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TEXTE

Les tra vailleurs so ciaux jouent un rôle es sen tiel dans les « quar tiers
prio ri taires  » pour fa ci li ter l’accès aux droits so ciaux fon da men taux
des per sonnes les plus vul né rables et pour fa vo ri ser leur in ser tion
dans la so cié té. Le mo dèle de l’aide in di vi duelle trouve ce pen dant ses
li mites face aux trans for ma tions pro fondes des pro blé ma tiques so‐ 
ciales, la mas si fi ca tion des si tua tions de pau vre té et les ré cents im‐ 
pacts, mul tiples, de la crise sa ni taire sur les po pu la tions fra gi li sées.
Re lan cer le tra vail so cial dans les quar tiers prio ri taires im plique de
l’orien ter vers des ap proches plus col lec tives et ter ri to riales, dans
une pers pec tive da van tage pré ven tive que ré pa ra trice. L’éter nel
rendez- vous man qué de vient un rendez- vous pos sible, afin de dé pas‐ 
ser un sen ti ment d’im puis sance et de re nouer avec l’am bi tion trans‐ 
for ma trice ini tiale du dé ve lop pe ment so cial.

1

Tra vail so cial et in ter ven tion so ‐
ciale : un champ écla té
Le tra vail so cial a été dé li mi té par l’État, au len de main de la se conde
guerre mon diale, en trois prin ci paux champs : l’as sis tance, l’édu ca tion
et l’ani ma tion, ren voyant au noyau dur des mé tiers dits «  ca no ‐
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niques  » (l’as sis tant so cial, l’édu ca teur spé cia li sé et l’ani ma teur),
jusqu’aux treize di plômes d’État ac tuels 1, construits sur la base d’un
ré fé ren tiel pro fes sion nel (contexte de l’in ter ven tion, fonctions- 
activités et com pé tences as so ciées). Cette ap pel la tion uni fiante de
« tra vail so cial » re pose sur le prin cipe d’une unité cultu relle et d’une
iden ti té pro fes sion nelle for te ment af fir mée (une éthique, une ex per‐ 
tise et une tech ni ci té), ac com pa gnées ce pen dant d’une hé té ro gé néi té
des mé tiers et des in ter ven tions. Leur com plé men ta ri té donne au
tra vail so cial une vi si bi li té et une exis tence re la ti ve ment cloi son nées,
chaque sec teur dé te nant ses propres axes de cli vage et ses tra di tions
his to riques (Autès, 1999).

Ainsi, contrai re ment aux re pré sen ta tions cou rantes, le tra vail so cial
ne se li mite pas aux seuls champs de la pau vre té et de l’ex clu sion : il
in ves tit aussi le champ médico- social, à sa voir des per sonnes âgées
en si tua tion de perte d’au to no mie ou en si tua tion de han di cap (pla‐ 
cées en éta blis se ments), ainsi que les sec teurs de la pe tite en fance et
de la pro tec tion de l’en fant. Les pro fes sion nels peuvent être des
agents de l’État et des col lec ti vi tés ter ri to riales ou bien ap par te nir au
monde as so cia tif. Avec les « nou veaux mé tiers » dé diés aux dis po si tifs
de la po li tique de la ville et aux po li tiques d’in ser tion qui se dé ve‐ 
loppent de puis le début des an nées  1980, une nou velle ex pres sion,
l’«  in ter ven tion so ciale  », vient de sur croît brouiller les fron tières
(mé dia teur so cial et fa mi lial ; conseiller en in ser tion ; agent de dé ve‐ 
lop pe ment, éco no mie so ciale et so li daire, mais aussi ac tion bé né vole)
[Cho part, 2000]. Fi na le ment, les tra vailleurs so ciaux in ter viennent
au jourd’hui aux côtés de nom breux in ter ve nants im pli qués à dif fé‐ 
rents ni veaux dans l’ac tion so ciale et la santé, au sein du large spectre
des « mé tiers de l’aide à au trui ».

3

Le tra vail so cial ne se li mite pas aux seuls champs de la pau vre té et
de l’ex clu sion.

En semble, les pro fes sion nels du champ so cial – aussi hé té ro gène que
frac tion né soit- il – pour suivent néan moins une am bi tion com mune :
fa ci li ter l’accès aux droits fon da men taux des per sonnes ex clues ou
vul né rables, et fa vo ri ser leur au to no mie dans la so cié té, par le biais
d’un ac com pa gne ment spé ci fique et d’une ex per tise tech nique 2. Par- 
delà la di ver si té des ac ti vi tés, des em ployeurs, des mé thodes et des
po pu la tions concer nées, il est tou te fois pos sible d’iden ti fier un
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« cœur de mé tier » : la « re la tion d’aide », ce tra vail avec la per sonne
et le lien so cial, qui vise l’accès à la ci toyen ne té. La sin gu la ri té de ce
tra vail ré side dans sa fonc tion de mé dia tion entre les be soins des in‐ 
di vi dus et l’en semble des ré ponses des ins ti tu tions. Sa vo ca tion l’in‐ 
cline à pri vi lé gier, voire à conso li der, le lien so cial, là où il semble en
déshé rence. Il contri bue à «  res tau rer  » l’iden ti té de la per sonne et
ses liens avec la so cié té, pour ga ran tir l’accès à la ci toyen ne té. Le tra‐ 
vail so cial n’est donc pas seule ment une pra tique de re cons truc tion
des per sonnes et de sou tien cli nique. Il est aussi un tra vail de mise en
liai son et, fon da men ta le ment, une offre de pré sence so ciale, de
contact, un ser vice de la re la tion : il s’agit de la spé ci fi ci té de son acte
pro fes sion nel, qui le dis tingue de son ori gine bé né vole et mi li tante.
Ce se rait même sa vé ri table mis sion, son es sence (Ion, 2006 ; Autès,
1999). Les tra vailleurs so ciaux ont en com mun un idéal édu ca tif très
pré gnant à tra vers le quel l’ac com pa gne ment d’un in di vi du va se tra‐ 
duire par une dé marche de trans for ma tion de celui- ci.

En pre mière ligne des in éga li tés
struc tu relles
À la suite d’une longue pé riode de doute sur sa per ti nence et son
iden ti té 3, le sec teur du tra vail so cial re vient dans l’agen da po li tique,
qui tend à lui re don ner une re la tive lé gi ti mi té de puis quelques an‐ 
nées. Ce nou veau contexte ins ti tu tion nel a prio ri fa vo rable coïn cide
ce pen dant avec un diag nos tic de crise, ré cur rente et pro téi forme, du
tra vail so cial 4. Celui- ci met en œuvre des concep tions de l’au to no‐ 
mie, à tra vers des sa voirs et des dis po si tifs d’ac com pa gne ment, sans
pour au tant avoir né ces sai re ment la ca pa ci té d’in flé chir les causes
des si tua tions qu’il traite. Ce point ap pa raît de plus en plus évident à
me sure que la mas si fi ca tion des pro blé ma tiques de pau vre té et de
pré ca ri té se fait jour, et que la com po si tion des pu blics se mo di fie ra‐ 
di ca le ment.

5

En effet, le tra vail so cial est au jourd’hui confron té à des en jeux éco‐ 
no miques, so ciaux et so cié taux consi dé rables  : nou velles formes de
pau vre té et d’ex clu sion so ciale, mais aussi sé gré ga tion ter ri to riale, in‐ 
di vi dua li sa tion des modes de vie, émer gence et cris tal li sa tion de la
thé ma tique « eth nique », trans for ma tion de la fa mille, vieillis se ment
de la po pu la tion, ef fri te ment du lien so cial, etc. Dans un contexte de
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dif fu sion très abon dante des pro blèmes so ciaux, d’ins tal la tion d’un
chô mage de masse, d’évo lu tion des mo dèles fa mi liaux, la ré ponse so‐ 
ciale fran çaise a pri vi lé gié l’ap proche in di vi duelle et a lar ge ment sys‐ 
té ma ti sé l’ac com pa gne ment so cial in di vi dua li sé au fil des dif fé rents
dis po si tifs mis en place, dont l’em pi le ment conduit à une «  ges tion
so ciale du non- travail » (Cas tel, 1998). Or, si l’ac com pa gne ment in di vi‐ 
duel est un le vier es sen tiel dans la prise en compte de la sin gu la ri té
des per sonnes, ce seul mo dèle at teint vite ses li mites. En effet, les
tra vailleurs so ciaux res tent as si gnés à ré soudre les pro blèmes au cas
par cas, sur le mode de l’ur gence. Ils sont confron tés à une mul ti pli ci‐ 
té de dis po si tifs qui, à la fois, s’ac cu mulent et sont mor ce lés. Ainsi,
leur ac tion se situe es sen tiel le ment sur un volet cu ra tif, dans la me‐ 
sure où le manque de moyens les ren voie à un fort sen ti ment d’im‐ 
puis sance et de perte de sens de leur mis sion, dès lors que la lo gique
d’at tri bu tion de pres ta tions pré do mine et que le trai te ment in di vi duel
des pro blèmes ne ré sout pas les de mandes ré cur rentes, dans un
contexte de pré ca ri té de masse.

Le tra vail so cial est au jourd’hui confron té à des en jeux éco no‐ 
miques, so ciaux et so cié taux consi dé rables.

En somme, pour le dire sché ma ti que ment, le tra vail so cial se rait do‐ 
ré na vant de plus en plus as so cié à l’exé cu tion de me sures ad mi nis tra‐ 
tives, et de moins en moins à la créa ti vi té, à l’in no va tion, et même à
l’ac com pa gne ment, au risque d’une perte de sens de la mis sion (Dag‐ 
bert, 2015). Le tra vail so cial est alors en fer mé dans une lo gique de la
« ré pa ra tion », au dé tri ment d’une ap proche plus pré ven tive et « ca‐ 
pa ci tante ». Le ca rac tère sys té mique dans le quel s’ins crit l’ac tion du
tra vailleur so cial dans ce cas semble, par des ef fets pa ra doxaux, plu‐ 
tôt conte nir la pré ca ri té qu’il n’offre de pos si bi li tés de la ré duire.

7

La si tua tion de crise sa ni taire liée au Covid- 19 pour rait bien contri‐ 
buer à « ajou ter une couche » au tra vail so cial dans le pro ces sus de
trai te ment cu ra tif des si tua tions d’ur gence, au cas par cas, en par ti‐ 
cu lier dans les quar tiers prio ri taires. En effet, le tra vail so cial a été lo‐ 
gi que ment po si tion né, tout au long du confi ne ment, dans les be soins
fon da men taux de la po pu la tion fra gile, qui ren voient à sa mis sion de
base : prio ri té à l’aide et à la sé cu ri sa tion ali men taire, prio ri té à l’hé‐ 
ber ge ment et aux aides fi nan cières d’ur gence. La crise du Covid- 19 a
ins crit les tra vailleurs so ciaux dans un rôle d’as sis tance hu ma ni taire
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et ali men taire, par le vé hi cule d’un contact in di vi duel, au cas par cas ;
dans une mis sion pal lia tive, orien tée vers l’accès aux biens fon da men‐ 
taux. Les dif fi cul tés, sou vent bien iden ti fiées, des fa milles ont été
d’abord des dif fi cul tés fi nan cières, dues no tam ment à la fer me ture
des can tines sco laires qui alour dit le bud get des mé nages et ac cen tue
les pro blé ma tiques socio- économiques liées aux ef fets du chô mage
par tiel. Les be soins fon da men taux des per sonnes com prennent la
nour ri ture  ; le lo ge ment  ; l’accès à l’hy giène, aux soins de santé et à
un ac com pa gne ment. Ce der nier point est d’au tant plus im por tant
que les tra vailleurs so ciaux sont, alors que la pan dé mie s’an nonce
pour une pé riode in dé ter mi née, les pre miers té moins, les plus ex po‐ 
sés, des pro fonds im pacts éco no miques et so ciaux de la crise sa ni‐ 
taire, avec une aug men ta tion du chô mage, de la pré ca ri té, des
faillites, sans par ler des sé quelles psy chiques et so cié tales du confi‐ 
ne ment. Le tra vail so cial va pro ba ble ment être confron té à une in ten‐ 
si fi ca tion des si tua tions de vul né ra bi li té, qui le mettent déjà en dif fi‐ 
cul té de puis bien long temps et le confrontent à des im passes, du fait,
entre autres, du peu de moyens dont il dis pose.

Le chaî non man quant entre tra ‐
vail so cial et po li tique de la ville
La né ces si té de dé pas ser une cer taine forme d’épui se ment du mo dèle
de l’aide in di vi dua li sée s’est pro gres si ve ment im po sée, en re po si tion‐ 
nant l’in ter ven tion so ciale dans une ap proche plus col lec tive et ter ri‐ 
to riale, ne serait- ce que pour sor tir le tra vailleur so cial d’un sen ti‐ 
ment de so li tude et d’im puis sance, mais sur tout pour conce voir et
mettre en œuvre une ré ponse so ciale adap tée aux défis de la so cié té
contem po raine (Ave nel, Bourque, 2017). En effet, la re dé fi ni tion ra di‐ 
cale du contexte d’éla bo ra tion des po li tiques so ciales im plique de
mo di fier les ca té go ries usuelles du tra vail so cial et d’éla bo rer de nou‐ 
velles ré ponses de l’ac tion pu blique lo cale. Au jourd’hui, la di men sion
col lec tive et so cié tale des pro blèmes so ciaux et des in éga li tés re‐ 
quiert un autre dé ve lop pe ment du tra vail so cial, qui est ap pe lé à in‐ 
ves tir les en jeux de co hé sion so ciale, à l’échelle des ter ri toires, et non
plus seule ment les en jeux d’in adap ta tion so ciale, à l’échelle des in di vi‐ 
dus. Il ne s’agit plus seule ment de li mi ter l’ac tion so ciale aux po li‐ 
tiques de ré pa ra tion et de com pen sa tion, mais d’in ter ve nir éga le ment
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dans le cadre d’une concep tion plus glo bale et pré ven tive des be soins
so ciaux. Dans cette pers pec tive, le tra vail so cial n’est plus seule ment
dé li mi té par la mis sion de pro tec tion et d’in ser tion des per sonnes et
des pu blics ci blés  ; il est éga le ment mo bi li sé de façon plus glo bale,
pour fa vo ri ser une in ter ven tion sur l’en vi ron ne ment de la per sonne,
les mi lieux de vie, les liens so ciaux. En effet, il n’est plus du tout suf fi‐ 
sant de mo bi li ser une ges tion so ciale des consé quences du chô mage
et de l’ex clu sion, car l’enjeu est de pou voir in ter ve nir en amont sur les
fac teurs et les pro ces sus eux- mêmes, qui en gendrent ces si tua tions.
Cette orien ta tion im plique d’im pul ser le pas sage d’une ap proche spé‐ 
ci fique de l’ac tion so ciale, ci blée sur les po pu la tions iden ti fiées
comme les plus vul né rables, à une ap proche plus trans ver sale des po‐ 
li tiques pu bliques, non seule ment cor rec tive, mais éga le ment plus
pré ven tive, per met tant d’in ter ve nir avant l’ap pa ri tion des dif fi cul tés
plu tôt que lorsque celles- ci sont ins tal lées.

La pro blé ma tique du dé ve lop pe ment so cial prend alors ici tout son
sens (Ave nel, Bourque, 2017). Même si cette pro blé ma tique n’est guère
nou velle, elle connaît au jourd’hui un re gain d’in té rêt, et sur tout de
per ti nence, et prend une place –  jusqu’alors mar gi nale – face aux li‐ 
mites de nom breux dis po si tifs créés pour ré pondre à la mas si fi ca tion
des dif fi cul tés éco no miques et so ciales. Le dé ve lop pe ment so cial
peut se dé fi nir sim ple ment comme une stra té gie ter ri to riale qui
consiste à agir sur l’en vi ron ne ment éco no mique et so cial des per‐ 
sonnes, dans le cadre d’une concep tion plus glo bale, im pli quant
d’ajou ter aux di men sions de pro tec tion et de pro mo tion, la di men sion
du pou voir d’agir in di vi duel et col lec tif, afin que l’ac tion so ciale soit
plus pré ven tive, par ti ci pa tive et in clu sive (Ave nel, Mar tin, 2021). Cette
ap proche n’est pas du tout contra dic toire avec une ap proche in di vi‐ 
duelle, mais cette der nière doit être dé ployée dans l’en vi ron ne ment
éco no mique et so cial – car c’est bien dans l’en vi ron ne ment qu’il s’agit
d’ins crire le tra vail so cial, afin de contri buer à l’éla bo ra tion de ré‐ 
ponses adap tées aux spé ci fi ci tés lo cales, en s’ap puyant sur la mo bi li‐ 
sa tion des per sonnes ac com pa gnées et, peut- être plus lar ge ment, de
l’en semble des ha bi tants et des res sources dans un ter ri toire donné.

10

Les tra vailleurs so ciaux ont donc un rôle im por tant à jouer, dans les
«  quar tiers prio ri taires  », pour dé pas ser les ac tions cu ra tives ré sul‐ 
tant de po li tiques so ciales trop cloi son nées et com plexes. La no tion
de pro jet so cial s’af firme comme un axe de mo bi li sa tion dans des
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quar tiers qui ont été trans for més par la ré no va tion ur baine et qui su‐ 
bissent au jourd’hui de plein fouet le choc des im pacts éco no miques
de la crise sa ni taire. Or, on le sait, la ren contre entre le tra vail so cial
et la po li tique de la ville ne s’est ja mais vé ri ta ble ment opé rée. L’his‐ 
toire fon da trice a été celle d’un «  rendez- vous man qué  » pour di‐ 
verses rai sons bien iden ti fiées (Bré van, Pi card, 2000 ; Ma de lin, 2009).
Ce rendez- vous est pos sible dès lors qu’une bi fur ca tion du tra vail so‐ 
cial s’opère vers des ap proches plus col lec tives et ter ri to riales. La
contri bu tion du tra vail so cial dans les ob jec tifs d’une ap proche glo‐ 
bale et ter ri to ria li sée de la po li tique de la ville exige, en par ti cu lier, au
moins deux condi tions.

Le rôle des élus lo caux
La pre mière condi tion pour une ap proche glo bale et ter ri to ria li sée de
la po li tique de la ville ap par tient aux ins ti tu tions en res pon sa bi li té
des po li tiques pu bliques. Il s’agi rait de for ma li ser la co opé ra tion ter ri‐ 
to riale, pro pice à ren for cer le pi lo tage d’un pro jet local ar ti cu lant dé‐ 
ve lop pe ment so cial et pro jet ur bain. Les en jeux socio- économiques et
sco laires, im pé rieux, des quar tiers prio ri taires sou lèvent la pro blé ma‐ 
tique d’un pro jet de ter ri toire par ta gé, no tam ment au tour des com‐ 
plé men ta ri tés entre les po li tiques du dé par te ment, chef de file de
l’ac tion so ciale, les po li tiques mu ni ci pales et in ter com mu nales, les or‐ 
ga nismes de pro tec tion so ciale et le mou ve ment as so cia tif. Or, on ob‐ 
serve une réelle fra gi li té dans l’ef fort de construc tion lo cale d’une po‐ 
li tique so ciale et d’in ser tion éco no mique, co or don née au tour du pro‐ 
jet ur bain.

12

Certes, la ré no va tion ur baine, dans cer tains quar tiers, a pu être un le‐ 
vier de trans for ma tion de l’ac tion so ciale, au point de re nou ve ler les
ap proches et les pra tiques pro fes sion nelles, en par ti cu lier du tra vail
so cial (Ave nel, 2013). Pour au tant, la place du « so cial » est le plus sou‐ 
vent ap pré hen dée en aval du pro ces sus éco no mique et ur bain. En
effet, le so cial est consi dé ré comme le « volet de », «  l’ac com pa gne‐ 
ment de », « ce qui reste à prendre en charge ». De fait, le so cial a été,
la plu part du temps, da van tage pensé comme chan tier de l’après- 
projet de ré no va tion ur baine. Il est donc situé dans une concep tion
« ré pa ra trice » et cu ra tive, au dé tri ment d’une ap proche plus pré ven‐ 
tive. L’ar ti cu la tion entre pro jet so cial et pro jet ur bain est fi na le ment
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sans cesse pré sen tée comme une ten dance émer gente, mais qui de‐ 
meure, de facto, lar ge ment in suf fi sante pour contre ba lan cer les pro‐ 
ces sus lourds de sé gré ga tion.

Il faut in sis ter sur le sta tut pa ra doxal de la po li tique so ciale, qui se
trouve en butte à une dif fi cul té ré cur rente. En effet, le «  pro jet so‐ 
cial  » manque sou vent de li si bi li té, non seule ment en rai son de la
grande di ver si té des ac teurs concer nés et de leurs mis sions, mais
éga le ment du fait de la sin gu la ri té même de son objet. Car le pro jet
so cial est dif fus, mul ti forme et « ne se voit pas », à l’in verse du pro jet
ur bain et des gestes ar chi tec tu raux qui ap pa raissent tan gibles et
com mu ni cables (par ti cu liè re ment dans la re struc tu ra tion des
centres- villes qui ac com pagne l’im plan ta tion du tram way). Cette dif‐ 
fi cul té pose une ques tion dé ci sive, qui re lève du por tage po li tique de
la com pé tence so ciale dans les ter ri toires, car celle- ci est le plus sou‐ 
vent per çue comme une com pé tence né ces saire, mais fi na le ment peu
at trac tive, voire in grate. Cette ana lyse conduit à ré af fir mer le rôle des
élus lo caux dans l’ani ma tion et le por tage d’une concep tion des po li‐ 
tiques de so li da ri té comme mo teur de dé ve lop pe ment, et non comme
un seul ins tru ment ré pa ra teur des pro blèmes so ciaux. Un por tage
po li tique si gni fie que les élus dé ve loppent une ap proche glo bale et
stra té gique de l’ac tion so ciale : celle- ci n’est pas une simple dé pense
de fonc tion ne ment et un coût, mais un atout et un ins tru ment dy na‐ 
mique de construc tion du bien com mun local, c’est- à-dire une res‐ 
source d’in ves tis se ment.

14

Compte tenu du ca rac tère com plexe des si tua tions de pau vre té, voire
d’ex clu sion, l’ac com pa gne ment glo bal des per sonnes concer nées et la
co hé rence de leurs par cours né ces sitent l’or ga ni sa tion d’une co or di‐ 
na tion de l’ac tion des pro fes sion nels, elle- même tri bu taire des ca pa‐
ci tés de co opé ra tion entre les ins ti tu tions dans les ter ri toires. Ce
sont bien les ins ti tu tions et le ma na ge ment po li tique des col lec ti vi tés
lo cales qui doivent mettre le tra vail so cial en « ca pa ci té » de dé ve lop‐ 
per et de conduire l’ac tion in di vi duelle et col lec tive.
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La nou velle donne du tra vail so ‐
cial
La deuxième condi tion pour une ap proche glo bale et ter ri to ria li sée
de la po li tique de la ville tient à l’or ga ni sa tion pro gres sive d’un re po si‐ 
tion ne ment du tra vail so cial dans une ap proche plus col lec tive, fa ci li‐ 
tant l’im pli ca tion des pro fes sion nels au pro jet ur bain, au sens large,
au diag nos tic ter ri to rial et à l’ani ma tion des quar tiers. La seule ré‐ 
ponse in di vi duelle en ferme les per sonnes dans une di men sion cu ra‐ 
tive et une so lu tion sec to rielle, alors que l’ap proche col lec tive du tra‐ 
vail so cial per met d’in ter ve nir de façon plus pré ven tive et trans ver‐ 
sale. Or, le mo dèle pro fes sion nel du tra vail so cial in di vi dua li sé est en‐ 
core très vi vace et ne fa ci lite pas la prise en compte des po ten tia li tés
du dé ve lop pe ment so cial. La place de l’in ter ven tion col lec tive dans la
for ma tion, aussi bien ini tiale que conti nue, de meure en core tout à
fait in suf fi sante, mal gré sa pro gres sion.
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Par ailleurs, la mise en œuvre d’une dé marche de dé ve lop pe ment so‐ 
cial dans les quar tiers prio ri taires ne peut plus se conce voir à l’aune
de la si tua tion des an nées 1970-1980. En effet, il ne s’agit plus seule‐ 
ment de com pen ser la dé com po si tion des liens po pu laires dans les
quar tiers, mais de prendre appui sur la force des nou veaux liens de
proxi mi té et d’at ta che ment au quar tier afin d’en faire des trem plins
ci toyens. Car des iden ti tés col lec tives et cultu relles, des mo da li tés
va riées d’at ta che ment et de mo bi li sa tion en fa veur du quar tier, face
aux dif fi cul tés d’in té gra tion su bies (Ave nel, 2010), sont dé sor mais ob‐ 
ser vées. La prise en compte de ces formes de so cia bi li té est au‐ 
jourd’hui un enjeu ma jeur pour une ap proche de tra vail so cial col lec tif
po si tion né dans une op tique d’ani ma tion et de dé ve lop pe ment ter ri‐ 
to rial, d’in ser tion et d’éman ci pa tion. Dans cette pers pec tive, la vi ru‐ 
lence de la crise sa ni taire et de ses consé quences sur les condi tions
de vie des ha bi tants, et l’épui se ment d’une cer taine ma nière d’agir du
tra vail so cial in di vi dua li sé consti tuent une op por tu ni té d’in no va tion
et de trans for ma tion. Il reste donc à confor ter le chaî non man quant,
celui d’un tra vail so cial fa ci li ta teur et ca ta ly seur de l’ac tion col lec tive.

17

Le chan ge ment de pa ra digme s’im pose dans la pra tique tra di tion nelle
de l’in ter ven tion. Le sens du tra vail so cial n’est pas la «  prise en
charge » des pu blics, mais leur ac com pa gne ment in di vi duel et col lec ‐
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tif pour trans for mer les condi tions éco no miques et so ciales qui les
rendent vul né rables. L’in ter ven tion col lec tive est, dès lors, une condi‐ 
tion re quise pour pas ser d’une ap proche au jourd’hui es sen tiel le ment
ré pa ra trice à un mo dèle d’ac tion plus pré ven tif  ; ou au tre ment dit,
pour pas ser de l’adap ta tion des per sonnes à la so cié té « telle qu’elle
est » à une ac tion de trans for ma tion des mi lieux et des condi tions de
vie. Le pou voir d’agir col lec tif exige alors l’as so cia tion des ha bi tants,
des groupes et des par te naires à la concep tion et à la mise en œuvre
des ac tions, en s’ap puyant sur les po ten tia li tés et les pro blé ma tiques
d’un ter ri toire, plu tôt que sur les pro blèmes, les dis po si tifs et les pu‐ 
blics cibles. Cela sup pose de dé ve lop per l’ap ti tude à l’ani ma tion des
groupes, des ré seaux lo caux d’ac tion, et à la ré so lu tion des conflits ;
de même que l’ha bi le té à re pé rer, confor ter et pro mou voir chez au‐ 
trui des com pé tences. Ce po si tion ne ment im plique d’aller au- devant
des per sonnes dans l’ob jec tif de prendre en compte leurs propres
contraintes et dif fi cul tés, et de fa ci li ter la for ma tion d’un groupe mo‐ 
bi li sé dans une ac tion de chan ge ment. Cela exige de pos sé der de vé‐ 
ri tables connais sances théo riques de l’ac tion col lec tive et de maî tri‐ 
ser des com pé tences stra té giques et pra tiques. Cela exige éga le ment
une proxi mi té et une connais sance fine des ter ri toires, de leur dy na‐ 
mique col lec tive et des ré seaux lo caux d’ac tion qui les com posent
(Ave nel, Mar tin, 2021).

Re trou ver un ter rain d’aven ture
Les quar tiers sont des la bo ra toires qui offrent des op por tu ni tés de
trans for ma tion, avec de mul tiples ini tia tives lo cales nées sous l’im pul‐ 
sion d’ac teurs qui ont noué des par te na riats et sou haitent construire
des pro jets et des ac tions conju guant leurs com pé tences res pec tives
et as so ciant les ha bi tants. Ces ini tia tives, de plus en plus nom breuses,
res tent sou vent confi den tielles, bien qu’elles re pré sentent une op‐ 
por tu ni té pour le ter ri toire et ses ha bi tants. De plus, elles consti tuent
fré quem ment les pré mices d’une dé marche de dé ve lop pe ment so cial
qui, pour y par ve nir, né ces site d’ins crire ces ac tions dans un en vi ron‐ 
ne ment plus large et dans des al liances nou velles entre le tra vail so‐ 
cial et la po li tique la ville. Des dy na miques ter ri to riales sont à l’œuvre,
qui peuvent s’avé rer in no vantes et struc tu rantes, par- delà la pré‐ 
gnance du constat ré ité ré des obs tacles réels ou sup po sés.
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Par exemple, la mé dia tion so ciale per met de ré amor cer « l’aller vers »
les ha bi tants, au mo ment où une bu reau cra ti sa tion des in ter ven tions
pu bliques éloigne les agents de la proxi mi té, dans le do maine de l’ar‐ 
ti cu la tion avec la po li tique so ciale en par ti cu lier. En ce do maine, la
po li tique de la ville a été no va trice avec les as so cia tions – no tam ment
de femmes- relais – dont la rai son d’être est d’aller vers les dif fé rentes
« com mu nau tés », non pas pour en fer mer les po pu la tions dans leur
com mu nau té, mais, au contraire, pour leur per mettre d’en sor tir par
le biais d’une ap proche adap tée aux modes de vie. De puis, la mé dia‐ 
tion so ciale s’est struc tu rée, uni fiée et pro fes sion na li sée. Elle est au‐ 
jourd’hui ins tal lée comme un mode de pré sence so ciale, de ré so lu tion
des ten sions et de lien entre les po pu la tions et les ins ti tu tions. Au
cœur de l’ac ti vi té de mé dia tion se trouvent des prin cipes d’ac tion –
 « aller vers », « faire avec », « mettre en ré seau » – qui fa vo risent les
ar ti cu la tions avec le tra vail so cial et les ac teurs du ter ri toire, dans
une pers pec tive de dé ve lop pe ment so cial. Ac tion trans ver sale et
d’im mer sion sur le ter rain, elle exerce une fonc tion d’in ter face et de
liai son entre les édu ca teurs et les fa milles pour la pré ven tion spé cia li‐ 
sée, entre le bailleur et un lo ca taire, entre voi sins, entre les ac teurs
du sys tème sco laire et les pa rents d’élèves, entre les usa gers dans les
trans ports en com mun, entre les pa tients et les équipes soi gnantes,
et plus lar ge ment, entre les ci toyens et les ins ti tu tions pour l’accès
aux droits. Tout en ap por tant des ré ponses qua li fiées et pro fes sion‐ 
na li sées à des pro blèmes re pé rés dans des quar tiers en dif fi cul té, elle
peut élar gir ses champs d’in ter ven tion en par ti ci pant à la concep tion
et la mise en œuvre de pro jets de ter ri toire, et à la dif fu sion des ap‐ 
proches plus pré ven tives. Car il ne s’agit pas seule ment de s’at te ler au
ré ar me ment ca pa ci taire des per sonnes, mais à œu vrer aussi pour une
mise en so li da ri té de groupes d’ha bi tants, de dy na mi sa tion des mi‐ 
lieux de vie, d’ini tia tion à des ca pa ci tés col lec tives. La mis sion de la
mé dia tion so ciale n’est pas seule ment dans la ré pa ra tion du lien so‐ 
cial et dans la par ti ci pa tion à l’ac com pa gne ment in di vi duel des per‐ 
sonnes mises à l’écart, mais aussi dans l’im pul sion des dy na miques
col lec tives pour pré ve nir les pro ces sus d’ex clu sion.
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La mé dia tion so ciale s’est struc tu rée, uni fiée et pro fes sion na li sée.

De la même ma nière, pour prendre un autre exemple, la com plexi té
de la ques tion sco laire dans les quar tiers né ces site l’im pli ca tion de
mul tiples ac teurs pro fes sion nels et des col lec ti vi tés, au plus près des
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be soins. La co or di na tion lo cale des ac teurs de l’édu ca tion, du so cial,
de l’in ser tion et de la for ma tion est une orien ta tion re la tive à la pré‐ 
ven tion du dé cro chage et à l’ac com pa gne ment des jeunes sor tant
sans di plôme du sys tème sco laire. La mise en œuvre de nou velles
formes d’in ter ven tion vi sant la par ti ci pa tion ac tive des pa rents, des
élèves, des ac teurs de l’école et du quar tier, dans une ap proche col‐ 
lec tive des ques tions édu ca tives et so ciales, est une voie com plé men‐ 
taire à l’ap proche per son na li sée. Dans cette pers pec tive, la no tion de
pro jet édu ca tif local ouvre la pos si bi li té d’une ap proche plus ex ten‐ 
sive et glo bale qui ne fixe pas l’édu ca tion uni que ment au tour de
l’école, mais prend en compte éga le ment les di men sions plu rielles des
ap pren tis sages de l’en fant, qui vont de la réus site sco laire stric to
sensu à l’ap pren tis sage de la ci toyen ne té, en pas sant par les ac ti vi tés
spor tives et d’épa nouis se ment cultu rel, ce qui élar git le nombre des
ac teurs édu ca tifs et offre ainsi un le vier consi dé rable de lutte contre
les in éga li tés. Cette orien ta tion im plique, pour l’Édu ca tion na tio nale,
de fa vo ri ser le pas sage d’une mis sion d’ins truc tion à l’ou ver ture d’une
di men sion édu ca tive plus large, en par te na riat avec les com munes et
les ac teurs du ter ri toire, no tam ment le ser vice so cial, sans pour au‐ 
tant confondre ins truc tion (mis sion de base de l’école) et édu ca tion
(mis sion par ta gée avec les ac teurs de la cité). L’ou ver ture de l’école
sur le ter ri toire est une né ces si té, non pas pour ex ter na li ser ce qui
re lève des pré ro ga tives de l’école à des ins tances ex té rieures, mais
pour in té grer une ap proche plus glo bale de l’élève, dans son en vi ron‐ 
ne ment, pou vant tra duire dans un même pro jet l’in ter dé pen dance
crois sante des ques tions so ciales et de la ques tion sco laire. Une fois
en core, une des clés de la réus site des par te na riats lo caux re pose sur
la ca pa ci té des ac teurs à sor tir de leur seul rôle ins ti tu tion nel, pour
aller vers une concep tion par ta gée du ter ri toire et de la mis sion édu‐ 
ca tive. Une pos ture nou velle pour les ac teurs, qui les en gage à être
moins ad mi nis tra tifs et plus proac tifs, moins dans la culture d’ins‐ 
truc tion des dos siers et plus dans la culture de l’ani ma tion ter ri to‐ 
riale.

Désen cla ver les quar tiers prio ri taires re vien drait, en somme, à
désen cla ver les ins ti tu tions et les cultures pro fes sion nelles. D’un
côté, les tra vailleurs so ciaux ne doivent pas être seule ment des pro‐ 
fes sion nels de la re la tion d’aide in di vi duelle, mais for més et po si tion‐ 
nés comme des fa ci li ta teurs de l’ac tion col lec tive et des ac teurs de
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NOTES

1  Les treize mé tiers du tra vail so cial [ce texte a re te nu une qua li fi ca tion
« gé né rique » mas cu line des mé tiers ; leur pen dant fé mi nin existe, évi dem‐ 
ment, pour cha cun – N.d.R.] : ac com pa gnant édu ca tif et so cial (AES) ; as sis‐ 
tant de ser vice so cial (ASS) ; as sis tant fa mi lial ; chef de ser vice en ca drant de
proxi mi té  ; conseiller en éco no mie so ciale et fa mi liale (CESF)  ; di plô mé
d’État d’in gé nie rie so ciale ; di rec teur d’éta blis se ment ou de ser vice d’in ter‐ 
ven tion so ciale  ; édu ca teur de jeunes en fants (EJE)  ; édu ca teur spé cia li sé
(ES)  ; édu ca teur tech nique spé cia li sé (ETS)  ; mé dia teur fa mi lial  ; mo ni teur
édu ca teur ; tech ni cien de l’in ter ven tion so ciale et fa mi liale (TISF).

2  Selon l’ar ticle D. 142-1-1 du Code de l’ac tion so ciale et des fa milles, le tra‐ 
vail so cial est une pra tique des ti née à « per mettre l’accès des per sonnes à
l’en semble des droits fon da men taux, fa ci li ter leur in clu sion so ciale et exer‐ 
cer une pleine ci toyen ne té […] par ti ci per au dé ve lop pe ment des ca pa ci tés
des per sonnes à agir pour elles- mêmes et dans leur en vi ron ne ment ».

3  D’abord, pour la pre mière fois de son his toire, le tra vail so cial fran çais
vient d’ob te nir une dé fi ni tion of fi cielle (mai 2017) qui in tègre le Code de l’ac ‐
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tion so ciale et des fa milles. En suite, des « États gé né raux du tra vail so cial »
ont donné lieu à la mise en œuvre d’un Plan d’ac tion in ter mi nis té riel en fa‐ 
veur du tra vail so cial et du dé ve lop pe ment so cial (2015). Enfin, la Stra té gie
na tio nale de pré ven tion et de lutte contre la pau vre té, an non cée en sep‐ 
tembre 2018, conforte le rôle du tra vail so cial (re fonte des di plômes su pé‐ 
rieurs, par ti ci pa tion des per sonnes ac com pa gnées, lutte contre le non- 
recours, sim pli fi ca tion des dé marches ad mi nis tra tives, pro mo tion de l’in ter‐ 
ven tion col lec tive, pre mier ac cueil so cial in con di tion nel de proxi mi té, ré fé‐ 
rent de par cours, dé ve lop pe ment so cial, etc.).

4  Ce constat, même s’il s’ex prime, néan moins, très for te ment sur le ter‐ 
rain, est à re la ti vi ser, parce que cette crise, en fait, est an cienne, voire
consti tu tive de l’iden ti té même de la pro fes sion.

RÉSUMÉS

Français
Le tra vail so cial est un sec teur pro fes sion nel re la ti ve ment mal connu alors
qu’il in ter vient au cœur du fonc tion ne ment et des vul né ra bi li tés de notre
so cié té. Il a pour vo ca tion d’aider à ré soudre les pro blèmes des per sonnes
qui peuvent connaître, à un mo ment donné de leur exis tence, des dif fi cul tés
éco no miques et so ciales. Il opère ainsi sou vent dans les failles, les contra‐ 
dic tions, au sein des in éga li tés de la so cié té, ce qui ne lui donne pas une
iden ti té stable, mais plu rielle, pa ra doxale et in cer taine, au croi se ment de
mul tiples po li tiques pu bliques. Dé fi nir le tra vail so cial n’est donc pas aisé. Il
re groupe une assez grande di ver si té de pro fes sions dont la ge nèse, les tra‐ 
di tions et les pro fils sont fort dis pa rates, avec des mis sions et des em‐ 
ployeurs tout aussi di vers, sans par ler de l’hé té ro gé néi té des «  pro blèmes
so ciaux » et des « usa gers », qui n’ont de cesse de se di ver si fier.

English
So cial work is a re l at ively poorly un der stood oc cu pa tional sec tor, even
though it is at the heart of the func tion ing and vul ner ab il it ies of our so ci ety.
Its pur pose is to help solve the prob lems of people who may ex per i ence
eco nomic and so cial dif fi culties at some point in their lives. It thus often op‐ 
er ates in the gaps, con tra dic tions, and in equal it ies of so ci ety, which does
not give it a stable iden tity but plural, para dox ical and un cer tain, at the in‐ 
ter sec tion of mul tiple pub lic policies. De fin ing so cial work is there fore not
easy. It en com passes a fairly wide vari ety of oc cu pa tions with very dif fer ent
ori gins, tra di tions and pro files, with equally di verse tasks and em ploy ers,
not to men tion the het ero gen eity of “so cial prob lems and users”, who are
con stantly di ver si fy ing.
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