
PRESENTATION

Le thème d,e la solid.arité est d'appréhension d.fficilc. La solid'arité est née
en tant que discours construito en tant qu\dêologe, ù lafi,n du XIXème sièclc :
elle implique alors une représentation nouaell,e d.u li,en social et politique, qui

débouche sur une transformation en profondeur d'es modes d'e gestion d'u
social et d,es formes d'interuention publique ; l,e solidarisme est alnrs lc moyen
d.'enraciner kt, Répubkqueo en la d.otant d.'une l.égitimité nouuellc. La diffusion
du thètne t;a néanrnoins éontribuer, ù partir de lù, à brouill'er læs perspec-
thtes : d,'un côté, l'essor de Ia sociologre conduira à uoir dans Ia soli'd,arité une
d.itnension inhérente au social, l'autre nom d,e la sociabilité ; de I'autre, In
corùser,sus remarquable autour de I'idée d.e solidarité érigera cell'e-ci en aéri-
tabln contrainte axiologique, à laquelln est tenu de sacrifi.er lc discours poli-
tique. Ainsi naturalisée et banaliséeo la solid.arité apparaît conarne un d'iscours
rituel, où s'entrernêIent constat et jugement de aalnur, scinnce et idéologie,
prati,ques sociaLes et politiques publiques, conscience subiectiae et d'étermina-
tions objectiues. Un trauail d.e réfl.exion sur ce thènxe n'était d'ès lors conce-
aabl.e qu'à condition de dérnêl.er cet écheaeau de signifi'cations qu'il recèl'e, en
reuenant au contexte de son apparition aoant d''éuoquer les prolongements
qu'il connaît à, l'époque contemporaine.

7 - L'éclosion du thème de Ia solid.arité a été faaorisée par un certain ter-
reau culturel.  El le supposait d'abord, l 'aaénement, par opposit ion à' la
conception chrétienne trad,itionnelle d,e la "charité", d.'une aision "philan-
thropi.que" ou o'humaniste" 

; l'accent mis au XVIIIène sièclc sur ln sentiment
d,e "compassion" rnarque ù cet égaril une étape décisiae : oscillant entre la
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simpln'osympathie" (A. Smith) - reflct d'un subtil équilibre entre sensibilité ù
soi et sensibilité ù autrui - et l'amour du prochain (J.J. Rousseau), la compas-
sion constituerait, selon C. Haroche, une notion-cl.é d.e la ciuilité républicaine,
qui serait aenue alimenter lns reuendications d'égalité puis de solid.arité. Mais
lns Eglises ell.es-mêmes seront trauaillées en profondeur au cours du XIXème
siècle par Les retombées d.e la "question social.e" : M. Gueissaz montre ainsi
comment, au sein d,'une comrnunauté protestante déchirée par une crise théo-
logique et écclésialn, émerge une nouuelle génération de libéraux, Les "protes-
tants extrêmistes", qui,  adhérant au combat républicain, contr ibueront ù
répandre d.e manière d.écisiae la nouaell.e oonrorale laïque".

Par la référence ù la solidarité, on cherchera ù reconstituer uru tissu social
d.échiré, en donnant au lien social d.es fond.ements nouueaux. Dès l'origine
cepend.ant, d,eux conceptions de la solidarité apparaissent. La première, illus-
trée par A. Comte, est de type organiciste (P. Cingolani) : Com.te entend.
construire une science d,u lien social ù partir d.e l'id.ée d.e solidarité entre Les
homrnes et de continuité d.e Leur histoire ; Ia solid.arité est ainsi conçue cotnrne
l'expression d'une interdépend.ance objectiue résuhant d,e l'appartenance du
même organisme. La seconde, illustrée par P. Leroux, l'inaenteur du mot de
"solidarité'0, est au contraire de type humaniste (A. Le Bras-Chopard) : pour
P. Leroux, ln. solid.arité - quil s'agisse de cell.e qui unit tous Les hommes ou de
celle forgée au sein de coll.ectiuités plus restreintes - est auant tout de type
relationnel ; elb permet d.e concili.er In sentiment cl'appartenance à. la collncti-
aité et I'exigence d'épanouissernent de l'ind.iuidu. La solidarité apparaît dès
lors ù la fois sous la forme d,'un "sentiment" - mais non d'une "passion" - ins-
crit d,ans la subjectioité de chacun et sous la fonne "objectiue" de certains
principes d,'organis ation social,e et politique.

A partir d.e ces d.eux filia,tions se dessine plus clairement ln gênéalo$e d.'un.
thème qui s'enrichira de plusieurs apports successifs : le socialisme, d.ans la
rnesure où la dénonciation par lns penseurs qui s'en réclament des d.iuers fac-
teurs d'in-solid.arité laisse entreaoir la solidarité cornme oaleur erl creux -

l'objectif étant de rétablir Ins liens sociaux d,échirés, par la fin de la domina-
tion et d.e l'explnitation (P. Ansart) ; le mutuellisme, attaché ù l'id.ée d.'une
solklarité uenant dn la société elln-môme et sur Lequel s'appuiera Ie dispositif
d.e protection social.e (8. Gibaud) ; Je solidarisme enfin et surtout, qui s'effor-
cera de dégager une troisième aoie entre libéralisme et socialisme, et d.ont
I'influence sur la pensée philosophique et jurid.ique, mais aussi sur la législa-
tion socialn et Le droit du traaail sera considérablc (L. Moreau d.e Belhing).
Le sokd,arisme ne sera pas seulcment une doctrine ou une idéologie ; il débou-
chera sur un ensembl,e de mesures concrètes : c'est sur Le fondement de la soli-
darité que seront bâties les grandes lnis d,'assistance d.u début d,u siècl,e. La
solidarité a alnrs acquis ses bttres de noblesse - au prix d.'un certain nombre
d,'équiaoques : partant de la uision chaleureuse d.'un lien social fondé sur
l"'affection" et la "sympathie", on glisse ù la froide lngique cal.culntrice d'une
ex.dcte compensation des d.roits et deuoirs ; la soli.darité d.et:i.ent l'expression
d'une moralc latque impliquant lE d.étachement uis-ù-ois d,e ses propres pas-
sions (D. Cochart).
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2 - Si I'idéologi.e solid.ariste o, subi un rapid.e essouflement (L. Moreau d'e
Bellaing), cela ne signifin pas pour autant que l'id.ée de solid.arité ait été pour
outant aband.onnnée : Ia solidarité reste, tout au contraire, d.ans les sociÉtés
contemporaines, une référence incontournable, dont d.épend. Ie bi.en-fondé de
l'ord.re social et politique.

FiI conducteur indispensabl,e ù Ia construction et à la conceptualisation
des politiques sociales, la solid.arité a conrùu au cours d.es d,ernières années d'e
nouyeaux prolongemenrs : conçue sous uneforme extensiue, elln passe d'ésor-
mais par la lutte contre Les dispositifs d.'exclusion socialn de toute nature (8.
Borla) et tend ù faire préualoir une nouaelln logi4ue d.e redistribution par une
répartition plus juste d,es charges social.es (J. Chet:allicr) ; h solidarité appa-
raît ainsi conlmle une aalcur en hausse, qui constitue un axe permanent d,es
d.iscours et d,es politiques.

Cependant, ces pol i t iques ne sauraient prétendre contenir et êpuiser
toutes les implications du concept de solidarité. D'abord, Ia solid.arité n'est
pas seul,ement d'ordre *mécanique" 

, en se réduisant à un simpl.e dispositif ins-
trumental : auant d'être une politique, la solidarité relèae de I'ordre d.es "sen-
t irnents" (D. Cochart) ;  el le consiste pour I 'essentiel à "aouloir le bien
d.'autrui" - ahruisme qui s'oppose ù la conaoitise qui est, selon A. Smith, Le
rtloteur de l'ordre marchand.. Ensuite,l'élargissement d.es perspectiues montre
toute l'irnportance que certaines religions (Islam ou judaïsme) accordent au
principe d.e solid.arité, érigé enfondenent de I'organisation social.e et en pré-
cepte moral : c'est ainsi que la solid.arité se trad.uit d.ans I'Islam par l'id.ée d.e
comnlunauté d.es croyants (umma) et la préoccupation de justi.ce social.e (4.
Lamchichi) ; d.e même, l'économie chabbatique ne peut être comprise sù.z.s
référence au thème de Ia solidarité (R. Draï). Plus général.ement, il conuient
d.e faire place, à côté des mesures de solidarité mises en oeuure sous I'impul-
sion d.e I'Etat, aux muhipl.es initiatiaes aenant d.e la société. Enfi.n, et plus
profond,ément, la solidarité est sans d.oute un "lien anthropologique fonda-
mental" (L. Basb) : il s'agit en effet d'un é|.ément constitutif d.u social, d,ans
la rnesure où i l  n'y a pas de groupe social conceaable sans conscience
d'appartenance - cell.e-ci fût-elln forgée au fil d.es persécutions (J. Allouche-
Benayoun) ;  en f i .n d.e compte, le d.éueloppement t le I ' id.ée d.e sol idari té
n'aurait fait à, ce titre que donner corps à ce qui a toujours existé, de réuéler
d.e manière tangibl.e ce qui est inhérent au social.
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