se souvenir que, jusqu'en janvier 1995, tout le monde avait
droit à ce versement à compter du premier jour du mois d'entrée dans
le logement. Cet article ne fait donc que se rapprocher de la législation
antérieure, sans y revenir complètement puisqu'il est limité à certaines
catégories de personnes.

Il faut par ailleurs rappeler que lorsqu'une demande d'allocation de
logement ou d'aide personnalisée au logement est faitô en retard par
rapport à la date d'entrée dans le logement, un rattrapage du versement
de I'allocation est possible qui peut aller jusqu'à trois mois maximum.

3. La location d'un logement ne peut être subordonnée à la
location d'une place de parking (articles {l et 48)

Dans tous les immeubles construits avec des aides de l'État depuis
1911 t1, il est interdit d'imposer à quelqu'un qui voudrait louer un
logement de louer également une place de parking. Les locataires qui
sont âctuellement dans cette situalion peuvent décider de renoncer à
leur place de parking et leur loyer doit alors être baissé de la somme
correspondante.

Par ailleurs, les loyers des places de parking, remises... que les locataires
Iouent éventuellement avec leur logement ne peuvent augmenter, en
pourcentage, plus que le loyer du logement lui-même.

11 1977 est une arurée chamière pour le logement socia] car elle correspond
à la mise en place de l'Aide Personnalisée au Logement (APL) : les immeubles
visés ici sont tous ceux - construits depuis 1977 - dont les locataires
bénéficient de |APL, que les propriétaires soient des organismes HLM, des
sociétés d'économie mixte ou des bailleurs privés.

63
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4. Mise en place d'un nouveau dispositif d'attribution des
logements sociaux (article 56)

a) amélioration de la transparence des attributions et de I'infor-
mation du demandeur (Art. L.441-2, L.441-2-1, L.441-2-2
du code de la construdion et de l'habitatiott)

Lorsqu'une personne fàit une demande de logement, que ce soit auprès
d'un bailleur social, du service logement de la mairie ou de la préfecture
etc., elle doit recevoir sous un délai de I mois maximum un numéro
d'enregistrement départemental de sa demande. Lorsque ce numéro
est communiqué au demandeur par un service ou organisme autre
qu'un bailleur, il doit être accompagné du nom du ou des organismes
bailleurs auxquels a été transmise la demande. Si, au bout d'un mois,
ces informations n'ont pas été communiquées au demandeur (ce qui
signifie qu'aucun organisme bailleur ne l'a inscrit sur ses listes), le Préfet
procède à une inscription d'office auprès de tout bailleur (< susceptible
d'accueillir la demande ».

Le but d.e ce système esî d'améliorer la transparence des attributions:
les demandes élant centralisées à la Préfecture, il est possible à ce
niveau de s'assurer qu'à composition familiale et secteurs géographï
ques demandés identiques, les demandes sont bien traitées dans I'ordre
de leur arrivée; ce slslème offre également aux services préfectoraust
une visibilité sur I'ensemble des demandes qui sont en attente tlepuis
longtemps et leur peîmet d'assurer l'examen pioitaire de celles qui
n'ont pu être satisfaites dans les délais prévus par l'accord collectif
départemental t8.

Dans le même souci de transparence, un représentant du préfet peut
demander à assister à toute réunion d'une commission d'attribution
d'un organisme bailleur, et aucune demande de logement ne p€ut être
examinée par une commission si elle n'est pas pourvue d'un numéro
d'ordre départemental.

La durée de validité des demandes de logement est limitée (un décret
à venir doit le préciser), mais aucune râdiâtion de celles-ci ne peut

r8 Cet accord entre l'État ct lcs bailleurs définit .. des délais d'attente manifeste-
ment anormaux au regard des circonstances locales " et prévoit I'examen
prioritaire des demandes qui dépassent ce délai - cf. page 100 paragraphe 3
pour la description complète du dispositif d'attribulion des logements sociaux.
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intervenir si les demandeurs n'en ont pas été avisés au moins un mois
avant.

Enfin, tout rejet d'une demande d'attribution (après passage en com-
mission d'attribution) doit être notifié par écrit au demandeur, dans un
document exposant le ou les motifs du rejet.
Il faut rappeler que le passage en commission d'attribution se fait
après que le logement a été proposé au demandeur et que celui-ci
I'a accepté (généralement suile à une visite du logement). Le refus
d'attribution interÿient donc dans une phase où la personne en
recherche de logement reprend espoir, et entraîne de ce fail souvent
une grande déception. Il paraît d'autant plus légitime qu'on donne à
celle-ci les moyens de comprendre les raisons de ce refus.

b) Mise en place d'un dispositif de médiation pour remédier aux
attentes de logement anormalement longues (Art. L. 441-2-3)

Les demandeurs de logement peuvent saisir une commission de média-
tion mise en place auprès du Préfet, lorsqu'iIs n'ont reçu aucune offre
de logement dans le délai d'attente « manifestement anormal au regard
des circonstances locales >> mentionné au a) ci-avanl.
Cette commission est composée au plus de 4 représentants des bailleurs,
de 2 représentants des associations de locataires et de deux représentants
des associations visant à l'insertion ou au logement des personnes
défavorisées (il doit dans tous les cas y avoir autant de représentants
des bailleurs que de représentants des associations). Elle émet un avis
qu'elle adresse au demandeur de logement, aux organismes bailleurs,
aux collectivités locales concemées et, si elle l'estime nécessaire, au
Préfet. Lorsque ie demandeur es1 unepersonne reconnue comme deman-
deur prioritaire par la loi Besson '', elle saisit également le comité
responsable du Plan Départemental d'Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées ru.

Cette commission ne peut certes rien imposer, mais elle constilue pour
les demandeurs d.e logement un interlocuteur qui peut relayer leur
demande avec plus de poids qu'eux-mêmes. Il sera important de la

re C'est-à-dire sans âucun logement, menacée d'expulsion sans relogement
ou logee dans un taudis, une habitation insalubre, précaire ou de fortune, ou
confrontée à un cumul de difficultés.
20 Ce comité est institué par l'article 33, cf page 99 paragraphe 1-
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saisir dans toutes les situaîions où I'attribution rapide d'un logement
est indispensable - y compris, quitte à essuyer un refus, dans les
situations où elle n'est pas censée intervenir, telles que celles où une
famille qui ÿient juste d'être expulsée se retrouÿe à la rue - afin de
la mefire en position d'exercer sa responsabilité. Ceci permettra en
outre de mettre en évidence, le cos échéan4 les insffisances du disposi-
tif et de demander à ce qu'il évolue.

5. Gratuité de la demande de logement et de la signâture du
bail (article 58)

Lors de la demande de logement ou de la signature du bail, les bailleurs
sociaux ne peuvent réclamer le paiement de frais à quelque titre que
ce soit.

6. Modification de la durée du préaüs en cas de relogement
dans Ie même parc social (article 59)

Une personne ou famille qui quitte son logement peut ne donner son
préavis au bailleur qu'un mois à l'avance, si elle est relogée dans le
parc social du même bailleur.

Prévention des expulsions

7. Dispositions pour mieux prévenir la résiliation du bail en
cas de dett€ de loyer (articles 114 et 115)

En cas de non paiement du loyer ou des charges, le bailleur ne peut
demander la résiliation du bail que 2 mois après avoir envoyé un
commandement de payer (qui doit désormais obligatoirement mention-
ner I'adresse du Fonds de Solidarité Logement (FSL)). Pendant ces
deux mois, le locataire peut s'adresser au tribunal d'instance pour
demander au juge d'instance un délai supplémentaire pour régler sa
dette. A l'issue des deux mois ou du délai supplémentaire éventuelle-
ment accordé piu le juge, si le locataire n'a pas réussi à payer sa dette
ou à trouver un arrangement avec le bailleur, ce dernier peut entrepren-
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dre une démarche en justice pour faire résilier le bail (c'est « l'assigna-
tion du lpcataire aux fins de constat de la résiliation »).

La loi prévoit maintenant que l'huissier chargé d'informer officiellement
le locataire de cette assignation en justice doit avertir également le
Préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. L'objectif est
de permettre au Préfet de saisir au plus tôt les organismes qui gèrent
les aides au logement (Section Départementale des Aides Publiques au
Logement pour I'APL, CAF pour les allocations de logement), le FSL
et les services sociaux pour rechercher une solution qui évite I'expulsion.
Pour que I'action de ces différents partenaires ait le temps de porter
ses fruits, I'audience devant le juge ne peut intervenir moins de 2 mois
après que le Préfet a été informé par l'huissier de I'assignation en
justice. En outre, le juge qui est saisi par le bailleur de la demande
de résiliation du bail peut désormais, même de sa propre initiative,
décider d'accorder des délais supplémentaires, allongeant ainsi le
délai de 2 mois minimum mentionné ci-dessus.

Au total, il s'écoule donc 4 mois au minimum entre le commandement
de payer et I'audience (2 mois où le locataire peut payer sa dette pour
éviter d'être assigné en justice, et deux moins ensuite pour que le
Préfet, une fois informé de l'assignation, puisse tenter de résorber la
dette par des aides extérieures).

Cas particulier des locataires qui bénéficient de l'aide personnalisée
au logement :

Dès qu'il constate la dette, le bailleur doit saisir la Section départemen-
tale des Aides Publiques au Logement (SDAPL) en vue d'assurer le
maintien du versement de I'APL']r. A panir de ce moment, il ne peut
demander la résiliation du bail tant que la SDAPL n'a pas rendu sa

2r En principe, dès que le locataire ne paye plus son loyer, il n'a plus droit
à I'APL, la philosophie de cette allocatior étant que I'Etat aide le locataire
à condition que celui-ci assume sa part du loyer; le résultat paradoxal est
qu'alors que ses ressources sont devenues insuffisantes pour payer cette part
du loyer qui lui revient, le locataire se retrouve tout à coup à devoir en payer
la totalité: c'est ainsi qu'on voit des dettes de loyer au dépan minimes
s'accroître considérablement et conduire à I'expulsion ca.r elles sont devenues
impossibles à rembourser pour les locataires concernés. Pour remédier à cette
diffrculté, la SDAPL peut déroger au principe général et décider du maintien
de I'APL.
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décision. Cependant, si au bout de 3 mois, la SDAPL n'a toujours par
pris de décision, le bailleur peut entreprendre de faire résilier le bail.

Cas particulier des locataires bénéficiant d'une allocation de logement :

Le principe est exactement le même que pour les bénéficiaires de
1'APL, mais c'est cette fois la Caisse d'Allocations Familiales, orga-
nisme payeur des allocations de logement, qui doit être saisie.

8. Versement direct des allocations de logement au bailleur,
notamment en cas de dette de loyer (article 116)

Les allocations de logement seront désormais versées directement par
la Caisse d'Allocations Familiales au bailleur:

r sur demande de celui-ci. lorsque le locataire a une dette de loyer,
r ou lorsque le bailleur est un organisme HLM - ou dans les

DOI\4, une société d'économie mixte qui a bénéficié des aides
de I'Etat - de plus de 10 logements,

o ou lorsque le locataire et le bailleur se sont mis d'accord pour
qu'il en soit ainsi.

Les modalités de versement de l'allocation de logement se rapprochent
ainsi de celles de l'APL qui est toujours payée directement au bailleur.

9. Dispositions visant à donner aux occupants de logement
en instânce d'expulsion le temps et les soutiens pour trouver
un relogement (articles l17 et 118)

Si aucune solution n'a été trouvée pour résorber la dette de loyer dans
les délais mentionnés plus haut, le juge peut prononcer la résiliation
du bail. Il est alors possible de lui demander d'accorder un délai avant
d'ordonner l'expulsion (c'est-à-dire avant d'autoriser la délivrance du
<< commandement d'avoir à libérer les locaux »), pour pprmettre [a
recherche d'un relogement. Ce délai peut aller de 3 mois lninimum à
3 ans maximum et le juge peut l'accorder même si aucune demande
ne lui est faite.
La loi d'orientation contre les exclusions précise que, lorsque le juge
ordonne l'expulsion ou lorsqu'il est saisi d'une demande de délai (à
laquelle il donne suite ou non), il peut, même de sa propre initiative,



décider d'informer le Préfet: I'objectif est de pemettre à ce dernier
de prendre en compte la demande de relogement du locataire dans le
cadre du Plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées (PDALPD).

Il faut par ailleurs rappeler qu'une fois que I'expulsion est ordonnée,
il est encore possible de faire appel, sous 15 jours si le juge saisi par
le bailleur est lejuge des réféÉs (dans ce cas, l'expulsion a été prononcée
par ordonnance), ou sous I mois si c'est le juge d'instance (l'expulsion
a alors été prononcée suite à un jugement). Si I'appel échoue et que
le « commandement d'avoir à libérer les locaux >> est envoyé au loca-
taire, ce dernier dispose encore de deux mois avant de quitter son
logement.

En outre, à tout moment de la procédure - même une fois que le
<. commandement d'avoir à libérer les locaux » a été envoyé - la
législation prévoit déjà que le locataire peut s'adresser aujuge d'instance
ou au juge des référés pour demander des délais qui peuvent lui être
accordés * chaque fois que-le relogement (...) ne pouna avoir lieu dans
des conditions normales " 

rz. L'article I l8 permet de plus au locataire
de faire sa demande sans passer par un huissier ou un avocat, ce
qui lui évite des coûts supplémentaires.

Les occupants de logements sans titre qui ne sont pas entrés dans
leur habitatio-n par .. voie de fait » et qui font l'objet d'une procédure
d'expulsion rj, bénéf,rcient des mêmes droits et des mêmes recours -présentés ci-dessus - que les locatâires dont le bail est résilié pour
dette de loyer. La seule différence est qu'ils ont affaire, non au tribunal
d'instance, mais au tribunal de grande instance (leur situation étant
considérée comme portant plus fondamentalement atteinte à la légalité).

12 Ces termes qui figurent à I'article L.613-1 du Code de la construction et
de I'habitation expriment bien l'esprit de la législation qui est que l'expulsion
des locataires << de bonne foi » doit s'accompagner d'un relogement dâns
des conditions normales. Mais la loi ne gârantit pas encore ce relogement
puisqu'accorder des délais n'est qu'une faculté du juge qui peut décider ou
non de I'utiliser (voir aussi sur cette question le paragraphe 10 suivant à propos
de I'article I l9).
23 Il ne s'agit pas des personnes qui sont entrées dâns un logement contre lâ
volonté du propriétaire mais, par exemple, de celles dont la présence à titre
gatuit étâit acceptée par I'ancien propriétaire et qui sont maintenant expulsées
parce que leur logement a changé de propriétaire.
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10. L'obligation de proposer un hébergement aux personnes
expulsées a été annulée par le Conseil constitutionnel (arti-
cle 119 supprimé)

Cette disposition prévoyait que le Préfet ne pouvait accorder le concours
de la force publique pour exécuter l'expulsion, tant qu'une proposition
d'hébergement'u n'avait pas été faite à la personne ou famille expulsée.
Ainsi, le représentant du pouvoir exécutif (le PréfeQ empêchait I'exécu-
tion d'une décision prise par le pouvoir judiciaire (le juge qui avait
prononcé I'expulsion). C'est pourquoi, en vertu du principe de sépara-
tion des pouvoirs, cette disposition a été annulée par le Conseil constitu-
tionnel.
Il n'en demeure pas moins qu'il est inacceptable qu'on laisse des
personnes ou familles à la rue à l'issue de leur expulsion. Aussi, cette
disposition devra être reprise sous une fonne qui soit jugée confomte
à la constitution, par exemple en replaçant entre les mains du juge
la possibilité de suspendre I'expulsion tant qu'aucune offre d'héberge-
ment n'a éÉ,faitu. kt prochaine loi sur I'habitat annoncée par le
Secrétaire d'Etat au lngement Inuis Besson pourrait en être I'occasion.
Dans I'intervalle, il faudra être très attenîi-f aux personnes et familles
qui passent au travers des « mailles " du nouveau dispositif de préven-
tion des expulsions. L'objectif affiché de celui-ci est en effet de rendre
impossible I'expulsion sans relogement des locataires de « bonne foi ",c'esl-à-dire ceux qui n'ont pas les moÿens de pdyer leur loyer: si
cet objectif n'est pas atteint, il est important de pouvoir le dire et
I'expliquer.

11. Protection des locataires endettés contre les comporte-
ments âbusifs de certains huissiers (article 120)

Jusqu'à présent, si un locataire qui recevait de son propriétaire un
commandement de payer lâissait pâsser I jours sans y répondre,
I'huissier mandaté par le propriétaire pouvait pénétrer dans le logement
et faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles. Cela permettait

2a Le Sénat avait même précisé que cette proposition d'hébergement devait
respecter I'unité farniliale, mais cette avancée avail été atténuée par I'Assemblée
nationale en 2" lecture.



à certains huissiers d'intimider les locataires connaissant mal leurs
droits: certaines personnes en sont même arrivées à prendre peur et
à quiuer leur logement, alors qu'elles disposaient encore de recouts
pour essayer de s'y maintenir.

Désormais, les huissiers n'ont plus le droit d'agir ainsi lorsque le
commandement de payer correspond à une dette de loyer ou de char-
ges 25. Le fait que le locataire soit présent ou absent de son logement
ne change rien à cette interdiction.

Par contre, une fois que le « commandement d'avoir à libérer les
locaux >> a été envoyé au locataire, I'huissier peut pénétrer dans le
logement pour << constater que la personne expulsée et les occupants
de son chef ont volontairement libéré les locaux >>. Il ne peut cependant
le faire qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller munici-
pal, d'un fonctionnaire délégué par le maire, d'une autorité de police
ou de gendarmerie, ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont
ni au service du propriétaire ni au service de l'huissier. Cette obligation
pour I'huissier d'êre accompagné devrait ümiter les pratiques abusives
qui consistent à pénétrer dans Ie logement en prétendant vouloir consta-
ter que les locataires sont partis, alors que ceux-ci y demeurent encore.

Amélioration des conditions de vie et d'habitat

12. Mesures d'urgence contre le saturnisme (article 123)

Lorsqu'un médecin dépiste un cas de saturnisme chez un mineur, il
en informe ses pârents et, d'une manière cgnfidentielle et qui protège
I'anonymat, le médecin des services de l'Etat (attaché à ta DDASS)
et le médecin responsable du service départemental de la Protection
Maternelle et Infantile. I-e Pré.fet, qui est prévenu de la situation par
le médecin des services de l'Etat, fait alors procéder immédiatement

25 Ils peuvent par contre continuer à le faire lorsque la dette est d'une auhe
nature, le sens de leur démarche étant d'évaluer les biens qui pourraient être
saisis pour rembourser la dette.
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Il s'agit de renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil ».
Sont visés en particulier certains propriétaires d'hôtels meublés qui
louent àu prix fort des chambres insalubres à des personnes démunies
pour qui c'est le seul moyen de ne pas être à la rue.

à un diagnostic de l'immeuble ou de la partie d'immeuble que fréquente
le mineur. Il agit de même si d'autres raisons que l'état de santé d'un
mineur amènent à soupçonner des risques d'intoxication au plomb pour
les habitants d'un immeuble.

Si le diagnostic est positif, le mérlecin des services de l'État invite les
familles de l'immeuble à faire examiner leurs enfants mineurs par un
médecin, et le Préfet notifie au propriétaire 26 de I'immeuble son inten-
tion de faire exécuter les travaux pour faire disparaître le risque d'intoxi-
cation au plomb. Le propriétaire a alors lOjours pour:

. soit contester les travaux qui sont envisagés : c'est alors le prési-
dent du tribunal de grande instance ou son délégué qui tranche
en référé (c'est-à-dire seul et rapidement);

o soit faire savoir qu'il va entreprenfue les fiavaux dans un délai
d'un mois à compter de la notihcation : un mois après cette
dernière, le Préfet fait alors vérifier que le risque d'intoxication
par le plomb à dispuiru.

Si le propriétaire n'a fait ni l'un ni l'autre au bout de lOjours, ou si
la vérification des travaux qu'il a fait réaliser montre que le risque
d'intoxication demeure, le Préfet fait faire les travaux nécessaires en
les facturant au propriétaire.

En outre, si la réalisation des travaux engagés par le propriétaire ou
le Préfet nécessite la libération temporaire des locaux, [e Préfet doit
prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provi-
soire des occupants.

13. Lutte contre les << mârchânds de sommeil >> qui profitent
de la vulnérabilité des personnes démunies (article 124)

']6 Il peut s'agir d'un propriétaire individuel ou d'un syndicat de copropriétaires.



Si un propriétaire soumet une personne « à des conditions de travail 27

ou d'hébergement incompatibles avec le respect de Ia dignité humaine »,
la législation prévoit déjà que des poursuites en justice peuvent être
engagées contre lui. La loi contre les exclusions ajoute que, pendant
ces poursuites, I'exploitation de l'établissemenl d'hébergement peut
être retirée au propriétaire s'il s'avère qu'il y a risque d'atteinte à la
dignité humaine ou à la santé publique. Dans ce cas, un administrateur
provisoire - qui peut être un organisme intervenant dans le domaine
de I'insertion par le logement - est nommé pou! assurer l'exploitation
de l'établissement pendant toute la durée de la procédure.

En outre, les poursuites peuvent désormais aboutir, non seulement à
de_s amendes et peines de prison, mais aussi à la conliscation par
l'État du fonds dè commercè (par exemple un hôtel) 28. L'Etat dispose
alors d'un an pour mettre en vente [e bien confisqué.

Cette disposition importante peut permettre de mieux protéger les per-
sonnes très démunies contre les abus dont elles sont viclimes, mais
beaucoup d'entre elles isquent de ne pas oser porter plainte, si elles
ne se sentent pds protégées contre le risque d'un << retour de bâton "et d'une rupture de leur fragile équilibre de survie.

En outre, elle ne doit pas faire oublier que si les o marchands de
sommeil » existenl, c'est parce qu'ils ont une clientèle qui ne trouve
pas à se loger autre part. Ia meilleure manière de lutter contre eu-r
est de faire en sorte que les personnes hébergées trouÿent à se loger pour
moins cher et dans de meilleures conditions. A cet égard, l'fficacité du
dispositd d'attribution de logements sociau-t 2e et le développement de
l'accompagnement dûns la recherche d'un logement30 serôit détermi
nants.

27 La mention des conditions de travail est importante car certaines persomles
hébergées sont prises à leur service par des propriétaires qui en abusent,
sachant que ces personnes n'ont d'autres choix pour préserver leür hébergement
que de se plier à leurs exigences.
r8 Même si Ia responsabilité du gérant ou du propriétaire ne peut être prouvée

- et que donc celui-ci ne peut pas être poursuivi en justice 
- l'établissement

d'hébergement peut quand même être confisqué si son exploitation se fait
dans des conditions qui portent atteinte à la dignité humaine ou à la santé
publique.
" Cf. page 64 paragraphe 4 et page 100 paragraphe 3.
30 Cf. page 61 paragraphe l.
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14. Renforcement des droits des sous-locataires (article 125)

La législation prévoit que les organismes HLM et les autres bailleurs
qui louent des logements conventionnés pour I'Aide Personnalisée au
Logement (APL), peuvent louer leurs logements à certaines catégories
d'organismes afin que ceux-ci les sous-louenl. Ces organismes sont:

. les centres communaux d'action sociale (CCAS),

. les associations et organismes ayant pour objet de sous-louer des
logements à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exer-
cer les actions nécessaires à leur réinsertion,

r les associations ayant pour objet de loger à titre temporaire des

Jeunes,
. les centres régionaux des æuvres universitaires et scolaires (qui

sous-louent principalement aux étudiants).

Jusqu'à présent, les sous-locataires bénéficiaient de l'APL, de l'Alloca-
tion de Logement à caractère Social (ALS) ou de l'Allocation de
Logement à caractère Familial comme des locataires ordinaires 31. Par
contre, leurs relations avec les bailleurs qui leur sousJouaient le loge-
ment étaient beaucoup moins bien définies juridiquement que pour les
locataires, ce qui pouvait les laisser sans défense dans certaines situa-
tions (notamment lorsque le bailleur décidait de les expulser).

Désormais, leur rapport avec le bailleur sont régis par les mêmes règles
que s'ils étaient directement locataires du logement, ce qui signifie
notamment qu'il doit exister un contrat écrit de location qui précise
le montant du loyer, la durée de location, etc. La seule différence (qui
existait déjà auparavant dans la législation) est que les sous-locataires
peuvent être expulsés à partir du moment oùr ils ont refusé une offre
de relogement définitif « corespondant à leurs besoins et à leurs possibi-
lités ». Cette disposition légale est dangereuse pour les.familles très
d.émunies, quand on sait la dfficulté d'apprécier réellement leurs
,, besoins » et leurs « possibilités >, et de connaître le motd e tct -souvenl fondé - de leur refus 11'une offre tle relogement- Elles risquent
de se trouver sanctionnées pour n'avoir pas accepté un relogement
qui n'était en fait pas adapté à leur situation.

3r En fait, très peu de sous-locataires bénéficient de I'ALS puisque seulement
2 70 des logements HLM ne sont pas conventionnés pour I'APL et que I'ALS
n'intervient que lorsque Ie droit à I'APL fait défaut.
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Par ailleurs, dans la cas où la sous-location se passe en logement HLM,
toutes les règles relaÜves au montant du loyer et des charge^s qui existent
pour les locâtaires, sont applicables aux sous-locataires ".

L5. Protection des occupants de certains meublés (article 126)

Sont visés particulièrement par cet article les hôtels meublés du secteur
privé qui louent des chambres aux personn^es démunies. Ne sont, par
contre, pas concernés-les logements-foyers " ou les logements meublés
conventionnés par I'Etat. Il est désormais préw que tout locataire de
ces meublés a droit à l'établissement d'un contrat écrit pour une durée
d'un an, dès lors que le logement qu'il loue constitue sa résidence
principale. Au bout d'un an, le bail est automatiquement reconduit,
sauf si :

o le bailleur souhaite modifier les conditions du contrat: il doit
alors prévenir le locataire trois mois avant l'expiration du contrat.
Si ce dernier accepte les nouvelles conditions, le contrat est renou-
velé automatiquement pour un an;

o le bailleur veul résilier le contrat: il doit là encore prévenir le
locataire trois mois avant I'expiration du contrat, en motivant son
refus de renouvellement du bail (ce qui permet au locataire le
cas échéant de contester cette décision, probablement auprès du
tribunal d'instance).

Par ailleurs, si le bailleur prévoit de cesser son activité sous moins
d'un an au moment où le contrat est signé, ce demier peut ôtre établi
pour une durée inférieure à un an. Mais si après cela le bailleur poursuit

32 A propos de la sous-location, il faut également rappeler que les sous-
locatâLes bénéficient désormais du FSL (cf. page 61 paragraphe l).I La notion de « logement-foyer >) recouvre notamment les foyers de jeunes
travailleurs, de travailleurs migrants, de personnes âgées ou handicapées, ainsi
que les << résidences sociales » qui visent à accueillir pour une durée limitée
dans le temps les personnes ou familles qui ont des difficultés pour accéder
à un logement decent et indépendant ou pour s'y mainteni-r. Contrairement
aux CHRS, les résidences sociales ont, comme les autres logements-foyers,
vocation à loger les personnes et à proposer des services - blanchisserie,
services de soins, service sociaux-éducatifs, etc. - mais elles n'ont pâs voca-
tion à développ€r à proprement parler des actions de << réinsertion ».
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f,rnalement son activité, la durée du contrat est automatiquement portée
à un an.

Enfin, si le bailleur décide de cesser son activité alors que des contrats
de location sont en cours, il doit en informer les titulaires au moins
trois mois avant: la cessation d'activité ne peut alors avoir lieu
sauf cas de force majeure - que lorsque tous ces contrats sont arrivés
à expiration 'r ou lorsque tous les locataires sont relogés 35.

C. Droit à la protection de la santé

Présentation

la loi d'orientation contre les exclusions n'aborde pas la question d.e
la couverture maladie universelle (couverlure de base et couverture
complétementaire) qui va faire I'objet d'un texte spécifique déposé au
Parleme nt î rès prochainement.
Par contre, elle prend acte de la nécessité pour les diffi4rents acteurs de
santé de tenir daÿantage compte des dfficultés d'accès à la prévention
et akr soins des personnes démunies. En témoignent notamment les
dispositions suiÿantes :

I des « programmes régionaux pour I'accès à Ia prévention et aux
soins des personnes les plus démunies » sont mis en place ; ils
devraient aboutir, non pas au tléveloppement defilières spécifiques
« pour les pauÿres ,, mais à ce que le sjstème de prévention et
de soins de droit commun prenne mie*r en compte les besoins
et les attentes des personnes défavorisées ;

. des Pennanences d'Accès aux Soins de Santé (PASS) sont créées
dans les établissements qui assurent Ie service public hospitalier,
afin de permettre ûux personnes en difficulré de rétablir leurs
droits et d'accéder aux filières de soins ordinaires ; il est par

:ra Cette exigence ne s'impose sans doutc pas si le nouveau plopriétaire ou
le nouveau gérant poursuivent l'activité de I'ancien baillcur, car il est prévu
que dans ce cas les contrats sont automatiquement reconduils-
'' Si la cessation d'activité est tlue à une opération d'urbanisme ou d'aménage-
ment, le relogement se fait aux frais de la personne morale ou physique qui
réalise cette opération.



ailleurs inscrit que l'hÂpital doit s'assurer que les patients sortants
pourront poursuivre leur lraitement ;

c en matière de prévention, la mission des centres de Protection
Materaelle et Infantile (PMI) à l'égard des femmes enceintes
et mères de famille, et pa iculièrement des plus démunies, est
rappelée.

Pour que l'état de sanlé des personnes démunies et de leur famille
s'améliore durablement, iI faudra qu'elles puissent acquérir une meil-
leure maîtrise de leur propre santé et de celle de leurs enlants - ce
qui suppose davantage d'actions de promotion de b. santé - et qu'elles
trouÿent en face d'elles des professionnels de santé formés pour mieux
appréhender leur situation et leurs attentes. Il sera important de s'assu-
rer que les dispositions de la loi d'orientation contre les exclusions
soieÂt mises ei æuvre de manière à v contribuerso.

1, Développement des structures accompâgnânt les personnes
souffrant de dépendance âlcooüque (article 72)

Cet irticle donne Ie statut d'institution médico-sociale aux centres
assurant, en cure ambulatoire (i.e. en << externat ») des soins et des
actions d' accompagnement social et de réinsertion à l'égard des person-
nes atteintes de dépendance alcoolique. Il précise que ces actions sont
menées, non seulement en faveur des personnes elles-mêmes, mais
aussi << en faveur de leur famille ».

Cette reconnaissance officielle des centres de cure ambulatoire devrait
favoriser leur développement, en entraînant leur prise en compte dans
les schémns départementaur qui précisent les perspectives de dévelop-
pement des institutions sociales et médico-sociales, et en leur permettant
d'être financés dans le cadre de conventions passées avec l'Etat.
Its personnes qui souffrent de dépendance alcoolique et leur famille
devraient donc trouver à terme davantage de soutien de proximité (la
liste de ces centres de cure ambulatoire pourra probablement être

:16 [æs dispositions de la loi d'orientation contre les exclusions dans le domaine
de la santé sont présentées dans les paragraphes suivants pour celles qui sont
de l'ordre des droits à exercer, page 106 pour celles relatives aux dispositifs
qui doivent se mettre en place et page lZ7 pour celles qui concement les
lieux d'exercice du partenariât avec Ies plus démunis.
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obtenue auprès des Directions Départementales de l'Action Sanitaire
et Sociale).

2. Les établissements publics ou privés de santé (hôpitaux,
cliniques...) doivent s'âssurer qu'à l'issue de leur séjour
les patients pourront poursuirre Ieur traitement (articte
73)

Cet article rappelle tout d'abord que la lutte contre l'exclusion fait
partie des missions du service public hospitalier. ll précise l'une des
conséquences de cette mission : les hôpitaux et cliniques doivent s'assu-
rer que tous les patients, qui quittent l'établissement après y avoir
été admis ou y avoir séjourné, disposent des conditions d'existence
nécessaires à la poursuite de leur traitement.
Cela suppose que ces établissements se donnent les moyens - le cas
échéant en partenari(tt avec d'autres acteurs sociaux - d'assurer un
suivi durable des personnes après leur sorlie, ce qui va au-delà du
simple fait de donner au patient sortant I'adresse d'un centre d'héberge-
ment ou d'un service social où iI esr attendu.

3. Accompagnement apporté par la Protection Mâternelle et
Infantile (PMI), aux femmes enceintes et mères de familles,
particulièrement les plus démunies (articte 74)

Cette mission est donnée par l'article 74 aux PMI.
Les femmes enceintes et mères de milieu défavorisé sont tlonc en
droit d'attendre de la PMI un soutien suffisamment intense eT durable,
contrairement à certaines évolutions actuelles qu| pour des raisons
budgétaires, voient les PMI réduire leurs actes remboursés aux seules
consultations obligatoires.

D. Droit à des moyens convenâbles d'existence

Présentation

Les dispositions de la loi d'orientation conte les exclusions visent
à éviter que I'endettement des personnes, d'une part ne leur laisse



praîiquemenl aucune ressource pour ÿiÿre, d'autre part ne les poursuiÿe
toute leur vie alors que manifestement il ne leur sera jamais possible
de lout rembourser. Elles tendent à limiter les discriminations dont
pourraient faire preuve certaines banques à l'égard des clients pauvres
en instituo.nt le pincipe du droit à un compte bancaire. Elle visent
enfin à assurer le maintien du pouvoir d'achat des bénéficiaires de
minima sociaux par une inàexation de ces demiers sur les prix.
Si ces dispositions sonî posilives, elles ne permettent cependant pas
de rendre effectif le droit à des moyens convewtbles d'existence inscrit
dans la Constitution, ce qui demanderait une augmentation conséquente
des minima sociaux. La crainte parlois exprimée qu'une telle augmenta-
tion n'incite pas à la reprise du travail est moins fondée qu'auparavant
du fait des possibilités de cumul des minima sociaLr et des revenus
du travail prévues à I'article 937. Ën outre, le fait d'avoir des reÿenus
lrop faibles est un frein à la reprise d'un travail, dans Ia mesure où
la nécessité d'assurer la survie quotidienne ne favorise pas l'élaboration
et la mise en æuvre d'un projet d'insertion professionnelle à plus long
îerme ré.

Protection contre le surendettement

1. Il est illégal de proposer contre ârgent ses services à une
personne surendettée (article 85)

Est nulle de plein droit toute convention passée entre une personne
endettée et un intermédiaire qui propose à celle-ci, moyennant rémunéra-
tion, de l'aider dans la procédure de surendettement. L'intermédiaire
n'est donc en droit de réclamer aucun argent à la personne endettée.

17 Cf. page 56 paragraphe 5.
rE Les dispositions de la loi d'orientâtion contre les exclusions dans le domaine
des moyens d'existence sont présentées dans les paragraphes suivants pour
celles qui sont de I'ordre des droits à exercer et page 108 pour celles relâtives
aux dispositifs qui doivent se mettre en place.
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2. Les plans de redressement et les saisies sur salaire doivent
laisser aux ménages des revenus suffisants pour faire face
aux dépenses courântes (articles 87, 88 et 103)

Pour Ie calcul de ce « reste à vivre » que le plan de redressement élaboré
par la commission de surendettement doit obligatoirement laisser aux
familles endettées, les règles qui existent déjà pour les saisies sur salaire
sont appliquées. Par exemple :

. on ne peut saisir à une personne qui gagne 4000 francs par mois
plus de 420 francs (335 francs s'il y a I personne à charge,
270 francs s'il y en a 2) :

. ne peut saisir à une personne qui gagne 3000 francs par mois
plus de 225 francs (195 fiancs s'il y a I personne à charge,
170 francs s'il y en a 2).

En outre, ce revenu qui est laissé aux familles que ce soit après
établissement d'un plan de redressement par la commission de surendet-
tement ou après saisie sur salaire - ne peut en aucun cas être inférieur
au RMI pour une personne seule (2 429 francs) i''.

Enhn, cette règle du maintien d'un << reste à vivre ' s'applique aussi,
le cas échéant, aux personnes physiques qui se sont portées caution
de la personne ou famille surendettée et qui à ce titre sont sollicitées
pour rembourser ses dettes.

3. Renforcement des droits des débiteurs face à la commission
de surendettement et aux créanciers (articles 89 et 90)

Une fois que la personne ou famille endettée a déclaré ses dettes devant
la commission de surendettement, les créanciers disposent de 30 jours
pour manifester leur éventuel désaccord et c'est alors eux qui doivent
apporter la preuve de leur créance (auparavant, c'était parfois au
débiteur qu'il incombait, en cas de contestation de la part des créanciers,
d'établir la réalité de sa situation d'endettement ce qui ne faisait qu'ajou-

re La rédaction de la loi ne précise en effet pas qu'il doit être tenu compte
du barème du RMI en fonction du nombre de personnes à charge dans le
calcul de ce revenu miminum laissé aux familles. Il semble donc que, même
poür une famille nombreuse, seul le montanl du RMI individuel soit obligatoire-
ment préservé.



ter à ses difficultés). La commission dresse ensuite un état des créances.
A partir de cet état, le débiteur dispose encore de 20jours pour contester
le montant des sommes réclamées par les créanciers et pour demander,
si besoin est, à la commission de saisir le juge de I'exécution afin
qu'il fasse les vérilications nécessaires. Cette demande ne peut lui être
refusée.

En outre, le débiteur peut à tout moment être entendu à sa demande
par la commission de surendettement alors qu'auparavant, il n'était
auditionné que quand la commission le jugeait nécessaire.

l-es personnes et familles concemées sont donc davantage considérées
comme interlocuteurs ce qui devrait favoriser Ia recherche d'une solu-
tion adaptée à leur situation.

4. Suspension possible de I'exécution des saisies provoquées
par le surendettement (article 91)

Si le surendettement a entraîné la mise en route par les créanciers
d'une procédure de saisie, le débiteur ou certains des membres de
la commission de surendettement peuvent demander en urgence la
suspension de la procédure auprès du juge qui en est responsable. Cette
suspension est acquise de droit jusqu'à ce qu'un plan de redressement
ait été fixé. Elle ne peut cependânt dépasser un an.

5. La durée du plan de redressement p€ut aller jusqu'à 8 ans
et les taux d'intérêt âppliqués ne peuvent être supérieurs
au taux légal (article 92)

Le plan de redressement (qui est élaboré soit suite à une conciliation
entre débiteur et créanciers, soit à défaut sur recommandation de la
commission de surendettement et validation par le juge de l'exécution)
pouvait auparavant avoir une durée maximale de 5 ans. Cette durée
peut maintenant être allongée mais elle ne peut dépasser 8 ans ou la
moitié de la durée de remboursement restant à courir pour les emprunts
en cours (dans le cas où la dette ne provient pas d'emprunts non
remboursés, c'est donc la seule limite de 8 ans qui joue).

En outre, le taux des intérêts versés aux créanciers en raison du rééche-
lonnement ou du paiement différé de la dette ne peut être supérieur
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au taux légal (qui paraît chaque année au journal officiel et que l'on
peut demander auprès de Ia commission de surendettement).

6. Le paiement des dettes peut être susp€ndu pendant 3 ans
et, si la p€rsonne endettée demeure insolvable au bout de
cette duréer I'effacement total ou particl des dettes peut
être prononcé (articles 93,94, 95,96 et 97)

Si le débiteur ne dispose d'aucune ressource (au-delà du « reste à
vivre » qui doit obligatoirement lui être laissé) pour apurer au moins
une partie de sa dette, la commission de surendettement peut recomman-
der que le paiement de Ia dette soit suspendu pour une durée de
3 ans maximum. A I'issue de cette durée, si Ia personne ou famille
concernée demeure insolvable, la commission peut recommander I'effa-
cement totâl ou partiel des dettes. A chaque fois, les recommandations
de la commission prennent force exécutoire après vérification de leur
régularité par le juge de l'exécution, sauf s'il y a contestation de la
part des créanciers ou du débiteur auquel cas c'est le juge qui décide
finalement du plan de redressement.

La suspension ou l'effacement des dettes ne peuvent porter ni sur les
dettes alimentaires (restaurant scolaire, forfait hospitalier...), ni sur les
dettes fiscales qui peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles
de la part des services fiscaux selon une autre procédure.

Une inscription au fichier nâtional des incidents de paiement tenu
par la Banque de France est réalisée dès que le débiteur engage la
procédure auprès de la commission de surendettement. Toutes les mesu-
res prises par la commission y sont mentionnées au fil du temps (plan
de redressement, moratoire, effacement des dettes...). Chaque mesure
reste inscrite au fichier pendant toute la durée de son exécution.
L'inscription peut en outre être prolongée après la fin de la mesure,
mais sans que la durée totâle d'inscription excède 8 ans. Dans le cas
où la mesure est un effacement des dettes, la durée d'inscription au
f,rchier est fixée exactement à 8 ans.

Seuls les établissements de crédit et les services financiers de la Poste
peuvent consulter ce fichier et il leur est interdit de divulguer à qui-
conque les informations qu'ils y trouvent.



7. Les personnes surendettées ont droit à une réduction des
frais d'huissiers (article 98)

Les personnes surendettées (c'est-à-dire reconnues par la commrssron
de surendettement comme étant dans l'impossibilité de faire face à
I'ensemble de leurs dettes), bénéficient d'une réduction de [a tarification
des rémunérations dues aux huissiers de justice. C'est à elles d'infor-
mer I'huissier de leur situation afin qu'il en tienne compte dans le
calcul des frais qui lui sont dus.

Autres dispositions pour le droit
à des moyens convenables d'existence

8. Insaisissabilité et indexation sur les prix de l'Allocation de
Solidarité Spécifique (ASS) et de I'Allocation d'lnsertion
(AI) (articles 127,128 et 131)

L'ASS et l'AI (qui est accordée à certaines catégories de personnes
comme les sortants de prison, les rapatriés, les titulaires du statut de
réfugié... sous conditions de ressources et pour une durée maximale
de 1 an) sont insâisissables. Même si les bénéficiakes de I'ASS ou
de I'AI voient le compte en banque sur lequel est versée leur allocation
bloqué (par exemple en raison d'un découvert important), ils doivent
pouvoir quand même retirer chaque mois le montant de leur allocation.
Par ailleurs, I'ASS et I'AI sont dorénavant indexées sur les prix.

9. Limitation de la saisie des prestations familiales à 20 7a

de leur montant (article 129)

Les prestations familiales sont en principe insaisissables. Cependant
certaines prestations (principalement l'allocation pour jeune enfant, les
allocations familiales, le complément familial et I'allocation de rentrée
scolaire) peuvent être saisies pour le paiement de dettes alimentaires
(restauration scolaire, forfait hospitalier...) ou pour I'exécution de la
contribution aux charges du mariage et aux frais d'entretien des enfants
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(par exemple lorsqu'une personne divorcée cesse de verser la pension
alimentaire à son ex-conjoint).

Auparavanl. dans ces situations, la totalité des prestations familiales
concernées pouvait être retenue ; désonnais, la saisie est limitée à 20 7o
du montant mensuel des prestâtions.

10. Insaisissabilité des prestations versées par l'assurance-
maladie (article 130-I)

Les prestâtions d'assurance-maladie recouvrent les remboursements
des frais de médecin, d'hôpital, de pharmacie... mais aussi, par exemple,
les indemnités journalières versées aux personnes qui sont en congé
maladie. Elles sont désormais insaisissables sauf si elles ont été versées
de manière indue en raison d'une manæuvre frauduleuse ou d'une
fausse déclaration de I'assuré. Ceci signifie en particulier qu'en cas de
trop perçu dû à une erreur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
cette demière n'a pas le droit de se rembourser en eflèctuant des
prélèvements sur les prestations à venir de l'assuÉ.

Comme pour I'ASS et l'AI, le blocage du compte en banque ne doit
en aucun cas empêcher I'assuré d'en retirer ses prestations d'assurance-
maladie.

11. Accès favorisé à I'eau, l'électricité, Ie gaz et les serüces
téléphoniques (article 136)

Cet article élargit aux services téléphoniques le principe du droit à une
aide pour accéder ou préserver I'accès à une fourniture d'eau, de gaz
ou d'électricité qui avait été établi par la loi sur le RML En outre, en
ce qui concerne I'eau et l'énergie, il ne peut désormais y avoir coupure
en cas de non paiement des factures, tant que le dispositif d'aide qui
doit exister dans chaque département n'est pas intervenu (il s'agit
des .< conventions pauvreté-précarité » passées notamment entre ['Etat,
EDF, GDF, les distributeurs d'eau, les collectivités tenitoriales et éven-
tuellement les Centres Communaux d'Action Sociale et les associations
de solidarité).
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12, Droit à un compte bancaire (article 137-7 premiers ali-
néas)

Toute personne - même si elle est sous le coup d'un interdit bancaire {)

- a le droit d'ouvrir un compte lui permettant de déposer et de
retirer de I'argent auprès de la banque de son choix, de la Poste ou
du Trésor Publicar. En cas de refus de la part de la banque choisie,
la penionne peut saisir la Banque de Frarlce qui lui désigne alors, pour
l'ouverture de son compte une banque, la Poste, ou le Trésor Public.
La Banque de France a en effet le pouvoir d'imposer à une banque
d'ouvrir un compte, même s'il s'agit d'une banque privée (ce n'est
pas nouveau: elle avait déjà ce pouvoir auparavant). Ce qu'ajoute la
loi d'orientation contre les exclusions, c'est que les services auxquels
donne droit cette ouverture de compte ainsi que les tarifs de ces services,
seront fixés par décret: auparavant, lorsqu'il arrivait à la Banque de
France d'imposer un client à une banque, cette dernière pouvait soumet-
tre le client concerné à un « tarif de droit au compte » qui rendait
notamment l'accès au crédit plus cher que pour les autres clients.
Une fois le compte ouvert, si l'établissement de crédit désigné par la
Banque de France décide de le refermer, il doit en informer 1e titulaire
du compte ainsi que la Banque de France par une lettre qui explique
les motifs de cette décision. En outre, la fermeture effective du compte
ne peut intervenir moins de 45 jours après la décision par la banque
de clôturer le compte.
Ceci limite les risques d'abus de la part de banques qui ne voudraient
pas de ces clients imposés par la Banque de France et s'empresseraient
de refetmer leurs comptes sans motif valable.

13. Dispositions pouvant permettre une réduction des frais
bancaires pour les personnes qui ont émis des chèques
sans provision (article 137 - dernier alinéa)

Le porteur d'un chèque sans provision peut se présenter autant de
fois qu'il le veut à [a banque pour se le faire payer, et à chaque fois,

o0 C'est-à-dire qu'elle est interdite de chéquier et de cane bancaire-
ar Cette ouverture d'un compte auprès du Trésor public est peu opérationnelle
mais est prévue en dernier recours, pour assurer qu'une personne peut toujours
ouvrir un compte, même si elle a eu par le passé des problèmes avec les
bânques et la Poste qui rendent difficile une nouvelle démarche auprès de
celles-ci-
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des frais supplémentaires sont facturés par la banque à l'émetteur du
chèque. Un chèque sans provision peut ainsi finir pzr avoir un coût
démesuré pour la personne qui I'a émis.

Auparavant, lorsque de I'argent était versé sur le compte de l'émetteur
du chèque sans provision, rien n'empêchait la banque d'y prélever le
montant des frais dus aux présentations successives du chèque, ce qui
pouvait retarder le rassemblement de la somme nécessaire pour payer
ce dernier et induire ainsi de nouveaux frais.

Désormais, tant que le chèque n'a pas été payé au porteur, tout argent
versé par I'émetteur sur son compte est affecté en priorité à la constitu-
tion d'une provision pour payer le chèque. La banque n'a donc plus
le droit d'y prélever ses frais tant qu'une somme suffisante pour payer
le chèque n'a pas été réunie.

Par ailleurs, 30 jours après la première présentation du chèque, si celui-
ci n'a pas été payé dans l'intervalle, le porteur peut demander à la
banque un certificat de non-paiemenl.

Si cette demière disposition peut mettre Jin au-r présentations du chèque
par Ie porteur et donc faire cesser l'accumulation des frais bancaires,
elle peut aussi se révéler dangereuse pour l'émetteur du chèque. En
effet, dès que le porteur du chèque dispose du certiJicaî de non paiemen4
il peut faire délivrer par huissier un c()mmûndement de payer et, si
l'émetteur du chèque ne paye pas dans les quinze jours qui suivent.
ses biens peuÿenr êûe saisis.

E. Droit à une vie familiale

Présentation

La loi aJJirme à I'article premier qu'il existe un droit fondamental
dans le domaine de la prokdion de la famille et de l'enfance mais
elle aborde ensuile assez peu en lant que tel cet aspect de la vie des
personnes (même si, bien sûr, l'ensemble des droits fondamentaux
concourt à la vie familiale). Elle mentionne surtout l'obligation:

t de chercher au maximum à maintenir les membres d'une même
famille ensemble lorsque celle-ci est menacée d'éclatement,
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. ou, si l'éclatement s'est produit, de construire avec la famille un
projet ÿisant à sa réunion au plus vite.

Par ailleurs, cefiaines dispositions des chapitres sur le droit ù la
prokcrion de la santé et sur le droit à l'éducation et à la culture
peuvent favoriser le développement de la famille et contribuer ainsi à
prévenir son éclatement (que provoque en particulier le placement des
enfants): les PMI et les lieux d'accueil de la petite enfance sont en
effet invités à orienter plus Jortement leur action en direction des

familles très défavorisées.

En outre, si la loi aborde peu lt question de la famille, I'afrirmation
à I'article premier du droit à la protection de la famille et de I'enfance
devrait conàuire à l'évaluation des progrès réalisés dans ce domaine,
dans le cadre de I'évaluatton de là loi prévue à I'article 15942.

1. Obligation pour les établissements ou services qui accueil-
lent séparément les membres d'une famille d'agir pour
perrnettre la réunion de celle-ci dans les plus brefs délais
(articles 134)

Les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), lorsqu'ils
accueillent des personnes très démunies, << doivent rechercher une solu-
tion évitant la séparation [des membres d'une môme famille] ou, si
une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les
personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans
les plus brefs délais, et arsurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il
aboutisse >>.

Cette disposition donne droit aux parents accueillis en CHRS, sans
leur conjoint ou leurs enfants, d'être soutenus jusqu'au bout dans leurs

a2 A propos de l'évaluation de la loi, cf- page 124, paragraphe 7 et page 128,
paragraphe E. Par ailleurs, Les dispositions de la loi d'orientation contre les
èxclusiôns dans le domaine de la famille sont présentées dans les paragraphes
suivanls pour celles qui sont de l'ordre des droits à exercer et page 109 pour
celles relaüves aux dispositifs qui doivent se mettre en place.
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démarches pour réunir leur famille. Ia mention des « plus brefs délais "indique en outre que le temps à attendre pour obtenir que Ia famille
soit rassemblée ne saurait se compter en mois, ni même en semaines :
I'intensité du soutien apporté à la famille doit ête à la mesure de cet
objectif de rapidité.
Par ailleurs, l'obligation d'éviter la séparation des membres d'une même
tàmille ou, lorsque celle-ci est inévitable, d'établir un projet pour la
réunir dans les plus brefs délais, s'applique également aux services de
I'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), aux maisons d'enfants à caractère
social (lieux collectifs d'accueil des enfants placés ), aux centres de
placements familiaux (structures qui gèrent les placements d'enfants
en familles d'accueil) et aux établissements maternels (lieux d'accueil
des jeunes mères enceintes ou avec de jeunes enfànts).
Elle vient rappeler à ceur-ci - et en particulier à ceux qui sonî
impliqués dans le placentent des enlhnts - leur mission première de
respect des liens familianx et de rnaintien ou de rétablissement tle I'unité
familiale. Elle doit pennettre de les qucstionner très concrètement sur
les projtts qu'ils ,nettent en æuvre avec les familles pott mener à bien
cette mission et sur les moyens qu'ils y inÿestissent.

2. Le dispositif de veille sociale chargé de I'hébergement d'ur-
gence doit offrir des solutions pour l'accueil des familles
entières (article 157)

Le dispositif de « veille sociale,' mis en place par I'article 157 et
chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté qui sont à
la recherche d'un hébergement a mission de « proposer unè réponse
immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans
lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie ».

Cette disposition se situe tkms Ie même esprit que Ia précédente: il
s'agit d'éviter que la situation précaire d'une famille ne conduise à
son éclatement. Elle suppose que des établissements et serÿices chûrgés
de l'hébergement d'urgente soient en mesure d'accueillir des familles
entières ar. Elle donne le droit à une famille sans logement (par exemple

ar L'une des dispositions de I'article 134 va dans ce sens en imposant aux
schémas départementaux des CHRS - auxquels sont maintenant rattachées,
en vertu de I'article 157, les structures d'accueil d'urgence - de prévoir les
moyens de répondre aux besoins en accueil familial du dépanement (cf.
page 109, paragaphe F).
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à la suite d'une expulsion sans relogement) de demander que tout soit
fait pour que tous ses membres soient accueillis dans Ie même centre
d'hébergement.

3. Le juge des enfants peut demander que I'enfant soit placé
près du lieu d'habitation de ses parents (article 135)

Aujourd'hui, le lieu de placement des enfants est généralement décidé
par les services de I'Aide Sociale à I'Enfance qui ne tiennent pas
toujours compte de la difficulté, pour des parents démunis, de faire
des trajets longs et coûteux afin de rendre visite à leurs enfants. Même
lorsqu'il y a une relative proximité géographique entre le lieu de place-
ment et le lieu d'habitation des parents, l'éloignement peut être impor-
tant en temps de ûansport.

Dorénavant, lorsqu'un juge des enfants décidera de retirer la garde
d'un de leurs enfants à des parents, il pourra « indiquer que le lieu de
plâcement de I'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que
possible, I'exercice du droit de visite par le ou les parents ».

Ce n'est qu'une faculté du juge, mais elle donnera plus de force aux
parents pour exprimer à celui-ci leur désir de pouvoir continuer à voir
leurs enfants dans de bonnes conditions.

F. Droit à l'éducation et à la culture

Présentation

L'obligation pour l'Éducation nationale de prendre particulièrement
en compte les enfants de familles défavorisées est réaffirmée avec force
dans la loi: les projets d'établissement - qui sont obligatoires -doivent menrionner les moyens mis en æuvre dans ce sens: un soutien
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individuel est instauré pour les élèves en dfficulté ; la création de
comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté est encouragée, ceux-
ci ayant notamment pour mission de renforcer les liens entre l'école
et les parents les plus en dfficulté.
Le caractère de priorité nationale de la lutte contre l'illettrisme est
ffirmé, ainsi que la responsabilité de l'éducation nationale à cet égdrd.
Pour favoriser le développement des actions menées en ce sens en
direction des adultes, les formations de remise à niveau sur les savoirs
de base sont désormais considérées comme faisant paftie de la forma-
lion continue : elles peuvent donc bénéficier des fonds qui sont aJfectés
à celle-ci.
L'accès de tous à la culture ainsi qu'à la pratique sportiÿe, aux ÿacances
et aux loisirs est un objectif affiché par la loi comme permettant
« I'exercice effectd de la citoyenneté ». Deÿront contribuer à cet objec-
tif, avec une pioité en direction des zones défavorisées, l'Etat, les
collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les entre-
prises, les associations ainsi que I'Ecole elle-même qui devra veiller
à ce que le manque d'argent des parents n'empêche pas leurs enfants
de participer aur activités périscolaires.
Ces différentes dispositions de la loi dans Ie domaine de l'éducation
et de la culture ne sont en général pas directement contraignantes.
Aussi, leur mise en place dépendra beaucoup de la mobilisation des
acteurs de terrain et de I'allente que ceux-ci percevront de la part des
citoyens 4.

1 Prise en compte dans la formation professionnelle continue
des actions de lutte contre I'illettrisme (article 24)

Les actions de lutte contre I'illettrisme sont maintenant considérées
comme des actions de formation professionnelle continue.
Cela veut dire qu'un salarié peut demantler auprès de son employeur
à bénéficier d'actions de remise à niveau en lecture/écriture, au titre

a Peu de dispositions de la loi relatives à l'éducation et à la culture figuent
dans les paragraphes suivants, l'essentiel d'entre elles étant constituées de
dispositifs qui peuvent ou doivent se mettre en place et non de droits à fai.re
valoir directement : ces dispositions sont présentées dans la partie III du présent
document, pages ll0 et suivântes.
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de la formation continue à laquelle il a droit. Il peut aussi se toumer
vers le comité d'entreprise qui, ayant compétence sur les questions de
formation, peut faire des propositions en ce sens à l'employeur. Si
I'entreprise n'a pas la taille suffisante pour avoir un comité d'entrepise,
c'est alors au délégué du personnel, qui joue le même rôle, qu'il est
possible d,e s'adresser as.

Cela signifie aussi que les personnes sans emploi - qui ont droit
également à la formation continue - devraient pouvoir bénéficier
plus facilement d'actions de remise à niveau sur les savoirs de base,
puisqu'une part des fonds de la formation continue y sera désormais
consacrée. Il leur faudra probablement s'adresser à I'ANPE qui devrait
à terme être en mesure de proposer ces formations et d'orienter vers
les organismes qui les mettent en æuÿre.

2. Actions de soutien individualisé pour les élèves en dilliculté
(article 142-I)

Qu'il soit dans un établissement scolaire situé en ZEP ou pas, un élève
en difficulté doit pouvoir bénéficier d'actions de soutien indiüdualisé :

c'est l'un des objectifs affichés par cet article.
Izs élèves concernés ou leurs parents sont donc en droit de demander
un tel soutien auprès de l'établissement scolaire.

3. Retour au système des bourses des collèges (articles 1zl4
et 145)

L'aide à la scolarité, qui avait remplacé les bourses des collèges et
était versée par les CAF, est supprimée au profit d'un retour au système
des bourses des collèges.

Pour les élèves inscrits dans un collège public, c'est l'établissement
qui délivre la bourse aux familles, après déduction éventuelle des frais
de pension et de demi-pension. Contrairement à ce qui se passait aupara-
vant où il fallait avoir moins de 16 ans pour bénéficier des bourses,
il n'y a plus maintenant de limite d'âge.

a5 Sur cet article, voir aussi page 117 paragraphe ll.
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G. Exercice de la citoyenneté

Présentation

Les dispositions prévues par la loi visent à per'rnettre aux personnes
en dfficulté de mieux connaître leurs droits en leur donnant la possibï
lité de participer aux fotmations syndicales et d'être iü'ormées sur
leurs droits lorsqu'elles sont incarcérées- Elles tend.ent également à
favoriser leur participation à la vie sociale par la possibilité qui leur
est donnée d'adhérer à un syndicat. Elles favorisent enfn, pour les
personnes sans domicile, l'accès à kt justice et I'exercice du droit cle
vote.

Elles ne doivent pas faire oublier que l'exercice de la citoyennelé passe
aÿant tout par l'accès à l'éducation et à la cuhure qui permettent de
comprentlre la société, de s'y situer et d'y prendre part. l,es plus
démunis ont besoin qu'on les aide à avoir une conscience positive de
leur identité et d.e leur expérience, et qu'on les leur reconnaissa,' i/s
ont besoin de pouvoir se former à s'exprimer et à formuler leur pensée.
Si I'ttction dans ces domaines ne relève pas nécessairement de la loi,
une impulsion politique devrait en tous cas être donnée pour la rendre
prioritaire 46.

1. Possibilité pour les personnes sans emploi d'adhérer à un
syndicat et de suivre les formations organisées par les syndi-
cats (articles 78 et 79)

La possibilité d'adhérer à un syndicat existait auparavant pour les
personnes qui avaient cessé leur activité professionnelle, à condition
qu'elles aient auparavant exercé cette activité pendant au moins un an.
Cette condition de durée est maintenant supprimée, ce qui permet à

toute personne sans emploi :

r de continuer à adhérer au syndicat dont elle faisait panie lorsqu'elle
exerçait son activité,

ao Les dispositions de la loi d'orientaüon contre les exclusions dans le domaine
de I'exercice de la citoyenneté sont présentées dans les paragraphes suivânts
pour celles qui sont de I'ordre des droits à exercer et page ll8 pour celles
relatives aux dispositifs qui doivent se mettre en place.
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2. Gratuité de la carte d'identité (article 80)

Cet article prévoyait la gratuité de la carte d'identité pour les personnes
sans domicile fixe dont les revenus ne dépassent pas le RMI, mais
depuis le l"'septembre 1998, elle est devenue gratuite pour tout le
monde !

. ou d'adhérer au syndicat de son choix.

La loi prévoit également que les personnes privées d'emploi peuvent
participèr aux stages « de formation économique et sociale ou de
formation syndicale », qui étaient jusqu'à présent légalement destinés
aux salariés même si dans la pratique des personnes au chômage en
bénéficiaient déjà. Ces stages visent en particulier les travailleurs sou-
cieux de connaître leurs droits ou ayant l'intention d'exercer des respon-
sabilités syndicales. Leur durée maximale est de l2jours ou lSjours
selon les cas, et les personnes sans emploi qui les suivent peuvent
désormais continuer à toucher leur revenu de remplacement (allocations
chômage, ASS, RMI...) : elles ne risquent plus de perdre le bénéfice
de ce revenu au motif qu'elles ne rempliraient plus les engagements
qui y sont associés (par exemple la recherche d'un emploi ou, pour
les bénéficiaires du RMI, la réalisation des actions prévues dans leur
contrat d'insertion). Il faut en outre rappeler qu'il n'est pas nécessaire
d'adhérer à un syndicat pour accéder à ces formations: toute personne
peut donc s'adresser à [a centrale syndicale de son choix pour en
bénéficier.

Ces formations peuvent ê|re utiles aux personnes sans emploi, et pûrticu'
lièrement aux plus défavorisées d'entre elles qui méconnaissent souvent
le monde économique et leurs droits en matière de travail. Il faudra
ÿoir en pratique :

. comment elles seront iüormées dufait qu'elles peuvent bénéficier
de ces .formations : les ANPE ont certainement un rôle à iouer
pour les faire connaî\re et les proposer à tous leurs usagers ;

c quels moyens ces formntions se donneront pour être accessibles
aux personnes très démunies et permettre qu'elles en retirent un
bénéfice.
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3. Inscription des personnes sans domicile sur les listes électo-
rales (article 8l)

Les personnes concernées dûivent, pour pouvoir s'inscrire sur les listes
électorales, avoir une carte d'identité datant d'au moins 6 mois sur
laquelle figure I'adresse de I'organisme d'accueil (association agréée,
Centre Communal d'Action Sociale...) auprès duquel elles se sont domi-
ciliées, ou pouvoir présenter une attestation de cet organisme établissant
leur lien avec lui depuis au moins 6 mois. Dans cés conditions, elles
peuvent s'inscrire sur les listes électorales de la commune otr est situé
I'organisme d'accueil.

5. Droit des personnes incarcérées à une information sur leurs
droits sociaux (article 83)

« Les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ont
droit, pendant l'exécution de leur peine, à une information sur leurs
droits sociaux de nature à faciliter leur réinsertion. »

4. Accès à l'aide juridictionnelle pour les personnes sans
domicile (article 82)

Les personnes sans domicile peuvent bénéficier de I'aide juridiction-
nelle pour payer le cas échéant des frais d'avocat. Les conditions sont
les mêmes que pour l'inscription sur les listes électorales ci-avant: dès
lors que ces conditions sont remplies, elles peuvent s'adresser au bureau
d'aide juridictionnelle de Ia commune où est situé l'organisme d'accueil.



III. Des dispositifs dont il faut süvre la mise en place

A. Dans le domaine de l'accès aux droits

Les services publics doivent prendre les dispositions pour
garantir aux personnes la mise en æuvre des droits dans les
délais les plus rapides (articles 1"',67 et 68).

Les institutions et organismes concernés sont l'État, les collectivités
territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et
intercommunâux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale
ainsi que les institutions sociales et médico-sociales. La loi dit qu'ils
doivenl poursuivre << une politique destinée à connaître, à prévenir et
à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions ».

Elle 
-àjoute qu'ils doivent prendre « les dispositions nécessaires pour

informer chaèun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour I'aider,
éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les
démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en æuvre
dans les délais les plus rapides rr.

Aujourd'hui, les services pu.blics mettant en æuÿre une telle politique
dans ses trois dimensions, sont trop rares. Sont en particulier concer-
nées les Caisses d'Allocations Familiales et de Sécurité Sociale qui
jouent un rôle très importaü dans la vie des personnes et familles très
démunies. L'application de cette disposition doit donc nécessairement
impliquer iles chtngements dtns leur fonctiannement et leur action,
selon trois axes :

. connaissance des situations (si importante pour que les personnes
démunies soient mieux respectées et prises en compte, mais à ne
pas confondre avec les démarches actuelles d'informatisation des
données sociales menées par certains conseils généraux et qui
risquent de conduire à un véritable « fichage des pauvres , : la
coinaissance dont il s'agit ici ne doit en aucun cas être individwlï
sée, il s'agit o.u contraire d'une connaissance globale des dffi-
cultés et altentes ressenties en commun par un grand nombre de
personnes en difrculté),
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. inlormation de tous (qui exige tl'aller au devant àes personnes
qui ne se présentent pas d'elles-mêmes),

c aide à la mise en uuvre rapide d.es droits (qui donne aux semices
publics une sorte d'obligation de résultat).

Il est d'ailleurs prévu aux articles 67 et 68 que les conventions d'objec-
tif que l'Etat passe avec les caisses nationales d'assurance-maladie,
d'assurance vieillesse et d'allocations familiales doivent fixer à ces
organismes des objectifs en matière de prévention et de lutte contre
l'exclusion (objectifs qui feront donc I'objet d'une évaluation de résul-
lats ainsi que le prévoit la législation pour I'ensemble des objectifs de
ces conventions).
Il sera important de chercher à connaître ces conventions afin de
pouvoir intetpeller localement les caisses sur leur mise en reuvre.

l. Le bilan du dispositif TRACE doit se faire âvec les jeunes
concernés (article 5-V)

Il est prévu qu'un bilan des TRACE est effectué chaque année au
niveau régional, et que << ce bilan mentionne obligatoirement le point
de vue des hénéficiaires des actions et présente une analyse des motifs
pour lesquels les demandes d'accès [au dispositifl ont été éventuellement
§etées '>.
C'est une avancée très importanîe qui devrait pertnettre que le dispositif
TRACE soit de mieux en mieu adapté aur jeunes en grande dfficulté.
Mais nous savons que pour recueillir le point de vue de ces jeunes,
il faut créer des conditions qui leur permettent d'oser s'exprimer et
d'être compis. Aussi, il fawlra être très attentif à la manière dont esl
mis en æuyre ce bilan, et se préparer à y contribuer en recueillant
au frl du îemps ce que diront les jeunes engagés dans ces parcours
ou qui n'ont pu y accéder.

Les professionnels qui accompagneront les jeunes dans le cadre du
dispositif (noîamment les personnels d.es missions locales et PAIO)
auront une responsabilité particulière à cet égard : ils devront se donner
les moyens pour que les jeunes engagés dans un parcours TRACE

B. Dans le domaine du travail et de la formation



osent dire ce qu'ils en pensenl, par exemple en Ies regroupant régulière-
ment pour des temps d'évaluation collectiye. L'expérience a en effet
montré que, dans ces circonstances, les jeunes s'expriment souvent
plus librement qu'en entretien individuel, car ils se sentent soutenus par
les autres. En outre, ces \emps de regroupement créent une dynamique
collective qui aide les jeunes à ,, s'qçç76r1rr, ,.

2. Un Conseil Départemental de I'Insertion par t'Activité Éco-
nomique et des Plans Locaux pour l'Insertion et I'EmpIoi
doivent se mettre en place (article 16)

Il est prévu, dans chaque département, la mise,en place d'un Conseil
népartemenatdelTilêiEô-nparl1ctivitéÉcoiomique(CDIAE),
présidé par le Préfet. Il est principalement composé de représentants
de l'Etat, des collectivités teritoriales, des chefs d'entreprise et des
syndicats, ainsi que de personnalités qualifiées issues notamment du
monde associatif. C'est lui qui élabore les conventions avec les structu-
res d'insedion par 1'économique mentionnées à l'article 1i (cf. page 57),
mais il a un rôle plus large de promotion de toute action pouvant
contribuer - en milieu rura1 comme en milieu urbain - à l'insertion
professionnelle. Pour cela, il élabore un plan pluriannuel et dispose
du « fonds départemental pour l'insertion » que I'article 16 institue.
Au plan local, les communes et groupements de communes peuvent
établir des Plans Locaux pluriannuels pour I'Insertion et I'EmpIoi
(PLIE) auxquels tous les partenaires qui interviennent dans le secteur
de l'insertion professionnelle peuvent s'associer. Ces plans visent à
« faciliter l'accès à I'emploi des personnes en grande difficulté d'inser-
tion sociale et professionnelle dans le cadre de pircours individualisés
permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, for-
mation, insertion et suivi ».

Les PLIE peuvent être le suppo,'t de parcours pour les adultes équiva-
lents au TRACE pour les jeunes. Aussi, il est important d'obtenir que,
malgré leur caractère facultat$ ils se mettent en place le plus largement
possible, en lien étroit avec I'ANPE qui paraît Ia mie*r désignée pour
garanlir dans la durée la cohérence et Ia continuité des parcours t.

I C'est d'ailleurs le rôle qui lui est assigné dans le programme gouvernemental
de prévention et de lutte contre les exclusions du 4 mars 1998, qui prévoit
la mobilisation de I'ANPE et de I'AFPA dans le cadre de leurs nouveaux
« contrats de progrès ".
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3. Les entreprises et les partenaires sociaux sont impliqués
dans la mise en æuvre du contrat de qualification adulte
(article 25)

Ie contrdt de qualificatinn, qui est à présent étendu a*t adultes, peut
être une chance pour les plus démunis d'entre eux, à condition :

. que cetx qui ont à charge de les accompagner dans leur parcours
professionnel (en particulier I'ANPE) considèrent que le contrat
de qualification leur est destiné et aqissent pour mobiliser les
entreprises en leur faveur :

. que ces demières s'enqûgent à proposer aux personnes les moins
qualifiées des contrat.\ de qualification qui leur soient adaptés,
en veillant en particulier à ce que la formation délivrée dans le
cadre de ces contrats leur soit accessible (les syndicats auront
un rôle important à jouer pour soutenir ou même susciler cet
engagement des entreprises et pour délecter les personnes faible-
ment qualifiées qui, à I'intérieur de l'entreprise, pourraient profi-
ter de ces contrats) ;

o que Ie dispositif se pérennise: pour l'instdnt il est expérimental
jusqu'au 3l décembre 2000, Ies partenaires sociaux étant « invi-
tés » à négocier au niveau national les modalités de sa pérennisa-
tion aÿant le 31 décembre 1999.

Pour que tous ces acteurs de la mise en æuvre du conîrat de qualification
adulte se saisissent de cet outil, le développent et le pérennisent en

faveur des moins qualiJiés, il est important de les mobiliser et d'être
vigilant pour évirer que les dérives vers des publics qualifiés qui se
sont produites sur le contrût de qualification jeune ne se répètent.

4. Un rapport d'évaluation sur la formation professionnelle
est prévu (article 26)

Ce rapport, qui doit être remis avant fin 1999, étudiera le système
de rémunération des stagiaires et fera notamment un bilan de I'AFR



(allocation formation reclassement 2). Il doit également porter §ur les
caractéristiques des publics bénéficiaires, Ies formations proposées
et leur dimension qualifiante.
Il sera important, en ÿue de ce rapport, de recueillir et faire valoir
l'expérience des plus démunis en matière d.e tormation profession-
nelle, par exemple auprès des direclions départementales et régionales
du lravail, de I'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP
et DRTEFP) qui seront certainement associées à cette évaluation.

C. Dans le domaine du logement

1. Des dispositions doivent être mises en plâce pour que le
Plan départemental d'action pour le logement des person-
nes défavorisées (PDALPD) soit mieux adapté aux besoins
de celles-ci et plus opérationnel (article 33)

Il est prévu que le PDALPD est élaboré à partir d'une évaluation
ualitative et quantitative des besoins, et qug:. cette évaluation doit

distinguer les personnes qui n'ont que des difficultés financières de
celles
sociale

pour lesquelles viennent s'ajouter des diff,rcultés d' insertion

Cela peut perrnefire une meilleure prise en compte des plus démunis
et de leur éventuel besoin d'une offre adaptée de logement. Mais il
faudra être attentil à la manière dont sera réalisée cette évaluation,
et en p(trticulier aux moyens qu'elle se donnera pour recueillir I'avis
des personnes concemées.

Par ailleurs, le PDALPD prévoit d'être plus opérationnel : il désignera
désormais les instances locales chargées de l'évaluation des besoins et

: Cette allocation est versée par les ASSEDIC aux personnes ayant dloit à

I'allocation unique dégressive - AUD - et qui s'engagent dans une démarche
de qualification professionnelle ; il faut, pour en bénéficier, avoir travaillé
4 môis dans les 8 derniers mois, 6 mois dans les 12 demiers mois, 8 mois dans
les 18 derniers mois, 14 mois dans les 2 dernières années ou 27 mois dans
les 3 demières années.
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de [amise en cuvre des actions du PDALPD, etun comité départemen-
tal sera chargé du suivi de sa mise en æuvre.

2, Une évaluation de I'accompagnement social lié au logement
est préme (article 36)

Il s'agit de l'accompagnement social financé par le Fonds de Solidarité
Logement (FSL). L'article 36 précise qu'il se fait dans le cadre de
conventions entre l'Etat et les organismes qui rccompagnent les person-
nes (associations ou autres), et que ces conventions prévoient les condi-
tions d'évaluation de I'accompagnement.
Le Séntû avait ajouté que ceüe évaluation devait prendre en compte
le poinl de vue des personnes accompagnées mais I'Assemblée nationale
n'a pas conserÿé celte avancée : nous devrons être vigilants pour que,
dans les fttits, ce point de vue soit quand même pris en considération.
Il faudra également s'a$urer que I'accompagnement des personnes
en recherche d'un logement (qui est une nouvelle mission du FSL])
est bien éÿalué, car la rëdaction de cet article ne fait allusion qu'à
l'évaluation de I'accompagnement des << locataires ».

3, Un nouveau dispositif d'attribution des logements sociaux
est mis en place (article 56)

a) Des rè gles d'attribution précises vont être définies ( Art. L. 441-
I et L.441-l-l)

Au plan national, un décret en Conseil d'Éht (à venir) doit déterminer
les conditions dans lesquelles les logements sociaux sont attribués.
D'ores et déjà, on sait que ce décret indiquera qu'il est tenu compte
« de la composition, du niveau de ressources et des conditions de
logement actuelles du ménage, de I'éloignement des lieux de travail
et de la proximité des équipements répondant aux besoins des deman-
deurs ». Il fixera aussi " des critères généraux de priorité pour l'attribu-
tion des logements, notamment au profit des personnes mal logées,
défavorisées ou rencontrant des rlifficultés particulières de logement

3 Cf. page 61, paragaphe l.
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Aup lan départemental ,le Préfet conclut tous les trois ans avec les
collectif,
quantifié
ultés éco-

organismes gestionnaires de logements sociaux un accord
qui prévoit pour chaque organisme un « engagement ânnuel
d'attributions de logements aux personnes cumulant des diffic
nomiques et sociales >>. Cette désignation des personnes visées est
importante: I'intention exprimée par le gouvemement est de cibler un

4 Ces logements << réservés » par le Préfet et qui constituent le . contingent
préfectoral » représentent aujourd'hui environ 30 7o de l'ensemble des loge-
ments des organismes de logement social. tæ Préfet propose les candidats
à l'attribution des logements de son contingent, mais c'est la commission
d'attribution de logement de I'organisme qui décide finalement d'accepter ou
de rejeter la proposition.

pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'exis-
ience r. En outre, ce décret précisera à quelles règles doit obéir la
réservation par le Préfet des logements de son contingent au profit des

demandeurs prioritaires o.

Au plan départemental, les modalités d'application locale des règles
généiales prévues dans le décret seront précisées dans un règlement
établi par le Préfet après avis du Conseil Départemental de I'Habitat.
Si un organisme HLM ne respecte pas le règlement et qu'aucune
conciliation n'est trouvée avec lui, le héfet peut nommer pour une
durée de I an maximum un délégué spéciâI chargé de prononcer les
attributions à la place de cel organisme.

Ce décret en Conseil d'État et ces règlements départementaux devraient
permettre que les demandeurs de logement les plus prioitaires soient
mieur pris en compte et que les offres de logement qui leur sont faites
soient réellement adaptées à leurs besoins et à leurs possibilités. Ceci
suppose cependant de connaître ces textes (qui sont publics) afin de
pouvoir en appeler au Préfet lorsqu'ils ne sont pas respectés.

b) Des engagements en faveur du logement des plus démunis
vont être pris par les bailleurs sociau-x (Art. L. 441-l -2, L. 441-
l-3, L.441-l-4 et L.441-1-5 et article 62)

Au plan national, des accords sont passés entre l'État et les fédérations
d'organismes gestionnaires de logements sociaux pour la mise en æuvre
du droit au logement en faveur des personnes de ressources modestes
et des personnes défavorisées.
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quota d'attributions sur des personnes dont les tlfficuhés ne se limitent
pas à la faiblesse des ressources.

L'accord collectif organise aussi ,. les moyens d'accompagnement et
les dispositions nécessaires à la mise en ceuvre des objectifs [quanti-
fiés] ». " Il définit des délais d'attente manifestement anonnaux au
regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font
I'objet d'un examen prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen »
(ce délai, lorsqu'il est dépassé, perrnet aux demandeurs d'exercer un
recour_s auprès de la nouvelle instance de médiation mise en place par
la loi 5).

En cas de refus de la part d'un organisme de logement social de signer
I'accord sous un délai de 6 mois, le Préfet désigne à I'organisme les
personnes prioritaires et fixe le délai sous lequel il doit les loger. Par
ailleurs, si un organisme signe I'accord mais ne tient pas ses engage-
ments, le Préfet procède à un nombre d'attributions équivalent au nom-
bre restant à attribuer à des demandeurs prioritaires. Enfin, si un orgl-
nisme fait obstacle à la réalisation de I'accord, par exemple en ne
permettant pas au Préfet d'identifier les logements de son contingent,
celui-ci nomme pour un an un délégué spécial qui est chargé de pronon-
cer les attributions à [a place de l'organisme ô en faisant en sorte que
les engagements quantitatifs pris par ce dernier soient respectés.

Au plan local, le Préfet, après consultation, délimite des bassins d'habi-
tat, territoires cohérents où la situation, « au regard des objectifs de
mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées », justifie une
intervention en matière de politique du logement.

Les communes situées dans un bassin d'habitat doivent créer une confé-
rence intercommunâle du logement dans un délai de un an à compter
de la promulgation de la lôi (29 juillet '1998). Cette conférence rassemble
des élus locaux, des représentants de I'Etat, des HLM, des associations
de locataires, des associations agréées « dont I'un des objets est l'inser-
tion ou le logement des personnes défavorisées », et éventuellement
des organismes qui collectent le I 7o logement (participation des
employeurs à l'effort de construction). La conférence est présidée par
le représentant des maires des communes du bassin d'habitat et se

" LÎ. page ô), b).
6 C'est-à-dire que la sanction est la même que lorsque I'organisme ne respecte
pas le règlement départemental: cf. a) ci-avant.
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En Île-de-France est créée, en plus du dispositif précédent, une confé-

réunit au moins une fois par an. Si elle ne se met pas en place sous
un délai de un an, c'est le Préfet qui prend alors f initiative de la
réunir.
A partir des engagements annuels quantifiés d'attributions de logements
fixés par I'accôrd collectif départemental, le Préfet saisit Ia conférence
qui détermine alors localement << les orientations prioritaires d'attribu-
tion propres à chaque organisme et les bêsoins de création d'offres
adaptees 7 

". Elle élabore une charte intercommunale du logement
qui définit la répartition des objectifs quantifiés d'accueil des personnes
défavorisées dans le parc de logements sociaux du bassin d'habitat.
Seuls les élus locaux ont voix délibérative pour l'élaboration de cette
charte. Sa mise en place entraîne la disparition des Protocoles d'Occupa-
tion du Patrimoine Social (POPS).

La charte est soumise à I'agrément du Préfet: la conférence dispose
de 6 mois, à partir du moment où celuici I'a saisie de l'accord collectif
départementâl, pour élaborer une charte qui obtienne cet agrément. Si,
à l'issue de cei 6 mois, aucune charte n'a pu être agréée, c'est le
Préfet qui prononce ou fait prononcer par un délégué les attributions'

La charte intercommunale devrait permettre une répartition plus harmo-
nieuse des « catégories sociales » dans le parc social, en évitant que
les familles les plus démunies ne se retrouvent concentnles et enfermée-s
dans cerrains qu(trtiers comme c'est parfois le cas actuellement. Elle
devrait aussi fàvoriser Ie développement d'une offre de logement adap'
tée à ces familles. Il sera important de prendre connaissance de cette
charte.

c) Un dispositif supplémentalre pour améliorer la mixité sociale
ÿa être mis en place en lle-de-France (Art. L.441-l-6)

rence régionâIe du logement social. Ell
de région et rassemble des représentants du
de département, des Conseils généraux,
sociaux, des associations dont I'un des

e est présidée par le Préfet
Conseil régional, des Préfets
des maires, des bailleurs

objets est l'insertion ou le

7 Cette prise en compte du besoin d'une offre adaptée est très importante pour
Ies plus démunis, noiamment pour les familles de voyageurs sédentarisées : il
faudra être attentif à ce que la conférence intercommunale du logement prenne
effectivement en compte cet aspect.
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logement des personnes défavorisées et les organismes qui collectent
le 17o logement. Elle se réunit au moins une fois par an et élabore
un schémâ d'orientation en vue d'harmoniser les pôlitiques du loge-
ment social sur I'ensemble de la région.
L'un des principûux buts de ce schéma est d'améliorer la mixité sociale
en remédiant à la situation ttctuelle qui voit certaines communes accueil-
lir un grarul nombre de familles défavorisées pendant que d'autres ont
très peu de logements socianr.

d) Les bailleurs sociaux devront rendre compte des attributions
qu'ils prononcent (Art. L.441-2-5 et Art. L.441-2-6)

Les bailleurs doivent informer le Préfet des attributions de logement
qui sont prononcées sur son contingent.
Par ailleurs, une fois par an, ils rendent compte âu Préfet, aux maires et
aux conférences intercommunales du logement concernés, des résultats
atteints en matière d'attribution de logement des personnes défavori-
sées, au regard des objectifs fixés par I'accord collectif départemen-
tal. Enfin, ils établissent des informations stâtistiques concernant
notamment :

o les demandes de logement qui leur ont été adressées ou transmises,
o les logements nouvellement mis en service ou remis en location,
o les logements restés vacants pendant plus de trois mois,
o les attributions prononcées ainsi que celles qui ont été proposées

mais refusées par les demandeurs.
Ces informations sont transmises au Préfet et, pour les parties qui les
concernent, aux maires et aux conférences intercommunales.
Le Préfet soumet une fois par an au Conseil Départemental de l'Habitat
les principaux résultats qui ressortent de ces informations. « Ces résul-
tats peuvent être consultés par tôute personne en faisant la demande ".
(Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application
des dislrositions du d) cïdessus).

4. Les associations de locataires qü siègent dans les conseils
d'administration des organismes HLM doivent être indé-
pendantes (article 61)

Les représentants des locataires dans ces conseils d'administration
sont élus sur des listes présentées par des associations æuvrant dans
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le domaine du logemenl. Ces associations doivent être indépendantes
de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle,
ethnique ou raciale et ne pas poursuivre d'objectifs qui seraient en
contradiction avec les objectifs du logement social.

Cette disposition doit permettre d'éviter que ne siègent dans les conseils
d'administration des HLM des associations - telles celles apparentées
à des organisations extrémistes qui ont déjà vu le jour dans certains
lieux - dont I'objectif réel serail d'exclure du logement social certaines
caÉBortes de population (par exemple les familles non françaises). II
faudra être attentif à ce qu'elle soit bien appliquée.

5. Les logements en âccession à lâ propriété ne seront plus
comptabilisés dans les 20 ÿo de logements sociâux que les
communes ont obligation de réaliser (articles 64 et 65)

Depuis la loi d'orientation sur la ville de 1991, il était prévu que, si
les communes de plus de 3 5OO habitânts situées dans une agglomération
de plus de 200 000 habitants ne possèdent pas 2O Vo de logements
sociaux ou 18 7o de bénéficiaires d'aides au logement (APL, Allocation
de Logement), elles devaient payer une contritution financière à l'État.
Il s'agissait de faire en sorte que l'effort en faveur du développement
du logement social soit partagé par toutes les cornmunes.

En 1995, la portée de cette disposition avait été üès atténuée par
l'élargissement de la notion de logement social aux « logements sociaux
en accession à la propriété >>, ce qui permettait à certaines communes
comptant peu de « véritables >> logements sociaux d'atteindre la barre
des 2O lo.

La loi contre les exclusions rétablit la situation d'avant 1995 en suppri-
mant la prise en compte des logements sociaux en accession à la
propriété dans le décompte, et ajoute par contre les « logements-foyers
dénommés résidences sociales ,, Ü à ce même decompte. Elle élargit en
outre le champ des communes concernées aux communes de plus de
I 500 habitants situées en Ile-de-France.

8 Pour des précisions sur cette notion de logements-foyers, cf. note 33, page 75.
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6. Chaque département doit mettre en place une charte de
prévention des expulsions (article 121)

Cette charte doit être élaborée avec l'ensemble des partenaires concer-
nés dans un délai de deux ans. Elle devrait permettre de favoriser la
coordination entre les différents intervenants (uges, Préfet, Section
Départementale des Aides Publiques au Logement, Caisse d'Allocations
Familiales, Fonds de Solidarité Logement, services sociaux. etc.).

D. Dans le domaine de la santé

1. Un programme régional pour I'accès à la prévention et
aux soins des personnes les plus démunies doit être établi
dans chaque région (article 7l)

L'élaboration et la mise en æuvre de ce programme sont coordonnées
par le Préfet de régron. « Il est établi à partir d'une analyse préalable,
dans chaque département, de la situation en matière d'accès aux soins
et à ia prévention des personnes démunies. II comporte des actions
coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, de
réinsertion et de suivi qui sont mises en ceuvre chaque année, dans
chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies ».

Il prqcise le rôle des différents acteurs de sa mise en æuvre : services
de I'Etat (notamment les services de santé scolaire), collectivités territo-
riales (en particulier les conseils généraux par le biais des services de
Protection Maternelle et Infantile), organismes de sécurité sociale, agen-
ces régionales de l'hospitalisation, mutuelles, associations, professions
de santé, et établissements et institutions sanitaires et sociaux.

Le programme régional pour I'accès à Ia prévention et aux soins
est établi après consultation d'un comité - présidé par le,Préfet de
région - réunissant des représentants des services de I'Etat et de
I'agence régionale de I'hospitalisation, des collectivités territoriâles et
des organismes d'assurance maladie, et auquel des associations qui
Guvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion
peuvent être invitées à participer. Il est rendu compte chaque année
de la réalisation de ce programme à la conférence régionale de santé.



107

2. Accompagnement apporté par la Protection Maternelle et
Infantile (PMI), aux femmes enceintes et mères de familles,
particulièrement les plus démunies (article 74)

La loi d'orientation contre les exclusions donne mission aux centres
de PMI d'assurer un tel accompagnement. Certains le font déjà mais
cette disposition est importante dans un contexte où les crédits des
PMI diminuent dans plusieurs départements : si les PMI veulent pouvoir
assumer cette mission auprès des mères les plus démunies, il faut que
leur personnel puisse aller à leur rencontre là otr elles vivent, prendre
du temps avec elles, ce qui suppose une disponibilité suffisante.

Il faudra d.onc être attentif aux moyens qui seront donnés aux PMI
pour assumer cette mission, ainsi qu'à la formation qui sera délivrée
au personnel pour le préparer à travailler en partenaiat avec ces

femmes ou mères de famille défavorisées.

Il faüra être attenif à ce que I'analyse préalable de la situation qui
doit conduire à l'élaboration du programme ne se limite pas à des
données statistiques et/ou à l'analyse que font les professionnels concer-
nés, mais se donne les moyens de recueillir le point de vue des personnes
démunies elles-mêmes.

Il sera également important de veiller à ce que le volet o éducation
à la sanlé » du programme soit suffisamment développé : il pourrait
être le support pour que se mettent en place des actions collectives
rassemblant des personnes démunies et des prolessionnels de santé, et
permettant an partage de connaissances, d'expériences et de savoir-
faire entre les différents participants (par exemple sur les questions
relatives à la santé des petits enfants: le « club des bébés » mis en
place à Reims à I'initiative du Mouvement ATD Quart Monde il y a
quelques années a montré tout I'intérêt de telles acîions).

Le comité qui participe à l'établissement du programme, ainsi que la
conférence régionale de santé à laquelle il en est rendu compte, sont
deux lieux où cette vigilance peut s'exercer. Il est donc essentiel que
les associations se mobilisent pour y être invitées.
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3. L'actiüté des Caisses Primaires d'Àssurance-Maladie
(CPAM) doit se recentrer sur les populations exposées au
risque de précarité (article 75)

Les actions de prévention, d'éducation et d'information en matière de
santé, ainsi que I'action sanitaire et sociale des CPAM sont désormais
destinées en priorité « aux populations exposées au risque de préca-
rité ».

Ceci implique nécessairement que les Caisses fassent évoluer leur
fonctionnement pour que les publics en dfficulté bénéJicient de leur
action, et notamment qu'elles se donnent les mo\ens d'aller au-devanl
de ces personnes là où elles ÿiÿent (cette disposition rejoifi er renforce
celles qui ont déjà été présentées page95).

E. Dans le domaine des movens d'existence

Une concertation doit se mettre en place en faveur de l'accès
de tous aux transports collectifs (article 133)

Dans un délai de 6 mois, une concertation doit avoir lieu entre l'État, les
régions, les départements, les communes, les ASSEDIC et les directeurs

4. Les établissements publics et privés du serüce public hospi-
talier doivent mettre en plâce des << permânences d'accès
aux soins de santé » (article 76)

Ces permanences d'accès aux soins de santé (PASS) sont adaptées aux
personnes en situation de précarité et ont un double objectif:

o faciliter aux patients I'accès au système de soins de droit commun :

elles ne doivent en aucun cas déboucher sur la mise en place
d'une filière parallèle de soins ,< pour les pauvres r> i

o les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnais-
sance de leurs droits.

kt mise en place eJfective des PA§S a é1é annoncée pour septembre
1998. Ces pennanences - si elles n'existenî pas déjà - devraient
donc voir le jour très prochainement-
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d'entreprises de transports. I1 s'agit de mettre en cuvre des .,< méca-
nismes d'aide aux chômeurs en fin de droits et aux demandeurs d'emploi
de moins de 26 ans leur permettant I'accès aux transports collectifs ».

Il faudra être attentif :
o à ce que cela ne débouche pas sur des solutions qui pourraient

être stigmatisantes pour les personnes concemées,
. à ce que l'ensemble des personnes ou familles qui rencontrent

de grandes dfficultés pour se déplacer en raison de leurs faibles
ressources puissent en bénéficier,

. et en particulier à ce que des solutions soient recherchées à
I'isolement que subissent les familles très démunies en milieu
rural, faute de moyens de transport pratiques et bon marché.

F. Dans le domaine de la vie familiale

Les schémas départementaux des CHRS doivent prévoir les
moyens de répondre aux besoins en accueil familial (article
134)

L'article 134 met en avant I'importance d'éviter la séparation des
familles (cf. page 87). En conséquence, il impose que chaque schéma
départemental des CHRS évalue les besoins en accueil familial du
département et prévoit les moyens pour y répondre.

Il s'agit d'un point très important de la loi contre les exclusions- lts
centres tl'hébergement peftnettant d'accueillir des familles entières sont
en effet encore rares : iI en résulte que des familles se trouvent séparées
parce qu'à la suile de l'expulsion de leur logement par eremple, ûucun
centre ne peut héberger sous un même toit père, mère et enfants. Etant
donné les conséquences très grûÿes, à court tertne mais aussi à long
terme, de ces séparations, iI faudra être particulièrement attentif à ce
que cette disposition pour développer l'accueil familial soit rapidement
et fortement mise en æuvre.
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G. Dans le domaine de l'éducation et de la culture

1, L'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture,
à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue
un objectif national (article 140)

Ceue affirmation de I'article 140 marque une grande avancée. Elle
reconnaî| aLX personnes très démunies ou en siluation précaire ce qui
leur esl souvenî dénié: le droit d'aspirer, comme tout être humain, à
autre chose que la satisfaction des besoins « de première néce.ssité ,,
le droit d'accéder à la culture qui petmet de se découvrir, de compren-
dre le monde, de s'y situer; le droit, même si on est privé d'emploi,
d'avoir ce lemps de liberté, de recul et de détente que constituent les
vûcances.

La loi précise notamment que la réalisation de cet objectif passe par
« I'organisation du départ en vacances des personnes en situation d'ex-
clusion >>.

C'est un point d'appui pour demander aux Caisses d'Allocations Famï
liales qu'elles apportent a*x familles très démunies non seulement un
soutien rtnancier mais un accompagnement ûÿanL pendant et après les
ÿacances - accompagnement sans lequel les plus exclues ne pourront
pas partir.

2. Des programmes d'action pour l'accès de tous aux prati-
ques artistiques et culturelles peuvent être mis en plâce
(article 1'10)

En ce qui concerne l'accès à la culture, l'article 140 donne une existence
légale aux « programmes d'action concertés pour I'accès aux prati-
ques artistiques et culturelles » qui sont décrits plus précisément
dans le << programme de prévention et de lutte contre l'exclusion " du
gouvernement : il s'agit de programmes qui devraient se mettre en place
sous l'impulsion des Directions Régionales des Affaires Culturelles
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(DRAC) e et qui seront négociés par celles-ci avec les collectivités
locales et les associations de solidarité. Ils impliqueront les équipes
ou structures culturelles des territoires concernés et « privilégieront les
actions suivantes :

o l'éducation et les apprentissages culturels en lien avec les établisse-
ments scolaires,

. I'apprentissage de la lecture et de l'écriture en lien avec les biblio-
thèques (...),

. l'accès aux structures de diffusion, de création ou de formation
artistique et culturelle,

o la valorisation et le soutien des pratiques en amateur, en lien avec
les professionnels de la culture,

. la participation des habitants aux projets de requalification archi-
tecturale des espaces publics. »

Cette disposition de la loi est essentielle : si elle est ÿraiment mise en
æuvre avec la volonté d'atteindre les plus exclus, elle peut permettre
de s'attaquer en profondeur à la misère. Il faudra donc veiller à ce
que les programmes d'action concerlés, qui ne sont pas obligatoires,
se mettent effectivement en pktce, II sera également important de voir
comment élargir le champ de ces programmes à des actions qui mettent
en valeur l'expérience de vie et les savoirs des plus démunis.

lzs services des affaires culturelles des mairies paraissent les interlocu-
teurs naturels pour s'informer sur ces programmes et le cas échéant
en susciter la création, Il est également possible d'iltterpeller les
DRAC to et les étüblissements culturck financés par l'Etol qui, selon
I'article 140. s'ensasent à lutter contre I'exclusion au titre de leur
mission de service-piblic 1'.

e Elles dépendent en effet du Ministère de la Culture qui a manifesté une
forte volonté d'ceuvrer pour garanti.r l'égal accès de tous aux équipements et
aux praûques culturels et artistiques.
lo Cf note ci-dessus.
Ir L'irtention manifesqée par le Ministère de la Culture est de conditionner
les subventions que l'Ëtat apporte à ces établissements, à I'effort qu'ils font
pour se rendre accessibles à ceux qui ont le plus de difficultés à bénéficier
des spectacles, activités ou services qu'ils proposent.
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3, L'accès aux lieux d'accueil de la petite enfance doit être
facilité pour les familles de milieu défavorisé (article 141.)

Actuellement, la 1égislation prévoit que les communes peuvent élaborer
des schémas pluriannuels de développement des services d'accueil
des enfants de moins de 6 ans (c'est une faculté, non une obligation).
Ces schémas servent notamment à recenser la nature des besoins et à
y répondre.

Dans ce cadre, la loi d'orientation conüe les exclusions précise que
les services d'accueil des petits enfants (crèche, halte-girderie, etc.)
doivent « faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des diffi-
cultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de
la faiblesse de leurs ressources >>.

Cette disposition remet en question les règles de fonctionnement de
certains lieux d'accueil, et notamment de certaines crèches qui, par
exemple, n'accueillent que les enfants donr les deux parents travaillenl,
sans prendre en compte la disponibilité dont peuÿent avoir besoin
des parents sans travail (qui doivent multiplier les démarches pour
rechercher un travail, résoudre des diJJicultés administratives, trouver
des moyens de subsistance, etc.). Elle questionne aussi ces lieux d'ac-
cueil sur les mesures qu'ils prennent pour que les familles démunies
s'y sentent davantage en confi.ance, comprises, respeclées el soutenues.

Il faudra faire exister cette disposition, notamment en questionnant les
services " petite enfance , des mairies sur les suites qu'ils comptent
lui donner.

4. L'encadrement des élèves en difliculté et leur soutien indivi-
duel doit être renforcé (article 142-I)

L'Éducation nationale doit répartir ses moyens de façon à « renforcer
I'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseigne-
ment situés dans des zones d'environnement sociai défavorisé et des
zones d'habitat dispersé, et à permettre de façon générale aux élèves
en difficulté de bénéficier d'action de soutien individualisé ».

On peut donc espérer, dans ces zones, I'augmentation du nombre
d'adultes encadrant les élèves (enseignants mais aussi conseillers d'édu-
cation, personnel technique, personnel social et de santé, animateurs
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cukurels). Quelle place doivent tenir les aides-éducateurs recrulés en
« emplois jeunes » dans ce renforcement de I'encadrement ?

En outre, il est important que l'augmentation du nombre d'adultes
dans les établissements soit aussi utilisée pour développer les relations
avec les parents : elle devrait permettre d'aller davantage à la rencontre
de ceur qui onî peu de liens avec l'école, par exemple parce qu'ils
ont connu l'échec scolaire et qu'ils craignent d'y être jugés; elle
d.evro.it petmellre aussi que cette rencontre se fasse, non pds seulement
quand quelque chose ne ÿa pas - enfant absent ou en retard, parents
qui ne répondent pas au-x << convocations >>.,. - mais pour un suivi
régulier de I'enîant dans une véritable démarche de partenariat (Nec
les parents.

Par ailleurs, le développement du soutien individualisé devrail notam-
ment se traduire par un renforcement el une meilleure répartition des
Réseaux d'Aide Spécialisée ausc Elèves en Dfficulté (RASED).

5. Tous les établissements d'enseignement doivent âssurer aux
élèves une formation concrète sur les Droits de l'Homme
(article 142-II)

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement
supérieur doivent assurer une formation à la connaissance et au respect
dei Droits de I'Homme rl ainsi qu'à la compréhension des situations
concrètes qui y portent atteinte.

Ia fi.n de cette phrase est imporrdnte car elle indique bien que I'ensei-
gnement sur les Droits de l'Homme ne peut se réduire à un exposé
théorique. lzs enseignants doivent faire connaître très concrètement aux
élèves les situations qui y portent atteinte et notamment les situations de
misère présentées sous l'angle du non-respect des Droits de I'Homme.

Cette disposition légitime et encourage le travail fait sur ce plan par
certains enseignants à I'occasion du 17 octobre - Journée Mondiale

rz I-e texte de loi emploie la terminologie de « droits de la personne " -utilisée notamment au Canada et de plus en plus fréquemment en France -pour désigner les Droits de I'Homme. Mais c'est bien aux Droits de I'Homme
qu'il s'agit de former les enfants, ce qui prolonge et élargit la formation au
respect de la personne déjà délivree par l'école.
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du refus de la misère - et pousse à ce qu'il soit généralisé et prolongé
tout au long de l'année.

6. Les élèves doivent tous pouvoir accéder aux activités péris-
colâires (article 142-III)

Les établissements scolaires doivent s'assurer que tous les élèves peu-
vent accéder aux activités périscolaires facultatives qu'ils organisent
(activités culturelles, sportives, nouvelles technologies...) et veiller « à
ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discrimi-
nant entre les élèves » pour I'accès à ces activités.

Il est important que clruque citoyen soit attentif à la mise en æuvre
de cefie disposition en s'assurant que les activités périscolaires qui
sont proposées à ses propres enfants ne laissenî pas tl'autres enfants
à l'écart.

7. Les projets d'établissement doivent prévoir des moyens
particuliers pour l'accueil des élèves de milieu défavorisé
(article 142-lV\

Les projets d'établissements existent dans les écoles, collèges et lycées
depuis la loi d'orientation sur l'éducation de 1989. Ils précisent comment
l'établissement compte mettre en Guvre les objectif's et les programmes
nationaux de l'Education nationale, et font l'objet d'une évaluation.
La loi contre les exclusions précise que ces projets doivent indiquer
également « les moyens particuliers mis en ceuvre pour prendre en
charge les élèves issus des familles les plus défavorisées ".
Cet ajout est important car il pousse les élablissements à mener une
réflexion sur la prise en compte des enfants qui sont les plus éloignés
de l'école. Il faudra être auentif à Ia manière dont il se concrétise
dans les projets d'établissemenr (auxquels tous les parents ont en
principe accès), tout en veillant :

t à ce que les dispositions prises tienn?nt compte non seulement les
dfficultés financières des familles, mais aussi de I'appréhension de
certaines d'entre elles à l'égard de l'école et des intompréhensions
qui en résultent ;



. à ce que cela ne débouche pas sur la mise en place de solutions
stigmatisdntes.

8. Un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté doit
être mis en place dans chaque établissement (article 143)

Les comités d'éducation à ta santé et à la citoyenneté succèdent aux
« comités d'environnement social " créés en 1990 dans les établisse-
ments scolaires. Ils sont présidés par le chef d'établissement et ouverts
âux autres acteurs de la lutte contre l'exclusion; ils agissent en cohé-
rence avec le projet d'établissement et ont notamment les missions
suivantes :

. améliorer et renforcer les relations entre les parents - en particu-
lier les plus en difficulté - et l'établissement,

r contribuer à des initiatives en mâtière de lutte contre l'échec
scolaire, de médiation sociale et culturelle, et de prévention de
la violence.

Cela signifie qu'il peut y avoir maintenant dans les établtssemznts un
comité 

-dont l'une des missions est de faire en sorte que les parents
se sentent mieu accueillis, compris, respectés et qu'ils puissenl mieux
connaître l'école. Etant donné I'importance que cet aspect revêl pour
ln réussite scolaire det enfants les plus démunis, il est essentiel de
veiller à ce que ces comités se mettent en place et travaillent - au-delà
de I'obiectif affi6l1l ls « prévention des conduites à risque » (drogue,
délinquance,...) tt 

- au rapprochement de l'école et des parents.

9. Les tarifs des services publics qui proposent des prestations
ou des activités sportives, culturelles ou de loisirs peuvelt
être modulés en fonction des revenus des usagers (article
L47)

Lorsque les services publics à caractère culturel (théâtres, bibliothèques,
écolei de musique, eic.) mettent en place une modulation de leurs tarifs

1r La circulaire mi stérielle n"98-108 du l"'juillet 1998 qui a précisé leur
rôle était intitulée " Prévention des conduites à risque et comité d'éducation
à la santé et à la citoyenneté >), ce qui est siSnificatif des préoccupations
initiales qui ont amené à la mise en place de ces comités.
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en fonction des ressources des usagers, ce sont les iuÂes qui apprécient
si la différence des tarifs apptiqué"s suivaar les p"i.inn.i esfjustifiée
par la différence de situation entre ces personnes. Ils disposent ainsi
d'une grande miuge de manæuvre car la réglementation ne leur donne
pas de critère précis pour trancher. Ceci permet aux juges qui sont
réticents au principe de la modulation des tarifs de s'oppoier àia mise
en place.

La loi n'apporte pas de modification à cette libre appréciation dont
dispose lejuge, mais en autorisant à présent explicitement la modulation
des tarifs (à condition que les usagers qui paient le plus cher ne paient
pas plus que ce que ces prestations coûtent au service public conèerné)
on peut espérer qu'elle amènera les juges à rendre plus souvent des
décisions favorables à Ia mise en place de celle-ci.

Même si la modulation des tarifs n'esî pas obligatoire, il est possible
de demander aux musées, théâtres, bibliothèques, écoles de musique,
clubs sportiJs, etc. qui dépendent des pouÿoirs publics (le plus souient
des municipalités) de la mettre en æuÿre pour se rendrà accessibles
ûux personnes et familles très démunies.

10. La lutte contre I'illettrisme constitue une << priorité natio-
na,le » qui doit en particulier être prise en compt€ par
l'Education nationale (article 149)

L'article mentionne également I'implication, dans la lutte contre I'illet-
trisme, des « personnes publiques ou privées qui assurent une mission
de formation ou d'action sociale », et la nécessité d'une action coordon-
née de tous les services publics.

On pe,ut y lire - bien que cela ne soit pas explicite - que le rôle
de I'Education nationale en matière de lutte contre I'illettrisme ne
s'arrête pas lorsque les jeunes passent l'âge de 16 ans. Il paraît en
ffit important que la responsabilité de I'Ecole ne soit pas fieinée par
des critères d'âge mais puisse se poursuivre jusqu'à ce que les objeitifs
fondamentaux d'acquisition des savoirs de base soiènt axeinis- En
outre, vu I'ampleur de I'illettrisme adulte (2,3 millions de personnes
selon I'INSEE) et le caractère de priorité nationale du combat pour
le faire disparaître, une mobilisation importante des moyens de l'Etluca-



tion nationale - qui seule dispose d'un réseau suffisammefit dense
pour toucher les pirsonnes les plus exclues - paraît indispensable.
il sera important de questionner les responsables académiques sur les
actions qu'ils enÿisagent de mettre en (Euÿre en ce sens.

11, Les entreprises et les partenaires sociaux doivent plendre
en comptè la lutte contre l'illettrisme dan§ leur politique
de fonnation continue (article 24)

L'article 24 prévoit que les actions de lutte contre l'illettrisme font
partie de la formation professionnelle continue.

I*s partenaires sociaux (patronat et syndicats) qui nég-ocienl au moins
toui les 5 ans au niveau des branches professionnelles les priortÉs,
les obiectifs el les moyens de la formation professionnelle des salariés
doiveit dônc mettre à I'ordre du jour de leurs négociations la lutte
contre I'illettrisme. Il faudra y être attenüf.

Au niveau des entrqtrises qui emploient du personnel susceptible de
rencontrer des dfficultés en lecture/écriture, il faudra veiller à ce que
des actions de luite contre I'illettrisme soienl proposées aux salariés.
L'interlocuteur compétunr à solliciter pour infléchir la politique de

formation de l'entràprise est le comité d'entreprtse - ou à défaut le
"délëgué du personnèl - qui est informé de tout ce qui concerne ln
fonnation ei peut faire des propositions à I'employeur.

Ce combat pour la prise en compte de la lutte contre I'illettrisme dans
la politique de formation des entreprises, est significatif du combat
ptis tar§e à mener pour que les fonds affectés à la formation continue
'soient iestinés ,n pùoAta à ceiu qui iont les moins formés 

1a-

12. Urc offre de formation sur les savoir§ de base devrait se
développer pour les personnes sans emploi (article 24)

Puisque les actions de lutte contre l'illettrisme sont désormais, en vertu
de l'ârticle 24, prises en compte dans la formation continue, on devrait
constater le développement des moyens qui y sont affectés. Celui-ci

tt1

ra Sur cet article, cf. aussi page 90, paragraphe 1



devrait bénéficier aux personnes sans emploi qui, comme les salariés,
ont droit à la formation continue.
I] faudra être ûttentif pour que ce développement des formntions sur
les savoirs de base - qui reposerq sans doute pour partie sur des
associations con\tentionnées par I'Etat mais dani lequel l'Éducation
nationale devrait aussi s'impliquer ts 

- se fasse dais des contlitions
qui permettent aux plus démunis d'en bénéficier, en par-ticulier grâce
a:

c la mise en place d'un réseau de lieux de formation sltffisamment
dense pour être accessible à des personnes qui, en raison de leurs
conditions de vie, onr des dfficultés pour se déplacer (cela est
particulièrement important pour les personnes qui vivent en milieu
rural);

. I'appel à des formateurs eux-mêmes formés pour travailler avec
les publics en situ{ttion d'exclusion.
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H. Dans le domaine de l'exercice de la citoyenneté

L'information des personnes incarcérées sur leurs droits
sociaux doit se mettre en place dans les prisons (article 83)

Pour que cette tlisposition prévue par h loi (cf. page 94) s'applique,
il est importanl que les personnes qui ont I'ocCasion d'être-àn lien
at,ec le milieu carcéral - tels les visiteurs de prison - soient aîtentiÿes
à sa mise en æuvre. Beaucoup de personnes incarcérées, notamment
les plus démunies, auront en effet du mal à faire valoir par elles-
mêmes ce droit à I'infotmation.

rs En verlu de I'article 149, cf. page 116, paragraphe 10.
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I. Pour une politique globale de lutte contre
l'exclusion
Présentation

Les dispositions de ce chapitre reÿêtent une grande impo-rtance car ce
sont elles qui devront garantir I'engagement du pays d!1ns une lutte
permanentè contre l'exclusion sociale, jusqu'à venir à bout de celle'
ci.
LIn tel combat suppose une connaissance " de l'intérieur » de l'exclu-
sion, d'où I'imporlance que I'Observatoire nationttl de la pauvrelé et
I'exclusion qui est mis en place s'attache à recueillir le point de
vue des perionnes démunies. Il suppose aussi qu'à pûrtir de cette
connaissànce les personnes impliquées dans l'élaboration et la mise
en æuvre des polùiques (logement, tavail, éducation, culture, famille,
santé, justice etc.) coopèrent davantage pour favoriser la promotion
des personnes démuniei : c'est le défi à relever par le Conseil National
des'pqlitiques de Lutte contre la pauÿreté et I'Exclusion sociale qui
voit son rble renforcé par la loi et par les dispositifs départementau:t
et locaux de coord.ination des politiques qui sont mis en place. I'e
combat contre l'etclusion suppose enfin qu'on cherche sans cesse à
améliorer les politiques tant qu'elles laissent à l'écart les plus démunis
de nos concinyens: ce doit être le rôle de l'évaluation de la loi qui
est prévue tous les deux ans.

Its progrès que notre pays réalisera vers la destruction de la misère
dépèndiont nôtamment de. la reconnaissance et des moÿ9ns dont dispo'
seront les instances et dispositifs prévus dans ce chapitre

1. Les établissements de formation sociale doivent former à
la connaissance du vécu des personnes et des familles très
démunies et à la pratique du partenariat avec elles (article
151-D

Cet article institue un schéma national des formations sociales (fixé
par le Ministre chargé des Affaires sociales après avis du Conseil

16 Les dispositions de la loi d'orientation contre les exclusions pour la mise
en cÊuvre â'une politique globale de lutte contre I'exclusion sont présentées
dans les paragraphes suivants pour celles relatives aux dispositifs qui doivent
se mettrs en plaèe et page 128 pour celles qui concement les lieux d'exercice
du parlenariat avec les plus démunis.



120

Supérieur du Travail Social) qui fixe des orientations pour les établisse-
ments. Les formations définies dans ce schéma doivent « assurer une
connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes >>

et préparer « à la pratique du partenariat avec les personnes et les
familles visées par I'action sociale >>.

C'est une reconnaissance du fait que les professionnels ont besoin de
mie*r se fotmer pour comprendre les personnes démunies, les considé-
rer comme des interlocuteurs à part enlière et entrer dans un dialogue
d'égal à égal avec elles, qui tienne compte de leur pensée et respecte
leurs aspirations. Cette formation est essentielle pour réduire les malen-
tendus, peurs, préjugés qui existent parfois enrre perxtnnes défavorisées
et professionnels et qui peuvent beaucoup nuire à l'efficacité de I'action
de ces d.erniers.
Il sera important d.e suivre l'élaboration tle ce schéma national des
formations et sa mise en application en s'assurant que les moyens sont
donnés aux élablissements de dispenser de telles formations (que peu
d'entre eux ont jusqu'à présent expérimenrées). Il faut en particulier
que les professionnels en Jbrmation puissent entendre ce que pensent
et expriment les personnes démunies, ce qui suppose que des formateurs
se forment eux-mêmes pour être porteurs du point de vue de ces
personnes.

2. Cette formation doit être dispensée, non seulement âux
travailleurs sociaux, mais à l'ensemble des professionnels
et bénévoles engagés dans la lutte contre I'exclusion (article
1s1-r)

La loi semble élargir le champ des bénéficiaires des " formations
sociales ', en mentionnant « les professionnels et les personnels salariés
et non salariés engagés dans lâ lutte contre l'exclusion (...), la promotion
du développement social ».

Il faut s'appuyer sur celle ouÿerture pour obtenir que la formation à
la connaissance du vécu des personnes et Jàmilles très démunies, et
à Ia pratique du partenariat avec elles, concerne également tous les
professionnels en contact direcl ou indirect avec les personnes démunies
(professionnels de santé, enseignanls, ,nagistrets, policiers, etc.). l,es
personnes démunies soulignent en e.ffet l'incotttpréhension dont elles
sont encore trop souÿent victimes de kt part de ces professionnels,
incompréhension qui peut amener ces d.erniers à des décisions ou à des
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actions inadaptées, ÿoire aggraÿantes pour la situation des personnes
corrcernees,

3. Création d'un Observatoire national de la pauvreté et de
I'exclusion sociâle (ârticle 153-I)

Cet Observatoire doit " rassembler, analyser et difftrser les informations
et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclu-
sion sociale ainsi qu'aux politiques menées dans ce domaine. Il fait
réaliser des travaux d'étude, de recherche et d'évaluation quantitatives
et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE). (...) Il élabore
chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un
rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation
réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public. >>

Il faudra être particulièrement arîentif pour que le caractère non seule-
ment quantitatif mais aussi qualitatil des traÿaux de I'Observatoire
soit présené. Car bien plus que les chiffres, c'est la connaissance fine
des situations d'exclusion, des obstacles que rencontrent les personnes
pour faire valoir leurs droits, de leurs aspirations, qui donne des
indications sur la nature des politiques et des actions à mettre en
æuvre. Pour élaborer une lelle connaissance, I'Observatoire devra se
donner les moyens de recueillir I'expérience et la pensée d.es personnes
très démunies. Une large publicité devra en outre être donnée à ses

traÿaur, car la méconnaissance par la société de ce que vivent réelle-
ment les plus démunis contribue beaucoup à la persistance et au déve-
loppement de I'exclusion.

Il sera par ailleurs important de s'assurer que cet Obsertatoire, que
députés et sénateurs avaient initialement placé auprès du Premier
ministre, ne perde pas son caractère interministériel du fait qu'il se
situe mnintenant auprès du Ministre chargé des Affaires sociales : alors
que le champ très large de la loi d'orientation contre les exclusions
témoigne du fait que I'exclusion conceme tous les domaines de la vie,
quel sens aurait un Obsenatoire qui n'apporterait aucune connaissance
sur I'accès des plus démunis à l'éducation, à la culture, à la justice... ?
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4. Le Conseil National des politiques de Lutte contre la pau-
vreté et l'Exclusion sociale (CNLE) peut faire réaliser des
études sur les situations d'exclusion (article 153-II)

Le CNLE rassemble des représentants des ministères, des collectivités
territoriales aux divers échelons, et des associations de lutte contre
I'exclusion. Il est de ce fait le lieu d'échange et de proposition indispen-
sable où peuvent dialoguer tous les acteurs de la lutte contre l'exclusion.
Depuis sa création en 1992, il a cependant été très peu sollicité par
les gouvememenls successifs et ne s'esl réuni que très irrégulièrement.
Cette nouvelle capacité qui lui est donnée de faire réaliser - notamment
par l'Observatoire national de la pauvreté et de l' rclusion sociale -des études lui offre une liberté d'initiative qui peut Ie relancer, à
condition qu'il soit tloté de moyens humains et budgétaires permettant
de financer et de suivre ces études. Il faut en outre que lui soit fixé
un rythme de travail régulier et que sa composition sgit élargie à tous
les ministères concemés, en particulier ceux de I'Education, de la
Culture, de la Justice eî de l'Inférieur- Enfin, ses membres ne s'y
inÿestiront que s'ils sentent une forle attente du gouvernement à l'égard
de leurs travak(; il est essentiel que cette attente se manifeste dès
maintenan4 alors que se metlent en place les dispositions de la loi
d'oientation contre les exclusions. l,e CNLE devrait en particulier
être dès à présent consuké sur les décrets d'application de cette loi.

5. Mise en place dans chaque département d'une commission
de I'action sociâle d'urgence (ârticle 154)

Le but de ces commissions est d'assurer la coordination des dispositifs
susceptibles d'allouer des aides aux personnes et familles en grande
difficulté. Elles prolongent et institutionnalisent la démarche engagée
par le gouvernement à la suite du Mouvement des chômeurs de décembre
l99l avec les Fonds d'Urgence Sociale.

L'institutionnalisation de ces commissions manifesk que l'on accepte
durablement que des personnes ne disposent pas de ressources suffisan-
tes pour vivre et d.oivent recourir aux aides. Elle se situe dans une
logique rle gestion de la misère et non de combat contre celle-ci. Dt
réponse doit au conlraire être de tendre vers la réalisation du " droit
à des moyens convenables d'existence, - énoncé par la Constitution
française - en dugmentant les minima sociaux.
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Puisque ces commissions ÿont exister, il faut en tous cas suivre leur
fonctionnement en s'assurant qu'elles travaillent dans le respect de la
dignilé - et en particulier de la vie privée - des personnes, qu'elles
obéissent à des critères objectifs et qu'elles contribuenî à rendre plus
facile et moins humiliant I'accès aux aides.

6, Mise er place d'un dispositif départemental et local de
coordination des politiques de lutte contre I'exclusion (arti-
cles 155 et 156)

Au plan dépa4elqqatlal, il est prévu la mise en place d'un << comité de
coordination des politiques de prév
sions ,>. L'objectif est de donner un
ques de I'emploi et de la formatio:
la santé, de la famille etc. pour

ention et de lutte contre les exclu-
e plus grande cohérence aux politi
n, du logement, de l'éducation, de
qu'elles se renforcent au lieu de

s'entraver mutuellement comme en témoigne parfois leur impact sur
les personnes et les familles très démunies. I-e Comité est présidé par
le héfet et comprend également le Président du Conseil Général, des
représentants des collectivités territoriales, des administrations et cer-
tains membres (notamment associatifs) qui siègent dans les instances
suivantes:

o Conseil départemental de I'insertion,
r Commission de I'action sociale d'urgence (créée par I'article pré-

cédent),
. Comité départemental de la formation professionnelle, de la pro-

motion sociale et de l'emploi,
o Conseil départemental de I'insertion par l'activité économique

(créé p:r I'article 16 de Ia loi - cf. page ),
. Comité responsable du plan départemental d'action pour le loge-

ment des personnes défavorisées (créé par l'article 33, cf. page ),
. Conseil départemental de prévention de la délinquance,
o Conseil départemental d'hygiène,
o Commission de surendettement des particuliers.

Bien sûr, il ne peut s'agir de réunir tous les membres de tous ces

comités, conseils et commissions, mais le comité de coordination com'
portera quand même probablement beaucoup de membres et le isque
existe qu'il ne soil qu'une « grand'messe >». Face à cela, certaines
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dispositions (qui seront précisées dans un décret à venir) sont prévues
pour le rendre opérationnel :

o il doit se réunir au moins deux fois par an;
o iI doit formuler des propositions pour renforcer la cohérence

des divers plans, programmes et schémas départementaux et de
leur mise en ceuvre ;

o il peut proposer des réunions conjointes d'instances qui intervien-
nent en matière de lutte contre I'exclusion. afin de favoriser leur
action coordonnée.

Il faudra en tuus cas soutenir I'activité de ce comité - car il peut
avoir un rôle essentiel -, veiller à ce qu'il s'élargisse notûmment aux
représentants de I'Education nationale, eI s'assurer qu'il se donne les
moyens, dans ses travaux, de connaître et prendre en compte le point
de vue des personnes très dimunies.
Au plan local , des conventions seront passées entre les différents orga-
nismes et institutions qui interviennent dans la lutte contrr I'exclusion
(municipalités, conseils généraux, associations, etc.). Le but est de
donner plus de cohérence à l'accompagnement des personnes très dému-
nies, de simplifier leur accès aux <. services » (sont probablement visés
les missions locales, ANPE, services sociaux, sécurité sociale, Caisse
d'Allocations Familiales, services municipaux du logement, etc.), et de
faire le lien avec les initiatives de développement économique et social
local (comme celles qui visent à redonner vie à certaines municipalités
sinistrées par la disparition de leur activité industrielle, ou encore celles
qui veulent favoriser lâ pa-rticipation des habitants à la rénovation de
leur quartier).

Il faudra s'ûssurer, d'une parl, que ces conÿentions ne se cantonnent
pas au champ de I'action sociale propremenr dik (en particulier, les
acteurs du domaine de I'éducation eI de kt cubure devront là aussi
être impliqués) et, d'autre part, qu'elles prévoienl la mise en place
tl'actions pour aller au devanl des personnes les plus exclues.

7. Un rapport d'évaluation de l'application de la loi est prévu
tous les deux ans (article 159)

Ce rapport sera présenté par le gouvernement au Padement et s'appuiera
notamment sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté
et de l'exclusion sociale.



Il faudra veiller à ce qu'il porte non seulement sur la mise en applicaüon
des dispositions concrètes de la loi, mais aussi sur la réalisation des
droits fondamentaux fixée comme objectif à I'article premier. En parti-
culier, le droit à la protection de la famille et de I'enfance doit, bien
que peu de dispositions de la loi y contribuenl, faire I'objet d'une
évaluation : sa violation est en effeî au cæur des souffrances des familles
très démunies et de leur dfficulté à sortir de I'exclusion. De même,
l'évaluation du respect du droit à la culture - auquel peu de disposï
tions de la loi concourent - ne doit pas passer au second plan, derrière
les domnines « évid,enls » de I'emploi, du logement et de ld santé, cûr
ce droit est central dans le combat à mener pour briser I'enfermement
de la misère et permettre aux plus exclus de voir leur humanité
reconnue. En outre, sa réalisation doit être évaluée d'ûutant plus attenti-
vement que les mesures qui y concourenl sonl incilaliÿes et non contrai-
gnantes " .

t25

'7 Sur ce rapport d'évaluation, ci aussi page 128, paragaphe E.



IY. Des lieux d'exercice du partenariat
avec les plus démunis

A. Dans le domaine du travail et de la formation

Comités de liaison auprès de I'ANPE et de I'AFPA (article 2)

Des comités de liaison doivent se mettre en place auprès des antennes
locales de I'ANPE et de I'AFPA (Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes), otr siégeront notamment des demandeurs
d'emploi représentant les organisations ayant spécifiquement pour objet
la défense des intérêts ou I'insertion des personnes privées d'emploi.
L'objectif affiché est " d'améliorer I'information des demandeurs d'em-
ploi et leur capacité à exercer leurs droits ».

L'enjeu est que ces services publics évoluent vers une meilleure prise
en compte des besoins et des attentes des usagers. L*s comités n'ont
qu'un rôle consultatif mais ils sont un lieu où le dialogue peut s'établir.

B. Dans le domaine du logement

Consultation des associations de défense des personnes en
situation d'exclusion par le logement (articles 31 et 34)

L'article 3l prévoit que << les associations de défense des personnes
en situâtion d'exclusion par le logement sont consultées aux plans
national, départemental et local sur les mesures visant à la mise en
æuvre du droit au logement >>. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser
l'application de cet article.

Dans cet esprit, l' ticle 34 indique que ces mêmes associations sont
associées à l'élaboration du Plan départemental d'action pour le loge-
ment des personnes défavorisées.
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Il est intéressant que soient mentionnées les « associations de défense ,
des plus démunis plutôt que seulement les associations qui agissent
en faveur de leur accès au logement. On se rapproche ainsi davantage
d'une prise en compte du point de vue des personnes concernées.

Mise en place d'un Comité consulté pour l'élaboration du
progrâmme régional d'accès à la prévention et âux soins des
plus démunis (article 71)

Ce comité dont I'article 7l prévoit la mise en place (cf. page 106) peut
comporter << des représentants des associations qui ceuvrent dans le
domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion ».

Même s'il ne s'agit pas d'une représentütion explicite des personnes
démunies, les associations qui participeront au comité peuvent, si elles
s'en donnent les moyens, contribuer à faire entendre le point de vue
de celles-ci.

C. Dans le domaine de la santé

D. Dans le domaine de I'action sociale

Les Conseils d'administration des centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale (CCAS) doivent comprendre
un représentant des associations qui cuvrent dans le domaine
de l'insertion et de la lutte contre les exclusions (article 150)

Le Conseil d'administration des CCAS comporte pour moitié des élus
municipaux et pour moitié des personnes nommées par le maire de la
commune (ou le président de l'établissement de coopération intercom-
munale, dans le cas d'un centre intercommunal). Parmi les personnes
nommées figuraient déjà des représentants des associations familiales,
des associations de personnes âgées et des associations de personnes
handicapées.
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ln présence au conseil d'administration du CCAS d'un représentant
des associations de lutte contre I'exclusion qui serait en mesure de
faire valoir le point de vue des personnes et des familles très démunies
peut se révéler importante pour ces d.ernières : elles doivent en e.ffer
souvent s'ad.resser à ces organismes pour faire face à leurs dfficultés
immédiates et demandent à y être mieux respectées et comprises.

E. Pour une politique globale de lutte contre
l'exclusion

Le rapport d'évaluation de I'application de la loi, prévu tous
les deux ans, doit particulièrement prendre en compte le point
de vue des personnes en situâtion de précarité et des acteurs
de terrain (article 159)

Une telle rlémarche d'évaluation à partir du point dc vue des plus
démunis et d.es ûcteurs de terrain a déjà été menée par le Conseil
économique et social de 1992 à 1995. Elle a abouti au rûpport d'évalua-
tion des politiques publiques de lutte contre la grarule pauvreté du l2
juillet 1995 dont le rapporteur était Geneviève de Gaulle Anthonioz
et qui a inspiré la présente loi. k fait que ce rapporr se soit appuyé
pour une grande part sur de longues interviews réalisées auprès de
754 personnes en situation d'exclusion a largement contribué à Ia
justesse de ses conslats et à la pertinence de ses propositions. On a
pu ttoir à cette occasion, par exemple sur le respect du droit à une
vie familiale et les placements d'eüants, Ioute I'irnportance que les
personnes et familles concernées puissent faire entendre leur ltoint de
vue qui pouvait être très différent de celui d'acteurs de terrain impliqués
dans les décisions de placement. C'est üussi à partir de ce qu'expri-
maienl les personnes démunies que sont ressortis fortement le manque
de cohérence entre les politiques et ld nécessité d'une approche globale
de la lutte conrre l'e.xLlusi0n.



Ainsi, Ie « rdpport de Gaulle Anthonioz » a marqué un changement de
« statut » pour les personnes démunies: aupûrûÿanL elles n'étaient
que I'objet de politiques pensées et mises en æuvre par d'autres à leur
intention; ce rapport a montré qu'elles pouvaient ê|re partenaires de
I'élaboration des politiques. Cette étape essentielle qu'a franchie notre
pays doit être confirmée et renforcée par la dynnmique d'évaluation
périodique de la loi d'orientation contre les exclusions : il fauàra
s'assurer que les travaut d'évaluation recueillent I'expérience et la
pensée des plus démunis dans des conditions qui leur permeltent vrai-
ment de s'expimer | 

.

I Sur ce rapport d'évaluation, cf. aussi page 124 pangaphe 7
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V. Une vigilance à exercer face à certains dangers

A. Dans le domaine du logement

1. L'accompagnement social lié au logement financé par le
FSL est ouvert aux HLM (article 36)

Cet article prévoit qu'au même titre que les associations, les organismes
HLM peuvent passer convention avec I'Etat pour faire financer par
le FSL I'accompagnement social Iié au logement qu'ils mettent en
æuvre.

I* isque est que les organismes HLl4 recueillent peu à peu une parl
conséquente des fonds du FSL, diminuant d'autûnt les moyens de.s
associations et réduisant les chances que se développe I'accompagne-
ment d.es personnes sans aucun logement ou mal logées : cel accompa-
gnement dans la recherche d'un logement - que I'article 36 veut
pourtant par une de ses autres dispositions promouvoir (cf- page 61)

- ne sera en effet très probablement réalisé que par les associations
tandis que les HLM agiront en direction des personnes et familles qui
disposent déjà d'un logement dans leur parc.

Il faudra y être attentif et interpeller si nécessaire les responsables
du FSL sur les moyens qu'ils consacrent à l'accompagnement social
lié à la recherche d'un logement.

En outre, s'il est positif que les HLM, dans le cadre de leur gestion
locative, permetîent à leurs locataires les plus en dfficulté de disposer
d'un interlocuteur privilégié, peul-on considérer que cet interlocuteur
exerce un accompaqnement social lié au logement en lant que tel ?

Un tel accompagnement ne doit-il pas apporter oussi aux familles tout
ce qui peut leur permettre de mieux « habiter " leur quartier : meilleure
connaissance des services publics - comme par exemple la PMI -,participation aux associations d.e quartier, relations avec l'école, etc. ?

Est-il justifié dans ce cas que les fonds du FSL prévus pour cet accompa-
gnement soient utilisés autrement ?



2. L'expulsion des locataires qui « n'usent pas paisiblement
des locaux loués » est facilitée (article 122)

La législation prévoit déjà que le locataire a obligation " d'user paisible-
ment des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par
le contrat de location >>. Désormais, s'il ne respecte pas cette obligation,
le bailleur peut, aprÈs mise en demeure restée sans suite:

o soit adresser au locataire une « offre de relogement correspondant
à ses besoins et à ses possibilités »,

r soit saisir le juge pour faire résilier le bail 1.

Dans le premier cas, si le locataire a refusé I'offre ou n'a pas répondu
au bout d'un mois, le bailleur peut I'assigner en Justice pour faire
résilier le bail. Le locataire n'a alors plus le droit de demander des
délais pour chercher un relogement, contrairement à ce qui se passe
lorsqu'il est expulsé pour dette de loyer (cf. paragraphe 9 page 68). Le
juge peut même réduire le délai - qui est normalement de deux mois

- entre le moment où est ordonnée I'expulsion et le moment où elle
peut être exécutée.

Cette disposition est dangereuse car elle donne les moyens aux bailleurs
d'expulser rapidement les locataires qui « n'usent pas paisiblement des
Iocaux loués ». Or, ces locataires sont parfois des familles qui, en
raison de leur longue histoire de misère et des préjugés dont elles
sont victimes, ont du mal à cohabiter avec leur voisinage: si elles
rencontrent ces dfficultés aujourd'hui, c'est parce qu'on ne leur a pas
pennis au üpart d'occuper un logement adapté à leur siluation. Il
n'est donc pas juste qu'elles soient en quelque sorte sanctionnées par
une procédure d'expulsion « expéditive,.
En outre, un mois pour décider d'accepter ou non I'offre d.e relogement
est un délai très court au vu de la dfficulté qu'ont ces familles à
maîtriser leurs droits. Et qui vérifiera que l'offre qui leur est ldite
correspond vraiment à leurs « besoins » ? Cela suppose de connaître
réellemenl ces besoins qui sont souÿent mal compris par l'entourage;
cela demaüe aussi de mesurer à quel point ces familles peuvent
appréhender un changement d'environnement qui va brtser leur réseau
de surttie et de soutiens...

I La procédure qui s'applique est alors celle décrite au paragraphe 9 page 62
pour les locataires qui ne parviennent pas à rembourser leurs dettes de loyer.
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Il faudra être très auentif à I'utilisation qui est faite de cette disposition.

B. Dans le domaine des movens d'existence

Un " chèque d'accompagnement personnalisé » est mis en
place (article 138)

Ce « chèque d'accompagnement personnâlisé » peut être remis par
les organismes qui délivrent des aides, et en particulier les Centres
Communaux d'Action Sociale (CCAS). Il porte la mention du montant
et de la nature des biens ou services qu'il permet de payer : alimentation,
habillement, hygiène, transports, activités éducatives, sportives, culturel-
les ou de loisirs, etc. La personne qui le détient peut alors se présenter
auprès d'un réseau de prestataires pour acquérir ces biens ou services.

On comprend bien le souci des élus locaur qui ont largement soutenu
la mise en place de ce chèque : ils s'inquiètent de l'augmentation de
leurs dépenses d'aide sociale et peuvent avoir l'impression que les
aides qu'ils distribuent ne sont pas toujours utilisées pour ce à quoi
elles étaient destinées. Ils veulent donc avoir davantage prise sur I'usage
qui en est fait.
Cependant cette disposition paraît contraire à l'esprit même de la loi
d'orientalion contre les erclusions : elle enlève aux bénéficiaires la
liberté d'utiliser les aides pour des dépenses qui peuvent être pleinement
fondées mais qui ne correspondent pas aux priorités des organismes
(cadeaux, dépenses culturelles...); elle est stigmatisante (seuls les pau-
ÿres pûyeront ainsi); elle installe un syslème qui gère kt misère (tous
les systèmes qui organisenT I'assistance devraient par nature être très
provisoires et précaires, ceîte reconnaissance par la loi tend au cont-
raire à les instituer).En outre, elle entraîne une dépense publique
supplémentaire qui est Ie coût de la « rémunérarion » des émetteurs
de ces chèques.

Il faut sortir des aiàes en garantissant à chacun le respect d.e son
droit à des moyens conÿenables d'existence, ce qui passe en particulier
par une augmenlation conséquente des minima sociaux.
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C'est à panir de l'expérience de vie de personnes et familles très démunies que le
Mouvement AID Quan Monde qropose dans ce document une lecture de la loi d'orientâ-
tin relative à la lutte contre les exblusions promulguée le 29 juillet I 998.

Ce document met en évidence les aspects de la loi qui paraissent les plus poneum de chân-
gement pour les personnes et lamilles les plus démunies. Il veut être un outil pour aider
celles-ci et tous ceux qui s'engagent à leurs côtés à s'appuyer sur cette loi pour obtenir le
respect effectil des droits fondamentaux et provoquer des transformations sur le terrain,

Il s'adresse également à ceux qui. par leur responsabilités professionnelles, politiques.
sociales, économiques, culturelles..., sont impliqués dans la lutte contre l'exclusion.
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