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l) La sécurité sociale... La sécurité sooiale est maintenant entrée
dans les mceurs. Elle est universellement admise. eue ce soit dans les
sociétés_capitaliste"s ou dans les pays socialis,tes, partout existent des poli-
ti,ques, 'des systèmes, des institutions de sécurité rô.irl., qui résul,ternt d;une
lente maturation historique.

La notion est devenue fami,lière mais est-el.le pour autant bien connue,
bien cornipnise ? Sait-on toujours de quoi l,on parlê ? eue recourv,re au j,u,sté
cette expression de " sécurité sociaùe > apparue il y a une quarantaine d'an-
nées^? _une politique ? Un système de proièction paimi drauties ? une institu-
tion ? une organisation ?... ou tout cela à la fois ? Il fiaut adrnettre qu'on
éprouve une certaine difficulté pour la définir. c'est que l'expression esr vague,
floue: el,le est à la fois très lange lorsqu'elle sê réfèrà à h notion de
< sécurité 

", lorsqu'elle est comiprise par exèmple co{mme un système appelé
à protéger tout individu contre la misère et l'i,ndigence - ét ,très etroite
lorsqu'elle se réfère à une notion de u risqtles sociaux o énumérés limita-
tivement. L'expression de o sécurité ,sociale u n'a donc pas rde significa,tion
a priori et ùes difficultés rencontrées qro'r.rr tenter de la ,définir foni que I'on
peut lui donner la signification et le contenu que l,on veut.

Résultat d'effor'ts souvent contradiotoires pour résoudre certains p,ro
blèmes de société, la sécurité sorciale aonstituè indéniahlement un ph&no-
mène social consi'dérable, l'un des pùus importants de notre epoque. M. pierrre
Laroque(l) n'hésitait pas à d,éclarer que la sécuri'té sociale-esl <<wt instrLb
memt de transformation sociale,,... << qLte le succès de l'idée de sécurité
sociale dans Ie monde contempora:in conespand à Ltne étape dans t'âtotution
générale de î'effort social >,, son a4r,parition et son dweloppement tradtrisant
une transformation de Ia structure sociale, - auss,i bien dans une économie
capitaliste, oùr elle vient corriger I'effet aveugle du jeu des lois économiques
et introduire u,n peLr plus rde justice dans la distribution des revenus, que
dans une économie socialiste, où elle cornprlète la distribution d,u revenu
fondée sur le travail de chacun, par une diitribution basée sur les besoins
individuels et familiaux. Plus récernment, Jacques Fournier et Nicole eues-

.,.Çqttq étude. reprerr_d les grandes lignes d'un mémoire soutenu pour le D.E.À.
ct'Administration publique r.Amiens, mars l97Z) devant un jury compôsé de M. Che-
vallier, MIle Loschak. M. Soulier.
(l) colloque sur les problèmes économiques et juridiques de la sécurité sociale(Prague, 17-20 mai. l%6).
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tiaux (2) voyaient dans la sécurité sociale .. l'Ltwe des tentatittes les p'lus
cohérentes pour traiter du social datu la société moderne rr.

'Cette conception qui fait de la sécurité sociale un droit f,o,ndamenta'l
de l'hom,rne n'est pas sans entraîiner des modifioations prorfond,es dan:s
I'organisation de la sorciété. En tentant 'd,e faire disçr,açai11" ou d'atténuer
un facter.lr de différenciation sociale par une certaine redistribution, en
accor.dant des avantages aux uns, en i.rnp,osant des sacrifices aux autres,
elle bo,uleverse l'ordre éta;bli. Les perturbations qu'elle peut créer et l'impor-
tance qu'elle prencl dans nos sociétés font qurelle est le lieu de no,rnbneuses
controverses où s'expriment des interêts divergents. Après pùusieurs décenni'es
d'existence, la sécurité sociale est toujours un sujet d'actualité, elile es't
toujours I'o;bjet de discussions aussi vives, aussi passionnées. P,as une
année ne se passe sans que soient évoqués les prdblèmes qu'elle soulève,
ne serait-ce que ceux de l'assura'nce-maladie ou ciu " déflcit chronique n, srans
que soient proposées de nouvetrles so urtions pour les régler, des remèdes
pour la guérir de ses maux.

C'est que la sécurité sociaile est un phénomène de sociéte et qu'elle
évolue en même temps que cette société. Sanrs être remise en cause rdans
ses fondements, elle fait const'arnment l'o;bjet de modifications, de trans-
formations, de réformes ,qui tr:aduisent de no'r.rvel1e,s détermina,tions sociales.

C'est aussi un phénomène ambigu. Aboutirssement d'efforts opposés et
de luttes entre divers partenaires, la sécurité sociale est re,venrdiquée par

tous. Est-elle octroyée à certaiins ou conquise par 'd'autres ? Ne réalise-
t.elle pas pour les uns un certain équilib,re rdans la société et ne perrnetælle
p,as aux au,tres 'd'oitrtenir immédiatement certains avantages socia'r'rx ? La

réponse à ces questions est très délicate parce que le phénomène est

amUigu. La sécurité sociale n:est que ae que l'on veut qu'elle solf, et des

finali,tés assez divergentes lui sont en réaltte assignées.

2) ... Au service de I'intérêt général' Une analyse immédiate, spontanée du
phénomène de la sécurité sociale permet d'aiflr'mer que la sécurité sociale
sert in'discutablement < I'intérêt gén&al o, le . bien commun o.

Il suffi,t sirnplement de considérer l'iirnportance croiss'ante des d,openrses
sociales d,ans les comptes de la Na,tion. Le btJdget de la sécurité sociale,
clest-èr-dire le montant des sommes qr.li sont distribuéos par ses caisses et
qui représentait plus de 188 milliards en 1976 va passer à 218 mllli'ar.ds en
1977, ce qui représen'te pùus de la moitié du budget sociail de la France
(340 milliarrds) qui clevient lui.même supérieur au budget propre de ,l'E'ta't.

Il faut ,considérer par ailleurs ,que ces dépenses qui représ,entaient, en 1976,
17,7 o/o dtt produit intérieur brut et 28,7 o/o de la consommation fi.naile des
ménages atteignent en 1977 l8,lo/o de ce même produit intérieur b'rut et
29,6% de la consommation des ménages. Près de 300/o du rsvenu disponible
des ménages provient donc des transferts sociqux. Or ces somrnes sont

destirnées à Ia p'rotection de Ia quasi-totalité de ta population fratnçaise et

même des résidents étrangers qui particirpent à la produation nationale.

Si,l,on s,en tiemt aux objectifs de Ia sécurité so'ciale, com,rnent qrourrait-on

afrrmer qu'ils ne servenrt pas à satisfai're l'intérê,t général ?
Inconiestab,lement, la sécurité sociale concaurt à la protection de la

santé, noî seulement en contribuant p,ar le remi$oursement des dépenses

(2) Traité du social, Dalloz, l%6.
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médicajles à maintenir le bon état sanitaire de la population, mai$ e(nco,re
par sa politique de prévention notamment en matière d'accidents du travail
et suntout .par sa politiq'r.re ,d'aotion isanitaire et sociale qui l'intègre à la
poli,tique 'd'ensemble menée par le Ministère de la Santé. Par son concours
financier, elle particirpe p[us ou moins direotement à la recherche médicaùe,
à la lutte conûre les grands fléaux sociaux, à llamélioration de l'équi,pement
sanitaire et sooial. Grâce à elle la médecine la plus moderne et la plus coû-
teuse est accessible à n'irnpor,te quel assuré. Quelle que soit la gravité de son
cas, tout sera mis en ceuvr,e pour le guérir. La sécurité sociale reprend à son
compte I'adage suivant lequel o la santé n'a pas de prix > et consacre un véri-
table droit à cette santé.

Faut-il également mentionner le rôle important joué par la sécurité
sociale (par Ie jeu de ses prestatiorls et par son astion p,rcrpre) en rnatière
de prote'ction matermelle et infantile. Les statistiqu,es le démontrent, la mor-
tali,té infantile a considérablement régressé.

Les travailleurs âgés, les invaliders, les handicapés, les inadarptés, tous
ceux qui ne peuvent plus, ou qui ne peuvent pas, participer à la production
sont pris en charge par la colloctivité au nom de Ia solidarité nationale.
I,l,s se nroient ainsi roconnaître une plaae .dans la société en ,rnêrne temrps
qu'ils bénéficient d',une certaine autonormie grâce aux avantages que leur
accorde la sécurité socia,le.

Par ailler,rrs et surtout, la sécurité sociaLle ne se contemte pas de garanti'r
à chacun un minimum 'de ressources en cas d'inactivité, mais ûpère une
véri'table redistribution du revenu matiomal entre les dirvers ,groupes socio-
professionnels, les familles et les individus. En favorisant par exemple les
famitrles par le jeu combiné des prestations familiales et de réductions d"im-
pôts, elle atténue, sans doute d'une manière imparfaite, certaines inégalités
sociales. Elle apparaît alors comme un instrument de justice sociale.

Point n'est besoin d'énumérer les différents dornaines dans lesquels la
séourité sociale intenvient erxcore (ser.vices collecti,fs, logement, loisirs, voire
même o qualité de la vie "), pour être persuadé que la sécurité sociale
mal,gré ses'défauts, malgré ses lacuners, est au service de l'intérêt général.

Comrne toute institution, la sécurité sociale est sous-tendue par une
idéologie, c'est-à.dire par un système de représentations et d'idées qui renvoie
lui.même à certaines valeurs socio-politiques ou culturelles (voir infra n idéo-
logie de la sécurité sociale >). Cette idéologie qui s'inspire très largement de la
notion d'intérêt général la met à l'abri de toute contestation. Il sufit d'analy-
ser le discours que tient la sécurité soc,iale sur elle-même pour s'apercevoir
comment ce discours adhère au discour"s sur l'intérêt général, comment il
présente les mêmes caractères d'auto-légitimation et comment il peut avoir
les mêmes résonances.

Ce discours s'exprime clairement dans tout ce qui se di,t, s'écrit ou
se p.roclame au nom de la sécurité sociale. Qtre ce soit dans l'exposé des
motifs des lois, dans les textes réglementaires, dans les d.écilarations poli-
tiques, dans les interventions des administrateurs, dans les cou,rrs de for-
mation dispensés au personnel, ce dis,cours es,t partou.t présent. Ce sont
toujours les rnêmes expressions qui ressir.rrgissent, Ies mêmes représenrtations
qui ont oours, ce qui révèle la présence de dispositifs efficaces d'irnrprégnation
et de diffusion. Ce p,rocessus de socialisation facilite grandeo:nent {.a trans-
mission de l'idéologie et la reprodu,otion des comporternenit$ qui s'en
inspirent.
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Ce discours présente une grande simi,litude avec celu,i de llntérêt
général : imprécision, généra,li,té mais aussi tentdance rnoralisatrice car se
discours puise à la même source, se réfère aux mêmes vaileurs tradition-
nelles; il obéit aux mêmes pesanteurs id,éologiques. Qtlarrd il affirrne qu,il
faut < généraliser > la sécurité sociale, qu'il faut en étend,re le bénéficè à
toutes les catégories de la population, il reconnaît I'existence de mêmes
droits pour tous. Quand il proclame la solidarite o nationale ", 

quand. il
parle d'obligation " nationale , à l'égand de 'certains d.eshérités, il se réclame
de llidée de justice, de l'idée d"r.rne grande fraternité universdl,le. Egali,te,
solidarité, justice, on retrouve ici les mêmes thèmes que dans le discourrs
de I'intérêt général. Il s'agit du même discours, d'un discours rasrsurant,
riche d'espérances et de promesses... Mais ce discours reconnaît en même
temps l'existence d'une société injuste dans laquelle les richesses sont mal
réparties et il contient l'annonce d'une lutte, d'un change,ment pour tenter
de remédier à cette situration. On va " corriger , les inégalites, on va <( re-
distrilbuer " le revenu, on va imrposer telle ou telle mesure : pour réaliser
cette justice, pour tenter de rétaiblir un certain ord,re, un certain équilirbre,
on nrhésitera pas à prenidre aux uns ce q'u'ils o,nt en tro,p pour redo,nner
aux autres ce qui leur manque, et à re,oourir à Ia contrainte. Dans la
mesure où ce disco,urs tend apparemrnenrt ,à valoriser l'hcrmme, à le rétablir
drans sa digni'té, i,l ne peut rque trou,ver un large écho chez les indirvidus :
son im,précision et son oaractère moralisateur le metrtent, comme le discours
de I'inrtérêt général, à llabri de toir..lte contestation ; il apparaît comrme tota.
lement neutre pa,r rapport ra;ux arxtagonistes de cdasses et peut do,nc orbtenir
l'adhésion des grourpes sociaux les plu's divers. Cette neutralité est évidem-
ment larrgement factice : l'iidéologie est tourjours ,le produit d'un certain
rapport social de do,mination, qu'elle contrijbue à maintenir et à conforter.
L'obiet de la présente étude consistera à rechercher la réctlité qui se cache
derrière cet écran idéologique. Que recou,vre au juste I'idéologie de la
sécurirté sociale ? quels problèmes pretend-el'le résoudre ? quel,s intér€ts
sert-elle ? comment s'est-e le transmise et comrnent a-t-elle évolué ? Parail-
lèlernent, il faudra recrhercher quelle est la place et le rôle de la ,séc,urité
sociatle dans notre société, cornrnent el,le s'est transfo,rmée atr cours des
dernières années et quelle est la signification de cette évolution.

r/ PROLEGOMENES

Notre recherche part de l'idée générale que la sécuriûé sociale est un
produit de notre société. En f.ait cette hlp'othèse se dédouble et el,le est
réversible.

1' La sécurité sociale est une insûitution et en tant que telle elle es,t
tn produit social. Mais c'est une institution vivante qui change sanrs cesse.
Les ins,titutions que llon représenls,parrfoirs rco{mû:ne o le passé > ne sont jarnais
immobiles. Les nouvelles se créent ave,c les a,nciennes et les otrangements
qui interviennerrt dans la so,ciété mordifient toujotlrs les ins,titutions exi,s-
tantes. La sécurité sociale rempilit une fonction particuJière dans la société
par sa finalité officielle : la protectio,n sociale, mais el'le es,t en relation
constante avec le système social qui l'environne. Eile est donc, cornme tourte
institution, directement affectée 'par ,les changements et les transforrnations
de cette société. Elte cloit donc être éturdiée non pas comme un ph,éno,mène
isolé, fermé sur lui.même, mais par rapport à son environnement social
et par rapport aux éléments qui cornpo'sent cet environnerne,nt (systerne



LA SECURITE SOCIALE AU SERVICE DE I-'INTERET GENERAL 233

écono,mique, forces politiqiues, relations sociales, etc.). I_a ,question se pose
alors de savoi,r si on retrorurve dans la sécu,rité so'cia,le les mêmes tenrsions,
les mêmes conflits que dans la so,ciété globale.

2" En tarl,t qu'institution, la sécurité sociale réalise une aristalLisation
spécifique. Elle a une dimension propre, une logi,que et u,ne dynamique
d'évo'lution specifique. Elle possèrde une zone de èompétence exclusiiive, un
disrcours auto4égitirrxant et el,le se caraotérise par un 

-certain 
mode d'orga-

nisation, une bureaucratie, des techni,ques ad,ministratives et financières qui
lui sont p,ropres. cet aspest . organisationnel , de l'institution explique qubn
se structurant autour 'de relations de pouvoir, la sécurité sociale oomporte
obligato'irement des conflits, qu'el'le couil:t en perrnanence le risque d.e d-évier
ou de déplacer les buts pour losquels elle a été créé.

3" Lhy,pothèse selon ùaquelle la sécurite sociale est un prroduit de la
société est réversible. cela signifie que la sécurité sociale influe à son taur
sur cette même société. Elle a incontestablement des incidences sur la
strLrcture économique de cette société.

Selon certains auteurs (3), par le jeu des prestatiel6 ,qu'el1e serrt elle
réduirait le nom,bre de personnes actinres, ce qui se traduirait par une
certaine diminution cle la production. Les ,charges imnrosées aux entreprises
auraient par ailleurs pour effet de réduire le volume de l'offre et peut-être
même ,dfencourager ces entreprises à rerniplacer l'homme par la mactrine !...
Si ces affirmations doiverxt être accueilliei avec une cer,taine réselrve, il est
indéniable par co,ntre que les prestations distritbuées par la sécurité socia,le
ont u,n elÏet su.r la demande en oe sens qu'elles sont consacrees irn:média-
tement à des dépenses de consommation.

Mais c'es,t surtoLrt stlr le p\an des rapports ezttre les individ,us et des
rapports entre les groupes socio.professiomnels que la sécuri,té socia,le a de
multiples effets : La not'ion rde rérnunération n'est plus la rrlême avec I'appa-
rition d'une nouvelle conception du salaire < indirect , qui comespond aux
o besoins n de l'individu ; la relation entre le malade et son médecin se
troLlve modifiée du fait de l'intervention de la sécurité sociale ; tres relations
à I'intérieur du groupe familial ne sont plus les mêmes. P,lus important encore
est I'im:pact de la sécurité sociale surr les rapports entre ,les emrpiloyeuns
et les salariés. En modifiant ces rapports, Ia sécuri.té sociale peut réduire
les opposit'ions de olasse : l'amélioration de la situation des travailleurs,
la diminution de leur sentiment d'insécurité aurrait pour. effet d'émotrsser
Ieur dynamisme revendicatif !... (4).

La sécurité sociale a,pparaît donc à la fois cornme un produit de la
société et une insti't'ution speciflque qui poursuit des buts pour lesquels
el,le a une cornpétence exolusive, dont le fonctionne.ment obéit à des-lois
qui lui sont propres et qui ,a .sa p,ropre dynam.ique. On se trourve donc en
présence d'un phénomène ,qui évolue selon deux dynamiques différentes.

IIl PROBLEMATIQUE

L'dbje't de notre étude ainsi qiue l'orientation gâtérale de la recherche
étant précisés, i'l convienrt d'indi,quer ici quelles sont les hlpotùrèses de
départ et les i'dées forrce qui nous ont guirdés dans notre rechercihe,

(3) J.-J. Dupeyroux : Précis de droit social, Dalloz.
(4) Pierre Laroque : " Sécurité sociale et vie publique ", Droit social, 1960, p. 666,

** *
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Poun l'hornrne de la rre, la sécurité sociale esû une gigantesque machine
disrtri'buan,t des prestations aux individus et aux familles fra'ppées pa,r
liadversité ou ayant à sqpporter des char"ges parti'c;r.rlières. Les réactions
en face de I'ins,titution varient selon les indil'i'dus en fonction des s'tljétions
qu'ils ont à supporter ou des avantages qu'ils peuvent en retirer.

Ainsi que cela a déjià été souligné, le problème de la sécurité sociale
française a toujours suscité de violentes controverses : ,critiquée, de,n'igrée
par les uns et par les autres, la sécurité sociale est sacrée pour tous et
totls veu,lent la réformer.

Dans une première approche:
- les salariés lui repr.o,chent son rmanque dfefficaci,té, sa paperass'erie,

la lenteur de .ses intenventions en même ternp's que l'i'nsuffsance de ses
prestations ;

- les employerurs la consi,dèrent comme une o im,mense machine ano'
nyme irresponsable, qu'on ne peut ptlus mraîtriser " ;

- ,les pouvoiris publics n'hésitent pas à paa{er du " 
gouffre de la sécu-

ri,té sociale n ce qui n'empêche pas 'le Parlement de voter des dépenses
de presta,tions... sans se préoocuper de leur financement ;

- quant aux médecins ils maniLfes'tent
son égard, allant mêm,e jusqu'à l'accuser
o,rofassion,

Une synthèse des attitudes et des attentes des Français concernant 'la

sécurité sociale résultant d'un so,ndage réalisé en décemb're 1976 par la

S.O.F.R.E.S. à l'initiative du ministre du Travail, M. Christian Beulla'c,
permet de mesurer ce que pensent les Français de la sécurité sociale.

Si I'on prend par exemrple I'e prorb'lèm,e du déficit, deux Fnançais sur
trois s'accordent poulaffirmer que ce déficit a atteint " des p,roporntions

inquiétantes et qu'il va falloir envisager des réformes en p'rofondeur de

la sécurité sociale u, mais, alors que les ,agriculteurs, les cAdres surpérieu'rs
et les électeurs de la majorité afirrnent I'i'mpo'ntance de ce déficit, les cadres

moyens, les cruvriers, les ernrployés, les électeurs des partis de gatlche en

sont moins convaincus.

Le mêrne désaccorid s'exprime dans Ia perception que les uns et tres

autlres ont des causes du déficit :
- pour la majorité (42 o/o) la consornmration excessive des rnédi'cametnts

est en cause;
- pour certains (entre 33 0/o et 37 0/o) c'esrt le coût de cette consom-

mation:
- pour d'autres (17 o/o) c'est l'utllisat on abus'ive des avantages sociaux

par certains assurés ou la mauvaise gestion des hôpitaux (30 ozo).

En ce qui concerne les remèdes proposés, les avis sont égalernerxt par-

tagés. On notera arvec intérêt cependant:
- que 58 0/o des Français se rnontrent plurtôt f,avorables à la nationa-

lisation de l'i'ndustrie pharmaoeutique (contre 25 0/o d'avis oprporsés) ;
- que 490/o jvgent efrcace la nationalisation de la rnédeoine conlre 37 0/o.

Si to'us les Français se déclarent unanimes sur la nécessité d'une
réforme, i,trs ne sont pas pour autant prêts à des sa,orifices pe,rsonnels.

en permanence leur hostilité à
d'exercer une dictature sur la
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Il semblerait au contrraire, selon un sondage de I'I.F.O.P. effeouÉ en
septerrilbre 7976, que la majorite des Frrançais préféreraient que la sécurité
sociale soit prise en charrge par l'Eùat et intégrée à son budget plutôt qu€
contrôlée par ceux qui cotisent (5).

Ces divergences de vues à propos du dé"fi.cit de la sécuri'té sorcia,Ie
démontrent qu'elle est un sujet de controverses, un phénomène contrradic,
toire, et 'surtout qulelle est m,al connue. Malgré tout elle rep,résente poun
les Français une instittltion fondarnentale à laquelle ils sont très attacrhés
et qui ne saurait ôtre remise en ques,tion. Le sondage de décernrbre 1976 a
perrnis d'établir que le rnaintien de tra sécurité sociale passait pourr les
Français (96 oto) avant celui rdu dnoit de vote (92 oto), de la liberté de la p'resse
(87 uo), du droit de gràve (69 Vo). Le rdroit à la santé garanti par la sécurite
sociale est aux yeux des Français la 'prremière d,es priorités. A La quest'ion
posée en Février 1976: " 

que souha'iteriez-vou,s que soit la séar.r,ri,té sociale ? "
54 o/o répondaient : u un système 'd'asrsura,n:ces contre les rtisques de tla vie ",
360/o: < un moyen de corri,ger des inégalités "(6).

A) L'idéologie de la sécurité sociale

On notera que si la sécurité so,ciale est un lieu de controverses et l'objet
d'un débat permanent, toutes les disoussions, toutes les polémiques cessent
lorsqu'il est question de son existence o- lorsqlre sont mis en cause ses
princirpes fondamentaux. ,Cette rem,anquable ad'hésion ne ,peut s'expliquen'que
par un effet d'incu,lcation id,éologiue : Les institutions n'existent que dans
la représentation que s'en fait Ia société et elles tirent leur fonce du
consensus; pour Marcel Mauss (7) cette fo,nce o leur yient dac senthTlents
dant elles sont t'objet ; si elles sant fortes e:t resltectées, c'est que ces
sentimenrts sont ttivaoes; si elles cèdent, c'ast qu'elles ont perd,u toute axato-
rité au:près des consciences ,r.

Le problème de l'idéologie a déjà été abondé à p,ropos du " discomrs sur
la sécurité sociale >. Cette idéologie de Ia sécurité socia,le app,araît comme
un enserntble p,arfaiternent cohér:ent et bien onganisé de perceptions et de
représentations qui cristall,ise les vraleurs sur lesquellos elle s'appuie. El,le
rejoint et se confond avec l'idéo,lo,gie d'e l'interôt général :

- elle est aussi vague et irnrprécise dans sa formulation;
- elle présente les mêmes tend.ances moralisatrices, 6e réfère aux

mêmes valeurs, traduit tres mêmes aspirations : êgalité, solidari,té, jus'tice ;
- elle n'est ni contestataire ni révolutionnaire. Elle est au contraire

Téformiste en même temrps ,que progressiste.

Une telle idéc[ogie est à la fois intelleatuelùernent satis'faisante et
rassurante; on comprentd alors qu'elle réalise une certaine unanirrnité.

(5) Cette information n'est donnée qu'à titre indicatif. Elle doit être accueillie
âvec une prudente réserve. Elle semble résulter en effet d'une interprétation (pour
ne pas dire d'une extrapolation) de certaines réponses faites à des questions ia'di-
rectes.

(6) Les électeurs de la majorité étant très nombreux à opter pour le < système
d'assurances >, on peut conclure que le < système correcteur d'inégalités u paraît
suspect à un certain nombre d'électeurs des partis de gauche.

(7) Essais de socioîogie.
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Cependant une idéologie nlesrt pas ab,straite et nous lra,vons dit plus
haut, elùe reflète toujo;r.rrs certains intérêts. "Qu'elles s'adresse à celwi qui
veut protéger et m:aintenir sa position ou à celui qui ,rreut antélio,rer la
sie.nne, l'idëologie pafle toujours à des oreilles intéressées "(8). L'irdeo,logie
de la séourité sociaùe ne saurait donc êûre consiidérée comme neutre. Nous
avons déjà évoqué la difficulté de déterminer l'origine et la nature de
cette idéorlogie. Exprime.t-elùe les as,pirations de l',ensemible des memjbres
de la société, les intérêts de la classe dominante, c'es't"à.dire du groupe qui
détienrt le pou,voir, ou enrcore les revendications des groupes dominés ?

Si l'on se réfère à I'analys,e marrxiste 'de l'irdéologie et de sa f,onction
_sociale, la réponse à la question est simple : l'idéologie étarrt définie dans
la perspective de la crlas,se dominante, elle serait alorrs une < consoience
fausse > destinée à maintenir la pos,ition de la classe dominante et à < a,nes-
thésier > les autres classes sociales, un " 

qpium > destiné à mainteni,r cellles-
ci dans l'aliénation. Nous avons déjà so'urligné que la sécurité sooiale, en
modifiant les rapports entre les ernployeurs et les salariés, pouvait réduire
les oppositions de classe ; dans oette perqpective, elle appar.aît comme un
instrument à la disposition du pouvoir paur diminuer les tensiar$, po*r
atténuer îe mécantentem:ent en im,posant une solidarité entre les différents
groupes sociaux : il stagirait, pour la classe dominante, d'" obtenir ,le oonsen-
ternent aotif des autres groupes sociaux n, en faisant miro,iter le mirage
d'une société intégrée et consenrsuelle, où les antagonismes s'effaoent et où
l'Etat n'agit plus que dans < J'inténêt corrunun de torus les mernbres de la
soci.été " 

(9). Cepe,nclant, cette prrésentation n'est pas ptr,re illusion ; les mar-
xistes eux-rnêmes admeûtenrt ,que l'Etat carpitaliste es,t amené à gar:antir cer-
tains intérêts économiques des classes do,minées, dans la mesuire tou,tefois
,où ces concessions ne remettent pais en cause les fonrdements rde tra domi
nation de classe : il s'agirait, en fait, comme le montre N Poulantzas, de
< faux sacrifices ,, coinc dant à Iong terme avec les intérêts poli,tiques des
classes dominant.es

Cette p,remière analyse ne répond pas enccne à la question posée surr
l'origine et la nature exaote de ,l'idéotlo,gie. Une première conclusion s'irqpose
cependant : cette ircléolorgie de la sécurité sociale n'est contestée par per-
sonne. Tout le monde au contraire la défend. Elle est à la fois < utiilisée >
par la olasse dominante et rwendiquée par tros autres classeLs. On serait
donc tenté de conclure que aette idéologie, issue de différents cou,rants de
pensée, a été réctxpérée p,ar la rclasse dominante (ce fut le cas en Allemagne
lorsque Bismarck, voulant cou,per lherbe sours le pied des sorciaùistes,
créa son systèrne d'assurances sociales en repre,namt à so'n comlrte les iLdees
nouvelles de la social.démocratie, afin de désamor"oer les facteurs rde révo
lutio,n). En réalité, Ia sécurité sociaile fr,ançaise est le fruit d'une lutte à
laquelle se sont livrée,s des forces cornplexes. Il est alorrs extnêmernent
diffici,le, pour ne pas d,ire imrpossible, de déceler l'origine de l'idéolorgie qtr,i
Ia sous.tend. Nous dirons si,naplement que cetite idéolorgie rervèle une arnbi-
guité, qu'elle est équivoque. El,le tradui't des inrtérêts communs de grou.pes
ayant des intérêts radicalernent opposés, en mettant alors I'ac.cent si.rr' ce
qui les réunit au.delà de ce qui le,s op1pose. Guy Ro'cher(I0) intdique qu'une

(8) Guy Rocher: < Introduction à la sociologie générale ", Le changement social.
(9) Jacques Chevallier: < L'intérêt général dans l'administration française ", R.I.S/.,
1975.
(10) < Introduction à la sociologie générale ", Le changement social.



idéologie de ceûte nature < est plutôt adaptativ,e ; elle n'e provoqLrq pas Ie
clwngement, mais favorise tmte adaptation progressive au chingemant làrsque
celui-ci s'est produit ou est devenu inéviiab'tè >. cette lente Lansfonrnation
perrnet alors au système de se perpétuer en évoluant.

- ,On peut se dernander également s'il n'exis.te pas p,lusieurs idéorlogies
de la sécurité sociale, srpéoifiques des divers gno*p.i so"1au*, chacun aippor-
tllt son propre système d'idées ert de jrl,gements faisant appel à des valéurs
différentes et traduisant suntout des situations d'intérêts différentes. Il
est bien évident que le gros eNploitant agricole, adhérent à la Muitualité
Sociale Agricole, n'a pas les rnêrnes repréèentations de Ia sécu,rité sociare
que'le ,petit aitisan ou le salarié. Il s,agirait en qudlque sorrte d'idéologies
satê.llites qui graviteraient autour de l'ioeologie de là sécurité sooiale, La-
quelle ,présente un degré su:ffisant de généraliié pour en faire la s1-ntfièse"

- L'explication que nous avons tenté de donner sur la nature de I'irdéologie
de ùa sécurité sociale, nous le reconnaissons, n'est pas satisfaisante. Elle
est arnbiguë et cette arnbiguïté qui marque ta securité sociaJe fait que
cette institution devien't un enjeu entre les différents partenaires sociaux.

Du côté de la classe dominante et du pouvoir, c,est un mécanisme
qui permet de contrôler les tensions sociales èt de les gérer en coûsentaût
aerûains avantages sociaux aux autres classes lorsquJ la conjoncturre le
permet ou 'l'exige. I-a crlasse do,minante, tout en préser.vant ses intérêts,
obtient ainsi un consensus des autres groupes sociauf et parvient à maintenir
un certain équilibre social. Mais cet équilibre ne doit pas mettre en cause
le poiuvoir politique qui en fixe les timi,tés, hmites qui coire,spondent du res,te
au maximum de n sacriflces > que peut consentir la cl,asse dominante. cette
politi'que, rqui est rnaintenant celle d.'un < certain ca'oitalisme soc,ial >.
permettrait, selon Jacques Fournier et Nicole euestiaux (ttl, . de t'aire bais-
ser la pression des naécontentements en apportawt des réponsei adatptées
à la s,itotation du mometat, aulc besoims qii brime ou ne satislait pas îe
fonctionnement libéral de l'économie o, cette même politi que u concoirant à
assurer I'entretien et la reprod,uctiom a,méliorée de tà forcè de ftavail (smtté,
éducation) >. cette conception est encore renforcée par le paternalisme qui
a si .fortement marqué le patronat. Cornment s,étônner q'ue ce patronat
qui s'arroge le méri'te d'avo,ir créé o ses > institutions sociales, ne revenrdique
I'exclusive de leur gestion ?

si telle est la conception rde la clas,se dominante, la sécurité socia,le se
présente, du côté des salariés, corffne un terrain à conrquénir ou à main-
tenir en attendant mieux, solut'ion de transition qui va, de toute façon, faire
participer des indiv,idus à la gestion d'un sen irCe pr.rrblic à fonction socia,le
(démocratie so,cia,le). La s'tratégie de la alasse o'r.rvrière consis,te à faire
reculer [a limite des sacrifioes que peut consentir la classe dominante.

Solution de compromis pour les uns, solution de transi,tion po,Lrr les
autres, on peurt se demander si le débat est tranché aussi netterrnent et si
entre 'ces deux conceptions, qui aboutissent à faire de la sécurité socia,le
un véritable n enjeu > entre différents partenaires sociaux, il n,y a pas
place pour cl'autres conceptions. Sans dol.lte derrière la façade de certaines
institutions conrvient-il de recher.cher les motivations qui ont abouti à leur
création et à leur maintien, mais force est de reconnaître qu'elles peuvent éga-
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(ll) Le Monde, 17 février 1976.
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lement être I'aboutissement d'efforts à la fois sincères et désintéressés. Ainsi
en est-il de ]a création par les ouvriers du mouvement mutualiste, de la créa-
tion par certains patrons des toutes premières caisses de compensation.
Peut-ôn alors maintenir que la sécurité sociade n'est qu'un enjeu entre diffé-
rents partenailes sociaux, en d'autres termes qu'elle est l'objet d'une certaine

cornpétition entle ces partenaires sociaux et que, suivant les cilconstances,

les uns gagnent et les autres pendent, coù.nme si la sécurité sociale était

un o,bjet extérieur que I'on cherche à conquérir ? Cela a pu être vrai à

certaines époques, mais il n'en a pas toujo{r :s été ainsi : f in,stitu'tion de la

sécurité sociale est, en fa t, l'ajbou,tissement d'efforts convergents et de

pressions multiples ; le patironat et |a glas'se ouvrière se sont atitelés à la

même tâche sans le savoir et il y a eu très certainement, de part et d'autre,

des effor,ts sincères et désintéressés. Ici aprparaît encore le caractère ambigu

de l'ins,tiitution qui a été précédemment signalé.

B) Sécurité sociale et société

La sécurité sociale étant présentée comrne un produit de la société, il
convient de rechercher quels sont les facteurs qui déterminent l'apparition et
l'évolution d'un système de sécurité sociale. Dans quels types de sociétés, à
quel moment de leur développement rencontre't-on une institution comme
celle-ci ?

1) Iù est indiscutable qu'il existe un rapport entre le niveau de déueloppe'
ment économique d'um pays et sa politique de sécurité sociale. C'est en
effot ce niveau de dévelqprpement iqui co,nditionne l,a naissance du système
et sa physionomie. Selon Guy Perrrin, I'essor d'une poùiti,que de sécrlri'té
soaiale suppose une économie saine, de sonte qu'i'l paraît diffircile de concilier
le prélèvernent et la redistribution, auxque,ls correspond ul systèrne de
sécurité sooiale, avec les structures d'une économie sous'développée. Par
contre, un pays très ricrhe pourrait très bien ne pas s'intéresser à un tel
sys,tème, en lui préférant des techniques volontaires de protec,tion, co'mme
I'épargne et l'assurance. On en arrive ainsi à ce paradoxe : plus un système
de sécurité sociale est néces.saire et p'lus il est difficile à créer' A l'il've'rse'
plus il est faci,le à mettre en place et moins il semble utille. Un certain
degré de déveùoppement économiqge est donc nécessaire pou,r qu'alpparaiss€

un système de sécurité sociale. La crois,s,ance économique va-t-eùle alors
avoir pour ellet de freiner le développement de ce système ? A priori, on
poun ait l'affirmer, I'augmentation du niveau de vie permettant aux indi-
vidus de couvrir le;r.rrs dépenses, ce qui renrd moins uti,le une certaine redis-
tribution(12). Rien n'esrt moins sûr cependant, car Ia cro'issance peut abou'

tir à accentuer les inégatrites (ce qui rerld inrdispensable une centaine redis-

tribu,tion), indép,endamment du dhômage qu'elle entraîne inévitablement
dans certains Secteurs, ce qui pose allors avec une certaine aouité, le pro.

blè,me du financernent.

Ainsi, l'économique influe sg,r la séogçité sociale. A I'inverse, dans quelle

rnesure le déveloippement de la sécuri'té so,c,iale favorise4-il ou freine.Lil le

développement éôôno,mique ? Nous avons tenté plu's haut de réponrdre à

(12) André Laurent, membre de la division " sécurité socialeo de la c.E.E. affirme

àu,ine fois atteint un certain niveau de développement économique,_ le pourcentage

.it ie"À" nâtional consacré à la sécurité sociale n'augmente plus, mais reste
stationnaire ou même doit diminuer.
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cette question, tot.tt en faisant d'extrêmes résenrres sur une analyse très
sommaire d'un phénomène extrême,ment complexe.

2) Beaucoup plus sûre est ,l'analyse des influences récipr'oques entre l'éuo-
Iution démographique et l'évo'lutictn de la sécurité sociale. Il est évident
que le législateur, lorsqu'il décide d'adorp'ter une mesure tendant à créer oru
à amélio'rer une prestation, 'doit obligatoirement tenir compte ides données
démographiques, ne serait-ce que porr-o détu.-iner ,le montaït des dépenses
que ces rnesures vont entraîner et prévoir les modalirtés de financernent.
Les phénomènes démographiques eux-mêrnes ont une influence sur Ie sys-
tème de sécurité sociale. Si l'on prend, à ,titre d'exemple, le problème du
vieillisse'rnent de la population, on cons,tate que ce vieiilissement favorise
une croissance des r:etraites et des dépens,es de santé, en même ternlps qu'une
dirninution des recettes dues à une modification du rapport population active,
non active. Inverserr-ent, on peut affirmer cue Ia sécurité sociale a une
influence sur la structure de la population, ne ierait-ce que par l'amélioration
de l'état sanitaire, résultant du développement des politiques de santé. On
est beaucoup moins certain, depuis une vingtaine d'années, que les prestations
familiales puissent avoir encore une influence sur la natalité.

3) Si le système de sécurité sociale est en relation étroite avec la politique
sociale, s'il dép,end darrs une certaine mesure (d'une manière assez mal
connue) de l'écono,mie, s'il a des rap'ports aivec la démorgraphie, il est p,ar
ailleurs Ie reflet des structures sociales du pays.

a) Oonsidérons, par exemple, la place occupée par la f,amille dans notre
société. Il semble que si l'évolution économique a bouleversé certains rap-
ports familiaux en dissociant Ie travail de l'existence familiale et en créant un
nouveau type de famitrle réduit aux parents et aux enfants. vivant au iour le
jour du salaire de son chef, la famjl le a néanmoins gardé sa cohésion. EIle
demeure au centre des institutions de sécurité socialè à qui elle donne une
certaine coloration. (Cela s'explique sâms d,oute par le souci qu'avait le légis-
lateur de lutter contre la dénata'lité à l'époque oir a éte créée la sécurité
sociale.) La protection semble être accordée d'abord à la famiùle avant de
l'être à ses membres. On retrouve cette caractéristique dans la notion d'as-
suré du chef duquel les prestations seront versées à ses . ayants droit r:
conjoint, enfants, etc.; dans la notion d'allocataire, c'est.à-dire du chef de
famille, par I'intermédiaire duquel les prestations familiales seront versées.
Lorsque le travailleur parvient à l'âge de la retraite, son conjoint, ses
enfants, ont droit à des majorations de la " pension principale , : ce.lle du
chef de famille. En cas de décès, ils perçoivent une <( pension de réversion,
dérivée de celle du même chef de fami'lle.

Mais c'est surrtout dans le domaine des pr:e,stations familiales que le
phéno,mène est plus mar,qué. C'est quèn effet la conception de la fàrnil,le
est liée à la pirésence ou même à la simpùe espérance d'en'fants (a,l,looations
prénatales, versement de l'allocation de logemenrt p,endant la grossesse, prôts
aux jeunes ménages). On notera en prernier lieu que tres p,restations ne seront
aocond,ées aux enfants que si le ohef de famille exerce une activité ou s'il
justifie qu'il se trolr,ve d,ans l'irnpos,sib,itité d'exercer cette activité. Il existe
un o,rdre de priorité qui le place au premier rang des allocataires, le droi,t
du conjoint n'étant que stribsidiaire. 'L'introduotion d'un critère de res,soiutr€es
dans l'attribution de certaines prestations concerne les ressoru,rces ( de toute
la ,fami,lle >. Ii faut enfin reconnaître que c'est surtout par Ie truchement
des p,restations familiales q,ue s'opère I,a redistribution du rsvenu national.
Ceûte rerdistribution s'effeotue au " pnofit des fa,mi,lles u. Si la sécurité sociale
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est venue se substituer à la solidari'té familialle, elle a néanmoins conservé
le même cadre, Ia famille aprparaissant comme la véritabrle celluLle de base
du système.

On notera cependant qu'une certaine évcilution sernble se d,es'siner timi-
dement depuis quelqtles années, évolution qui coi'ncide avec les m€eutrs
de notrre époque. S,i la législation sur les p,restations familiatres a, depuis
1946, assimilé I'union tiibre à l"trnion légitime, il n'en était pas rde même
en matière d'assuranoes sociales. La concubine est maintenant adrn'ise, sous
certaines conditions, à bénéfi,cier de oeltains a\rantages, notailn'ment en cas
de décès de son cornpagnon. Par ailleu'rs, certaines prestatiuns ne sont p'lus

I,iées à llexistence ou à I'espérance d'enfants. Itl en est ainsi de I'aù,location
de logement qui peut être accondée aux jeunes travailleurs âgés de moins
de 25 ans, ou aux personnes âgées, de I'allocation aux adultes hand,icapés.
Enfin, I'a mère de famille, qui traditionnellernent se tenait à l'écarrt, dans

I'orntbre d'r.r m,ari, se voit reconnaître certa,ins droits propres. Si el,le ohoisit
de demeurer au foyer pour accromplir sa tâche de mère de fiamille, cet'te

activité se'ra prise en cormpte pour la constitution de ses droits à la retraite.
Si, au contraire, elle ohoisit d'exerrcer une activj,té à I'extérieur et si, de ce

fait, elùe doit conûer ses jeunes enfants à une nourrice, elle reçoit une allo-
cation de frais de garde. Faut-il enfin interpréter la suppression de la condi-
tion d'activité professionnelle du père (13), en matière de prestations fami'
liales comme une véritable reconnaissance du droit de I'enfant ? En dépit de
ces quelques exceptions qui révèlent malgré tout une certaine évolution, il
est évideût que la sécurité sooiale s,e trouve plu,s près de la famille que de
f individu, et que les textes qui la régissent continuent à la marquer de ce

caractère familial.

b) Considérons maint'enant la sécurité sociale par rapport à l'agencement
de la société française.

Il esrt clair que plus une,société est homogène, plus le système de sécurité
sociale a des chances d'être unifié, l'hétérogénéité de la société ayant pour
conséquence inévitable la fragmentation de ce même système. En France, les
structures sociales se traduisent dans la multiplicité des institutions de pré-
voyance regroupées sous l,e vocable de sécurité sociale. Notre système sernble
relever du modèle pluraliste à base professionnel'le dont parle Guy Perrin.

Cela est dû sans doute à des rairsons histo,riquers: le fait que la sécurite
sociale est issue des assurances sociales - mais aussi parce qu'on se trou,ve
dan's un pays oùt les stratificatioms somt encore nettement mnrqué,es. Ces
stnatifications résultent tout d'abo rd du sta,tut des trois granrdes catégories
sociales qui existent dans notre pays : cdlle des explo tants agricoles - cellle
des com,merçanûs, des artisans et des professions libérales - celle des
salariés. Il fatrt ajouter à cette prem,ière 'répartition de la popmlation un
certain particularisme professionne qui se tradmit par des in;tér'êts coûnmuns,
une conscience, et une attiturde défensive cormmunes. Il faut enfin tenir
corrnpte de la notion de hiélarchie particulièrement forte en France, avec
des écarûs importants de revenus. Les situations sont très différentes à l'in-
ûérieur des catégories qui ne sont pas rigouneusement cloisonnées et qui
comportent des e.ntrecroisements et 'des inter'férences, ce qui abourti,t à des
str,uictures extrêmement cornpliquées. Il sufflt de co,mpa'rer le statut du

(13) Qui doit intervenir en 1978.
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P.-D.G. d'une société anonyrne q;ui est assi,miilé à un salarié avec celui dru
petit cordonnier qui, lui, est consûdéré comme un non salarié...

To'utes ces structures suLp,erposées ou irmbriquées les unes dar,s les au,tres
se retrouvent dans l'aménagement rde la sécuri,té soaiale. On y '6is1ip*"
trois régi'mes fondarnentaux: celu,i des salariés, celui des e6p'lo,itants agri-
coles, colui des commerçants et des artisans. A côté du régime général
des salariés on trouve des régimes dits spéciaux de salariés, ,représenta,tiifs
d'intérêts professionnels: celui des fonctionnaires (rattaché en partie au
régi,me général), celui des mineurs, celui des cheminots, celui des rnarins...
Quant aux hiérarchies ol,les se manifestent dans une centaine résistarnce au
sys;tème (attitude des cadres en fiace du dépùafonnemenrt) et abouti,s,sent à
la création de régi'mes complémenrtaires distribuant des avantages p,lus ou
moins irnportants qui viennent s'ajou,ter à ceux de la séorrrité sociale. On
est bien loin d'un système uniflé de sécurité sociale. Sans dou,te le plan de
1945 avait-il enr.isagé que le cham,p diappùication de la législation devai,t
s'éten'dq'e prcrgressivement à d'autres catégories sociales que ,les salariés
et à d'autres risques, mais si l'ensemble de la population française est pro.
tégé contre les risiques dits < soc,iaux ", el,le ne I'es,t que dans le ,cadre de
régirnes mu tiples correspondant aux différents groiupes socio{yrofessionnel's,
dotés chacun d'une législation propre, et qui s'ignorent les uns lers alrrtres.

Qu'en est-il alors de I'égalité des indirtidtas 'devant la s,écurité sociale ?
Sans doute, cette égalité existe pratiquemenit maintenanf en maûière de pres-
tations famitliales (14). Par contre, ell,e n'est pas encore réalisée err matière
diassurance maladie.rnaternité'invalidité et elùe est 'loin de l'être en matière
cl'avantages vieillesse, ces différents régimes se caractéri,sanrt paff: des condi-
lions d'ouverture et de liquidation des droits très différentes. Cette situation
est génératrice de conflits. L'obligation de cotiser est très mal ,ressentie
chez les non.sâlari,és. I-a Cisparité des prestations servies est sounce de jalou-
sie. On note même une réelle hostilité de la part ides non salariés à l'égartd
des salariés. Ils cornpr.^ennent mal que ces derniers soient couv€nts prar leur
ernployeur, alors ,q;u'ils doivent financer leur système par leurs prqp,res
cotisations. Les ohoses se compl,iquent encore plus lorsque ùes différents
régirnes doivent s'épauler mu,nrellement.

Peut-on parler vraiment de so,làdarité, alors que ceûte solidarité n'existe
qu'au sein de chaque régime ? Certes non. Il faut reconnaître cependant,
tout en regrettant l'échec'de la générrailisation, qu'il exis,te une ex:tension pro.
gressive dans la diversité de la notion de sécurité sociale. Peu,t-êûre existe-
t-il plusieurs sécurités sociales dans notr:e pays mais toutes ces securités
sociales conrco{-lrent à assurer la protection de la totalité de la poprurlation
française.

On se trouve donc en présence d'un modèle correspomdant à une société
stratifiée. Ce morcellement de l,a sécurité sociale qui est dû à nos strtlrctures
sociales et aux relations de forrce qui en découflenit es,t-iil norrnal ? M. Jean
Meric, rapporteur général. de la commission des prestatio'n sociales du VI"
plan semblait I'affimer. Il estima,it pour'sa part que les institutions de sécu-
rité so'ciale n'ont pas emcore réa,lisé tleur propre personnalité par ra,pport

(14\ La différence entre les prestations servies aux salariés et aux emploveurs ou
travailleurs indépendants e'st minime (différence de taux entre I'a[locâtion de
salaire unique et l'allocation de la mère au foyer, indemnité compensatrice réservée
aux seuls salariés).
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au milieu social dans lequol elles se sont créées et d6veloppées: " il est nor-
mal qu'il en soit ainsi, puisqu'eîles n'omt pas encore atteint îeur maturité...
Si la sécurité sociale n'a pas encore achevé son cycle de dëvetoppemsnt, les
difficuttés qu'e,I;l'e rencontre doivemt être interprétées, iusqu'à preuve du
contnaire, comme l'effet de crises de croissarrce, plutôt que comtne le résu:l-
tat de malformations congénitales >. Cette vision des problèmes est particu-
lièrernent rass;ûrante. EIle laisse augurer que la sécurité sociale parviendra
à t'âge adulte lorsqiue les difficultés qu'elle connraît auront disparu. Nous
émettons cependant un doute sur les " 

prédictions u de M. Meric lorsqu'i,l
aff,rtme " 

qu'il en résultera une plus grande égalité, tme plw grand'e simpli'
cité atusi, sans que soit remise en cause pour autant Ia rtaleur propre des
différentes structures qui composent Ia société >. Cette affirmation ne ,r'ejoin-

dirait-ell.e pas une certaine concep'tion de la sécurité soroiatre dont nous avons
déjà parlé et qui fait d'elle un élément contribuant au fonctionne'ment de
l'économie capitaliste. Poiu,r notre part, nous estiimons que cette unité de la
sécurité sociale ne pourra se réaliser sans une véri,table murtation de la
société.

C) Une organisatlon et une instltution

Lieu de contestation où s'affrontent les différents partenaires sociaux, il
apparaît que la sécurité sociale ne correspomd pas à ce que chacun voudrait
qufel.le soit. Il existe donc en elle une sorte de rupture entre les buts qu'elle
devrait poursuivre et son propre fonctionnement. C'est que la sécurité sociale
est autre chose qu'un apparei,l jurid,ique. C'est à la fois une organisation et
une institution. A vrai dire, les deux notions sont intimement liées, imbri-
quées I'une dans l'autre, parce que la sécurité sociale, comme toute forme
sociale, possède une unité, un caractère spécifique produit par sa finalité
officiel[e : la protection sociale.

Si on analyse la sécu:rité soc,iale comme une u organisation > c'es,tràvdire
comrne un ensemib'le, un aménagemerxt de fo'nctions autour rde cette fina:lirté
officielle (cet ensemble étant doté 'd'nn statut juridi:que et de moy,ens matê
riels), on exclut les fonctions qui n'ont rien à voir 'avec cette fina,lité offi-
cielle et ,l'analyse ri'sque d'être incomplète car elle néglige les rappor;ts per-
manents entre la sécurité sociale et les anrtres omganisations sociales et par
conséquent les rapports avec la société. Ll ne suffit donc pas de définir la
séourité sociaùe rtr)ar les bu,ts qufelle poursuit ou par les services ,qu'elle rend.
Il faut égale,ment tenir compte du fait qu'elle est traivd:sée par l'ensemble
des déterminations de la société globale, qu'elle prod'ui,t elle-mêrne et en elle.
même certaines conduites, certains types de comportement et qu'eltre integre
ses bénéficiaires à la société globale.

René Lourau (15), tout en reconnaissa,nt certains mérites à I'analyse
onganisat onneile qui met l'accent su,r les systèmes de decision et de pou-
voir, fait la critique de cette analyse, en lui reprochant son ernLpirisme, sa
neurtralité (qui nfest qu'a4nparente), ses rnantques (et notamment ceux de la
théorie politique, du d'roi,t, de l'économie et de la psychanalyse): il ne fau,t
pas perdre de vue que 

" la transversalité des fonctions les plu:s divarses à
l'intérieur d'institution.s apparemment aussi opposées.,. est aussi iftxportante
pour le sociologue que Ia transuersaîité des appartenances et d'es réf'érærces
que révèlant les individus et \es groupes composant ces diverses formes so
ciales. L'unité des formes sociaîes existe donc bien : elle est f incarnatiun

(15) L' analy s e ins titutionnelle Introduction (Les Editions de Minuit).
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d'ume oertaine irmage de la totalité, ré.fractée par l'ensemble du système
social ". u L'analyse instituûionnelle " que nous propose René Lourau doit
Permettre < d'articuler ces manques, d,e voir des rap,prts là oùt I'on ne
voyait que d.es éLéments cohérents et homogènas, constater wt problème là
où on croyait trauver des salutions o. Ce n'est pas que " I'anailyse orrgani-
sationnelle > doive être pour au,tant rejetée, car elle apporte malgré tout un
certain éclairage sur le ,phénomène éturdié : elile va être intégrée dans une
dém,ar:che plus vaste et plus comrplexe; elle correq)onrd à ce que René Lourau
appelle un < ternps organisationnel " Ldans I'analyse institutionnelle,

La sécurité sociale se présente donc comrne une ins,titution, avec tout
ce que ce mot peut comporter de connotations politiques, juri'diques ou
morales, et à ce titre, il y a lieu de considérer qu'elle n'est pas une simple
réponse aux demandes de l'environnement so,cial (la demande socia,le n'existe
jamais à l'éIat pur) (16) ; qu'au contraire el'le fait partie intégrante du sys-
tème social.

Il s'agit alors de chericher à dégager I'ins'titution, c'est-àrdire " les ra?
ports entre la ratiormlité établie (règl,es, formes sociates, codes) et les âté-
neme'nts, développements, moul)ement soci.eux, s'appuyant im:plicitem.ent au
explicitement sur la rationalité établie et (ou) la m,ettant ent cause"(17'5.
Si la sécurité sociale, comrne toute institution, ap,paraît comrne une soræ
de lieu traversé par l'économique, le politique, I'idéorlo,gie, où se confû'ontent
certaines formes de rarpports sooiraux, elle cristallise par aillouns ces dif-
férents élérnents de ma.nière spécifirque, bien à elle, réalisant ainsi un
aménagement singulier de ce lieu déterrniné à .la fois dans l'esrpa:oe et da,ns
le ternps. Elle devient une institution spéciflqtre qui possède, nous I'avons
vtl, une zone de compétence exclusive, un discours autolégitirnant et une
b'trreaucratie.

Ce produit spécial spécifiqrue qufes,t la sécurité socidle se rranifeste de
différentes manières:

- par sa dimension excerptionnelle ;
- par son staturt particulier, hybride, conférant aux caisses le u c,arac-

tère d'organismes privés ,chargés de la gestion d'un service public > ;
- par des règles exclusirves de fonctio,nnemenit : le conseil d'adrminis-

tration d'une caisse, par exemrple, ne peut se comparqr à celui d'auùres
groupements, auss,i bien en ce qui co{rcerne son mode de désignation q{ue
ses p'rérogatives ;

- par une sipécificité des teohniqu,es administratives et finarncières que
la sécurité sociale applique journellement et de manière très scrrupuleuse;

- par ,sa stn cture aiutour de relaûions de pouvoir.

Ce même produit social se oara,ctérise d'autre part par une très irnpo,r-
tante bureaucratie qui en fait une macihine ad,ministrative lourde et comrpùexe.
Il y a dans f institution une logique prop,re, une u idéo,logie du serrv,ice ',
voisine de la sécurité sociale, i,rnprégilee cornme elùe de la notion d'intérêt
général. Cette idéologie du service réalise la corhés,ion dr.r grourpe des prrefes-
sionnels. Elle se tradruit dans un esprit de corp,s qui se transmet d'u,ne gÉné

(16) Jacques Chevallier (précité).
(17) René Lourau (précité).
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ration d'agents à une auûre (la sécurité sociale recnrtant et formaût elle
mêrne son personnel). Il en résutrte une certaine continuité, une certaine
penmanemce des 'com,portements. Cet esprit de corp6 se double d'un es rit
de caste, conséquence de la spécialisartion, car la sécurité sociaile, malgré le
oaractère prétendu démocratique de sa gestion, est une organisation centra-
I,isée et stratifiée. On notera que le direcrteur y joue un rôle très irnpo,rtant,
spécifique de l'institu,tion et qu'il est un éIément contritbuant à l'équilibre
et au bon fonctionnernent du système. Sans dqute retrouv€rra.t-on dans
l'in:stitution le même manqu€ de parûicirpation que dans ,l'ensernlble de
l'administration française, mais ce m,amque de participation est plus néfasrte
ici qutailleurs, car il se trad,uit par un défiaut de souplesse dans I'exécution
des tâches, une grande rigueu,r dans l'appli'cation des textes, une cer,taine
suspicion à l'égard des ;bénéflciaires.

Il existe maùg,ré tout un équiliibre iinterne à l'organisatioD, m,ais cet
équilibre n'ex,iste pas entre celle.ci et son enrvironnement. Cela e$t dû à
une cer'taine rigidite et à un ,marlque rd'ad,a4rtation aux situaitions nouvellles.
Nétant créée qulen fonction d'une activité donnée et dans un btrt déterrniné,
la sécurité sociale fai,t ,totlt pourr justifler son exis,terrce et se conserver.
L'organisation devient el'le.mêrne sa prqpre fin, ce qui a pou,r effet de ta
faire dévier de ses buts. A cause de cst ( instinct de consenvatiorn ", la
sécurité sociale va.t-elle devenir conserrvatrice ? Va.t-elle âtre conidamnée
à l'immobilisme ? Il ne sembile pas, car elle niest pas hos.tile à un c,ertain
réformisrne, à un certain modernisme, Ltntroduetion récen'te de I'informa-
tique dans l'institution en termoigne(18). Elle évolue mode,rérnont, mais
elle évolue qu,and mâme, en fonction de sa dynamique pro;xe, en mÂme
ternrps qu'eltle évolue en fonotion des transfo,rmatio rs de la société.

f-

La sécurité sociale, à la fois produi,t et agent de transform'artion de la
société, semble réa,lise,r un compromis entre les diverses forces à l'ceuvre
dans cette société. S'insp'i,rant de la notion d'intérêt général, elle tend à
satisfaire des besoins sociaux hiérarchisés tout en oherohant à mainrtenir
et à préserver l'équilib,re globatl du sSrstème pdliticoéconomique.

Comme toutes les institutions, elle est srujette à dépérissement et à
renouvellement. L lllitch ne déclare-t-il pas que < toute instit.ution hwmaine
cammence par rendre service avant d'engendrer à m)esure de son ,viailtis-
sement de plus en plus de négativité ". La sécu,rité sorciale est effectirvement
en orise : il apparaît que le rnodèle mis en place en L945, et auqiuel on a,
dans les grandes lignes, été firdèle, es,t promis à de sensibles rntltationrs; itl
ne nous atppartienû pas d'a.nalyser iai tle sens de cetrte évolution, qui dépend
évidemment des chang'ements plus globaux qui affecteront l'enrvironnement
sooial.

(18) Encore qu'il s'agit 1à d'un phénomène très complexe qui risque de la submerger
si certaines limites sont franchies, si elle accepte de se soumettre au o pouvoir
informatique >.


