
Présentation du dossier de la MRIE
« Pauvretés, précarités, exclusions »

Lundi 13 février 2017
à Clermont-Ferrand avec la Pfoss
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 Un objet inédit

 Produire une connaissance mobilisatrice pour 
l’action

 En engageant les acteurs
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La



Dossier 2016
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Est Métropole Habitat, FNARS Rhône-Alpes, Association le Mas - CAO, LAHSo, GrandLyon Habitat, Conseil Départemental de la Loire,

AGASEF, Ville de Saint-Étienne, AIDER Initiatives, MSA Ardèche-Drôme-Loire, Centre Max Weber, ATD Quart Monde, Secours

Catholique, Ville de Lyon, GESRA, VRAC, Le Zeybu solidaire, Emmaüs Connect, Ville d’Andrézieux-Bouthéon, Centre social Le Lavoir,

Conseil Départemental de Haute-Savoie - Pôle de Meythet, IDEO, Conseil Départemental du Rhône, CISS Auvergne-Rhône-Alpes, APF

Rhône et Ain, Collectif Santé Étrangers Rhône, LHSS d’Hestia, Hospices Civils de Lyon, Terrain d’entente, Apprentis d’Auteuil, Conseil

Départemental de l’Isère, AcOLADE, AGASEF, Développements et Humanisme, Conseil Départemental de la Haute-Savoie, Régis

SECHER, Frédéric Penaud, IREIS, Université de Paris Est Créteil, Conseil Départemental de l’Isère, ODENORE, Emmanuelle Bonerandi

et Emmanuelle Boulineau, PFoss, Emilie Bocquet, DDCS de l’Ain



1. Être pauvre en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016

2. Au-delà du logement, habiter quelque part

3. Ressources, accès aux droits : repérer les signaux d’alerte

4. Déplacer l’action sociale, explorer d’autres pratiques 
professionnelles

5. Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques

6. Lire la pauvreté à partir des territoires

7. Que chacun puisse contribuer par son travail : de l’utopie à 
l’action
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Minima sociaux Pages 16, 87, 127, 169, 174, 190, 310, 383

Jeunes Pages 17, 21, 82, 126, 153, 276, 282, 285, 372, 388

Accès aux droits Pages 17, 26, 56, 64, 68, 88, 93, 95, 113, 120, 144, 148, 190, 265, 289, 318

Autonomie Pages 37, 58, 80, 91, 146, 149, 180, 188, 276, 376, 390

Santé
Pages 67, 69, 74, 89, 117, 129, 135, 137, 187, 192, 197, 198, 204, 207, 259,

353

Réciprocité
Pages 28, 39, 49, 53, 62, 70,142, 175, 184, 201, 307, 213, 216, 224, 225, 238,

244, 269, 278,356, 362

Quartiers prioritaires Pages 16, 39, 137, 141, 152, 174, 181, 213, 334, 351, 353, 358

Prévention Pages 25, 73, 76, 214, 217, 225, 230

Pages 48, 83, 134, 140, 143, 151, 179, 182, 214, 263, 319, 360

Lecture transversale



Récurrences

Quelques éléments d’état des lieux
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Troisième partie

Ressources, accès aux droits : 
repérer les signaux d’alerte
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QUEL(S) BUDGET(S) POUR LES MÉNAGES 
EN SITUATION DE PAUVRETÉ ?

 Des CCAS qui font office de « veilleurs sociaux »

 Une enquête autour des aides facultatives des CCAS 

 Objectifs : améliorer la connaissance

des populations aidées, leurs profils, 

situations financières et besoins. 

 Méthode : enquête menée via un questionnaire

adressé aux usagers des aides facultatives et portant 

essentiellement sur leurs ressources / dépenses 

(2 mois de passation sur chacun des CCAS mobilisés).

Les aides facultatives constituent 
une compétence obligatoire des 

CCAS. Elles viennent en supplément 
des initiatives publiques ou privées 

défaillantes et s’adressent aux 
habitants du territoire communal. 

Elles peuvent prendre diverses 
formes : prise en charge totale ou 

partielle d’une facture (loyer, fluide, 
cantine, essence, frais d’obsèques, 
frais de santé, assurance, etc.), bon 

dans un supermarché, appui au 
financement des vacances, etc. 
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 + de 900 questionnaires retournés et qui rendent compte des situations 
rencontrées par les demandeurs d’aide facultative rhônalpins. 

 111 CCAS mobilisés selon des critères précis. 
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QU’EST CE QUE LE RESTE POUR VIVRE ?



RESSOURCES DES MÉNAGES
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Quels types de ressources a perçu le foyer le mois dernier 
(hors aide au logement éventuelle) ?

Enquête RPV 2016 – UDCCAS69-MRIE

54% en attente de 
minima social / 

allocations familiales

10% en attente de 
chômage 

11%

5%

5%

6%

9%

16%

17%

17%

23%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aucune ressource

Autre

Indemnitées journalières

Pension(s) alimentaire(s)

Pension(s) d'invalidité

Pension(s) de retraite(s)

Allocation(s) chômage

Allocations familiales ou PAJE

Salaire(s) / Revenu(s) du travail

Minima social

PROFIL DES MÉNAGES

Une large majorité de personnes d’âge actif et vivant seules (80% sans conjoint)



598 € DE RESSOURCES PAR MOIS (/UC)
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• Un niveau de ressources très bas

• Une situation de dégradation 
professionnelle perceptible dans de 
nombreuses situations

• Des revenus du travail faibles

9 €
13 €
19 €

40 €

54 €

83 €

106 €

118 €

156 €
Salaires / revenus du travail → 605 €

Minima sociaux  329 €

Pensions de retraite  754 €

Allocations chômage  440 €

Indemnités journalières  340 €

Pensions de d'invalidité  434 €

Allocations familiales ou PAJE  212 €

Pensions alimentaires  203 €
Participation à l'hébergement  140 €



440 € DE CHARGES PAR MOIS (/UC)

1443 € Dettes  141 €+ 43€ DE DETTES PAR MOIS (/UC)

• 70 % des dépenses contraintes 
concernent le logement

• Des dépenses de télécommunication
relativement importantes

• Des dettes qui pèsent sur les 
situations

6 €
12 €
14 €

15 €

18 €

19 €

21 €

28 €

29 €

31 €

51 €

198 € Cout du lieu de vie → 200 €

Energie → 54 €

Télécommunications → 31 €

Frais de santé → 29 €

Charges locatives → 70 €

Impôts, taxes et redevances → 21 €

Frais de transport → 19 €

Eau → 19 €

Assurances voitures  → 34 €

Frais de scolarité / garde d'enfants → 29€

Assurances habitation, responsabilité civile → 12 €
Pensions alimentaires versées → 166 €



114 € DE RESTE POUR VIVRE MENSUEL (/UC)
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RESTE POUR VIVRE

Dettes

Charges contraintes

598 € 
de 

ressources

Trois points importants pour conclure : 

• Une enquête qui révèle des situations de 
fragilité intense

• Souvent dans la chronicité

• Encore un pan de la population en difficulté 
qui n’est pas appréhendé ici
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LE NUMÉRIQUE… UN SERVICE EN PLUS POUR LES 
PERSONNES ?

 L’expérience de VRAC, le numérique ignoré

 Dans le champ du handicap, le numérique
comme facilitateur

 Du côté des professionnels de l’action sociale
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LE NUMÉRIQUE… ET SES EFFETS A TRAVERS LA 
DÉMATÉRIALISATION DES DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES

 Lutter contre l’isolement relationnel ?

 L’exemple de la borne numérique

 L’expérience d’Emmaüs connect
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LE NUMÉRIQUE… ET LES PRÉSUPPOSÉS QU’IL RÉVÈLE

 Les personnes âgées

 Les jeunes
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Sixième partie

Lire la pauvreté à partir des territoires
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UN PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE POUR LA 
NOUVELLE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 Un travail de cartographie socio-économique approfondi à 
l’échelle de la nouveau région

 Méthode : 
o 20 indicateurs : territoire – démographie – ressources – logement – emploi

o 3910 communes étudiées (+ de 100 habitants)

 6 profils de communes identifiés dont 1 dédoublé 

7 classes  
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CLASSE 1 : « Très âgée et pauvre, dépeuplée, logement vétuste » 

Exemples Puy-de-Dôme : 
Messeix
Saint-Maurice-Pres-Pionsat
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CLASSE 2 : « Âgée et pauvre, éloignée, logement vacant » 

Exemples Puy-de-Dôme : 
Saint-Sauves-d’Auvergne
Gelles
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CLASSE 3 : « Pôle d’activité mais précarité, habitat social » 

Exemples Puy-de-Dôme : 
Clermont-Ferrand
Issoire
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CLASSE 4 : « Dans la moyenne, jeune, petite et en peuplement » 

Exemples Puy-de-Dôme : 
Saint-Ours
Pulvérières
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CLASSE 5 : « Dans la moyenne, jeune, plus peuplée et aisée » 

Exemples Puy-de-Dôme : 
Volvic
Orleat
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CLASSE 6 : « En montagne, aisée mais emploi précaire » 

Exemple Puy-de-Dôme : 
Besse-et-saint-Anastaise
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CLASSE 7 : « Prospère et dynamique » 

Exemples Puy-de-Dôme :
Corent
Chanonat
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UN PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE POUR LA 
NOUVELLE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

2 messages forts :

1. Auvergne et Rhône-Alpes : une 
seule région pour des réalités de 
territoires divergentes

2. Des territoires organisés en cercles 
concentriques autour des villes-
centres de la région 

Une pauvreté marquée au cœur des 
pôles urbains et dans les territoires 
isolés.

Regard sur la pauvreté dans 
les territoires Auvergnats
PFOSS – p. 309-311
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DES ÉCLAIRAGES SUR LES TERRITOIRES PÉRIURBAINS ET 
RURAUX FORTEMENT IMPACTÉS PAR LA PAUVRETÉ (1/4)

Pourquoi une concentration de la pauvreté sur ces 
territoires ? 

 Un territoire hérité ou choisi 

 Les facteurs attrayants :
 Un logement pas cher 

 Un « côté vert » qui attire 

 Le sentiment d’une vie plus simple en milieu rural

 Une renommée économique historique plus nécessairement 
d’actualité (pour les communes situées périurbaines étudiées)
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DES ÉCLAIRAGES SUR LES TERRITOIRES PÉRIURBAINS ET 
RURAUX FORTEMENT IMPACTÉS PAR LA PAUVRETÉ (2/4)

Quelle(s) pauvreté(s) sur ces territoires ?

 Une pauvreté hybride : entre ville et campagne
 Visible dans les pratiques

 Visible dans l’organisation spatiale 
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DES ÉCLAIRAGES SUR LES TERRITOIRES PÉRIURBAINS ET 
RURAUX FORTEMENT IMPACTÉS PAR LA PAUVRETÉ (3/4)

Quel(s) enjeu(x) fort(s) sur ces territoires ?

 Insalubrité des logements

 Rareté de l’emploi

 Enjeux de mobilité 

 Une cohabitation pas toujours évidente dans ces territoires
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DES ÉCLAIRAGES SUR LES TERRITOIRES PÉRIURBAINS ET 
RURAUX FORTEMENT IMPACTÉS PAR LA PAUVRETÉ (4/4)

Quel(s) atout(s) pour ces territoires face à la pauvreté ?

Des territoires « à taille humaine »

 Côté habitants : 
 Plus d’entraide

 Développement de stratégies d’adaptation 

 Côté acteurs :
 Des partenariats plus solides 

 Des terrains d’expérimentation privilégiés
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MERCI

Document téléchargeable sur 
www.mrie.org

Restons en lien sur :
www.facebook.com/mrie.org

http://www.mrie.org/
https://www.facebook.com/mrie.org

